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. .  
I N T R 0% U C T  I O N  

1 -' HI6TORIQUE 
Depuis que des Agronomes et des'Pédologues ont commencé d étudiet les 

Sols de Tunisie, de nombreux travaux de cartographie ont été faits, plusieurs 
essais d e  synthdse ont été proposés, 

C'est ainsi que .AGAFONOFF et YANKOVITCH en  1936 en  publikent 
une carte schématique au 1/800.000" dam u Sols types de Tunisie D, Y A N K O -  
VITCH,  zcne étude pédo~agrologique de la Tunisie et Erhart une cóniribution d 
tétude des Sols de Tunisie. 

Plus tard em 1959 w e  e s q k s e  ap1 lllOOO.OOOo ét& dressde @r 
P. ROEDERER et, en 1971, J.P, COINTEPAS et R. GADDAS publiaient une 
cahe de la Tunisie au l~OOO.OOOo. 

Cependant, un cer5in nombre de cartes thématiques d'Afyique du Novd 
et plus particzzlièrement de Tunisie étaient éditées d Péchelle de 1 /500.O0OQ te1le.r 
la carte géologique de CASTANY ou la carte des préc+itations de GAUSSEN 
et VERNET. 

I2 est alors.@paru nécessaire de publier une carte d cette échelle. 
' Une  première carte a été dresséeen 1935 par M. FINEZ pour une partie 
du Nord de la Tunisie d'après les maquettes de J .  BOURALY,  R .  DESAU- 
NETTES, H .  FINIELZ, J .  EHR WEIN.  

En 1963, P. ROEDERER et A. MORI desskaient la maquette d'une cMte 
de la moitié Nord de la Tunisie qui) complétée par J.P. COINTEPAS a été dessi- ,. 
née par le Service de Cartographie de 1.O.R.S.T.O.M. et présentée par M. Hmza 
2 la conférence des Sols Méditérranéem qui s'est tenue en 1966 à Madrid. 

Cette année, enfin, la Division des sols dirigés par M. H A M Z A  publie 
dans ce bulletin la carte phdologique compléte de ,la Tunisie aa 1/.500.000". 
Cette carte, dressée par 1.P. COINTEPAS reprend, pour en fahe la synthèse, 
les travazlx de tous les Pédologues ayant levé des cartes en Tzcnisie et qui sont : 
MMrs. ALLARD - BEL AID - BELKHODJA - BEN A Y E D  - BEN SALAH - 

' 

B E R N A R D  DE BLIC - BOURALY - BRUGIERE - BRUNISSO - BU- 

TES - DIMANCHE - D O N N A Y  - WUMAS - D'URAND - DUYTST 
SCHAEVER - EHR W E I N  EL FEKIH - FINIELZ - FOUR- 
NET - GAWDAS GELPE GHEZAL - GILBERT - GUYOT - H A M Z A  - 
HERMANT - HERNOT - HUNZINGER - LANLGE - Mlle LAR- 
GUECHR - LE COQ - LE FLOCK - LE GALL - LEYRAT - LOBERT - 
LOYER * MARTINI  - MECHAI. -  MOHDI - MQTAMED - N A N I  - 
MORI - NOVIKOF - PHILIP - PONTANIER - POUGET - PRUNIER - '  

RENON - ROBERT - RQEWERER SABATHE - SELMI - SIMON - 
SMEYERS - SOUISSI - SOURDAT - TRICHET. 

REAU - CALO - CHAUVEL - CHOVET - COINTEPAS - DESAUNET- 

EL AOUINI 

Togs ces Pédologues regroqks au s e k  de la Section Spéciale &Etudes de Pédo- 
logie et d'Hydrologie devenue pdr la suite Division des Sols du Mkistdre de 
l'Ag."cultu,re appartenaient soit d L'Administration Tunisienne, soit d des Socié$ds 
ou organismes tels que : COTHA, FAO, ORSTOM, SOGETHA. 
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2 - CONCEPTION DE LA CARTE. 

La cMte d étb dressée suhant la classification frunçaise des sols de l’unnbe 
1965. Les unités cdrtographiques correspondent en général au groupe, parf o i ~  
au sous-groupe. Des swim@*més en noh donnent l’hdicution de la roche-mke, 
uu niveau de la famille. 

Les unités simples sont reprhentbes e# à-plnt ou elil trames colorées su1 
fond blamc tandis que les mi tés  complexes sont composées de trames. 

Enfin certaines formations telles que croates calcuires, crodtes et encrodte- 
ments gypseux sont aussi indiqzldes. 

3 - NOTICE DE LA CARTE. 

En 1971, L Division des Sols éditait en tirage provisoire une monograg%e 
des Sols de la Tunisie Septentrionale (les Sols de la Tunisie Septentrionale par : 
K. BELKHODIA, L. BORTOLI, ].P. COINTEPAS, P. DIMANCHE, A. FOUR 
T’JET, J.C. ]AQUINET,  A. MORI - E S  74). Cette monographie qui est &ditde 
dans ce bulletin décrit les principaux types-& Sols du Bays et peut donc êfie 
considérée comme lu notice de la carte. 

Cependant quelques sols typiques du Sud ne sont pas indiqaés duns cet 
ouvrage. Ils seront donc repris dans un complément orienté sur  les sols de la 
Tunisie du Gefitre et Sud .Lparahe dans la mlme rcwae. 



- CHAPITRE I - 

I. - CLIMATOLOGIE* 

Nous avons repris ic i  les principaux éléments du c l lmat  pouvant  'avoia 
une action sur la formation e t  I'évolution d'es sols. 

La cartographsie pédologique de la Tunisie septentr ionde couvre Ideux 
régions très'différentes du point de vue cl imatique #: 4e Te41 e t  Iles Steppes, 
ces &ux!termes étant  entendus QU sens que leur donne J. DESPOIS (1961). 
Le Te l l  correspond à une région. de rel ief très varié, formée de chaînes de 
montagnes c u l m h a n t  à 1.550 mèt.res QU Djebel Chambi, et isolant des 
plaines ferm& d'étendues relativerneñt afaibles. Les steppes sont formées 
d'une G r i e  de plateaux descendant de 1.000 h è t r e s  e t  a t te ignant  l e  ni- 
veau de da mer. Ces deux régions sont séparées par la l igne de crête de 
la Dorsale. Cet te  Idmite paraî t  très importante QU point de vue climati- 
que, au point  queJ'on peut écrire que les données classiques, uti l is&s en 
climatologie, n'ont pas exactement Ja même signification d e  part 'et d"au- 
tre. Ceci est dû en pairtie aux différences de re l ief  mais surtout au fait 
que :la Méditerranée Orientale a une inf luence beaucoup plus fa ib le que 

' la Méditerranée Occidentale oussi bien sur le régime thermique que sur 
Oe régirme pl,uvial. Qn verra plus loin que cefa provient de ce qwe fes vents 
dominants souff lent du secteur Nord-Ouest. 

Les MonnQs intéressant le Tel4 mt tirées de (t Cl imatologie e t  Bio- 
climatologie de la Tunisie Septentrionale )) e t  {cellas intéressant les Steppes 
de e Climatologie d e  la Tunisie Centrale B Ch. BALDY (1965). 

On étudiera swessivementles grandes lignes des régimes thermiques, 
pluviaux e t  des bents. En conclusion, on parlera des indices climatiques. 

La Tunisie du Nord est comprise ent re Jes isothermes 18" e t  21 C de 
température moyenne annuelle ramenée 6 O mhtre. Cet te  .notion purement  
mathématique ,,est intéressante tout d e  même car  'elde permet  des com- 
paraisons avec les c l imats similaires. 

Plus u t i le  est la konnaissantze des temp6ratures extrêmes (d'&té e t  
d'hiver) .et  des amplitudes thermiques. 

Les températures maximales d e  juildet, mois le plus chaud, var ient  
entre 28" e t  37". Les températures les plus basses (inférieures à 30") s'ob- 
servent sur lec côtes 'et e n  dltitude, les p h  hautes, dans les &pressicms 
fermées (haute vallée de la Medjerdah - Plai,nes de Pont du Fahs ou d e  
Rohia) qui sont plus chaudes e n  é t é  que les hautes steppes (Sbe'itla). 

Pour les'températures minimales d e  janvier, mois 'le plus froid, on 
peut  distinguer 3 zones concentriques e n  partant d e  la côte : - Uns etroi te bande_c&i&re qui s'élargit seulement un p e u  sur tes 
caps (région d e  Bizerte, Ghqr El-Melah e t  surtout le Cap Bon) oÙ le vin3 
mum moyen de janvier est superieur à + 7". Cela correspond une zune 
prat iquement sans .gelée au sal. 
9- Rediger par L. BORTOLI (ISEA - A. N.) 1966 

I 
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1. - REGIME THERMIQUE 
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I .  

CLIMATOLOGIE DE LA TUNISIE SEPTENTRIONALE 
IPrBcipitations, tempérbtures) 

Echelle : 1/2 O00 O00 

BALDY ET L . BORTOLI 

Precipitations : 

z 1200 mm 

1000-1200 mm 

800-1000 mm. 

600-800 mm 

400-600 mm 

300-400 mm 

200-300 mm 

4 . . . . . . . . / I ,/- Temperatures moyennes annuelles I -amenées B O m 1 

__ Pluies annuelles moyennes 
' 

IJ-- 
1W 110 1 

Dedn6 par M. Davmain. Service Cmogmphique de I'O.R.S.T.0.M.. 1971 
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- Une zone intérie,ure comprise dans le quadrilatère Saki,et Sidi-Yous- 
wf, Le Sers, Maktalr, Hajeb fil A:¡ou,n, où Ie mini,mum m y e n  de jan- 
vier est  toujours inférieur à + 2" (sans s'aba.isser cependant au-dessous 
de o"). Dans cette zone, il gèle au sol r@ulièrelment pendant 2 à 3 mois 
d'hiver. Les deux premières' zones sont caractérisées por une assez grande 
régularité interannuelle de leur climat. 

Enfin, dans la zone intermédiaire, les te.mpératures minimales mo- 
yennes var ient  entre + 7" e t  + 2" en fonction de la sitmumation, locale ; voi- 
sines de + 3" sur les sommets e t  dans les dépressions, ellles peuve,nt re- 
monter  à + 6" en si tuat ion de (( ceinture chaude )) (Zaghouan). Sur la - 
plus grasnde part ie de cette zone, elles sont comprises entre + 4" e t  + 5" 
(Medjez-El-Bab - Béja). Cette zone est caractérisée par utne grande irrégu- 
lar i té  interannuelcle avec des hivers chaluds ou des hivers froids. 

U.ne autre notion intéressanlte, en hiver, est Ie maximum 'moye'n de 
janvier. Si, dans les zones côtières e t  i,ntermédiair;es, il est. presque 'partout 
voisin de + 14", dalns la zone intérie,ure, ce maximum varie avec I'albitude. 
II permet d.e cara.ctériser les régions ,l.es plus hautes oÙ ,les te8mp&ratures 
diurnes ne dépassent pas + lo" ; là, l 'arrêt de la végétation est presque 
total pandant 2 à 3 mois die I'annee. La grande 'différence *entre Tel l  e t  Strep- 
pe est que, damns cette dernière eit pour des minimums moyens de janvier 
relat ivement bas, on a toujours des maximums moyens du mdme mois plus 
élevés que dafns le Tell. Contrairement à ce à quoi on .pourrait s'attendre, 
I,a zone chaude (na > 7") .est limitée, dans les ste,ppes,. à une btroit,e bande 
côtière dans la région de Sousse-Monastir. 

. 

2. - REGIME PLUVIAL 
La pluviosité moyenne annuelle d6croi t  assez régulièrement du Nord- 

Ouest (1.500 nam) au Sud-Est (200 mm). Deux points sont intéressants : - la faible Nphviosité des p l a h e s  par rapport aux k n t a g n e s  qui1 lea 
entourent ; 

- e t  ladécroissanoe très rapIde de la plluviosité sur le piedmont Sud 
de ICI Dorsale. II p leut  moins d e  500 mlillimètres par an dans la haute vallée 
de la Medjerdah .et p l u s  de 600 t" sur les pi.edmonts de5 reliefs qui I'entau- 
rent. Sur le v e r m n t  Sud du Djebel  Zagho'uan, la pluvicsit6, décroît à altitu- 
d e  compara,ble d e  400 mm (Saoluaf) à 300 mm (Djebibina) en IO km. 

L'i8rréguilarité .interan)nluelle d,e la pluviosité est beaiucwp plus impor- 
tan te  dans l'Est e t  l e  Sud que dans l e  Nord-Ouest e t  même que dans il'Ouest 
de .la Tunisie. Ce qu,i fait que les ,pluviosités moyennes annuelles sant d i f f ì -  
c i lement  comparables d'une région à l'autre. 

ces locales intéresscmtes. 
La répart i t ion saisonnière des pluies fait o.ussi aiparaître des di f f6ren- ' 

I I  faut distinguer deux grasndes tendances dons la répartition : - une augmentat ion des ,pluies de printemps e t  d'été du Nord-Est au 

- e t  une diminution des pluies d'hiver du Nord QU Sud. 
Sud-Ouest ; 
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Ceci donne les régimes principaux suivants (en mm) : 

R&gions 

Côte .Est 

Tell Occidenlral 
Hautes plalin!es 

CXe O p ¡  entdie 

Basse steppe 
HouFe stceppe 

~- 

- 

Stations Aut. Hiver Print. E 6  Ann& 
-- 

Tunis-Mainoiu,ba 136 176 122 22 456 
Sakiet-SiidNi- Youssef 125 183 157 4 9  513 

Tacijerouine 1 O9 1 o9 1 I5 36 377 
Enmida 138 I20 91 26 375 

j K w i " n  102 76 I 92 26 2% 
- 

Sbeïtla 1 o2 60 1 93 60 375 

Les trais premières stations se situent au Nord de Ba Dorsale, les trois 
suivantes aiu Sud. 

Les pluies torrendkdles, suivant la déf in i t ion de Ch. BOIS (pluies de 
plus de 300 mm en 24 heures), sont a h d a n t e s  surtout slur les r e l i e h  e t  
en Tunisie Orientale. Ici, ellles forment  la p lus gronde partile des pluies d'au- 
tomne. Ces pluies sont cause de I'irr6gularit6 de la phviosit6 e t  d e  la moin- 
dre efficacité des pluies dans ces régions. 

Enfin, les autres formes d e  p rk f i p i t a t i ons  (neige e t  r o d e )  jouent un 
r6le localisé : la neige sur les montagnes (cur-dessus de 7 b 800 mètres), 
la rosée sur ices côtes. 

3. - RIEGIME DES VENTS 
Les vents dominants, en Tunisie du Nord, soufflen,t du secteur Nord- 

Ouest. Localement, la d i rect ion du vent peut  ê t re  d i t f i é e  par da topogm- 
phie e t  s'orienter au Nord _ou b l'Ouest. 

Avec A. J A U Z E I N  (l962), nous distinguerons ceipendant vent  domb 
nant e t  vent actif. Cet te  dernière notion intègre à Ia fois la di rect ion e t  
la vitesse du vent, deux facteurs aussi importants 'l'un que l'autre pour ex- 
pliquelr les ph&nom&nes de tmnuport. Util l isant unle méthode vectorielle ori- 
ginale, A. JAUZEIN a mntr6 qu'en Tunisie, les vents ac t i f s  avaient  une 
résultante dynamique orientée NW-SE dans le  Nord, s 'h f lkh issonl t  velrs le 
Sud lorsqu'on posse au Sud de ICI Dorsaile. Cet te  orientat ion des vents ac- 
t i f s  a une grande importance pour expliquer les ph6namènes d e  déflation 
halienne. Or, l'expérience m n t r e  que toutes les accumulations édiennes de 
bordure de Sebkha sont situées sur la bordure Sud-Est des dépressions, du 
côth opposé à la direct ion de Ia r6sultante dynamique des vents tekle qu'elile 
a Bté calcul&pa~t R. JAUZEIN. 

4. - HUMiDITE DE L'AIR*. 

Cette donnée ( 1 ) #  mlgré son ¡Importance, est rarement mesurée. L'am 
pl i tude thmermique, qui valrie m m m e  dle, donne une bonnle idée de su répar- 
tition. Ic i  encore, la l igne d e  crête de la Dorsale p m î t  être une l im i te  im- 
portante. La zone de faible umpIitt.de thermique et, par conséquent, de 
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forte teneur de Vair en vapeur d'eau, correspond 21 la plus grande par t ie  
du Tell, excelption fa i te  ,des bassilns fermés (Haute v a k  de la Medjerdah- 
Plaine du Fahs) e t  des hautes plaines du Sud-Ouest. Par contre, au Sud de 
la Dorsale, la même zone est une étraite barnde cÔtière b l'Est d'une ligne 
Enfida-El Djem. 

5. - INDICES CLIMATIQUES 

Le c l imat  est IQ réslultante de ces dif férents facteurs. De nombreux 

indices ont été .proposés (Lang - de Mortonn,e). De f9rm.e génlérale t-, i l s  

sont trap peu sensbbles pour une étcude de climatologie locale. Par contre, le 
quotient pluviothermique d'Emb.erger, créé pour la région m&diterrm&nne, 
a &té largement uti,lisé dans les autres pays méditerron&ns (Maroc) e t  en 
Tunisie mGme (M. GOUNOT, H. N. LE HOUEROU). 

Sa formule act(uelle (L. EMBERGER, 1955) : 

P 

T 

1.000 P 
4 2  = 

M 4- m ( M - m )  

2 
fa i t  imntervenir Ia pluie moyenne annuelle (P), la telmpérarure moyevne an- 
nuelle (M + m) e t  l 'amplitude (M - m) qui varie c c "  la teneur de I'ak 

2 
en vapeur d'eau et, por conséquent, comme I'évatporation. 

Les va,leurs de ce quotien't prennent toute le.ulr signifcation quond 031 
les classe en fonction de la moyenne des minimums de janvier (m). Ceci 
permet de d6finir des variantes clima,tiques en fonction de Ia probabil i té de 
gelée hivernale. 

Les tempémtures au sol étant  en moyenne de 2 à 3" inférieu'res à cel- 
les mesurées sous abri, on colnsiddre (et l'observation sur l e  terrai!n le véri>fie) 
m > 7" Zone pratiquejmelnt sans gelée 
7" >,m > 4'5" Zone à gelBe rare (période de gelée Iijmitée à janvier, 

4 3  > m > 3" Zone où il gèle normalement en janvier, février 
m < 3" Zone OÙ il gèle fréquetnment entre décembre e t  mars. 

Le quot.i.ent pbuviothermique d'Emberger e t  les valeurs de (m) permet- 
ten t  de &fini.r les Ptages biochnuatdogiques e t  leurs variantes qu,i sant lo- 
calisés comme sui t  : (Re,nseignements extrai ts de la car te  biocl i8matique de 
la Tunisie du Nord au 1 /500.0000 ISEA, CEPE - Montpel l ier).  

f évr ¡er) 

- Etage biod'matique humide 
II s'étend au nord d'une ligne Fernana-Bizerte. La variante <( à hiver 

chaud 1) est très li,mitée sulr ,la côte (Tabarka - Bizerte). La va,riante e à hi- 
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I ver tempéré )) se trouve au-dessus de la còte 500 m. Au-dessus de 700 ma' 
an peut parler d'un étage bioclimaitiqu8e (( huimide supérieur Ò hiver tem- 
péré )) correspondant à une pluviométrie moyenne annuel'le superieure 6 
1.200 mm. 

- Etage Biodlimatique Subhuntide 
L'étage Subh,umide couvre une ba'nde dont  la largeur .n'excède pas 

50 km au Suld de l'étoge précédent. II couvre la (pointe du Cap Bon e t  on 
te retrouve dans 1.0 varia,nte (( à hiver frais )), sur taus les plus hauts som- 
mets de la Dorsale (Di. Bargou-Serdi - Kessera e t  Chalmbi). 

- Etage Bioclimatique Semi-Aride 
Cet étage couvre la moit ié au moins de la surface de la a r t e  entre 

I'étage subhumide e t  le piedmont sud de la Dorsale ; dans l'Est, il déborde 
largement l a  Dorsale sur Ba haute pllain.e de Kairouan e t  le Sahel de Sousse. 

Etant donné son étendue, il Q ét6 divisé en trois sous-étages, en se ba- 
sant beaucoup plus sur des criteres phytoécologiqqes e t  agronomiques que 
sur des critères cli-matiques. 

- Sous-&age supérieur 
I I  s'étend sur les plaintes de Tu.nis e t  de Grombolia (variante ~ c r  cha.ude 

e t  douce D) e t  sur tous les reliefs de la Dorsale, de Medjez-El-Bab a u  Kef 
e t  de Zaghouan à Maktar. . 

- Sous-étage moyen 
I I  correspond à peu ,près à , u n e  zone recevant 400 mm de pluviosité 

moyenne, sauf dans la variante (< fraîche )) qui en reçoit jusqu'à 500 m'm.. 
I I  couvre les pla.i8ri,es intérieures du Tel l  (Goukllat - Ebb-Ksour) ,  la région 
de Zaghouan-Saouaf e t  la Dorsale du Sud-Oues,t (Thda) .  

- Sous-étage inférieur 
II f 'aut distingue.r Ia va,riante (( b hiver f ra is )) qui couvre les hautes 

plaiines de l'Ouest (Tadjéraui'ne) e t  se rattache ainsi au Tell, et, la varian- 
t e  temlpérée douce e t  même chaude )) (Sousse) qui couvre le piedlmont 
Sud-Est .de la Dorsale e t  le Sahel e t  se rattache alnsi 21 la Steppe. 

- Etage Aride Supénieur 
I I  couvre toute la. pairtie sud de la chr te  avec la variante (( Ò hiver 

doux )) autour d'El Djem, la variainte (( à hiver tempéré )) dans la plai,ne de 
Kaimua.n e t  la variante a à hiver frais )) au-delà d'Hadjeb-El-Aï0u.n. 

Signalons enfin que nous avons déf in i  dans les variantes (< à hiver 
frais )) e t  (( ò h iver  temp&& 1)) un,e sous-variainte idralbituldle mractérisée pas 
une moyen,ne de5 températures diurnes du mois d e  janvier inférieure B + lo". Ce seuil c o r r e s p o d  à un arrêt  cornplmet de la végétation (même pour 
Iss céréales.) Cet te  sous-variante couvre les sommets d e  la Dorsale au-des- 
sus d'une a l t i tude  var iant  de 800 à 1 .O00 mètres quand on descend du Nord 
au. Sud. 
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6. - CONCLUSIONS 

Tous les déments du c l ima t  me t ten t  en év idewe ltlpposition Tell-Stap- 
pe e t  I'importa.nce de la li,mite cré6e ,par la Dorsale. 

Pour le régime thermique, nous trouvons au Nord un u régime tem- 
péré )) tandis que Ia Steppe se caractérise par de grandes amplitudes ther-  
miques liées à lo failble teneur de l'air en vapeur d'eau. 

Pour le régi.me pluvial, Ice Tel l  bénéficie, neuf années sur dix, d'une 
saison plus ou moins. llongu!e où 10' p lu ie couvre les ibesoijns d e  .Ia $.végétation. 
Dans IQ Steppe, du f a i t  que l'hiver est en moysnne une saison sèche (voir 
tableau p. 7), e t  que 4es températures diusrnels y kont kIev6es i l l  'n'y IQ ,jamais 
de saison dont on puisse 'dire, & priori, qu'elle sera a suffisamment humide B. 

Enfi,n,, dans les. étages bioclimatiques, une lilmite icmportante apparaî t  
entre le'semi-aride moyen ,et I1,e sem.i-aridle in~ferieu.r ( 1 )  6 ICI seule condi- 
tior, de rat tacher la variante (( à hiver f ra is n du se"i-aride inferieur 6 l'en- 
semble des biocIimo,ts du Telll. Ainsi, lal &tie d'e (,a Dorsaile peuit definir lo 
l im i te  de la culture onnuelle en sec. 
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- CHAPITRE I I .  - 

GEOLOGBE - GE 

I .  - LES GRANDS TRAlTS DE LA 
Le t ra i t  dominant de la pamléogéogra,phie de lo Tunis.ife Septentrionale 

- le Sillon tunisi.en au Nord, 
- IE platieau continental qui, se substituant à l'ensemble du  sill^^ 

tunisien, d8urant l e  Nummulitique, s'étend a u  Sud QU contact de lo platefor- 
me saharienne, 
- l'aire contine,ntale de la Tunisie Ce_ntr,ale qui s&it des vicissitudes 

diverses Q,U cours des temps. 
La mer du Trias a recouvert l'ensemble des régions. 

Aw Jurassiqwce, da" le Nord, Ia m e r  ottei,nt sa profondeur moximu.m 
a u  Djebel lchkeul oÙ les calcaires se déposent dons un vkritablme sil lon qui 
préfigure I e Si I I.on tun kien. 

Dans l e  Centre du pays, 1 8 0  zone de lo Tunisie Centrale marque une  
province po léogéog raph ¡que ne ttemenlt i,ndivid,ua I isée. 

Au Crétacé inférieur, les p l i s  ,de fond orientés ou.est-est crée,nt des aires 
sédimentaires bien différencikes permet tant  de distingue,r du Nord au Sud ~: 
- le sillan tunisien, mer  profonde où se déposent notam8men.t des mar- 

nes, des ma,rno-callcoires e t  'des calcaires. Son axe corres!pan[d à peu près Ò 
la vallée octueille de la Medjerdah. II se rac,cor;de vers le Ce'ntre approxi- 
mati,vemen.t à une vaste aire épicontinentale à dépôrs néritiques située, au 
conltact de ,la zone émergée de la Tunisie C,e'ntrole, ,véritable île circonscri- 
t e  à l'Est du ,pl¡ SeIloum,-Mrhilo-Trozza e t  camctérisée por I'accu~mulbtion 
de sédiments détri tiques cont inentaux ; 
- des dépôts Iagu,nair;es par lesquels on passe progoessivement ve_& 

le Sud à lo zone continentale saharienne. 

Au Crétaeé moyen, le maint ienl  des zones paléogéographiques recon- 
nues QU Ct-étacé inférimeur ind ique une perman'ence de la' structure profan- 
de de la Tunisie Se,ptentrionaIe. La grande transgression du Cénc"nlien n'a 
eu pour ef fe t  que de repousser vers le Sud la l imi te  du Sillon tunisien 6 fa- 
ciès ba t  yu1 (marnes, mtarno-calcaires e t  'coiIcaires du CtSnomanien) e t  ce l le  
du pla,teou continental à faci& nér i t ique (marnes e t  marno-calcaires des 
Djebels Trozza e t  Mhrila). 

Au Crétacé supérieur, la plupa.rt des zones paléogéographiques précéden 
tes s'estompent. Les marnes, les morno-calcaires et  les calcaires b Inocéra- 
mes se déposent dans une mer qui recouvre I'e,nsemble des régions hormis 
Ia zone 6mergée de Tunisie Centrale. 

Le passage du Crétacé au Tert ia i re s'effectue po'r une sédimenltation 
marine continue responsa'b,le du dépôt des marnes danon7ontie"es. 

est la quasi-perrmane'nce d,e trois grandes unités paléo-géographiques : . 
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A I'Eocène inférieur, le Sil.ton tun'isien a disparu. Seul, l e  plq'teau pré- 
cédent s'infdlvidlualise e t  émerge complèt,ement en s'agmndissant. Vers le 
Sud, des faciès lagunaires à gypse marquent la tra"sition avec I'a.ire cont i -  
nenta le  saharienne. 

A.I'Oli,glocène, lo mer es t  refoulée au Nord dle la. Medje.r&h e t  6 l'Est 
d'une ligne allant du K e f  à Sbiba. Par contre, vers ,l'Est, le domaine marin 
s'étale large,ment e n  Tun'isie orimentale. La mer ,dépose sur cet  .immense pla- 
teau continental, une masse de dépôts d,étritiqutss (flysch .numidien), au 
Nord,, e t  des dhpôts sableux Ide plage (faciés Cherichirai) dans le Sud. La 
fin du cycle o-ligocbne' est mlarqu8e par la régression e t  1'6mersioin &érale 

Les temps miocènes dhbut'ent avec Ia transgression burd:igal ienne qu'i 
recouvre u,n domainel Egerement lplus étendu qu'A l'O1 igocènle, sur m e  
surface déformée située entre l.es deux aires! continenltail~es, de Kroumir ie-  
N e f z a  au Nord-Oueslt e t  die la pla2:e-falrme saharienne \au Sud-O'uest. La Immer 
vindobonienne marque une légère. extensioin. ILa fin du cycle miocène est  
marquCe par une 6tmers.ion gé,n&rale qui alnnanlce Ia fc"t ion dies chainies 
actuelles. C'est le ¡&but de  la. grandie phose arogenlique lqui se poursuivra 
avec des alterna,nces de pairoxysme et  die calmie ijusq~u'zI Ita fin diu Qumtemai- 

La transgression pliocene est local is& a,u voisi,nage des côtes actuelles. 

: de l'Oligocène supérieur. 

' 

. re ancien 

SI. - LITHOLOGIE - MATERIAUX ORIGINELS DES SOLS" 

La synthèse paléogéographique précédente a exprimé que la Tunisia 
avait toujours connu une sédimentation marine aux ,confins nord du bou- 
cl ier  saharien e t  à prox imi té  d e  sla provi,nce italienne. De la bordu're saha- 
riennje jusqu'à l'Atlas, son type a été ce lu i  de dépôts recouvran't une plalte- 
forme épicon8tin'entale : marne, calcaires, grès, alors que dans le Sillon tuni- 

sien situé plus au nord, elle o r e d t u  celui  d'une fosse où se déposaient des 
sédim'ents fins jusqu'au mi l ieu d'e l'ère teirtiaire. 

Lors des premières manifes,tations orogéniques d e  l'Atlas, des dépôts 
épicontinentaux à faciès grossiers e t  f ins  alternonts, sont apparus dans la 
zone Kroumire e t  l'es golfes bordant la Dorsale. Leur extension s'est pour- 
suvie dans le domaine des Hauts plateaux tun,i's,ie,ns e t  iailg6riens ce,penbont 
que la bordutre orientale du pays appartenai t  encore alu mi l ieu marin. 

Ainsi  se sont diiff$ren,ciés dieux doma,inles d e  twch.es. 
. 

, Celui  des roches plus ou moins lavées d'e leurs sels tels les chlorureb et 
les sulfates : c'est la région Kroum.ire, l'Atlas et, pour partie, l'île d e  Kas- 
serine. 

Celui  des roches encore>'riches en sels : c'est la plateforme de la Tu- 
n i s ite orienta l e. 

Enicore faut-il comprejndre que la, disti 'nction n'est pas brut.ale e t  s 'khe-  
tonne dans le temps g6oIogique. C'est assez dire pourtant que la Tunisie 
n'est constituéq que par des roches sédimentaires. Seules; que<lques extru- 
sions localisées au domaine des nappes de charriage du nord, représentent 

% Redaction : A. FOUNET ( 1  966) 

. 

- -.. 
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STRATIGRAPHIE 

Quaternaire 

Pliocène marin 

Miopliocène 

Oligocène 

Eocene 

Crétacé supgrieur 

Crétacé moyen 

. . .  . .  . . Cretace inferieur 

Jurassique 

TriaS 
.I......... . 

LEGENDE 
LITHQLOGIE 

Limons, alluvions grossières e t  croütes calcaires 
des plateaux, alluvions fines des plaines 

Marnes du Plaisancien et  sables astiens 

Gres e t  calcaires du Burdigalien, marnes 
du Vindobonien, sables e t  argiles sableuses 
du continental terminal 

Grès quartzeux e t  argiles du flysch; grès, argiles 
e t  marnes gypseuses du faciès Chérichera 

Marnes de transition Crétacé - Eocene, 
calcaires de I'Eocène inférieur, marnes 
e t  argiles calcaires de I'Eocene supérieur 

Marnes, e t  calcaires de la formation Abiod 

Marnes calcaires marneux et  marno-calcaires 
de la formation El Haria 

Marnes dans le nord, calcaires récifaux 
de I'Atlas,dépõts grossiers dans le centre 

Calcaires mëtamorphisés ,de I'lchkeul, 
argiles et  schistes de I'Hairech, 
calcaires de la Dorsale 

Gypses, calcaires dolomitiques, 
calcaires,pelites e t  cargneules 

STRATIGRAPH I E ,STRUCTU RE ET LlTHOLOGl E 

DE LA TUNISIE SEPTENTRIONALE 

Echelle : 1 /I O00 O00 simplifiée e t  réduite au 1 /2 O00 O00 

D'après l'esquisse structurale de la Tunisie septentrionale 

D'apre5 JAUZEIN. 1967 

. .. 
11" 

Y- 

OerrinC par M. Daumain. Service Calfographigue de I'0,R.S.T O.M. . 1971 
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des roches éruptives e t  métaorphiques : Guelb Saâd Moun, dacitoides des 
Nefzas, roches grenues et  métamorphiques de I'ile de la Galite. Enl effet, 
si le socle granitique a pu être rencontré vdrs 4.000 m de profondeur par 
les sondages pétroliers dans l'extrême sud tunisien, pa r  contre I'épaisseur 
de la couche sédimentaire dans la par t ie  moyenne du pays, pourrait ê t re  
de l'ordre de 6.000 à .12.000 m. 

La description sommaire de la l i thologie qui va suivre, se propose 
donc d'étutdier selon la nature des roches et  l'étendue de leurs affleure- 
ments, les produits de leur désagrégation e t  de leur altération, de locdiser 
e n f i n  l'emplacement des roches-mères e t  des sols qui en dérivent. 

21. - Les roches diu Tri'as 

Leur affleurement sous forme de diapirs ou d'extrusion au cceur des 
plis faillés, est una conséquence de l'orogénèse plioviIlalfranchienlne dalns 
d'Atlas. II se situe d'ans lal zonle d.es d'iapirs bt à .la, bordwe  Est 'de l'île de 
Kasserine. 

C'est u.n ch,aos apparent d'déments broyés e t  méilangQ. Pourtan,t, 
P.F. BUROLL,ET, A. DUMESTRE e t  G. lCASTANY .on4 ,réussi b en établir une 
relat ive strat i f icat ion : 
- à la ,base, gypses massifs i.ntercalés d'argilesrougeset vertes ; 
- lames de calcaires dolomitiques alte1rnQn.t avec dles g.rèsts, dies s ~ b ! . ~  

- aa:lcaires gris foncés en plaquettes intercales de gypss, sables !erf 

- a u  sommet-gypse massif incluant quelque6 c,orgneulles et dolamies. 
Dans le Nord, i l  s'y associe des raches vertes, ophitiques. 
Des reliques d e  roches rouges re.couvrent fréquemment les dialpirs. Leur  

dien réciproque n'a ,pa,s, pu être éitob,li. Au eon.hraIire, il appordt que cer- 
tainles extrusions n'ont fait que sou1,eve.r des dbpôts préexistant à cet endroit. 
(Ex. Dj. M e l a h  entre Oued Zarga e t  Béja - carte géologique de Tunis au 
1 /200.000"). 

Par .désagrégation, ces roches fournissent d4s marnes e t  marnes sa- 
bleuses salées par  des sulfa{tes e t  des chlorures. Cspendantt, I'a!llcalisation. des 
sols qu'elles supportent est faib'le. 

micacés et (d'es argiI.es verteS.ou ,lie de vin ; 

grès ; 

92. - Les co18caimras dlulrs, cris,tallfinls. 

I ls appartiennent à de nombreux étages stratigraphiqueis : 
* Jurassiqu,e : Callca8ires dolomltiques du Dj,ebeil lchkewl. 
Ca!caires zoogènes d,u Lias moyen et du Partland.ien dans l,es massifs 

Calcaires dolomitiques db Boijscien en Tunisie Centrale, du Néocomien 

Calcaires zoogènes de I 'kpt ien \dans la Dorsde.  

jurassiques. 

au Djebel M'Rila. 

. 
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Caicaires roux du Crétacé suIp6rieur IOU Dj,ebal M'RBla. 
Calcaires n,u,mmulitiq,u.esde I'Eocène inférieur dans Ia zone des  écailles 

et Ia DorsaLe. 
La désagrégation de ces roches s'opère en écailI,es plates peu disponi- 

bles pour l'altération qui, autrefois, s'est réalisée par dissolutionl. 
En 'effet, des karsts sont toujours associés aux affleureme,nts de Ges 

roches. Lqurs poches contiennent des terra rossa, des sols rouges ou des ter- 
ra fusca dont 1es airgiles, d'ans :le nord d:u pays, sont cornposées, en partie, 
de montmonillonite. Les relations rkiproques qui existenit entre roches cal- 
caires cris)tallisées et terra rossa n'ont pas encore été précisées. Le même 
problème se pose 'pour le fer dans ces formations rulbéfiées. 

, 

23. - Les.caillcaires tenidres, cmyeax - aallaaires marneux et  marmo- 

La structure de l'Atlas est caractérisée par le decollement des  struc.tu- 
res terthires de leur substrat secondaire. U,ne telle d'isposition justifie l'of- 
fleurement considérab1.e des calmires tendres qui, associés à des intercala- 
tions d e  marnes e t  de marnes schisteuses, calroctérisent le type de sédi!men- 
tation réalisée 'pendant le Crétacé. Les séries très marne.uses à la base o n t  
été progressrivement remplacées par  les puissantes couches calcaires de la 
série (( Abiod D. 

Leur extension elst re,marquable depuis la zone des diapirs jusqu'à celle 
des dômes. ,Su,r ,l'île de Kasserine, eHes ,affileuaent aux flan'cs des imontag.nes 
et dans les courbes. Mais dans  la zone des écdles ,  ce type de roche appar- '  
tient à I'Eoche ilnfé,rielur sous son faciès à globigérines. I I  fot" des. barres 
ou des plis très pincés émergeant a u  sein de masses marneuses t rès  épaisses. 
Son rôle da.ns 'la répa,rtition des sols est limit& 

caka i res. 

émol 
mes 

La désagrégation des ca,lca,i.res crayeux se r6olise SOUS forme de galets 
Assés ou de plaquettes, de petits polyèdres ou  d'aiguilles, toutes for- 
favorables à 'l'altération). Ellle peut égalemeht se manifesmter par une 

fusion de ICI roche a!i8nsi trajnsfofimée e,n une poudne plus ou mo,ins épaisse 
entourant u.n ,noyau plus ou moins d t6 ré ,  (palrcou(ru, parfois, de fines diac1.a- 
ses .de gélivation. Les calcaires marneux et les marno-calcaires fondent de 
la même manière en une pâte calcaire gén&a:altirice de u ,torba B. 

Cet snsemble de roches fournit un maRériau .pédo'logíque de texture 
moyenne à fine, très saturé en ions Ca l iésà des mr.bon,ates. E'n outre cer- 
taines strates peuvent exsuder des chlorures liés au  sodi,um. D'autres enfin 
libèrqnt du fer. Ce dernier amppaIrait sous forme de piquetmures brunes ou noi- 
res, accompagné probabl:elmenlt die Wan,gonèse. Ge ,sont aussi des pel I icules 
plus ou moilns oxydées sur les surfaces d'altération ,de lat roche. C'est encore 
ie fer qui colore en jaulne les horizons B des sols bruins coBlcaires. 

La pédogenèse actu,elle imprime à c& matériaux deux directions &O- 
lutives : 
- &unNe part, les calclaires crayeux devien.nent la roche-mère de sak 

calciimocphones rendziniformes et contribuent pour u'ne partie importante 
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u la formation dee encroûtements de versant, 
- d,?aut.ce pa,r'tt, les cglcair'es marneux et les morno-calcaires ,zoa A 

I'origi'ne de sols calcimorphes du type rendzine ou sol brun calcaire saule- 
men t  enrichi en calcaire dalns l 'horizon 13 et  d e  sols vertiques (marno-.ca;l- 
caires du Crétacé moyen, dans le nord). Mais  les types d'argilesqu'ils r*è- 
lent  ne sont pas encore connus. 

Au contact de ces calcaires existent des sols de couldur rouge ou brune, 
de type isohumique.. Ce voisinage a pour conséquence de réapprovisionner 
les plus an.ciens en calcaire e t  d'empê,cher la déca1,carification des plus ré- 
cents, tous évoluant sous un couvert végétra81 dégra.dé. 

24. - Les marnes e t  argil'es 

Parmi les roches .recensées, ce sont celles dont l 'aff leurement est l'e 
plus étendu dans la moi t ié  nord de la Tunisie. 

Leur évolution en matér iau pédologique débute par une fragme'ntatian 
très f ine en petites plaquettes ou en 'petits polyèdres. Leur surface se trans- 
forme en li 'bérant les sels qu'ils contiennent sous forme alparente de ponc- 
tuations, de fins filamten,ts ou de Fevètements mricrocristaildins. Ils fon,t par- 
t i e  d'une aluréole d'altération qui e,ntoure un noyau ¡,&act ou fragme,nté palr 
schistosité e t  microdiaelases. Le phénomhne de la rulbéfaction n e  s'observe 
gu'exceptionnlelI,elmelnt (sols-chatah rouges de Bir  M'Ch,erga, P. MARTIN I ,  
1 965). 

Les marnes et marnes chisteuses du Crétac6 inférieur sont présentes 
partout dans I'Atla,s, de,puis les bords de la Medjerdah jusqu'aux confi" 
d e  la Dorsa1.e. Fournissant du carbonate ,ds calc,itum ,pour l'essentiel, dlles 
const i tuent la rochel-mère d e  sols calcimorphes 5ur les dje'bels, .de sols ver- 
tiques ou calcilmorphes vertiques .dans les piedmonts. 

Les m'a8rnes de l.lrainsi,fion du ccré,tialc& à I'bcèn(e, situkes p r inc ipdem~sn t  
dans la zone des écaillses, correspondent aux vertisols colorés. du nord. A. 
MORI a démontré que beaucoup d'entre elles contenaient ulne fraction i"- 
por tante de mantmori l loni te associde à de la kaolinit,e e t  de l'i l l ite. . 

Les marnes et argiles coileaires de VEocène moyen at supérieur, sont 
présentes dans certaines régions d e  la zone numidienne. Elles .existlenmt par- 
tout dans la zone des fossés subsidents e t  dans l'avant pays de la 8Dorsale;. 

Au Nord, elles donnent naissance à des sols bruns callcaires et  à des 
vertisols à caractè,res, ac,centués. Ces derniers présentent parfois untei alcali- 
sat ion de profo,ndeur suivasnt leur position dans Les vdépressions. 

Dans la  part ie centrale de la Dorsale 6t en  s i tuat ion élevée, eleles sup- 
portent des Sols calcitmofiphes, calcimovph'es vertiques e t  des vertisols ppu 
évolués ou à caractères moyennement laccentués. Com!me tes précédents, 
ceux-ci présentent u'ne alcal isat ion de .profondeur dans I.es fossés otlasiens. 

C'est aussi le cas 'de ces sols, qui sur %le versant sud-est d e  le Dorsale, 
exs3udent leurs chlorures .dans les oueds à partir des argilles calcaires e t  mldes 
du substrat alors que les sufates su'bsistent an ,microcristaux QU sein d e s  
strates altérées (Ex. Henchi r  Sousr au pisd du djebel Fkirbne). 

' 
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Les faciès argi'leux du flysch oligocène dans les Mogods sont composés 
pour l'essentiel de kaol in i te (KUJAVSKY, 1963). Les canditiôns du pédo- 
c l ima t  sont ici favorables 21 leur évolution en sols hydromorphes à pseudo-, 
gley ou à gley (LE COCQ, 1967). Dans la Dorsale, ces argiles peuvent com- 
prend;@ des niveaux calcaires. Outre les gres, des marnes s'y i n t e r c d e n t  
fournissant des chlorures capables de saler les horizons profonds des sols 
vertiques qu'elles engendrent. 

Les mameis et argdes deaireis dv Miocène supérieur sont largemlent 
répandues sur les bords de la vallée de 1.a Mcjdjerdah, les vallées e t  les fos- 
sés d'e I'At1,as. Elles gisent lpalrtout sous les couvertures quarternaires e t  dans 
les dépressions de- la plai'ne orientale. Dans la. région atlasique, leur surfa- 
ce évo!ue en vertisols à caractères ac,centués amu sein desquels une alcal i -  
sation profondd est fréquente, les chlorures étant  BvacuCs vers les oueds 
d o r s  que les sucIfa8tes restent fixés sous forme de microcristaux au n iveau 
des couches altérées. (Ex. les piedmonts de Ia plaine de Mateur a u  djebel  
Sakkak). 

Dans la plaine orientale et  la Haute  steppe, l e  remaniement de l eu r  
surface engendre des sols calcimorphes ou isohumiques 'peu dévelappés 
tand,is que da" les bas-fonds. apparaissent des sols hydromorphes e t  des 
sols à alcalis pe,u salés (Kasserine - Sbeïtla). 

roches <doivent être associ6es 'les marnes sableuses du MioplJo- 
cène de la plateforme sahdli,enne, riches en gypse e t  en c h l w r e s .  Dans 
l'Atlas, ce même Miopliacène en rapport  avec les couvertures quaternaires 
argileuses e t  argilo-sabl,euses a contribué à I'élaboration des grands sols 
isohumiques chata'in-rouges let cha,tafins. 

25. - Les grès et k s  sables 

Les grès, durs ou sab'leux, fralncs ou argiileux, gisent b des degrés di- 
vers dans tous les étages du sédimentaire tunisi'en. Leur é ta t  d'affleure- 
m e n t  permet de n'e,n retenir que : 

A ces 

' 

- Ceux du Cr6tacé i 'nférieur de l'Atlas (Néocomii,en). 
- Ceux .de I'Oligocèqe, le plus s w m t  q w r t z e u x  &EIS le flysch QU- 

midien e t  sableux en, bordure de .lo Dorsalle (faciès Chérichira). 
- ,les grès a,rgileux des séries miiocgnes e t  rr;iopl.iocènes du nord. 
- les grès dunaires des cordons littoraux quaternaires. 

Les quartzites du Néocomien en alternance avec des argiles, sont des 
roches d'affleurement réce.nt dans la zone des diapirs e t  au con,tact des 
massifs jurassiques de la 'Dorsale. 

ElLes se désagrègent en plaques qui, par <la suite, s'éca.illent. 
Leur alt6ration est diffic,ile. Riches en fer, 'leur contribution au phi..- 

nomè,ne de rubéfaction a dÛ être 'notable. U.ne (preuve est apportée par 
les ,patinleis ferrugineuses qui les enveloppent fréque'mment (COINTEPAS, 
communicat ion verbale). Le.ur é tats  squelettique actuel n e  'permet cepen- 
dant pas de les ra.ttacher directement à .la surface des sols rouges médi ter -  
ranéens détermbnée sur la carce générale. 
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Les grès oligocènes. Dans la z m e  numidienne, oe s m t  des grès quart- 
zeux e t  des quartzites gui, tout au moins Ò la base ,de la série, contie,nnent 
de Ia glauconie. 

La désagrégation des grès s'opère e'n blocs d e  di,mlensions très varia- 
blesrev&tant l'aspect de 'boutles. Celles-ci, par la. suite, l ibkrent une arène 
comme le font certains granites. En place o u  après tra,nsport, e,llle sert de 
roche-mère b des sols bruns, des sols le~ssivés e t  des sols faibleme'nt podzo- 
liques (P. DIMANCHE, 4956). 

Dans les pcofils, le fer apparaît sous forme Ide fe r  ferrelux jaune ou 
ocre qui, dans des conditions de maluvois drainage, constitue un pseudo- 
gley ou des concrétions. 

Les grès quartzeux e t  les quartzites, peu atérablles, se ,désagrègent e n  
blocs angulleux. Leu,r é tat  actuei1 est le plus souvent squelettique. Leur colo- 
ration e t  les patines qui les enrobent, témoignent d'une rubéfaction ancienr 
ne dont on ne peut  dire encore la participation à une pédogenèse méditer- 
ranéenne ou tropicale. Avec les grès e t  les argiles de flysch, ces roches sont 
à l'origine ,des grandes couvertures p l i qua te rna i res  h pseudogley des Mo- 
gods. 

Les gres sableux de fqdiès Chérich.im ocGuSpant les syncli,naux de ,la 
Dorsale e t  de son 0van.t pays, depuis le Cap Ban iusqu'auxabords de I'l le 
de Kasserine. Ce sont là, des grès sableux, des grès du rs  e t  des argiles ver- 
sicolores. Riches en Celspaths (Communication verbale de J. P. PARROT, 
géologue à I'ORSTOM), ils renfqrment égaiement de la glauconie. 

Leur désagréga,tion a engendré des sols bruns en montagne, des sols 
rouges sur les versants (Cap Bon), des sols isohumiques chaltains ou bruns 
da,ns les piedlmonts (Djelbel Zit e t  Dorsale). Ceux-ci peuvent être encroûtés . 

b ien que leur roche-mère soit un grès calcaire ou non caloaire). Dans ce 
dernier cas, l'origine das carbormtes est sûrement al:lochtone, rir& ' des 
marnes associees. 

Les grès du Miocène et du Miop'liocène cont iennent une proportion 
considéruble d'argile. 

Dans le nord Bu 'pays, leurs  af+lsure,men,ts .en font la roche-mère de 
sols bruns calcaires. Dans ,l'Atlas, i ls  supportent des sols isohumiques cha- 
tain-rouges ou chatains comprenant .un hor izan d,'crccurnidlation du cali- 
Caire-glus ou mains indur& Toutefois, on ignore #encore leur  part ic ipat ion à 
la rubéfa,ction de oes sols. ' 

Les grès dunaire's, attribués a'u quoternaire moyqn, s0n.t constitués par  

Leur dissolution amène IQ formation' de sols ca1cimor;phes rendzi,ni- 
formes re,posant sur des encroûtements e t  des croûtes. P. DIMANCHE a 
cbservé qu'en relat ion avec I'.insta~CIation de la végétation ,naturejlle, il  se 
produisait une décarbonatipn profonde des dunes actuellemenlt fixées. En 
effet, sur les cordons les plus anciens du Cap Bon e t  d e  la côte de Tabarka 
6 Bizerte, id est ais6 de constat.er l'existence dle véritdbles formes de ka rs t  
dont les poches sont remplies pa r  une terra-rassa argilo-sableuse. 

- 

. des ml i th,es calcaires. 
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26. - Les conglomérats et les croûtes 

Les congilomérats sonlt ' f réquents dans différeates series du sédbmep 
taire tunisien. Au cours d e  leur démolition, ils entre,nt dans le groupe des 
roches calcaires tendres. Ceux d'u Quaternaire anciqn forment les assises 
des crêts qui dominent les grands piedmonts ou les grands glacis dIu nord, 
11s sont d8u.rcis par umn ciment  calcaire en forme d'en,croûtememt souvent 
épigenisé en calcite. Ceux de lo zone du flysch sont enrobés da,ns une 
matr ice ferrugineuse aya8nt l'aspect d'une limonite. 

Tous libère.nt Leurs const i tuants par désagrégation. Leur apport dans 
la mise en place des roches-mères demeure cependanit I ilmité. 

Les croûtes, calcalires dans le nord. ou gypseuses dans clerbaines rd- 
gions d,u ce'ntre tunisie,n, occu'pent une surface ext#rê'mement i'mporta'nte 
dans les piedmmchnts e t  IÆS ,p lahes de Tunisie. Leur élaboration procède de 
la pédogenèse quaternaire'. 

Elles peuvmt,  à I,ew tour, servir de roche-mères à de5 sols d'évolution 
récente, d'u type rentdzitnitorme dains I'ense,mble du Ipays. Leur désagréga- 
tion restitue au sol les 61éments minérauk qui les ,constitluent. On n e  pe.ut 
guère par'ldr, dans I'état actue,l des connaissances, dbdtération. 

111. - LE MODE,LE DU RELIEF" 

La morphologie d'une région est l a  résultante de l'action des d i f fé-  
rents facteurs CI i matiques, géologiques, biologiiqujes (végétaltion, hamm!e) , 
action, qui s'est déroulée tout au ,long du quaternaire, provoquant I'érosion 
des massifs montagneux, le tra,nsport des matériaux arrachés et I'eur dépôt 
à l'aval. Ainsi  s'est créé un modelé du paysagq auquel la répartition des 
sols est é tmi tement  liée. II est donc essentiel d'a,nalyse*r 'les éléments diu 
paysage tunisie'n avalnt d'aborder I'étude des sols. Suivant 'la ,nature des 
facteurs, nous disti'nguerons : 
- Les farmat ions continentales : montagaes (ou dj&sls) e t  c ~ l l i n e s  

avec leurs versants, glacis, terra,sses d'e r iv ière (ou :Oue'ds), dépressions sa- 
lées ou non, enf in  formations dunaires qui, af fectent  toute #la Tunisie; 

- Les formations côtières qui se composent de plages et  d e  duriep 
littorales. 

- 

1.1. - FORMATIONS CONTINENTALES 

1. - Les montagnes (djebels) et leurs versants : 
Le relief montagneux d e  la Tunisie du Nord lest le rBsultalt de la dou- 

b le orogén,èse oligomiochne e t  pliovil,lafranchienne. Cet te  dernière, en par- 
tic,uli,er, s'exerçant sur d,es couches sédi'mentaires (.les roches Bruptives étant  
b peu près absentes e,n Tunisie) où al ternent ccrboaires durs compétents et  ' 

couches plus tendras plastiques incompétentes, a, )contribué b ~l'édificatim 
du relief actuel. 

On, y retrouve les formes classiques du rellief jurassien : monts rare- 
m e n t  conserv6s (monts de Malktar) où Ia ,su;rface structurale 'c1 Bí5 &formée 
en dômes, combes pa,rfois t,rès vasites (Djebel Bou Khi:l, Bled e t  Thil pr&s de 
Bou Arada,) ou bsuton8n,ière (Djebel Abderrahmane dans le Cap Bon). Les 

* Rddoction : J. P. COINTEPAS ( 1  9 6 6 )  
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formes monoclimdes sont la,rgemsnt représentées : cuesta, c rê t  e t  barres 
sont des déments apparewts, 'd'ans le paysage tunisien. 

La répartitimon des sols reflète parfai tement les ,différentes formes du 
relief e t  la nature 'de la l ithologie. Dans I'Ie,nsemble, l'es monts ne por tent  
pas de limans quaternaires e t  I.es sols calcimorphes qui les couvrent .prennent 
directe.msnt naissance à pa r t i r  de la roche. Les b r m e s  monoclinales, cues- 
tas, crêts et ba'rres, présentent deux versants dissymétriques. La  surface 
structurale, plus lentement e t  p lus ,diifficil,ement attaquée, po r te  les, sols iles 
plus minces, les plus érodés. Sur le front couvert d'éboulis. souvent mélangés 
ù la roche sous-jacente pl.us tendre on trouve des sols plus, profolnds, d'au- 
tant plus évolués qu'ils sont plus anciens. Les, barres sont des, couches dures 
for tement re'dressées. En Tunisife, ell,es 'prennent le .nolm évocateur dle (( Sif 1) 

(sobre recou,rbé). Les sols y son,t le plus souvent squelettiques (Djebe.1 Mun- 
char, Skrira ...). ~ 

DCpôts caililcwteux 
fni.q,u:emenk encroûltés 

Limions afrgil.eux rouges 
à ta,ah,es calcoires 

12. - bes g'kcis 

Froid rigou,reux Riss . 

Pluviorl ' Mindell 

Aux versants modelés dans la roche géologique succèdent vers l'aval, 
les glacis de piedmont (glacis d'accumutlatian ou {gilacis &&osion). En zone 
ar ide et  semi-aride, la p lupar t  dies glacis sont complexes e t  on peut y dis- 
t inguer des formes reliques emiboîtées. Le dknarmbrement des glacis Btagés 
e t  des terrasses d'oued a permis aux géographes marocains de séparer une 
serie de niveaux quaternlaires dont ils a t t r ibuent  Ita formation b des périodes 
climatiques plus humides atppelées pluvia~x auxquels ont succédé des pé- 
riodes seches ou inkrpliuvialux pendent  lesquels l'krQsiQn l i nk r i re  incis& 
les glacis du pluvial préc6dmt.  Etant appelés au cours de cette étude à 
en uti l iser les termles, nous rappelons dans le tableau ci-dessous la succes- 

) sion des pluviaux Quaternaires marocains ainsi aue leur cOrresDondance 

Blacai I les h&érom.&tr iques 
peu' encroûtées 

avec les glaciations quaternaires (d'après G. BEAUDET, G. MAURER e t  A. 
RUELLAN, 1967). 

Fvoid /ntbense Günz ' 

I Pluxio,ux 1 Dépôts e t  sols caradris-1 Tmendalnue cll,motique IEqruivol(en,t e,u,roobn I 

D6ppbt-s fins et co~,lloutis 
enmûtés 

Congloimérms foptement 
encroÛf6-s 

k Rha,rbien 

? (3 

Première mainifestamion Viillafiranchlien 
froide supér,ieur Danube ? 

Creus'ement 

I Creusement 

niques probable 
Li3mons gris (Tirs) Léger r of r aic hissemen t Néo-Würm 

sa'ns acculmuilahion noTable 
d e  callcalirie 

I Tensiftien 

Creusemsn~t 

Creusement 
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En Tunisie' où les recherches morphologiques sont moi'ns avancées, R. 
COQUE e t  A. JAUZEIN 8préfèrent parler de quatemaire anci,en (Vi l la f ran-  
chien, Régréguen), moyen (Saletien, Amirien, Tensift ien) e t  récent (Salta- 
nien, Rharbien). En effet; bien qu',on ait  cetrouvé, ici,, six niveaux quater-  
naires, la correspondance avec les. périodes qu.aRerncaises marocaines n'est 
pas encore prouvée. 

Les pédologues de Tunisie, en tout  cas ont très v i te 'pu constater pour 
une région limitée, une correl,ation entre niveau quaternaire e t  tel type de 
sol ou associatioln de sols bien détarminée. Les glacis du q,uaternaire an- 
cien sont gén$rallement recouverts d'u,ne puissante croûte qui en forme 
l'armature. Des mouve,ments t,ectoniques postérieurs en ont déformé la sur- 
face, de sorte ,que celle-ci n:es.t plus très plane. I ls  occupent des étendues 
considérables. Les sols qui les recouvre.nt constit,uent une association très 
particulière qui sem longuement décrite au cha3pitre des. sols': Ces sols o,nt 
fréquemment une couleur bcun-rouge au contraire d'es sols calcimorphes sur * 

roche géologique qui sont bruns ou gris. I I  est donc logique de leur a t t r i -  
buer unle origi,ne polygénique .dans laquelle se situerait une pédogenèse ru- 
bé f  iain te. 

Mais, étant  donné leur ancienneté, ;Is on t  dû subir a!ternati.:ement 
les c l imats deS.trois ou quatre pluviaux e t  interpluviaux qui ont suivi e t  
qui ont pu modifier profmdk",nt I,e spl origi"d. Le su.bstrat lui-même a 
su'bi des bouleversements import,ants. N De multbples ca8uses, en -effet, pro- 
voquent un réaménagement perpétuel des particules du dépôt : variations 
différentielles de voIulme liées Ir I'état hyd,rique e t  thermique du sol, act i -  
v i té  des animaux fouisseurs, passage de l'eau de percolation; implantation, 
croissance e,t dCcompositkn des racines. Tous ces menus réajustements se 
traduisent globale,mdnt p a r  une lente migration du dépôt sur la pente, 
t o u t  mowmment ayant,'sur un vlersant, un.e résult.ante dirigée vers l'aval 
(et, du point  de vue morphologique, le plan horizontal est rarissiime ; tout 
est pent,e ; mais le mouvement est évidem8mentplus lent sur les pentes fai- 
bles). L'ensem8ble de. ces phéno'mènes mineurs mais fi.nlalement act i fs à 
I'échelle géologique porte le nolm d e  reptat ion (creep des 'auteurs onglo- 
saxons) D. !G. BEAUDET (1966, p. 19). Sur un glac is  comme ,celui de lai rive 
nord de la Med'jerdah e,ntre Souk-El-Khémis. e t .  Béja les sols v,arient d:e la 
rendzine à croûte sur les (( bosses )) au sol brun calcaire:dans les.dépres,- 
sionCs. Sur le piedmont sud du Djebel Zit, la s.urface ancienne a été cassée 
en touches de piano e t  I'associ,ation des sols.va de la rendzine au sol iso- 
humique c h a t a h  dans les cassures (A. FOURNET, 1966). 

Au-dessous de la croûte généralement feui'llet&e, on note la présence 
d'un encroûtem,ent qui, en ,profondeur, passe, tout a u  moi,ns sur les' glacis 
d'accumulation, à un limon rougeâtre à amas e t  nodules calcaires. Ce li- 
mon est fréquemment salé ou aloalisé. 

Le quate,rnaire moyen,. p1.u~ d i f f i d e  à l imi ter  dans le temps, plus dif- 
f ic i le aussi à localiser sur Le terrain, serait caractérisé par  ,des sols de cou- . 
leur rouge. souvent associés à des, accumulations calcaires ent 'noyaux cris- 
tallisés très. indurés et  parfois à des croûtes. 

Le quaternaire récent dé,bute par une période d'encroÛtelme8nt auquel 
sont associés des sols cal,cilmor;phes ou isohumique,s, se poursluit par une 

, 

, 

I . 
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phase climatique moi'ns active OÙ domine une pédoge,nèse de type isohu- 
mique alors que les derniers niveaux ,ne portent que des vertisols, dles sols 
peu évulués ou des sols halolmorphes. 

13. - bes dépreS5blB 
La Tunisie présdnte toute une série de bassins fermés auxquels on peu t  

uttri,buer deux origines : 

- Une subsid~en~ce progressive qui s'est amoirçée au mQm.en2 d,e 19 
grande periode de surreh ion aligocène e t  s'est poursuivie au Mio-pliocène 
e t  au Quaternaire. Les cuvettes qui e n  &.sultent suivent la, d i r e c t b n  gé- 
nérale des plissements NE-SW .C'es.t le cas des unités suivantes : Lac de 
Tunis, lac d.e Bizerte e t  val1é.e d,e l'Oued Gueinighe, plaine du Mornag, de 
Moghrane, cuvette de Sidi Bou Zid, haute e t  basse vallées de la Medjelr- 
dah, plaine dee Kairouain, Sebkva Chdritia. 
- Un effondrefment en graben dû à des a#cciden>ts transversaux (par 

rapport à la dirsiction .des plis d e  l'Atlas c'est à dire NW-SE. Parmi ces ef- 
fondrements iplio.-qulaternaires nous citerons la  plai,ne dfe Grcmbalia, de 
Pont du Fahs - EI Aroussa, du Sers, de Kalaa-Djerda, de Sbiba, de la Fous- 
sana-Kasserine e t  du Khanguet Sidi K d i f  (&aine Narcl-Touila). 

Ces dépressions ont été comlbl6es. progressivement 'par les apports des 
oueds descendus des hauteurs environnantes ou des oueds plus i m p o r t m t s  
qui les traversent. On retrouve le schéma classique d e  l'alluvionnement 
avec éléments grossiers sur la périphérie devenant de p h s  en plus fins vers 
l e  centre. A Grombalia, Tunfis, Eizerte, la sédimentation est d'origine ma- 
r ine ou lagunaire. L'Bpaisseur des dépôts peut être consid6ra8ble : 50 m à 
Nébeur, 360 m da,ns le lac de Tunis, 300 m 6 I<asserine, ou 500 à 800 m 
dans la pl'aimne de Kairouan. 

Les sols qui pren,nent na.issa.n,ce solnt assez va,riés. Sur ie bord des cu- 
vettes, les gla,cis sont polygéniqu'es et, dans les #cou#pes d'oued, on obse:rve 
des em,pile,me\nts de sols dont les prof i ls  à peu près comiplets ont été enter- 
rés par les dé,pôts plws récents. Ces sols, de couleur foncée malgré une  fai- 
b le  teneur en1 ma,tière organique, sont les .t&moins d'une ,pédogenèse eh m,¡- 
l ieu humide qui s'est déroulée \pendant les &iades caICmes oÙ la sédiNm.enta- 
tion laissait aux sols le te'mps d'évo'luer. Cdtte jpédogenèse est mal connue 
e t  sera diff ici l 'e à analyser. Pourtant elle sem'ble pouvoir être rapprochée 
de celle des sals isohu,miques chctabns situés sur les gl'acis environnants. 
Mais, comme nous Ie verrons. p lus loin, ces sols ont pu réévoluer par  suite 
d e  leur enfouissament, ,par sui te .aussi Ide modifications clilmatiques, dk 
sorte qu'ils pre,nmntent octueIlelment l'aspect de sols calcilmorphes. 

Au centre de la cldpressio.n, iles alluvions devienne,nt très f ines e t  leur 
jeune âge s'ajoutanlt à u,n,e fa ib le pénétrabil ité d e  l'eau, font que les sols 
sont peu évvolués avkc ten<da,nce p lus ou moins grande à la vertisolisation 
suivant la nature du climat e t  diu matériau argileux. 

Dans le Nord de la Tunisie, les e'aux phréatiques convergent en direc- 
. tion d'Lin m&me poisnt,'v&itaibl.e ombiilic du :bassin où ,elliles créent une zo- 

' ne marecageuse camimu.n&mle<nt appelée. (( Merd ja  ou Galraa. )), à sols hy- . 
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dromorphes à gley e t  sols halomorphes. C'est le cas des Merdjas de Souk- 
El-Khkmis, du Kef, d:u Sers, de la Garoa de Kasserine, etc ... Ces maréc'ages 
complèteiment asséchés e n  été, s'étendent plus ou moins l'hiver suivant 
l' importance du bassin d'a,limentation e t  Ia hauteur du seuil de vidange 
de Ia cuvette, seuil q u e  les oueds franchissent par de vérita,bles déf.iIés. I' 

Dans la part ie centrale e t  méridionale de 1.0 Tunisie,. les dépressions 
servent de niveau de base b un réseau hydtagra,phique endoreique. Sous 
l 'effet du c l imat  aride qui y règne, elles constituent d'imimenses bassins 
d'évaporation, a les Sebkhas véritables lacs en hiver, qui s'assèchent 
e t  se .couvrent d'une croûte de sed ou 'd'une couche d',argile pulvérulente 
en été. Les Seblth,as Kelbia,. Sidi .El-Hani, Mecheguig sont Iles exemples les 
plus immportants de ce type de dépression. 

14. - Les terrasses d'oued 

Tous les cours d'eau de la Tunisie présentent, en un point  quelconque 
de leur cours, une série de terrasses qui prouvent l'enfoncement graduel du 
réseau hydrographique. Cet enfoncement peut  être l ié soit à un abaisse- 
m e n t  du niveau de base mar in  soit à une reprise de I'érosion em relat ion 
avec des phénomènes climatiques. On sai t  en effet, qu'en période d'inter- 
p luvial  les précipitations rares mais brutales provoquent une incision active 
des dépôts de pente o u  de vallée. 

Un exemple maintenant classique de succession de tesrasses (A. JAU- 
ZEIN, 1967) est celui de l'Oued Kébir près de Pont du Fahs 6 la soitie du 
syriclinal de Robaa par le  cluse de Selbia. Quatre terrasses dominent le 
lit ds l'oued à des hauteurs respectives de 4-6 rn, 10-25 m, 30-35 m e t  45- 
55 m. Deux d'entre elles, la seconde e t  la quatrième, portent des accumu- 
lations calcaires. La vallée de l'Oued Kébir est un exemple typique de val- 
lée à terrasses emboîtées. La Medjerdah présente deux terrasses de 13 e t  
6 m. Dans la haute terrasse. A. J A U Z E I N  (1967) a décrit à Testour deux 
cycles de remblaiement séparés par une phase d'érosion. 

La  plupart des Oueds de Tunisie présentent, comme la Medjerdah, au 
moins deux e t  souvant trois terrasses. 

En bordure des zones subsidentes, les terrasses superposées sont fré- 
quentes. Cet  ensemble d'observations indique que le réseau hydregraphi- 
que tunisien s'est mis en place au quaternaire ancien ou à la rigueur au 
quaternaire moyen et  s'est enfoncé sur place sans modif icat ion sensible de 
son tracé. 

Contrairement aux glacis sur lesquels les sols sont bien évolués, les 
terrasses ne portent généralelment que des sols peu évolués. Sur la terras- 
se haute, plus étendue, de texture1 plus f ine la tendance est à la vertiso- 
lisation. L'halomorphie est également fréquente mais peu importante. Elle 
est liée 6 un mauvais drainage dans les zones en cuvette(. Les terrasses 
récentes, de texture généralement plus grossière, ne dbpassent pas le stade 
peu évolué. 
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15. - Lès dormattons dunaires 

Elles sont de deux types : 
- DBpôts sa'bleux des régions arides 
- Bourrelets éoliens de Sebkha . 
151. - Les &pats sabi,eux 
Dans la plaine de Kairouatn, les alluvions des grands oued5 ont  &talé 

des dépôts sableux qui ont é té  repris par le vent et redistribués suivant un 
relief dunaire. Alignés en longues colli,nes parallèles, i ls pren,nmt le nom 
de a Draa B .  II en existe d'importantes surfaces #au Sud de Kairo.uan, dans  
les régions de Pavillier, Sidi A.Ii Nasr  Alelah, Sidi ]Bou Zid. Ces recouvre- 
ments sont constitu6s de salblles. calcaires, perm6obles, à partir desquels SB 

forment des sols isohumiques bien développés. 

159. - Les bourrelets éoliens de sebkha 
A. JAUZEIN (1967) a longuement analysé le phéno:mbne de formation 

des bourrelets éoliehs o u  (( lunettes D. Son étude, appuyée d'un exemple pré- 
cis, celui de la Sebkha el Kourzia près de Pont du F,ahs, permet de dégager 
les caractéristiques d'une lunette que nous résumons comme suit : 
- Une lunette est une dune en forme de croissant &nt les deux bran- 

ches e,ntourent la dépression salée et dont le profil an travers montre une 
pente convexe e t  raide du cÔt6 de la Sebkha, concave et très douce sur le 
bord extérieur. La lunette a donc une forme opposée à la barkans dont le 
versant raide est du côté du vent e t  les deux cornes du côté opposé au  vent. 
- Elle est constituée de m#at&riam fi-ns, arrsa'çhés p.endmr la, pB_riQd,s 

sèche aux dépressions salées qui, de c.e fait, subissent un surcreusetment. 
- Sa d,irection q5t perpendiculaire à celle de Ia resultante des  vents 

actifs pendNant la périod,e o Ù  la dépression est asséchée. Dans le Nord de Ia 
Tunisie et le Kairouan&, les vents actifs provietnnent $u Nord-Oues,t. Les 
bourrelets sont, donc situés QU Sud-Est des Sebkhas, leur !ligne de crête é t a n t  
orientée sensiblement Sud-Ouest, Nord-Est. 

Les prospections pédologiques ont  montré qu'à chaque dépression sa- 
lée. est associé un bourrelet éolien QU un système de  bourrelets éoliens. 

La texture des matériaux varie suivant les régions. De fine à très fìn,e 
dans le Nord, elle devient sablo-argileuse puis soibleuse dans le centre, à 
partir de la Sebkha Kelbia. Une telle variation s'explique par l'origine des 
&di.ments. Dans le Nord, les Sebkhas sont le siège d'un alluvionneiment fin 
Bie aux  marnes et argiles environnantes. Ces éléments fins, constitués d'ar- 
giles sodiques dispersées, floculent sous l'influence de la co"xntration crois- 

' sante  en s,els de sodium. Au moment de l'assèchement de la Sebkha, ils COQ- 

gulent en élément micropollyèdriques facilement éollislables, les (( pseudosa- 
bes )), qui sont ensuit.e e,ntraînés pas le v,ent. Dalns le centre, l'extension du 
Miocène sablo-argileux en fait la source 6 peu près unique du matériau éoli- 
sé, D,ans tous les Cas, les minéraux son't imprégnés de  sels sokhles et de 9%)- 
se lenticulaire dont les proportions vont en croissant du Nord QU Sud Par 
suite d:e I'aridification croissante du climat et d'une roche ghlogiique PIUS 
r'iche en gypse. 
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Les m'atériaux éol'isés- donnent naissance à des, SUIS varies su,ivaint les 
climats. Dans la région de la Mornaghia e t  da, Pont du Fahs, le less.ivage 
des selb solubles e t  du gype est intense e t  profond, la désalcalisation de 
l'argile est totale ; le sol formé est un sol brun calcaire vertique ou un 
vertisol. Plus a u  Sud, le lessivage est ,moins int,ense, moins ,profond, e t  abou-. 
tit à Ia formation de sols b alcali peu salés si Ja texture est f,ine, isohu,miques 
bruns à accumulation gypseuse si  la texture est plus grossière. (Sebkha Kel-  
bia, %di EI-Hani). A partir de 1.a région Souassi-Chorbane, les bourrelets 

, éoliens portent des sols calcimorphes à encroûtement gypseux. (K. BEL- 
KHODJA, 1966). 

2. - LES FORMATIONS COTBERES 
I 

L'étude des formations' côtières présente un grand intérêt pour la g b -  
morphologue à qui elle permet d'établir une chrontilogie des périodes qua- 
ternaires. 

Le pédologue s'intéresse aux formations d'origine marine dans la me- 
sure où celles-ci constituent un matér iau originel particulier qui, souJmis 

'au c l i m a t  littoeal, donne naissance à des sols differents des régions conti- 
nentales voisines, malgré leur fa ib le extension. L'intér6t devient pri,mor- 

'dial lorsque ia datation des niveaux marins permet d'évaluer I'âge d e  la 
pédogenèse . 

21. - Les plages 

Les plages sont des (matdriaux plus o u  m o b s  grossiers généralement 
riches en coquillages (lumuchelles) que la mer accumule enl bord,ure du 
continent. Ces dhpôts desshent le long du rivagd, un niveau hor izontal  
correspondant à lal c9te maximumdes hautes mers. Les géomsrpholagues 
marocains ont re,connu e t  d k r i t  depuis longtemps, sur la côte at lant ique 
du Maroc la prQence d'une sPrie de plageg emboitkes ou sup.erposées, .cor- 
respondant auv différents nivqaux des transgressions mari,nes au cours du 
quaternaire. L'existence de ces niveaux, peu d&formé.s, leur a permis d'éta- 
blir un8e chronologie qu'an a pu met t re  en corrélation avec des niveaux 
anadogues sur la côte .méditerran&enne. Ils ont montré en out re que oes 
transgressionsétaient d6cail6es &un dem.i-cyc,18e ' par rapport aulx p6riodes 
humides (Pluviaux) e t  correspondaient à des 1,nterpIuviaux. 

Nous rappelons dans le tableau ei-joi.n,t, la l iste des &pisodes ma- 
rins( 1 )  e t  les étages cont inentaux correspondants .et naus indiquons, entre 
parenthèses, l'appellation marocaine das transgvesieuns sur la eôte atlan- 

' 

t ique. - - .  

( 1  ) d'aprbs "Le Quaternaire'moyen de l'Afrique du Nord"  par R. COQUE et A. JAUZEIN 

, .  ' 
(Bull. AFEQ 1965, 2 p. 1 17) .  
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E,n Tunisie, on a décr i t  toute une série de plages quaternaires (G. CAS- 
’TANY, R. COQUE, M. GIGOUT, E. GOBERT, L. HARSON, J. PIMIENTA, 
D. REYRE, M. SOLIGNAC, G. LUCAS) dont les d.atations s’avbrent diffi- 
ciles car.la côte tunisienne a subi des déformations tout au long du qua- 
ternaire. Cependa8nNt, en, comparant les différents relevés. effectués par les 
gh logues  e t  les géumorphologu,es sur I’dnsemble de la côte ’A. JAUZEIN 
(1967) conclut à l’existence de trois plages d’u quaternaire récent : - Une plage à la cote 6-8 m qu’ijl datte du Thyrr&i.en 2 ~ l d .  3 mb- 
gues à I’Ouljien du Maroc  (1). C‘est la plage -à strambes (Strombus Bubo- 
nius L M K) qu’on retrouve ,plus ou moins déformée au Cap Blanc, à l’Est 
de Bizerte (cgte’ 13 m), à ~Galmmnlrth (cgte 1 im), tor la cbte est du Ca8p 
Bon, ( c p e  5-10 m.)’ à Monast i r  (cgte 10 e t  ,32 ml) e t  à Djerbal. 

- Une plage r k h e  en P,ectuncles à (lai w t e  12-13 m qu‘il a &serv&. 
. & Mahdia e t  sur IQ côte Est du Cap-Bon e t  qu’il assimile à I‘Anfatien du 

Moroc. 

- Une .plage a8ncisnn1e plus rare malis dont an retr0m.e un emmDla 
our IQ route de Menzel  Tbmime à Oum Doui;l-, ?r 4la cc$e 22 rni. e t  don:t IO 
faune est surtout constituée de cardbm. 

22. - Les dunes 
Les dunes littorales constituent des cordons ~pa~rallèles a.u riyuge. Elles 

oe forment au? cours d;es régressions masines. A. JAUZEIN, :en décrit qu.a- 
tre : 

- U,n systt3me réaelnlt constitué de sable blanç w u v e n t  encare ,mobi- 
l e  (côte Nord d e  la Tunisie, cardons littora,ux de la côte Est du Cap Bon 
et du tombolo de Skanès près de Monastir). 

- Un8e d’une postérieure à la plage, à Strombes constituée d_e sables 
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grossiers ; elle est généralement peu consolidée. Ellls est visi,ble àMAenis e t  
a Ksibet El Metdiouni près d,e Monas*tir. .On la  srefirouve aussi d'ans l e  cop' 

- Une 'dune ancien" formaat  .un Gordoa. du Cap Bon jusqu'k Djerba, 
sur Ia plage 12- 15 m qu'elle recouvre fréquemmen.t. C'est un icakaire od i -  
thique blanc, bien cimenté, très ut i l isé comme matériau d e  construction. 

- Une d'une( également oolithiqile, à débris de cardium, di f f ic i le  (b 
distinguer de la précédente mais dont on retrouve eles blocs cimentés dans 
la plage 12-15 .m (Cap Bon). 

Conskquence sur les sols : dunes e t  plages se comportent comme des 
roche-mères dont les caracté'ristiques in f luent  sur, ,la pbdagénèse au même 
t i t r e  que leur Bge e t  don'c que lat du'rbe d'action d!es facteurs. pédag6n4ti- 
ques. La dune oolithique se comporte comme un. colIcaire dur sou8m8is b une 
action cli.matique très ancienne. On y trouve fréquemment des sols rouges 
mdi. terranéens parfois m&me des sols rouges lessivés (côte Nord : région 
d e  Sidi Mechr ig  et  côte Ouest du C a p  Bon). .Lar dune e t  lo plage à Strombss 
por tent  (des sols calcimorphes (rendzines ou sols bruns cakaires) ou des 
sols isohumiques 6 taches e t  nodumles (Monasti,r, Khenis). 

. Bon. 

Sur les dunes récentes, les sols sont peu ou très pe,u évvslués. 

IV. - CONCLUSIONS : Le cadre structural  .et géiomorphologique de la pC 
dogenèse tunisienne * 

L'ensemble des données ainsi rassemblées BUØ le mi l ieu tun i skn  permet 
de distinguer dans le nord e(t .le centre du pays, six grandes rbgions naCu- 
relles : 

I ) - La zone du flysch oligocène de Numid ie (Mogods-Kroumirie). 
21 - La zone de Béja 
3) - La Haute vallée de la Med.jerdah. 
4) - L'Atlas qui, se subdivise e.n : - Zone des diapirs - Zone des fossés transversaux. 
5) - L a  Dorsale 
6) - La zonie sa8h61ienne, qui se subdivise err : - I le de Kasserine ou Hau te  Steppe - Plaine Ori,entale ou basse steppe, campremnt : 

-k le S,ohel de Sousse + le Plateau de Sfax. 

a )  - ea ZoRe du QSyscB numidien 
De la mer jusqu'au grand contact  a8n?rmol Ghardilmaou-&p Blanc de 

Bizerte, c'est une région de massifs irrégu.liers re,présentant des nappes de 
charriage. L'ailternance d e  grès dt de quaTtrites avec des séri,es d'argiles e t  
d e  marnes a favorisé le lmodelé d'un celief de monts, de barres, de courbes 
et- de crêts dispos& seilon un alignement, c r h n t  des vcrklons dans ,les roches 
tendres au s,ein d.e massifs sù dominent iles roches dlulres. . .  
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Le faconnement plioqu'aternaire a usé les affleurements gréseux en 
' boules ou an dalles e t  recouvert d'éboulis les versants marneux. C e u x 4  
constituent un mi l ieu i'déal pour des mouvements d'e glisselment e t  de soli- 
fluxion pâteuse. La plu.part des mouve,ments de grande almpleur sont ce- 
pendant anciens. l ls témoigne'nt d'une période climatique plus humide que 
la nôtre. r .  

Actuellement, les mouvements se l imi tent  à des loupes de glissement 
très réduites. R,ares sont les relliques de plateformes ou .d'e glacis e t  les bas- 
fonds sont des. dépressions à caractère palustre ( G r a o  de S,edje,nane). 

Enfin, la plongCe de3 grès dans lai mer, a, permiis I'éd!ificaticm de for- 
mes ,dunaires l ittora~l~es le olng des grand#es'criques de la côte nord: ,S'&en- 
dant assez loin vers I'i,nt&rieur, les géaloguies lés Kanft attribu6es pbur I'essen- 
t ie l  au quaternaire moyen. 

2 )  - La zone de %ja 
Sur des bombements ant ic l inaux crétacés dont certains af f leurent aux 

Hédils, le relief s'est façonné dans 1- marnes éocènes e t  crétacées, très 
&paisses (3.000 m environ), interrompues entre [elles pa,r I ' in terwlat ion d'une 
dalle. de calcaire lutétie'n d'erdviron 30 b 40 ,m d'6palisseur. La présence aus- 
si .h-nportQn,te d'une série de roches plastiques a facilité la mise e n  place 
d'un fclisceau dle plis isoclinaux très pincés formont  uin vaste ant-ic'linorium, 
avec éjecnon de 18a dalle calcaire 21 travers les marnes. C'est, avec la Hau te  
vatIIBe de la !Medjerda;h, tout ce ,qu'il reste de I'aln~cie~n Sillati tunisien. Les 
roches tendres constituent donIC l'essentiel des déments du paysage tandis 
que les calcaires, form.ant crêtes, selm:hle,nlt f lo t ter  suir le s0ubassemien.t mair- 
neux après transpart e t  basculelment. Aussi les Hé,dils e t  le B6jaoua sont- 
ils ,pauvres e,n glacis, excepté dans les, retombdes vers la valGe de la Med-  
jerda'h e t  les lacs Ichkeul e t  de Bizerte. 

Partout, les rochek af f leurent e t  les dépôts de ,pente sont minces. La 
plupart des versants a évoltué sous l'effet de la solifl.ukion. Lal rareté 'des dé- 
filés a engendré la création de cuvettes hydromorphes comlme celle du Haut 
loumine. 

Soumise à u'n c l imat  subhumide à humide, la région dei B6ja est le do- 
maine des vertisols foncés sur marnes e t  des sols rouges ou calcimorphes sur 
calcaires d.e I'Eocène inférieur. L'extension de cette dernière( catégorie de 
sols garde toutefois un caractère tres li,mité. 

3) - LQ Haute valil& de la Medjerdah 
Fronti&re entre la zone du flysch et  l'Atlas, c'est le prolongement en 

Tunisie des hauts plateaux algériens. Synclinal dissymétrique à flancs raides 
QU Nord-Ouest, remontant plus lentemetnt au Sud-Est, i l  a évolué en fossé 
d'ef fo@-ement.  Sa morphologie de détai l  doit être rattachée à celle de 
l'Atlas. 

Pour leur part, la moyenne e t  la basse vallées de la Medjendah, ins- 
tallées dans les synclinaux altlasiqu'eslne irepr&entenrt que les, biefs &une ri- 
\si&re reliés entre eux pa r  des cluses comme celle d'Oued Zarga-Testour. 
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4) - L'ACl'as 

II se su'bdivise ern 2 régions : 
- la zone des dia,pirs 
- 1.a zone des fossés. transversaux. 

41) - La zone des djiapks : sa structure est oaractkrisée par u.ne dis- 
. harmonie de ,plissement entre la couverture tertiaire et  le soubassement 
secondaire avec extrusion de grandes lames diapiriiques des roches du Trias. 

La série tertiaire, violqmment 'plissée sous forme de synclinaux p i n ' c b  
e t  de pllis faillés parfois chevauchants, forme un relief d'entablements, de 
comiches, de crêtes e t  de 'barres gráce à l a  présence des c,alcaires de I'Eocène 
in.férieur (Le Kef - Tadjerouine). 

Les roches salifères du Tr ias sont disposéds en dialpirs extravases (ré- 
gion de Thilbar) ou en extrus.ions au front de pl is plus ou moins déversés. .~ 

Le relief des piedimonts est constitué de glacis d'érosian couverts très 
ktendus et  de grands cônes d'al.1uvions encroûtées. Les .plain)es ont un rem- 
pl issage d'alluvions plus ou moins épaisses, déposéqs dans les dépressions 
iynclinales en mi l ieu hydrommphe. Le  c l imat  actuel, 8plus arlide qu'autrefois, 
r imi te  le façonnement du relief à des in(cisicms profondes qui entraînent de 
b ie f  en bief, une cert,aine vidange des nappes' phréatiques. 

L e  glacis du Quaternaire ancien su.pportent des SOIS cabilmorphes SUT 
croûte calcaire tandis que ce sont des sols isohulmiques chatain-rouge OU 
chatains qui recouvrent ceux d,u Quaternaire moyen. 

Sur les affleurements du Secondaire, les sols calcimorphes e t  les verti- 
sols son t  largement rkpandus. Dans les montagnes calcaires subsiste,nt quel- 
ques sols rouges méditerranéens conservés dans des karsts ou des SOIS CS[; 
cimorphes. 

42) - La zone des fossés transversaux : sur une bandei de terr i to i re 
allant de Tunis à Kasserine, u,ne mnq de hauts fonds existait dès le Secon- 
daire. Là, la sédilmentatiqn ter t ia i re s'est effestuée non seulement d8ans las 
synclinaux, mais également dans des fossés transversaux traduisant en sur- 
face d'anciens accidents majeurs du socle. Au moment de I'émersion défi- 
n i t ive de l'Atlas, le plissemant de la chaîne a englobé I'ense,mble des ter -  
rainSdusecondaireet du tertiaire e t  -les a diisposés dans le paysage; .selon un 'st- 
YI e i ura ss i en ca roc t ér i s t ique . 

Les couches selconclaires, dom.inkes par des s6ries plmastiques, ant At6 
brigées en monts disséqués par une érosian diff&rentielle active au PIio-qua- 
tern,aire. Les courbes anticlinales ou monoclinales, les crêtes e t  les barres 
y abondent. Les calcaires du Crétacé supérieur e t  de I'Eocène inférieur ont 
kté englobés dans le coffrage des, plis. Ils, affleurent partout sous forme de 
cuestas'et de barres, en bordure des grands syn,clinaux (Kébir-Ellbs). ,Dans 
la région de Siliana, ils son#affectés d:e dkcrochements régLI'Iiers, important's, 
entraînant la création de cluses. 

Pour leur part, les grès oligoc6nes ainsi que les grès calcaires e t  les 
mornes miocènes constituan,t d'é.pais rem'plissages dans la région de Turiis. 
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Les encroûtements quaternaires' on t  'momifié les dépôts de versaqt' 
ceinturant les mo'nts de M a k t o r  ou du djebel Mansour e t  les gra,nds cônes 
dluvionnaires dons les bassins a m m t  d,es gpands oueds (Oued' Tessa., Oued 
El -Hat tab ... l .  D'une maniere générale la disposition respective de ces for- 
mat ions est réalis'ée sous la forme d'emboîtements dans les Hautes plaines 
e t  de superposition dans ,les fos&s. 

Le modelé d'un tel relief, la nature des roches, e t  I'état de dégrada- 
t ion des sols dû au c l imat  actuel e t  au défrichement, entraînent une éro- 
Sion importante par incision Il,né'aire des cours, plus encore la création 
d'imoressionnants bad-lands dans les roches tendres. 

mifères. Dans les plaines, s'étagent dles sols calcimorphes sur croûte cal- 
caire, des sol5 vertiques sulr !es affleurem,ents mairneux, des sols isohu- 
ques puis des sols hydlromorphes e t  salés dans les gauttieres e t  dans les 
fossés. 

.: 

Les remliefs portent essenti~ellemsnt des sols caJci'morphes souvent hu-. 

5) -'LQ IDor~ale 
Placée sur la bordiure Sud-Est de I'Atlas, elle est forméq, dans la ré- 

gion dle Tuntist par les massifs die calcaire extrasifs du Jurassique (djebels 
Ressos, Zaghouan, Saïdiaine, Fk i rhe ) .  Ceux-ci sont reilayés au sud par les 
grainds djebels die calcali-res re,cifaux de I'Aptien (d<jebals Bargou, Serdj, Be- 
buta). L'ensemble est ailigné su,r u:n accident de strufcture important, la 
grandle failde de Zaghoualn. 

En avant de la .Dorsabe e t  au niveau du Cap-Bon, le Djebel Abderrah- 
mane est un alnticl*inlal kvidé e,n bouitsnnière dolnt le flalnc Sud-Est eat ,orasé. 
Au niveau des massifs aptielns, I'avcrnt-pays est csmposé p a r  tla haute 'plai- 
n e  d'Ousselr'a e t  l'immense combe des djebels Ouesselat-Alfa-Bau Dabous. 
Les piedmonts sont erigés sulr les sérbes calcalires, mmneuses e t  gréseuses 
du Tert ia i re arasées en grcmds glacis d'Brosisn couverts de matériaux d6- 

. tritiques provenant du démantèlement de la Dorsale. Ils supportent des 
sals cailcifmrphes sur oiloûte e t  des sals isohumriques. L'6rasb-i dans les 
gr& menage une place 6ten8d,ue aux lithosols (bassins amont de l'oued 
M,elrguell.il, région de Saouaf) tondiis que sur les maimes se &veloppent des 
sols cdcimorphes cr&sQciés Ò des sols vertiques. 

6 )  - Le zone eoh6lienn.e 
Elle se diivise en 2 régions : 

- la haute steppe conti,nentale sur l'unité s twc tumle  dïte a Ile de 
Kasserine )>. 

- la basse steppe mar i t ime QU plaine orientale de la Tunisie. 

61 ) - L61 H a ~ t e  steppe conthentale : L'lle de Kasserine &nstitue 
une unite st,ructumle é,mlerg& deipuk :I'Eocène inf&ileuir. En bord,uire d e  cette 
p l a t e f ~ r m ,  le plissement $e l'Atlas revet la farme d'antic.6bnaIux coffr8s 
(djeberl M'Rila) e t  de phis fcdlés parfois chlevauchalnts (djebel Kréchem el  
Artsoulma) comme le sont fir6quemtment ceux dru plateau cantinmentdl (dje- 
bel Kébar). Les combes creus6es sur leuir firont son7t dominés par d'impor- 
taintes corniches ou (( C U e s k I S  )) e t  fermées par des drQts que const i tuent 
les couches rechssées du ecmttnentcrl termi,nall coiffé de la m G t e  villa-. 
f;rarich,ienne. A leulrs pieds, se développent d's vdstes pbedtmants daint les 
glacis, emboîtés en amont, se superposent rapidelment vers l'aval avant ' I  

, .  
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d'être ennoyés dans des dépressions (Sidi Bou Zid, Seblchat Mécheguig). 
Des croûtes f ixent p.artout la, wlrface des &"lu. Elles supportent des 

sols calci,morphes. L'érosion a l thque pimfonb6me.nt les piedmonts locali- 
sant ainsi l'existence de l i t h o d s  e t  régosols. Des sols isohu8miiques bruns 
ou peu évolués, e.nracinés da" des e liinons à nodules calcaires D, oc- 
cupent les plaines. Les dépressions son,t l e  domaine des sols hailolmo.rphes. 
Les latterrisse8ments fluviatisl,es qui y parviennent le sont des sols hydrolmor- 
phes Ò caractère de salure e4n profondeur. 

62) - La Bosse steppe mar i ihe  : L'accident Monastir-Krechem EI Ar- 
tscwma sépare cette région en 2 u,nit6s structurales : 

- Le Sahel de Sousse 
- Le Plateau de Sfax. 

421) - Le Sahsel de Sousse :I11 s'agit d'uln compartiment &ai&, e n  bo+ 
dure duquel se situe la plaine subsidente de Kairouan comblée par d'épais- 
ses alluvions plioqvate~rnaires (envircm 500 m. d'épaisssur) et les grrandes 
sebkhas du Sahel (Sidli EI HaIn,¡...). Le relief est antdllé da~ns des dômes 
miapliocènes couronnés ,par In oruûte calloaiilre du Vil;lsdt;anch~ien (Sousse). 
Des pi'eclmonts très alrlongés s'enlnoient sous les allluvio~ns réceintes (Sbikha; 
Nasr  Allah). L'érosion quaternaire a disséqué assez fortement ces formes. 

Les croûtes sant recouvertes de 'sals oalcimorphes et les sals isohumi- 
. ques sur (( li.mon à nodules cailcaires )) cqintwnent 'les dbmes ou prolongent 

?es pied'molnts. Les sols hydlromorph,es à cairactère de saluve en profondeur 
kvoluent sur les terrasses d'Que& ou en /boldlure des dépres&ions au centre 
desquelles se situent des sals sall& de Sebkhia. 

Dains cette steppe, 1.e~ ph6no&n8es gdliiens colmimenoeint 6 prendre 
u n e  certa.iné importance, créant des bourrerlets die bordure d e  Sebkhas 
0u (< lunettes )) e t  d,es v d e s  (Sebkhcut Kéliibia, Sidi El Hunli). 

622) - Le Piateau de Sfiax : Ce- csmpairtbmIent sahkIi,en n'a. subJ au- 
cune d!éfonmation depuis 16 fin dd villafiranchisn. C'est une zone de dômes 
pontiens fossilisés par  la croûte calcaire à hblix du villlafranchien. Toute-  
fais, celui d e  Bau Thadi amorce un pli chmeVauchant au front diuquel s'est 
créée utne combe modslbe e n  gla:cis d'érosio'n coluverts da tan t  du quater-  
nuire, tout com,me cel+es de la chahne des djebe'ls K~ri.chem,-Goubmr-@oulet!. 

el Rherra occupe une posi- 
tion synclinale dont les dépressions salées creusées dans les couches miopl io- 
dènes n'ont pas été colmatées durant le qua te rm i re  e t  ont été le siège de 
déflations éoliennes 

Le plateau vil lafranchien d'e Sfax const:itu,e une imimsnse platefortne 
inclinée vers Ia mer dont Les ¡fes Kerkennoh représen.ten<t un témoin isolé. 
Très disséqu6 autour djes demes comme cellul¡ d'El Agsreb, Iles 'pb ines qui 
en résultent, conse,rvent un caiructkre e,ndbr&ïque. 

Les relma,niemenmts diu Quste,malire ant eu paur résu~ltat de retoucher 
le sulbstrat pontien, y créant des formes Iég&rement eimi!p?tées e n  amont 
des bass,i.ns versants mais, s.urtout superpos6es en bordure cles dépressions. 
Les sals calcimo!rphes sur croûte sant IaIrgemient .r&pandus et  l'extension 
des sols isoh'umiquss bruns ou pe.u 6volués y est .reimia8rquable. Les sois 
hdomolrphles occupent toutes. les dé~pressions e t  leurs abords. 

La gouttière des se.bkhas Mécheguig e t  
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CHA,PITRQ I I I 

VEGETATION FORESTIERE DE LA TUNISI€ 
SEPTENTRIONALE * 

On entend par domaine forestier toute zone actuellement non cwltivée 
- ayant utne comlpamison floristique dans laquelle dominent les espèces 
,, forestières, relictuelles ou ,non. ,Cette définition implique naturellement 

des formations très variées, allant du grou3pement climatique nQn dégradé 
o Ù  les strates, arbustives, buissonnantes et herbacées sont toutes présen- 
tes, au grcupelmeint, très dégradé, où une ou pl~usiews strates sont absentes. 
Ces formations peuvent avoir eu un passé cultural, av0i.r ét6 laiiss4es par 
la suite en ja.ch&re, e t  avoir été envaih,ies par les espèces pionintibres de ia 
forêt. 

A !'échelle du carton, ill n'est possible de représentec que les séries 
de végéta.tion, la série de végéta'tion étant  l'ensemble des g,roupements 
végétalulx qui se succèdent dans le temlps pow arriver à- un équilibre stable 
qui est le e climas D. I I  peut exister plusielurs séries de végéhtion aboutis#- 
smt a u  mQme (( climax B. Ge (( climax )) étont lui-même defini pair SCHOE- 
NENBERGER comme délimitant l'était nalturel théorique de la végétation, af- 
franchie $e l'influence dle I'hoimimre, m i s  non be l'influence naturelle 

Chaque 56rie est subdiivide en un grand nombre de groupements, 
ces groupements présentant eux-mêm,es de nombreux faad&s. Une serie 

. est figulrée su r  I C  m r t e  pur une tsbnte à plat qui représente aussi bien le 
graupement climax non dégradé, que les groupements résultant des no"- 
bruses dégradultions. Les zones cultivées sont laissées en blanc. 

. .  . 

. d'es autres êtres vivants, e t  en 6quililbre avec le climalt e t  le sol )). 

, 
. 

Neuf séri'es ont kt6 représentées cartogmph,i$usment sulr le cartoo au 
1 /2.000.000" : 

1 .  - La série du Chêne Zéen 
2. - L a  série du Chêne L i h e  
3. - La série du Chêne Kermès 
4: - t a  série de l'Olivier Lentisque avec ousans Caroubier 
5. - La série d,u Chêne vert - 
g. - La série du Pin d'Alep b Chêne vert 
7. - La série d u  Pin d'Allep 
8. - La série du Pin d'Alep à Genévrier de Phénicié 
9. - La série du Thuya de Berberie. 

' 

I I a été  i:mpossible à cette échslle de dlisthguer I'OiIivi.er-LentisCiLle 
sa" Caroubier e t  I'O1:ivie.r-Lentisque à Caroubiler. De mbme a-t-on intégr6 

- 0  
N.B. 

Par J.C. JACQUINET dapres A. SCHOENENBERGER. 
Etant donne le caractere artificiel de la vegétation en terre cultivbe 
nous avons limite cet exposé de la vegetation de la Tunisie Septentrlo- 
nale B la végetation forestihre. . 



les forma,tioNns d'0, l iv ier-Lent isq~e à Calroubirer e t  Ge,nevrier' de Phénicie 
du Dj. Ousslet dans l'ensemble des formations de Pin d'Ale'p b Genévrier 
de Phénicie. 

1 )  - S6rie du Ch6ne Zéen 
Les formations de Chêne Zéen sont localisées au Nord-Est du pays, 

da,ns la rég,ion de la Kroulm'irie e t  des Mogods; le qupti'elnt d'Emberger est 
d'e I'o'rdlre die 190, m varie de  2" à 5"; donc ces régions a'ppartiennent au 
sous &toge lbioclima*iqu'e humide supérieuIr. 

Cette espèce est très exigeante en  humid i té  e t  dès que  la pluviosité 
diminue, elle se IocaI,ise sur les ve.rsslnts plus f m i s  e t  dlans les gr i f fes des 
ravins. En basse altitudie, ellle peut devenir f(ra1nchelment ripicole. 

2 )  - Série du Chêne Liège 
En Tunisie, la forêt  de Chêne LièQe constitue (( la forêt  c l imax sur  

.so'I non calcaiire; damns les régions ayant une PlUViOSit6 moye;nnle annuelle 
su,périeu,re à 600 mlm )) (SCHOENENBERGER 1962). Elle se localise sur des 
formlatio.ns à roches non oalcaires (grès siliceux de I'Ojigocbine QU roches 
du Tri,as), d'ans des régions où le quotient pluviomé,trique valrie de 100 à 
170 pour un 

Les espèces compognes du Chêne Liège var ient  considérablement sui- 
vant le degré de lessivage du sol e t  I,a profondeur die ,l'horizon grossier de 
su r f s'ce . 

dies valleurs de Q supérieures 
à 180, il est é l iminé ,par I'0,Iivieir-Lentisque, par le Chêne Kermès o u  par 
le  Pin miarit;i,me, suivcmt les sols, pour des valeurs d'e Q i,nférieuresà 80,.90. 

Surtout bie,n représenté su,r les monts de Karolumirie e t  des Mogods 
on retrouve néanmoins le Chêne 'Liège plus au Sud siur cert.alins monts do- 
milnant ta vallée de 4a M.ej.erdah. (Di. Ha,irech), dbins le Cap-Bon du 
Di. Abdsfirahamne aiu ,p.etit Zoghouan. Sa stat ion Ia plus méridionale est 
celle diu D j .  Serdj-dans les monts de la Dorsaile (cette d,er;nière s t a t b n  est 
t rop 1imité.e en extension .pour Ipermettne sa re,présentathn sur le carton). 

valriant entre 3" e t  6". 

' 

Concurrencé par  le C h h e  Zéen p o w  

3) - Série du Chêne Kermès 
Les formaltions de Chêne Kermès a'pparaissent comme climaciques 

le long du l i t tora l  recevant une pluviosité sulp6rieuire ou égale à 500 mm. 
La vaileur de'm restant volisinle de 6 à 7", cela correspond b des valeurs de 

. Q de l'ordre de 75 Ò 90, donc 6 des dllmats sulb-hu,mi.de e t  hummide, à hivers 
doux o u  chauds. Le Chênle Ker,m&s ne s'instul~le que su,r des sals préala:b[e- 
ment fixés par !l'Oyat e t  dunt l'horizon supérieur contilent une quant i té  
d'humus suffisante pour permettre .la gsrmiation des glands de Ker,mès. 

Cette accumuilation di'humus est autoiris6e palr !la prbe,nce des Gene- 
vriers de Phénicie, e t  diu Genévrier Oxycèdre. 

Sur d.es mbs t ra ts  mbleux, le Chêne Kerm,ès ne semblle .pas ~IBmité par 
u'ne *rop grande abonda,nc.e dies pl'uies, au contraire i l  disparaît pour des 
moyennes de pluviosité .inf$ri,eure à 500 rrdm. 1.1 est alors remiplac6 por 
1e.s formaltions de la ca~l~l i tmie.  

- 
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4) - Série du Chêne vele 
Les groupements de Chbne ver t  pur n'e se t rouvent que sur I.es hauts. 

sommets de IQ Dorsale (Dj. Chalmibi, Bireno, Serdj, Zaghoua'n,' etc...). Ces 
stations sont généralement soumises à un c l imat  du type semi-aride sup&- 
rieur à hiver frais. II s'agit de grou'pements d'alltitude, pair conséquent 
les variations journdl4ères de température y sont faibles. Le C h h e  ver t  
est v ict ime d'une ex,plsitat,ion attbustive de l'homme (charbon d'e bois) 
ce qui permet gén6ra18ement au Pin d'Alep toujours présent dle le con- 
currencer. Cette concu,rrence est % encore alctivée pa r  la destruction de 
I'horizo'n humiifère supe,rficicl du ml, qui¡ seul permjet la germinat ion 
des glands. 

5) - Série du. Pin d'Alep b C h h e  vert 
Les formations d,e Pin d'AbeIp à Chêne ver t  couvrent des surfaces 

importantes sur tous Ses m n t s  de la Dorsalle., ,les monts d e  lo région de 
Touiref, Dj. Ta'kro'na, Dj. Ouorgha. ElIles occulpent &gailement les sommets 
formant les avalnt postes de rla Dorsale, Di. Maïza, Dj. R,ihme. 

Ces régions jo,uissent d'uln  lim malt semi-,alride sulp&risur, les valeurs 
d e  Q variant d'e 50 & '70, ,pour des vailleurs de m voisines de 2 à 4", ce qui 
correspond aux variaintes à h,iv,ers firais cn~ temp&. 

Ces formations olnt des compositions floristiques variaint avec le degr4 
be ' contin,entaiI ité, fWcu md*iflbta am"édisant les gtwupements peu 
continenta,ux (Di. Mansour, ,Dj. Rihane, etc...); Erinacea Anthy'llis, Retama . 
sphoerocerpa caractérisant l e s  régions très contlinentdes (Di. Chambi, 
Bireno, etc...). 

Le dlegré de d é g r a d d o n  i:n(flu8e égale,ment d 'me façon très ímp0rta.n- 
te, ainsi que Le type de soll. Le Chêne ver t  a tendance à diisparaître avant 

' le Pin d'A,lep sous 1'crctio.n d'une dégradation dies glands ne se faisant 
pas ou sle faisalnt mil. 

Sur les bas de pentes, la pluviosit6 é t a n t  souvent plus faible, les 
siations plus xériques, oes formations laissent lo place 21 des peuplements 
d e  Pin $'Alelp uccompgn6s  ou non de Genevrier de Phen-icie. 

6)  - S&ie de Pin d'Alep 
L'e Pin &Allelp plus résistant à la sécheresse e t  à la di6gracIation que 

le.Chbne ver t  débordme largement la zone d'>extsnsion d e  ce dernier. On 
le  retrouve donc à la 8péri~ph&-ie dies fo rm l t i ahs  kle Pi'n d'Alep e t  Chêine 
vert, dans les stations molilns arrosées e t  p lus exposées au dessèchement. 
Cette &rie correspondi à dies r+ions où la valeur dle Q varie de 35 à 45; 
pour des ,m de 3 à 5". Les plus beaiuK gmupelments se retrouvenit dans lo 
.rég,icm d'e Nebeur e t  dans les monts d,e la !Dorsale à des aihitudes variant . 
de 500 à 900 m. 

Su'r les sulbstrats les plus a hum'ides )) le Pin d'Alep est associé au 
Ganievriemr Oxycèdre, ce dernier ét;a,nt remplacé dans les groüpements 
plus a secs )) 'par le  Genwrie.r  dle Phénicie. Les fiacièsde dégradaltion sont 
aodbreux. La composition floristiqu'e est égal1,ement t rès sensible aux dif- 
ferents subssbmts. Comime ipour la s&rie précMe.nte, .la contine1ntntoIitt5 joue 
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un gralnd rele e t  condiition(ne la prés'ence ou l'absence d'espèces seinSibles. 
6 ces vari8ations biodimaltiqules. 
7) - La série lu Pin d'Alep' à Oenévviea de Bhénicile 

Les formotions,dte cette série kont soum.ises à un climat semi-aride 
inférieur. Les vplleurs d'e Q .sont infBrieulres à 35 pauir des valeurs de m 
variant d& 0 40, c'est-h-d,ire ,pour des variantes d hiver frais. O u  tem- 
peré. 

par l'aboindanc,e diu G n e -  
vrier de Phénicie q,ui t,elnld à su,rplalnter le Rin &P;l,elp, e t  'par l'apipa,nition 
des espèces dle la steppe ein part icul ier  les Armoises. 

Ces grcrupem,ents sont généralement très dégrad&s, les P,ilns dfAlep 
sont presque toiiljours absents. La steppe d'Alfu apparatt comlme le  ré- 
sul ta t  de 1.a d&ra,datio;n de ces farmaltions. Lb encore, la conltinentaké 
favor,ise certahes . espèces comlmle Thymelea Tartomoiira que l'on n e  trouve 
en Tunisie que sur certalins piedmonts d'u Dj. Chaimb,i. 

Sur les Dj. EI Krarroub e t  EI Koumline alu sud, .Ie Ge,nevrier de Phé- 
nic ie est accompagné du Betoum. 

8 )  - Série de !'Olivïer-LedP¡squb avec bu sans CarsubieIr 

. Floristique,mle,nt, e l e s  son! caract&tMes 

Ces deux séries sont diff6re;ntes au poilnt de vue comlposition floris- 
. f ique e t  écalogie. Malheu,reuseme!nt, l'Olivier-Lentisque à &.mubier oc- 

cupe uine aire t,rès morcel&e qu'il n'est pas possilbtle de représenter SUT 
l e  cartosn. 

Ces Yorma.tians sont soumises à d'es c;lima'ts variés e t  ¡'I est indispen- 
sable d'ét.udier leur cortège floristique pouIr dé6BnIir des groupemlen,ts CQ- 
ractéristiques d'un cli,malt particulier. 

L'Olivier-Lentisque cnccolm,pagné du M y r t e  odculpe les régions b ien 
orrosées dle 1'6tage hu>mid!e, Ires valleurs de Q sont supérieures à 85, m 
va,riant de 3 à 5". , 

L'O1 ¡vier-Lentisque accompagné du Ne,rpruin à feuiil.es de Lyciet  co- 
lonise les zonles iouisslant drun c l imat  sub-humidk à selmi-aride supérieur. 

L'Oldvier-Lentisque à Genevrier de Phbnicie ne se retrouve que pour 
des valleurs die Q inférieures 6 30, poLw des m die .l'ordire de 4" dans .la I 
région du Dj. OusuIlet. Cles forma.tions sant g&,nérale,mlent dbns des régions 
très cultivées e t  ont été, ou sont encare, Près dégmdkes. 

Ces deux séries devafient se p a r k g e r  l'a p lupar t  des zones actuelle- 
m e n t  cultiv4es en Tunisie septeintr!o;iaIe. 

9) - SQsie du T h u p  de Bs&&e 
Les formotions m'luelles de cette série sont g6néralement des for- 

mat ions très dégrd6es. CaracthrisPiques de 1'6fiag.e semli-aride à hiver 
doux ou chaud, on ne les trouve que rarelment dans le sub-hu!midie QÙ elles 

, n'occiupelnt alors que des stations *rès x$iques. Eldes sont loc&sées dans 
le Cap Bon, le Dj. Abderralhmune, les ca l l hes  de Nobdul, la régioñ de 

Saouaf. .Dnns lo. régioln dle Narbed ces formations s'enrichissent de nom- 
, heuses espèces d e  la steppe. 

' 
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DEUXI@M,E PARTIE 

LES SOLS DE LA TUNISIiE DU NQRB 

LorSqu'on dresse un inve.ntai#re des sols d',un pays ou d'une région 
en vue de 18a cartogra,phi,er, oln établ i t  u,n classeme.nt d:es observafions 
par regrouipement . des profi ls à cara.ctères sembla1blle.s qui constituent 
alors des K Unités cartograiphiques N. Ce classelment s'aippuie suirtwut sur 
des calrarctères morphollogiquses, des caralctères gbgraphiqu.es elt des ca- 
racteres p&ddlogénétiques, lorsque ceux-ci sont connus. A partir de ce clas- 
se.msnt, on peu t  éltablir une classification plus généraile en regroupant 
les unités de sol dans un ordre logique où les dif férents caira,ct&r;es sont b ien 
hiéra rc h ¡sés. 

On peu t  aussi, e t  ce fut 1.e cas pour les sals de Tunlisie, déf in i r  les 
unités ca,rtographiques en emprunt.ant les critères de d 'é fh i t i on  à une 
classif.ica,tion dces sols à mractère très généra.1. 

La classification uti l isée pou'r les sols de Tunisie est Ja classification 
françaiise d'e G. AUBERT. Cette clcassificaltion outIrep son calractère très 
général puisqu'elle s'applique à tous les sals du monde est applicable di- 
recteme.nt su.r le terrain, ce qui est tun avasntage essen~tilsl, .les laiboratolires 
Btalnt dloígnés des f iewx d'étude e t  ne fourn<issant l'es résultats d'anallyses 
qu',avec un certain re tard sur la prospection. Ellle pelrmet donc de fou'rnir. 
imm6diotement un diagnosTic dru sol. 

. La classification franGaise groupe les u1nité.s d e  sols e;n uln certain 
norribCe de classes, sous classes, groupes, sous-groupes. h u  n.iveau le plus 
él.evé 'les ulwsses permlettent la sépara't,ion des grand, ptrscessus d'évol u- 
tion,, d'aiprès ¡le modle dfailt6ratr¡on, I'inltensité d e  I'évollution, les types 
de matières organiques. Les sous-ldlasses se prksmtent, à I'i.nt&iau.r des 
alasses, comms des unités de sols évoluant diff&ee",ent sous l ' influence. 
de facteurs secondaires, climatiques ou pédologiques (hydromorphie, halo- 
morphie). Les groupes d,iff&re'nt elntre eux paIr ce.r.tains caractères évolu- 
t i fs  des profils eux-mêm'es : 18essivage du caloaice ou des cafloï~d~es. Enfin, 
I'intefnsité de ces caractères évolutifs permet une subdivision des groupes 
en solus-grcvupes. 

PouIr décriire les unitb cartographiques des sols tunisiens, nous avons 
chqisi u n e '  présentation empruntée à la classifcaltion française au nfiveau 
des ulasses e t  des sous-clalsseq, dont les m m c t è r e s  de d,iff6renciations, ' 

nous l'avons vu, s0n.t des caractères sirmpl,es ne prêtalnt que ralrement 
équivoque lors d,e l'observation sur le terrain. 

Au niveau inférieumr des graulpes e t  sous-groupes, la Correspondance 
entre nas umn,i.tés de WIS e t  la dassficatian pédog&&tique n'est pas t ~ u -  
ioulrs aussi évidente et fera I'objelt d'un exaimen cr i t ique au cours de I'étu- 
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. 1 ... 

de de chaque unité cartographique. Nous exalmherons donc successive- 
ment : 

- les sals non évolués e t  peu évelu&à 
- ' les sals calcomagnQi,mo~phes 
- les vertisols et  paravartisols 
- les sals kohumiques 
- les sols à MuH et  .les podzals 
- les SaJs rouges méditerronéeris e t  Iles sols f;?rrallitiques 

4 - les sols habmorphes et hydromorphes. 



CHAPITRE I 

I .  - SOLS TRES PEU EVOILUES 
ET SOLS FEU EVOLUES * 

Comlme leur nolm l'indiique, les sols très peu évalués (ou sols minb- 
raux bru,ts) e t  peu évoilués se caract6risent par une fa,iblie diff6renciatjon 
dres horizons. Dans la zone qui nous intéresse cette fa ib le évolution pédo- 
Jogique es* due essentiellement alux facileurs suivants. : 

- &rosion intense 
- mi!iceu l ithologique peu al témble 
- mise en place réclente pa,r a lhv ionnement  ou cglluvion- 

A I'i'nverse de ce qu'on observe. dans Ie Sud k " i e h ,  le c l ima t  n'est 

neme,nt. 

pas reponsaible die cettLe faiibile évalution!. 

I .  - CARACTERES MORPHOLOGIQUES 

11) Les  sols érodés 

11 1 ) S d s  très peu 6voI~ués 

Lorsque I'érosion est intense, .le phénomène de dbcapage est plus' 
mpidie que la pédogenèse. 

Sur roche dfure I'a!ltbraltion est brès réduite. SuIr les calcaires' cristall ins 
ou calIcaires dqlomitiques, on observe un'e patiinte gris c la i r  enrobant les 
gros blocs .plus ou m i n s  fissurés. 

Les grb présentent une pe~llicuile di'allt&-cvt1ion belige ocre ou, rouge 
viola.cé suivant la nature du grès. En Kraultri i~rie les girès fe,vrugi8nis6s pr6- 
sentent une ail 'réde plus claire de d6ruEfact ion.  On a l'habitude de d6- 
signer ces sals t,r& squ,el.ettiques du1 nom de lithowls. 

. : Sur rocha tendre mame, callmire rmrneux, argile, la roche est désagré- 
gBe, fragmenthe en p e t i t s  d6me.nts sur quellqu.es ce!njt+mètres Zépaisseur. On 
p e u t  o;bse.rver dans cestdns dhpôts ,la présence de traICh.es ou amas de 
cdca i re  ou d'oxydie d e  fer  sains qu'¡il soit toujours possible de lelur alttri- 
bues u.ne origine pédalogiqu'e. 

Les mprnes lsuessonlniennes ou &cènes c h m g e n t  de couileur e n  surface 
passent d,u gris t ì  l'olive au a!u bru'n. Ces .&gosols s ç g t  a s e z  fQçilem,en.t 
colonisés par la vég6taitian dont les ralclnes. pén+tre,nt profondément ce 

. .  

. 

* .Par J.-P. COINTEPAS (1966); 
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qui accélère lemur désagrégaition. 

1 12) Sols peu évolués 
A un stade plus évolu6, on peut note; la formation d'un horizon su- 

perficiel m;eu!bl,e. Sur roche diure cet horizon comporte un amas assez 
de'nse d,e cablloux e t  graviers noyés dans m e  matrice plus fine générale- 
ment peu structclrée (sols lithiques). 

Sur roche tendre I'évcslution est plus nalrqu6e. L'horizon A. es$ bien 
individua$lisé parfois assez hulmifère lorsque la végétiation naturelle n'est 
pas trop dégradée. La stmctulre est polyédrique moyenne ou grossière 
hien développée. On peut y trouver des petits éléments de roche encore 
reann'aissables. Sous l'horizon A, on passe directement à uln horizon 
d'a,ltération où la structure litée de ,la, roche est e'ncore visible (sols régo- 
soliques). A un stade plus avan,cé, fréquemment observable d m s  le nord 
(marnes dlu Dano Montrilen, die I'Eockne moyein ou du Miocèn\e), le profill 
s'a1pprofond)it (SO-SO cm), les structures grossières se développent, .indivi- 
dualisées pair d'es fentes dle ret,rait en été. Des falces lisshes et gauchies 
apparaissent. Mais on trouve encore quellqu'es élbments de marnes peu 
altéti&. Le sol prend uln calra,ctère <( vertique n. 

12) Les sds d'apport 
D'ans les zones $'alpport continu la pédbgenèse, toujours lente n'a 

pas le temips de t,mnsformIer ,les mathriaux. On alasse habituellement . . 
les sols t+s peu évolués suivant l'origine des dépôts. 

121) Sals d'oriighe filuviaiti~le situés dons le lit des au,eds y 
compris le lit majeur dres oueds pere'nnes; leur comipsition trrès générale- 
ment hétérométriqu,e reflète lie régime 'du cours d'eau qui Les a Iranspor- 
tés e t  la nature de son b a s i n  versant. 

Des crues exceptioninel,les peuvenlt, en outre, créer de nouveaux SOIS 
sur les zones inondables e t  sur les basses- terrasses: A son embouchure 
près dle Ga1aa.t Gl-Andl,euss, I,a Miedjerdlah traverse une  s6rie de bassi,ns 
de sédimentation dont le n.ivea,u s'est &levé de 80 cm en 5 a,ns. Une crue 
a.  deposé 4 cm de limon (A. MORI, communication v,erb:aile). 

122) Sols d'origime marine formant un cordon continu sur les 
plages e t  les d'unes du  littorall; ils sont constitués de metbriaux plus OU 
moins triés le plus souvent riches en sable grossier e t  sable fin. 

123) Sols d'origine éallienne peu rbpa"hs correspondant à une 
reprise par le ve>nlt dles dépôts sableiux mariins ou fluviat;i.ls. M s'agit d,e sa- ' 

bles bien triés (courbe cumtu;lative de type sigmïdd) OÙ domine h frac- 
tion moyenne. Dans 18es dimes d'Ouchtata 65% des sables appartiennent 

lo classe 200-500 et 28% à (la classe 50-0000 .Ils sont  très peu 
calcai.res (3%). Dains la région d'E1 Haoualria, les salbles &lirens de Dar 
Chichou contiennent 80 à 90% de  particules entre 100 et 200 Ils 
sont &gallemient tr&s\peu milwires (3 %). 

1 24) Sols d'origine col:liuviole ou al,l.uwiole-coltluvia.le qui recou- 
vrent d'une pell'icyb ceIrtains versants aptès les orages. 
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Cependant dès que les remaniements cessenit, l e  ddpiit subi t  un 
début d’évolution. Un horizon humifère s’individualise sur 15-20 cm. 
Certains caractères de pédogenèse commencent à se manifester qui per- 
me t ten t  d e  déceler une tendance évolutive. 

Ce peut  être une certaine hydromorphie caractérisée par l’appari- 
tiion d‘une structure pltus grossière ou de  raches diffuses de pseudogley, 
QU de calcaire e n  profondeur. Cette hydromorphie se double f8réquemment 
d’une m l u r e  de profondeuIr, liée à la présence d’une nappe actuelle OW 
disparue. On trouve égailement des salzrres résiduelles : dépôt alluvia8 
salé se lessivant progressivement ou horizon sal& entre deux horizons 
non salés. 
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Des cara,ctères de (( vertisation )) avec fentes de retrait, faces de 
glissesment très peu développées pe,uvenP également constituer u n e  te,n- 
dance évollutive dans les sols d'alluvions. 

A cette catégorie, i l  faudra:it associer les sols formés sur les bourre-' 
lets éoIIens aincie'ns des Sebkhas d8u Nard. Le mat6riau é t a i t  constitué de 
particu,les argileuses agglomé,rées en pseudosalbles e t  de cristaux de gypse. 
Chlorures e t  sulfates o n t  k t é  entrainés à grandre profondeumr e t  le sol dé- 
veloppe de grosses structures avec faces de glissement bien visibles ers 
profond e u r. 

La prospection de nombreuses zones à sols pe'u évolués a amené 
P. ROEDERER (1963) à distinguer d,es nuances plus f ines de pédogen2se. 
C'est ainsi que dans certaines études de détail on a pu décrire des faciès. 
de sols peu évolués : 

- calcimorphes cdcaires. 

Ce sont généralement des sols su,r collluvions issues de rendzines 
et qui retrouvent la structure des rendzines. Généralement ces sols sont 
humifères sur une certaine profondeur (A. CALO - profil ,nu 407). 

- calcimorphes gypseux. 

Aux Souassis, J. LE FLOCH e t  J. DONNAY ont d3écrit des sols sur 
b u r r e l e t s  éoliens gypseux où la conce'n'tration en gypse ne se manifes- 
tait que par  des pseudomycbliums e t  pet i ts ama5 cristaililisési peu déve- 
loppées. 

- steppisés. 

La steppisation se mansifeste par  un léger gradient de caka i re  avec 
accumulat ion d,iffuse ou sous forme $e pseudomyc4ium. L'horizon A est 
mince e t  'peu humitbre (J. LE FLOCH - .prolfil no 29): 

, .  

2. - CARACERES PHYSICOCHIMIQUES 

Les sols peu évvalués ont des calractères physicochimiqu'esl extrême- 
ment  vari'ables e t  qui ref lètent le matér iau originell. 

Seul un caractère peu accentué e t  n'arffestmt qu'un horizon (l'hori- 
zon de profondeur très souvent) permet de déceler Ia tendonce 6voilutive. 

La textu,re est extrêmement variable. La. teneur e n  m*.iè.re organi- 
que est égaletment va'rioble mais peut  être élevée no ihammnt  dans les sols 
6 tendance calcimoKphe oÙ slI,e peu t  s'&lever jusqu'à 20 %. Cette maltière 
orga.nique est généiraflement b ien humifiée. Ehe est le falit d'une mise en 
culture souvent ancienne. Elle se .Ici"tite 6 un horizon d e  falible 6paisseur : 
15 - 20 cm e t  dlirninue très vife au-dessous. Ce  ca,ractère permet de dls- 
t inguer'les sols peu 6vvalués des sols isohumiques e t  m&m:e des vertisols 
où le gradient de $inri-nution de.s taux de m ~ t l i è r e  ojrgmique est tres pro- 
gressif .Les autres caractkristiques chimiques : calcaire, pH, salure, d CO-. 
l isation onlt été i'ndiquées à propas d e  chaqDe m i t é  e t  seront étudiées PIUS 
en dbtail dans les sols mfireuporidant au concept oentrasl. 

. 

' 
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3. - REPARTITI0,N GEOGRAPNIQUE 
Les sols très peu évolués et peu évdués dus à 1'8rosion se  situent 

sur les reliefs. Dans le nord, ils constituent rarement des surfaces impor- 
tantes bie? individiuallisées .et sont toujours associ& à ,  des sols &olués. 
Aussi les cartographes ont-ils eu tendance dans les levés 6 ,petite et mo- 
yen,ne échelile à représenter l,es sols peu ou pas évolués en unités complexes 
avec les sols Cvolués-qui les entourent. Par contre, dans le centre où une 
érosion climatique intensle s'exeirce d'epuis fort longtem,ps, les sols. très 
peu évdués mprésentent des surfaces plus importantes : Dieb.els Semama, 
Nara, Cherahine. 

Les sols d'upport sont mieux représ.entt5-s. Si les sols très peu évolués 
d'origine fluvia.ti'le se !imitent un mince fi,let correspondant au  trac6 
dessouleds, les sols 'peu évalués occupent la. majorité des grandes plaines 
et dépressions subsidentes (Valllée de la Medjerdoh, pl>a:i.ne dle Mateur, 
Bau-Arada, 'Pont du .Fahst Le Kef, Robia, Sbiba, Grombalia...), où ilk sont 

, associ'és 6 des sols plus; évoilués tells que vertisols et sols, halolmorphes. 
Les sols d'origin,e ma'rine sont toujmrs très peu évolués et forme'nt 

un cordon étroit tout a u  -long des côtes. 
Les sols d'origine éo1ien.ne sont signalés en de.ux régians : 
- à Ouchtata dbns le,Nord 
- 2, 'Dair Chichou daim le Ca'p Ban. 
I Is Constituent des surfaces relotivement réduites e t  sont en co,urs 

de fixation. 
Les sols collluviaux et a8lluviaux-coCfuviaux constituent la grandle mos- 

se des sols peu évolués. I I  es,t peu dle profi'ls ne présentant pas un certain 
remanienieint superficiel : recouvremen,t de textwe différelnte ou appal;- 
wissement par décalpage superficiel. Lorsqu,e ces horizons remaniés, attei- 
gnent  30 ou 40 cm d'épaisseur, ils présentent une évolution bien caracte- 
risée qui en fiait des sols peu évolués g6néralelment 21 tendalnce stsppiqrie 
OU caloicmorphe. Si 1eu.r exist.enCe, à des conditions d'ol,luwion8nerment 
très va'riables, peut être ignorée d,ans les cairtes b petite échelle, elle prend 
une importance considéraibde d a m  les études de  d.6aai.l. 

' 

La classification fratnsaise separe à I'échelon (le plus Blevé les sols 

Les premiers, appelés aussi soils minkraux ibruts ou sols squelettiques 
très peu évo4ués des sals peu évolués. 

sont, dans la zone qui nous. intéresse, des sals d'crrigine non ofilmatique. 
On distingue : 

- d'es sals d'érosion 
+ lithosols su,r roche dure 

. . . +  régosols sur roche tendre. 

gine du matériau : fluviatile, marin, Colien, continental. 
- des sols d'apport, ce groupe est divisé en sous-groupe suivant..I'ori- 

Les sols peu évolués du Nord de la Tunisie sont également d'origine non 
climatique. O n  distingue encore : 



des .sols d'érosion 
+ lithosoliques. + régosoliques 

des sols d'apport. Mais lo subdivision de  ce groupe en sous groupe est 
basée sur la tendance pédogénétique. On distingue 1 

- des sals .p:eu évdués 
, 

+ modaux 
. + hydromorphes 
+ faiblement salés our ckcil~kés 
+ vertiques. 

Réfhnces b'i~b4iioglrapLiques 

- G. AUBERT - Caurs dle pédologie aux élèves de 1'O.R.S.T.O.M. (inédit) 

- Etudes pédologiques réalisées au Service' Pédalogique de Tunisie parmi 

+ E. ELIZiECHEA e t  P. BUREAU. (1964), Etude pédologique du 
périmhe d,e 1'6nfid.a. Sew. Pédo. no. 269, 2 cartes, 

rapport ran&. 
f L. GUYOT (1964). Etude Pé$ologique &'Menzeil 'Kalmel. Serv. 

+ J. LE FLOCH .( 1963). Etude:péddogiqu,e du ,périmètre de- Souas- 
si-El Djlemm-Sebkhet ed RhaPra-Sebkhet Sidi .el Han,¡ e t  Sebkhet 

ChBrita. Sew. Pédo. Tunis. n? 253, 15 cairtes anInexes, ra'pport 
ron&. 

+ A. MORI (1962) - Etude.pédologique dle Io plaine de Mateur - 
I Oued Tine. Serv. PAdo. Tunis-- .no 225 A, 3 ca'rtes annexes, 

P. ROEDERER ( 1  963) i Sols peu évolués - sals hydlromorphes - 
Serv.. Pédo. Tu,nis - E-$. 46 -. dw. ronéo 17 p. 
SOGETHA (1966) - Etude péblogique de la Haute Vallée de la 

lesquelles nous avons oité~lplus 8port'icuIièrementi : 

Pédb. Tu.nis, .no 273, 2 cartes, raipport'mn4o. 

. rapport ronéo. 1. . 

+ 

Medjerdiah. Serv. Pédo. ,Tunis - no 305 
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' C#APITR,E ' II 

I I .  - LES SOLS CA,LCIMORPHES * 
Datns le m,aqu'is dégraldé qi le forment les associations végétales du 

chêne vert, du thuya, du pin d'Alep e t  d'e l'olivier lentisque, les roches- 
mères des sols' calcimorphes sont con'stituées , par l'altération des roches 
calcaires, mamo-calcaires e t  maIrneuses du %condaire d.e 'l'Atlas e t  de sa 
Dorsalle. Autrement  dit, I'abondgnce des sels. de calc ium justifi,e, en pé- 
$dogie, lo gralnde importance e t  la remarquable extension de ces' sols en 
Tun is  i e. 

Les sok calcimorphes 'à 'un selul horizon ou c .Rendzbnes )) des mas- 
sifs montagneux font l'&jet d'une pnemi8r.e pa,rtie de I'étude. Une secon- 
de partie s'attache h définlir +l'es- sds calcimorphes b deux horizons appelés 
encore <( sols bruns calcaires 1) des piedmonts e t ' d e s  pla,hes.  la^ méthode 
d'étude utilisBe envisrrge également leurs ra'pports avec les autres types 
de sals au seiln des unités caetogrcxphiques complexes. Une dernière par t ie  
sert enf.i,n à cairactéri.ser le:; sals calcimorphes sur croûte, ceux-ci occupant 
une plalce pr6pondérante' da" ,l'ensemble pédologique tunisien, e t  ces 
mêmes sals develappés b la surface des bourrelets éd iens gypseux des 
bordures de sebkhas. 

E CAhCIMORPHiES A UN SEUL HORIZON OU &ENDZINES* 

11. - hes rendzines humifères de montagne 

: 1 1 1. - Caractères munphdlrogtiques 

P. DIMANCHE (1  967, p. 35) l'es d,Afinit ainsi SOUS vég&ation, natürelle : 

Les ,rendzihes typiques ,prés&nte.nt u:n profil A/C, l'horizon. 
h'umifère A l  reposant d,irecternent ou ,pa,r I'ilntermédiaire d'un 
mince hor izon de tmlnsition, sulr la mche-m&re cqlcaire. C k  
horizon Al egt Bpais d'>envirm 20 om: d e  couleu8r brun ou gris 
foncé, de t e x t w e  fine 21 moyenne e t  d e  structure f inement 

granulaire, très individulalisée, formée de mioroporlyèdLres accalés., typiques 
des re.nd4ines. Cet  hor izon est for tement colonisé ,pas I,es mcines e t  les 
radicelbes. II est assez pourvu e n  f,rdgmenits de roch,e-mère (calcaireg sur- 
tout si eile est meuble (malrne, éboulis, encrohtement). 

O 

no 

, 

* Redig6 par : A. FOURNET (1966). 
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Le Passage 6 la roch,e-mère est" a'ssez bruitaif. Ter&e, celle-ci est 
encore bien collon'isée pa r  les racines. CIU,~~, ces aiemières s'introduisent 
?I la faveur dies diaclases de la roche e t  se répartissent ailors seilon la strut- 
tu,re du substrat. 

A ces so's types se rattachent les ,rendzinfes grises, assez fréquem- 
men t  observées sous pin d'Alep, développées 5ur roche très calcaire e t  
très superficielle (calcaire crbyeux, :mcurno-calicali~re, encroûtement. cal- 
caire). La ten'eur élevée en ccirbolnote de ca lc iu~m confère à l'horizon A l  
u.n'e cou1,eur gris clair. La st ructwe grumeleuse, friable, pullvérulente es t  
très typique. L'humus est un (( Moder calcaire )) (Fin dk citation). 

1 12. - Cara :*ères physico-ch')miqwes 
La texture de ces sols se situe dans les l i m n s  atrgileux ou les. frac- 

t ions granulomCtriqwes équilibrées. Toujours selon P. DIMANCHE, (( lo 
déccsmpositioln des ddbris végétaucx est ,lente, partioullièrement pour les 
résineux. La l i t ière prése'nte un mpport U N  élev6 de l'ordre de 15. L'horl- 
zon Al possède une teneur de 5 à 10% &une mat ière organique assez 
peu minéralisée et .  peu humifère. Le taux du caloaire total at te in t  50%. 
Le  pH est d'environ 8 à 8,s. Lorsque la proportion d e  calcaire ac t i f  est 
très rdevée, la minéralisarion peut atteindre e t  même dBpasser 20 dians. les 
Moders calcaires. Les rendzines mod,ailes sont donc des sols Bnergiquement 
filocu~l,és palr les sels de Caiklum, stables, permtkbles (mais 6culogiquement 
secs. 

. .  11 3. - Mode die pedogénèse ' 
La génèse des rendzines débute au " e n t  de la dkagrégation' 

mécanique &une rache calcaire assez dure. En montagne, des observa- 
tions portant sur des sols situés dans des niches de ,nlivation, sur moraines 
de fond, rkvèlent qule IR substrat est prépar4 par Sragmentaition $es élé- 
ments durs ou par pullvérisat.ion $es dl&mensts miins cohérents, toutes 
choses résuiltant de #IQ cryoclnstbe. Les prodiutits fins obtenmus passent en- 
suite à 1'éta.t de complexes organiques e t  d e  carbonotes. Le  mode d'enru- 
ci,nement des. espBces ,vé&tales ainsi que leur const i tut ion organique hâte 
plus ou' moins ces processus. L'a,pparition de Ita rendzine a Meu, tout  
.dI,&ord, SOUS la forms d',un sal mince, huimifbre, peu structuré, couvrant 
bién la roche. C e s t  ulne (( rendzline initidle n. P'ar Bpaississement d e  la COU- 
che altbrée, la structure pe.ut prendre allors complètement son mpec t  
grumeleux classique. C'est la 

N,atutrel,le,ment OU par défrichement, la dégradation diu Couvert . V b é - .  
tal-cliimax entraîne un cppaluvrisseme<nt du sol en ma.tière organiqub 
s',exprimant pas un 6claircissement de la valleur de 'l'horizon A. La t-" 
de l'humus, sa quant i té  e t  son é,tait de mh6rai l isat ion~ se m d i f i ~ e n t ,  Provo- 
quant une d.iminultion de lai stabil ité str;ulcturcrle des agrégats. La strut- 
ture & sol devien,t PIUS nuciforme dans les régions subhumides e t  PIUS PUI- 
"éruilente $ans la zone semi-a,?ide. I l  s'ensuit une  relattiive l ibération du 
s u ; p p r t  minbrali de Sa gaingue organique e t  celui-ci p e u t  ainsi  être emporté 

I'érosion e,fi nalppa superficielle. Le 6011 'est arraché wr .p[aques e t  ce qui 
re$t.e const i tue un Illithosol D. 

Rendzine mdld'e )). 
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Su:r roche, plus te,ndre, la rendzine pe,ut s'approfondiilr encore. II y a 
apparit ion dluln second horiion structural1 (E) ou, par accu.mullation des 
sels de calsium, d'un e,ncraÛtement cailcairt. Une tel le évoilutian représente 
le terme de passage du sol modal vers le type a !brun calca(i,re humtifère D 
ou la rendzine enc.roQtCe comme i l  en existe sur les ca,lca,ires du Crétack 
moyen e t  sup6rifeur 'dans !les mantagnes? de lb Dorsale tunisielnlne. L'encroû- 
tement  est r6alisb par ,plaquage mlince 21 la 'base de J'horiron orga,nique et 
dans les diaclases du m'atériau dgsagrégé. 

Quoi qu'il en solit, la fo"nation des rendzi,nes est1,e"mre actuel.le. Mois 
le type -mod,al ta l  qu'¡el existe d,ans ce pays Q dû déjà appa.ra'itre au cours des 
plus rkcents Bpisodes climattiques froids du Quatemmire. L'aridificoticm et 
la régression octueille du couvert v6gétd const.atée dams cette région en- 
t r a b e n t  certainemen#/u,n ralentissetnefnt de ,I,Q génèse de ses s d s  e t  le type 
modail ne se rencontre plus gu6re qu'm alt i tude ou daris: 'lo zone subhumide 
de la Tunisie. 

II 14. R6pafflition g8ogm'pk'iqEE 
Les renclzines hu,mifères se s i tuent dains l 'Atlas d,epuis la zone des 

Bcailles de Béba sur des raliefs cu.lm.i,nant à 4QQ m. d'aJtitu&, jusqu'aux 
montagnes e t  hauts  plcvtea,ux de ¡la h r s a l e  s'81eva8nt au-dessus de 600 m. 
sur les versants exposés au N.W. e t  9.00 m. sur ceux quli le sont a u  S.E. 

Elles calr'a,ctérisent les zones forestières d e  Ia valrlée de l'oued M e l k  
gue, des monts de Si,ll,ana, du phtexau de la Keseeria elt d'es djebells M'Rila, 
Semama, Chalmb.i. Lelu,r existeince est épisadique dans In région d'&baisée 
de Thaila - HaÏdra, 

Dans l',ensemble de I'A$l.as tunisien, Ires roches quli engendrent ces soils 
appart,iennent au Trias, au Crétacé,et  à I'EocBne. Toutes sont très gélives. 

I d .  - A S § O C i d h l  5 Q W  di'aUh%?S WPpWi de SCdS 

121. - Avec lies m!,s bruns dicoireo Aaamii~ères 
Cett,e associot,ion est provoquée par ,l'existencle QU même endroit 

d'une altern,aince d'e roches tendres e t  duires. Ces sals sont définis dans le 
potragra,phe des sols cadci,morphes à deux horizons. 

B2t. - Avec les rendrimes apparavr'ies em mabière organiques et  

L,a vég&Ca,tion t,u,nlisienne est dégrad& jusqu'au niiveau de la strate 
h,erbac&e sur de très imiportantes surfaces sait par l'effet ,naturel du cl imat.  
semi-aride soit palr le d&frichemen,t qu'entraîne l'extension des cultures. 
La .zone des rend,zines est  at te inte de cett\e rnalniière queIlle que soit I'ailtitude.. 

C'est sols sont alimnsi appauvris ,en matiere organiq,ue e t  lieur prof i l  
modiifié. L'horizon Al, !ne possède p1,u.s alors que 2 à 4 %d'humus, ce qui 
&exprimme par  une couleufr brun à gr is ibmn. La structuire devient f inement 
nucifocme e t  t,end à se pu81v6niser soit par remanliement cu l tura l  de IQ sur- 
face du sol soit par apport dons l'horizon de calcaire grossier p rowqué  po r  

les litklasdl~s. 
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* .  

les labours, ou le ' ru,issebleme.nt .De ce falit, la stabi l i té structurale tend ' 
h diminuer. Ces camcthres défilnissent ,la rendzine habi tuel lement décrite 
sur les ve.rsants de moye8nn.e dt i tud le $e la région1 a h s i q u e .  

I I  s'agit (donc de WIS frslgilles que I'érosio'n peut entraîner par  plaques 
provoquant de cette manière la mise à nu des roches. La réinstaldation . 
spora,dique de la végétulticm amènle la formaltion drun lithosal caractérisé 
par.un hor izon A o  ou A l  peu abondiant en mat ière orga'nique e t  mince 
reposant sur le -subshat d 4 i t é .  Cellui-ci est fréquent vers la palrtie m&Ï¡- 
d,ionNale de l'Atlas e t  alu S.E. de .IQ Dorsa:l,e. 

124. - Avec les sals rouges 
Les affleurements de caclcalires d w s  du Jumssique, du Crétacé infé- 

rieur e t  de I'Eocène inferieur q,uli jalonnent I,es unsités st,ru)cturalles de l'Atlas 
sont dlans leur gramnde major i té m d e k  par des karsts superfici,e,ls. Leurs 
poches e t  leurs fissures sont remplies de sols rouges anciens souvent rési- 
duels. Leur amlincissement, provoqué pair I'érosian en nalppe, a pour consé.. 
quence d'une palet, la reccal,carification des b n i z o n s  sulpérieurs quand 
ceux-ci n'excèdent p lus 40 cm d'épalsseur, e t  d'out're part, la formation de 
col 1,uvions rbuges, réqpprovision,nées en c&ai re QU cours d e  leur truns,port 

'sur la pourtour des d~j~ebe~ls à une aihitude voisine de 400 m. dans le nord . 
dlu :pays, supérieure à 600 m. d'a'ns les montagnes qui borden? i a  Dorsade 

, e t  I'lle de Kassesi,ne. 

Oriemnté vers u,ne simple accumulation d e  la matière arganique e t  du 
colc.ai,re sans entraineiment en profondeur, l e  phdoclimat actuiel a permrs 

' que ces sols érod& enggndnent des rendzines de coul.eur brun foncé à brun 
noirâtre p o s s a a n t  4 à 16 % d'humus. Elles p&senten,t égdement  une zone 
de transition brun rouge entre d'horizon Al e t  le substrat. LeuIr structure 
est grumeleuse voire gralnu,lailr;e 'miais pelut se transformer selon un mode 
finesment 'nuciforme, f r iable en surface. e t  moyennement nuiciforme en pro- 
fondeur dès que le  taux de la matmière organique baisse dans .les zanes 
d'alt itude karginalle. L,e taux dlu calcalire vari,e de 6 à lplus de 20 %. 

pied,monts, ces sals s'en- 

' 

j 

Au raccord d!es velrsa,nits montagin'airds e t  des 
richissent encore en c6vbonlates. La. mche-(mère est u.n limgn argileux géné- 
rabement encroûté. 

Ces rendzines forment d m c  une couronne autour des sols muges et  
constituent avec eux u.ne chaîne su.r ,les raches calcaire6 du nord tunisien 
e t  d.a,ns les g r m d e s  m o n , t q n s s  d e  kp h r s o l e .  

1 3. Glassif icaaion 
Les re,ndzines mnlt un groupe de la classe des sols a lc imowhes .  Leur ' . 

coutleur brune, grise, rouge et  m i r e  reflète lo combinaison gLli existe e,ntre 
celles de la m t i è r e  org.arnique e t  des roches-mères. ElJe permet  de distin- 
guer alinsi' bur or ig ine au niveau des sous-groupes. 

Le .+&i& indiqw, pour chacune, IR type dlhurmJS (mulml CdICaire ou 
d e r  calcaire) et ' le taux &humification. 
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Enfin, la. nawre de la roche-"ère est précishe a'u niveau d'es familles. 

14. - Utilisatbns agronomiques 

L'emplaceme.nt montiaignard d'es .renNdzines les destilne -prilncipalement à 
supporter des forêts calcicollès et  xérophi1es.P. DIMANCHE préconise ainsi le 
p6n &Alep, 1.e 'pin pignon, les cyprès e t  certains eucalyptus. 

L'occu,patioq de ces solls par une pelouse gralrmin8ée8nne doit permettre, 
le pâturage à cond.it,ion toutefo.is d'y opérer des rotations diu bétail et un 
am'énagement, antiérosif dlu terrain pour lutter contre I'érosion en nappe 
superficielle e t  l'arrachage en plaques. 

. 

2. - L@S SQLS CALCIMORPH'ES A DEUX HORIZONS OU 
N SQLS BRUNS CALCAIRES B 

21. - Les soils bruns cailcclires hu,mi#&res 

21 1. - Caractères mo~lphollogiqtres . 

C',est encdre P. ,DIMANCHE (1967, p. 37) qu,i a le mlieux défini leur 
profil en Tulnisie. SOIUS végéttaltion naturelle, les sals bruns calcaires typi- 
qu,es présentmt un prof)i81 A (B) C bie,n indiwidualis6. 

des horizons est la suivante : 
- Sous olivier-lentisque, dans la région des Mogods, la succession ' 

Al - Brun foncé ou brun jaun.e foncé ou gris très foncé. Hu- 
mifère. Texture moyenne à f,ine. Structure généralement 
grumeleu,se, faite de micropolyèdres ac~colés, très bien 
d:éveloppée sous l'effet d'une colonisation rad~iculalire in- 
tense. Li,mite inférieure peu nette. 

Brun j'aune ou gris jaune. Moi.ns hulmifère. Texture plus 
argideuse. Structure netteme,rit plus polykdrique. Limite 
imnf6nieure peu nette. 

.... 

. .  
. .  ". I 

(B)- 

C - Roche-mère meuble où I'enmci'nement de la plante 'es! 
bien, réparti. 
Un horizon de tra,nsition peut être dii.sti.ngu6. I I  est  e.n- 
core riche en  mat,ière organique, bien colonisé par les 
racines. Sa strulcture est différente de celle de la roche- 
mère par sa fhesse.  M,ais le passag,e des horizons orga- 
niqules à la rache-mère peut btre brutall. Cet horizon 
peut prése,ntar un Eger 8pseudo-giley.qaund il se-d&velop- 
pe su,r calcaire tendre, sur " m e  ou.sur argile calcaire. 

- Sous-résineux (Callibris ou pin' d'Alep), le profil possède u.n ho- 
rizon. Ao, plus ou moins épais, constitué d'aiguilles mal d6compasées, SOUS 
lequel qpparaît un horizon. irrégu,li)ert fibreux ou pu~1,vérulent et o Ù  le mé- 
lange matière organi\que - matière minéra,le est imparfalt (horizon H de 
Hartmann). (Fin de citation). 

. . 
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Dans ,les collines. ou les pied,mo,nts cultivés, ,I'éli~mina.tion d.u couver! 
vég6tall et, plus encore, le lalbour provoquent u n e  mod i f i ca tbn  diu profil 
dans son facteur structural essentiellement. 

La couileur de l'horizon A l ,  aippauvri en. ma.tière organi- 
q:ue, diminue d'intelnsité. 111 est bruni, brun jaune ou brun 
gris. Sa stnucture Idbwient .pslyédrique émoussée d,e moyenne 
dimension e t  i l  peut  alpparaitre u n e  surstructure motteuse. . 
Les micro-polyèdres origilnaux perdent l,eur individualité. Lo 
stabi l i té structurale diminue en conséquence. La limite de 
ce t  hor.izon est souvent de nature cultu,raile e t  peut  revêtir  
l'aspect d'une s,emel:le de labour si la texture est fine. L'ho- 
r izon (B), encore humifère, garde sa couleu,r ou devient jau- . 
n.e brun. Sa st ru,chre reste palyédriqlue avec des agrégatk 
mieux indiv.idulalisés sur lesquels se forme uln début de lis- 

, sage. En m\i,lieu argileux, ces sols ant une structure pr ismat i -  
que f ine e t  ef6iIée. Une certaine hyd'romorphie provoque I'ap- 
parit ion d e  lpetites $âches calIcaires plates, groupées en es- 
saims. L'horizon C est, soit  une colluvion de .textur.e f ine à 
moyenne sans structure définle, soit ulne mame ou un calcaire 
marneux i,mprégnés die pseudogley, incluaint parfais des ' O m s  
de calcaire bla,nc, puilv6rulent. 

' 

212. - Calcartèlres physilco-chimiques , ' 

. P. D I M A N C H E  (1967, p. 37), danne aiu sal type les caractéristiques 
suivaSntes : (( Sous alivier-dentiiQue [;e sal brun calcaire recèle jusqu'à 20 % 
de matière orgmique. Ge chiff&'-dimdnue de la m i t i é  environ dans I'ho- 
r izon (B). Le taux d'huimificaition est moyen e t  celui de ,la mlinéralisarion 
U N  est ,inf&rieu.r à 15. La teneur en ca,lcaire w r i e  de 5 b 20%. Elle aug- 
mente dans l'horizon (B). L,e pH se situe vers 8. 

Sous résineux, l 'horizon de transit ion à aspect fibreux D un rapport 
.UN supérieur à 20. La matière organique y est peu 6volu8e e t  peu miné- 
ralisée. Dessous, le taux d'humification augmiente brutalement, *le rapport 
C/N déc,roît de 15 à 12 e t  alt teint le chl f f re de 1 O ou rr@ns encore dans 
I'horizon (6 )  )) (Fin b e  la citation), La, mise ,en culture appauvrir le 
so! brun cakai re en matière organique. Sa quonbité diminue b 3 QU 4% 
environ dains #l'horizon A et a t te in t  la miti6 de ces chif fres dafls'Irh,c%i~n 
(B).Je % du calcaire total reste identique à celuli que l'on enregistre dans 
les prof i ls types. 

. 

" 21 3. - Mo& de papgenhe 
Les t m i t s  fondkmwnltarux de la genèse des sols bruns calcaires s o n t  

semblables à ceux des re,ndzi,nes .auxquelles ils sonlt j'uxtapos4s ou associés 
en chalne, selon la dlisposition des roches d t "  le paysage. Le mat8ria.u 
originell (calcaire crayeux, calIcaire ma.rneux, marne e t .  ,argile ccllcpire) 
est d'abord desagrégé. Au contact des ra ines,  un horizon, humif8re. s'ins- 
tal le !com.me d!ans les rend.zilri,es. Sa structure est allors f inement à -.moyen- 
nelmen~..nuciforme. Le &I .continue à roche tendlre. Un deInfoncer dans la 

1 

50 



horizun (B) s'y diff6rencie par une structuration dépendant plus des ca- 
ralctéristiques propres de l'argille que de l'action des rmines. D.ans un caf- 
Caire, moins drainant, elde devien,t prism,atique f ine e t  effilée. A la base 
de l'horizon (B) o u  dans ,l'horizon C ,peut apparaître enfi,n une ségr6ga- 
tion des constituants chimiques de Ia roche amenant  Ia forma.tion d 'me  
accu(mu6ation calcaire diffuse surmontant un pseudoglley dans les ca,Icaires 
tendres e t  les marnes, de tasches e t  d'amjas calcaires dans les argiles 
colcaires. Un tel  sol est dit (( enoroGté )) (FOURNET - profil 158 à Oued 
Zit - prof i l  75 bis à Oued Zatgal). 

La dégradation natureIlle ou culturale des sals bruns calcaires aux 
crltitu,des mmlprises entre 400 e t  600 ml., a le même e f f e t  que sur les 
rsndzines. II se produif un'e &li~mination progressive b e  l'horizon de surface 
rendu instable par  perte de mat ière organique. Lal vég6tation spontanée 
tend à reformer un horizan A aux depens de l'horizon (B). Celui-ci est 21 
son tour entraîne paIr .le ruissellement de surface. Progressivelment,_le SOI 
diminue d'épa,isseur. Cet  é ta t  de falit est .re'marqulable sur les calcaires 
te!ndreq. Sur l'es maCrnes au-les argi les callcaires;. l'érosion a l ieu ,par raxi- 
nemen t  ou par gl'isse~m'ent de mapse QU contact d'un miroir formé a u  so 
tmi let  de l'horizon C e t  d ' è i  que $'ho8iizon A d'ispa'raît,' par plaques. 

. .  
Au même' t i t r e  que l'es rendzines, la genèse' des. sols ,bruns callcaires 

typiques remonte aux dernières p6riodes froides d'u quaternaire récent. 
Glle se poursufit a,ctuellleiment dans les mêmes conditions mais les sols qui 
en résultent ne sont guère d6velopptSs. 

214. - RépQPPifiWl 9ésgFaghique 
Assaci& aux rendzines, les sols bruns calcaires humifères ont la me- 

me répart i t ion qu'el4es en Tunlisie. Toutefois, .l'extension même des ro- 
ches qui les en,gendrent, les s i tuent sur des superficies:.plus i~m,portalntes. 
Non seuleme'nt, ids existent dans les montagnes mais encore ils occupent 
la surface des af f leuremene mairneux e t  a,rgilo-cailcaires néogènes dalns les 
haute pla~ineo, cellle des sédiiments meubles qui remplissent les fossés 
t,ransve,rsaux dle l'Atlas, depuis le nord du S i l b n  tunisien jusqu'à la Dorsale 
e t  I'l le de Kasserine, b des alt.i6udes inf&ieures à, 4,00-600 m. 

22. - Associafian avec &autres types de so9s 

221. - Avec les rendzines .LumiQ&,res 
Cettte ass.sociatign, sign8olée ci-dessus, dépend de lo posi t ion respec- 

t ive des roches e t  constitue des juxtaipositions ou d.es chaînes de sols. 

22. - Avec les réga& 
Les abservations signalées à propos de l'association rendzines-lithosols 

sont les même.s en ce qui concerne l'association sok bruns calcaiires-régq- 
sols. I I  est également aisé de relmarquer sur l e  tecraiin, le groupement de 
ces d,eux associations. C'est assez d'ire que I,eurs caractéristiques sont sen -  
blalbles e t  leu,r répart i t ion géographique ide'ntique. 
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223. - Aves: les vertisols 
Cette association se présente sous d’eux aspects : une juxtcupossition 

de sols suivant la nature l i th ique des alternances sédi,mentaires, une chai- 
ne dye sols quand, sur une surface topographique, existe un revêtement 
collutviatprove.nant d‘u’n versalnt ca,lcai,r;e ou talcaro-marneux sur des ,mar- 
n.es ou des argiles calcaires montmorilloniitiques. En ce cas, l,a colluvion, 
peu épaisse, tapisse le raccord concave de la surface considérée au versant 
e t  s’amincit vers l’aval. Le sol brun cailcaire qui se d6veloppe sur ce ma- 
t&riauprése,nte dlalns l’horizon (B) u n e  stirucIure polyédrique ou prismatique 
plus ou moins cubique, bie,n individ.uadisée, dont les a,grégats possèdent 
des faces lissées. L’horizon C s’enfonce alors dans le  substsralt qui se 
structure en grasses plaques inclicnées e t  gauchies. I I  y apparaî t  fr6quem- 
ment des tâches ou des .amas c a h i r e s  gro,u,pés en essloi.ms ou alignés vec- 
ticalement. Cet te  descrilption correspond, au soil brun &alcalire vertique 
dont lia position da,ns le paysage se situe toujours au-dessus de 400 6 500 rn. 
d’altitude d a m  tout l’Atlas, a l t i tude qui correspond au miilieu c l imat ique- 
de genèse des sols calcilmorphes. 

Vers l’aval, e t  de faGon con?i,nue, ,I’alrmincissement de la col$luvion 
a pour conséquence une mdiifiicaItion du profi.1 de ces sols. L’horizon A 
conse.rve les caractères pri,noipaux du sal brun callmire ,mais la matière 
organique apparaît de plus en ,plus mê.I& QU s q d e t t e  nah6ral. L’horizon 
(B) Blabore sa structure dans I’argide du suibstrat. Cet te  demière présente 

. a’lors des plaquet tes lisses non. luimntes. Au bas de la pente, le sol s’ap- 
profondit e t  le profil observé est celui d’un ve,rtisorl à caractères a c c e n t u b  
qu’i peut  éventuellement noirclir dlans ‘les zones mal drainées. 

Sur les &ries s6dlimentai:res dlu Crétacé moyen et  suipérieur formant 
1’arma:ture des grands antticlina8ux ou des dômes de l’Atlas continental, ce’ 
sont :les SQIS bruns adlcai.r.es qui dominjent IQ séquence, Ià oÙ lai forêt, m ê b e  
dég.radée, subsiste encore. Par contre, sur les séries de. J‘Eocène supétieur 
e t  du Néogène qui af f leurent  couralmment en bo rdwe  des sync.binaux, ce 
sont les vertisols qui prtiklominent. 

. ’ 

23. - CI&ssi,ficcr.tion 

Les sols bruns calca,ires forment un groupe d e  la olasse des sols cal- 
cimorphes. Ids- se subdivisent en 4 sous-gmulpes : 

- madal 
- encroûté 
- vertique 
- hyd,mmorphe. 

Les fmullls calcaires ou Ie,s lmodelru cdlcaires typelnt le fasiès. )La roche- 
Gère est indiquée ou niveau de la fami l le (calcaire f r ”eux-morne-argi le 
cdlcaire-c~lluvio~-.a~l~luvioln). 

Le  sol brun calcuire présente une dynamique d e  l’eau plus favora- 
b le  e t  mlieux tamiponnée que Ia rendzine. II est plos profond, \bien struc- 
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turé, relativemen,t st'orhle à I'érosion. Son utilisation dDit en out re tenir :  
compte de son e,mlplacement dans le pa,ysage. 

En région élevée, au-dessus de 400 à 600 m. d'ailtitude, e t  en ter-  
rain accidenté, i l  est naburel,l,ement drestiné à m e  reforestation des surfa- 
ces dégradées notam'menttpar l,es résineux e'n biocl lmat semi-airidle sulpé- 
rieur. En terrain plus régulier, i l  peu t  être olffecté å la prairie permanente. 
Dans ,les piedimonts à pente régulière, il convient bi.e8n å des cul tures de 

-cér6a'les al ternant avec. des fourrages .pour assu'rer sa conservation e t  son 
réapprovisionnement e'n matière org$nique. 

En région subhuimide, . i l  peut  ccnns,tituer un excelllent tesrain pour la 
cul ture d'arbres à pépins e t  à noya'u. 

3. - &ES SOILS CALCIMQRlPHES SUR ACCUMUIUTION CALCAlkE 
OU GYPSEUSE 

I I  est apparu nécessalire d'étud'ier s é p q r h e n t  les sals cdcimorphes 
sur accumulation calcaire ou gypseuse, ét,ant donnt5 leurs caractères ori- 
gi,naux. ' D'aillleurs, leur ) dlistri~buition ghgraiphique es.t d i f férente de celle 
des sols précédents e t  autrement étendue et? Tunisie. 

31. - Les rendriines slur croûte calealire 

31 1. - Caim.ctères morphd!ogiques 

Le profiil type a été choisi dans. les hautes plaines de 
la D o r d e ,  à Ouessettia (prof i l  S 18 - FOURNET, 1967). 

L'horizon Al est de couil,eur brun fon,c&. Sa texture est 
équilibrée, sa structure, nuci forme fi,ne à grumeleuse, friable. 
Bien pourvu en malbière orgmique, i l  ¡"Aut des fragments de 
croûte cassge QU f ,apnnée :en galets. Fortement camlcalire, i l  est 
bien colonisé par  les ,ra8ci.nes e t  sa porosité est bonne. 

On observe très muven t  un horizon A2 d.e transition damns ,la zone 
de disloca,tion de la croûte so'us-jacente. La  couleur esit brun beige 6 l'é'rat 
humidle e t  brun ros&, b,run jaune, belig:e rosé ou be8ige j,aune à I'étot sec. 
La texture reste équiili,brée ou dievient phus grossière. La structure est 
moins 'nette, rjuciformle là palyédrique f i n e  à I'étot sec, fondue à, 1'6tat 
humide. Cet horizon s'ins;inue en%e -les. feuidlets de la croûte. Encore 
humifère, i l  est également b,ien colaniisé pa,r les racines e t  sa reaction 
21 HCI est très forte. 

L'ensemble re,pose su,r une croûte oakaiire feuilletée brun jaune OU 
beige rosée à I'état humide, beige à blan,c å l'ét@ sec. Sa surface est 
durcie e t  recouverte &une peilil!ilcutle zon,aire. La croûte est plus OU moins 
disloquée en da!!es ou en pavés irréguilièrem8e8nt disiposés. 

Au N o r d  du pays, dans la vallée de 'la Medijerdah por  exemlple, IO 
rendzine que supportent les glacis encroûtés, est de ,cou,leur brun rouge 
e t  8pavfolis noircie c~rryme c'est le  cas à Béja. Sa Structure est f immen' t  
nuciforme. L'horizon de tra.nsitiran est jaune rougeátre e t  conserve la mQ- 

o 
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me structure. Ce ml est  généralement moi.ns cailcalre que le 'wpe decrit 
plus haut  mais la réaction b HCI a,ugmente brutalement au  contact de la 
croûte. O'n observe un pourrisseim'ent de  calle-ci, dont les fragments a l i -  
mentent I'hofiizon de transition. 

Plus a,u sud, entre E¡-Djem et Sfax, sur les grondes plateformes en- 
croûtées de Ima Plailne orientale, Ia rendzine, dle couleur brun à brun be.ige, 
a une texture salblo-limoneuse à argilo-suMeuse. Peu. riche en ,matiGre 
organique, sa structure fi,neme,nt nuciforme est très f rhble  voire pulvg- 
rulente. L'horizon de transition est  toujours présent, beige brun à beige, 
et plus calcaire qu'en surface. 

Sur les flancs des grand's ariticlinaux de I 'A~~Qs, IQ rendzine repose 
sur des encroûtements de type (< Torba D coiffés d u n e  croûte feuilIet&e, 
b!an'che et tendre. Sa couleur est brun gris à gris foncé, sa texture moyen- 
ne, sa structure grumeileuse à finement nuciforme. De plus, elle est bien 
pourvue en matière orgc"ique aux moyennes et hautes alltitudes. 

"31 2. - Garalcthres physico-chiimiques , 
La granulométrie de ces sols selon, la nature du matériau originel. 

Argile .......... 
L i m n  .......... 
Sables fins . . . . . . . .  
%bles grossiers . . . .  

Dans le Nord Da'ns Ie Sud I 
20 à 30 % 10 à 15 % 
25 à 35 76 12 à 17 96 
15 h 30 % 40 % 
10 à 30 % 25 96 

3 13. - Mode de péuhgmèse 
La codeur  ¿es rendzines sur  croûte constitue un bon facteur de dis- 

tinctioln dons h gelnese ¿e ces pls.  
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Brun-rouge, brun, bru'n noir dans le 'Nord, du pays, leur couleur est 
brun-rouge e t  brun dalns les piedmonts de l'Aidas, brun e t  brun glris sur 
les dômes, e.nfin, brun, bruln p81e, brun beige d m s   la Plaline orientalle et 
la Haute  steppe. Ces teintes h e  semblent pas liées à I'6volution de ce type. 
de sol mais constituent plutôr une  caractéristique du ma(t6riau or ig inel  
qui apparaî t  comme le reste ou la par t ie  remajni6e d'anciens sols rouges 
OU isohu8m,iques châtalin-roluges ou chbtali,ns, brun-rouges ou ibruns à at-' 
cumulat ion brutale diu caka,ire, modlalux o'u noircis (Béja - 0,ued Zagra '- 
FOURNET 1965).. D'après I'étude des séquences de sols, la nouvelle ge- 
nèse cailcimorphe paraî t  représenter un héritage récent. E,n effet, i l  est ' 

f;a8ciile d'observer le raccord de ces nendzines situées au sommet des pentes 
avec leg sols précédents. existant 6 I'avoll des glacis en passaint ou non 
pa.r d'es sals bru'ns cailcaires de même couleur. L'exemple est le même 
sur -.les hautes surfaces de piedmont détachées des versants montagnards 
entre lesquels i l  est possible d'éta'blir le raccordi (Medjez-El-6a.b : Oussels- 
tia : .FOURNET, 1960-1962, 6ord.j Taum : BOURALY, 1954, Ousseiltia : 
BRUNISSO, 1966). 

II es.t rare de déceler à la base de l'horizon A les inrd,ices dfune or ig ine 
coltluvilale des roches-mères sur' la croûte. Ces i,ndices existent cependant 

-,au pied des grands massifs montagneux, dans le raccord des glacis aux 
iversants. II s'agit d'épandages calilIlouteux dûs au, ruisselsleiment de surface 
!ou de pet i ts cônes dCiposés au pied dles ruz. Leur extension est re:lative- 
! mlen C irestre in te  m a  is sign,¡ f ica tive. Sbulr I'lenselm'bl e.-des niveaux quate nna i - 
j res encroirtés, la mise en place des roches-mères pour.ra.it s'être opérée 
' par transi t  de Féd'ime'nts fins le ,long du prof i l  Ion itu.diina!l des surfaces 

considl&rées. Dans la PIaIbne ovientale e t  la Haute s t  e, l'étendue e t  la 

de concevoir une orig.inle aillochtone des roches-mères. M ê m e  l'action du 
ve,nt ne peu t  expliquer leur dépôt autrement que SOUS da forme d'abrasion 
ou de remaniement localisés des sols. 

Ceci étan.t, ill n'est ,pm douteux, pae le temps qui o &té nécessamire 
b l a  form,ot.ion des rend.zhes, que la croûte alt  pa:rtieillement contribué au 
processus lors de la désagrégation de sa par l ie  sup6rieure. Une  tel le ob- 
servation permet dk co.nclure, eln d&finitive, & la genèse calcimorphe de 
ces sols au même t i t r e  que ceux qu'i se sont form& sur roche en montagne. 
(Profi l 73 a - Béja : FOURNET, 1967).. 

En tou t  6tat de cause, IIa période d'évolutian des rendzines sur crofite 
parait remof1te.r il ceslld des =Is isealh"-tiqiues ,comme un faciBs part icul ier  
de sals minces ou hér i ter  p lus r&emment de ces m h e s  sals apr&' leur 
obrasisn e t  éventue.Ilement leurs transport à courte distance. 

, position des grands dômes e t  d'es grands glacis en.cr %.% Û t &  permet mal 

3 14. - R6pastiiYìon ghgraphique 
P a r t a n t p e s  piedln-tonts de lo. plaine de Ma teu r  e t  de Ia va~l116e de la 

Ariedjerdah, l.es rendzines sur croûte s'&tendent jusquraux confins de la 
zone aride. Leur cadre Id'&vo!ution esi donc plus large que cellui des rend- 
zines de montagne e t  correspond ; ce1u.i des glacis encroût is des di f fgren- 
ies p 6 r i d e s  quatema.ires. EJles de? si tuent ad sommer des piedmonts 
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dans les hautes plmaines. ElIles ceintsurment les flancs ét les bassins d'effan- 
drement continentaux dans l'Atlas. Elles recouvre.nt e n .  bonne partie les 
dômes et I'a'mont des  grandes surfaces de la Pilaline 0riental.e. Elles bor- 
dent enfin les plaines maritimes. 

3 15. - Association avec d'a'utres types de sols 

31 5.1. - Avec les sds bruns ca4c;a.ilres sur croûte 
Ces deux 50.1s existent su'r les pourtours e t  à l'avai des glacis an-  

ciens- b croûte calcaire. Par alpprofolndissement d e  lo rendbine ou &paisse- 
ment d,e la roche-mère (40 à 60 cm) un horizon (B), brun'rosé ou. brun 
jaune, b structure polyéd,rique Bmoussée, apparaît. A l'entour' des thalwegs 
e t  des  dBpress,ions, Ia présence d'une relative- hydiromorphie confère au 
sol brun c,a21caire w e  structure prismatique fine. 

L'horizon A montre (les, m,êmes caractères. de couleur,' de structure 
e t  de teneur en calcalire tota,l que celui des rendkines. Ce dernier facteu'r 
augmente sensiblement dbns #l'horizon (B). 

Le sod brun calcabre sur enlcroûtement, suer .la boirdure des mossifs 
crktacés forme égailement ulne chaîne de sols aivec les rendzines de COU- 
leur brun gris. Sur marne à monfimoriililonite, la structure de l'horizon (B) 
deviant vertique. La rache-mere sle transforme en une (( torba )) jlau,ne 
b amas, calcaires. 

Gé"%alement, ces sals associés se situent sur les gllacis du quater- 
,. naire ' moyen. 

315.2, - Avec iles sols isahumiques 

Cette associution est soit une conséquence de  I'érosion des sols isohu- 
miques avec évolution calcimorphe ultérieure du sol tronqué soit un grou- 
pement de faciès &fini par IQ profondeur du d6pôt ?riginel au moment 
de la pédagenèse steppique. Ces; rendzines ont  une couleur brun rouge oa 
*brune et  sont peu cailcaires. Elles se situent sur les gilacis du quaternaire 
moyen de l'Atlas. 

31 6. - Glassílfí~ation 
Elle est Ia même que celle des rendzicnes de montagne. La .pr&enc,e de 

la croûte QU de l'encroûtement calcaire est  signalée comme les roches- 
mères a u  nive8au de IQ faimlille. L a  série dist,ingue des ca,ractères tel le  taux 
de calcaire etc,.. 

3 17. - Utilisairions agronomiques 
. La f,aiible profondeur des rendzines sur croûte n'est pas un obstacle 
6 leur mise en valeur ,par les oliviers. En effet, le facteur .limitalnt se situe 
pI,utôt a u  niveau du  type dhccuimiuilatian cadcaire et d'celui¡ du substrat. 
Dalns la zone semi-aride suipérieure de l'Atlas, des  cultures ann,u&Cles, telles ' 
que les fourrages à base de graminées .et ldie lIéguminle.uses associies exploi- 
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tent  bien les re'ssources organiques de ces sols etentretienn,ent.leur structure. 
Dans la zone semi-aride inférieure d e  IQ Plaine -orie,nta~le, des pâturages 
b base de graminées conviennent mieux, é tant  donné leur moindre richesse 
en mat ière organique e t  leur faible stalbi4ité structurale. 

'Dans la région continentale de I'At'las, le type de biocl imat permet 
d'envisager sur ces sols la culture des a1mand;iers e t  ce,lle de ,la vigne dans 
la région côtière. Dans ces deux cas, la céréaliculture est possible en es-. 
comptant de5 rendements moyeins. 

Autour des aggloméraltions, une condulite prudente de l'irrigation par 
aspe,rsion ou par 'gmvité, après 8pr6paration du terrain en planc,hes permet 
de réa;lise*r des cul  tures maraîchères. 

Un &us des faGons culturales sans .protecrion préalablp contre k 
ruissellemetnt risque de provoquer une érosion en gr i f fes puis en nappe. 

32. - Les so'ls bruns.- calcaires b accumdulbion oalcsl'ire 

32.1. - Caractères morpholiogiques 

Le profil type a été décrit d,ans (la plaine d'Ousselth alu pied, de lo 

L'horizon A.a une coutleur bwn foncé e t  une textucre limono- 
o argileuse b sablo-srgileuse. La structure es.t nuciforme, à fai- 

che labo'ulrée. Bien colonisd ipar les radicelles, id est E e n  .pourvu 
en mat ière organique. La réaction à HCI est moyen'ne à forte. 

L'horizon (B) encore 1bie.n colonisé par les raciinss a une 
couleur brun beige, brun-rouge à I'état humide, brun beige ou 
brun rosé 6 I'état sec,: selon la couleur origineller du ma.tériau 
combi,née à calle de la maitière organique .donr cet  horizon es.t 
encare b ien Ipourvu. La texture est limono-a:rgileuse, la strucki-  
re ;pdyédirique souvent émoussée, parfois prislmatique allongée 
quand I'hydromarphie influence le profil diu sol. La cohésion 
reste [foible mais l'horizon est dans l'ensemble plus tomtpact. 

80 La réa,ctian à HCI est forte. A la ba.se, il peu t  a,p:pairaitre un lé- 
ger pseudomycdlium ou Quelques rares tâches calcaires. 

Un ,horizon caka i re  Cca. beige rosé s'i,mlplante dans la 
.roche-mbre oh 6e s.ulbstrat C est 'un e,ncroÛternent b struchufe 
finemen? Ipdyédrique. Ce beut etre un ' 
cakes plus ou moins 'a,borid,antG )) QU encore une crûte. 

Dans d'autres sites de lo région, ce sal lbru'n calcaire peu t  qosséder 
un hor izon A dont la matière orga'nique est  assez minSrailisBe e t  profondi- 
m e n t  répartie. (Profil no S 17 - O u s e k i a  : FOURNET, 1963). L'ensemble 
du profil delmeure calIcarifi&. Le pseudmyc66ium est plus 'abonkht dans 
l'horizon (B) e t  I'horizog Cca est constitué par  un (( limon 21 modules 
calcaires abondlant de couleuIr brun rosé à 'l'ét& sec, beiige rosé à l'état hu- 
mide. Ce soí est dfit (( Sol brun calcaire à faciès isohumique D. 

grande Dorsale (Profi-l P 1 1  - FOURNET, 1967.). 

l ble cohésion, pulvérisée ou en grosses mottes dans la tran- 

30 

limon à .noduCes cal- ' 
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A l'aval des glacis qui ceinturenf .les fossés o u  les dépressions.lotlasiques, 
(Profil dL Km 2T.sur )a raute de Tu- 

L'horizon A, gris bruZn fon'cé à I'état humide, ,noir à I'état sec, possède 

ces sols sont plus profonds e t '  noircis. 
nis b Bo-rdj El Anilri !dans la plaine .de l'Oued Chafrou : FOURNET, 1965). 

' 

u'ne texture argileluse let ,préSemte une structure pollyédriq,ue é'mowssée qui, ' 

' ¿i 1'6tat: .h,umidse, ,se résoud en ,une sous-s,twtct.ure fine;mient- p l yéd r ique .  :: 

La mattere organique paralt assez minéralisée. LO réaction 6 est mgyenne. 
L'horizon (B) bru,n 6 jaune brun foncé à I'état humide, brund'beige a l'état 
sec, a une texture argi'lo-limmo'neuse. Sa structure est p.rismiatique, polyé: . . 
drique f ine à cubique fi,ne e t  se rksoud, à I'ktat humide en pdlyèdres mo- 
yens. Encore pourvu de m d è r e  organique, sa. réaction à HCI est moyenne 
à forte. 

Un horizon Cca de coufleur @une brun à I'&ta,t humide, beige. rosé 
6 1'6tat sec, est u'n etncroIÛtement calcaire .fiodulsaisre feulilleté en surface. 

32.2. - Cara'ctèr,es physico-chimiques , 1 

Le sol brun calcaire à a,ccumu.lation calcaire typique con.tie.nt 2 à 
2,5 % de .m'atière orgainique en surface et  encore 6 3  % da" #l'horizon 
Cca vers 100 cm de profondeur. Bien humifiée, ce.lle-oi appa,raît assez fer- 
tement m61ée à la mai?i&re minbralle dès la base de Yhorirsn A. 

La texture la pl,us fréque.nte est limono-argileuse 6 s,ublo-argi:leuse. 
Lo teneur en calcaire oscille entre 15 e t  35 % dans l'horizon su.péiidur', 
'0 e t  4.5 % duns 1.e second e t  s'&I&ve brusquement à 35-76 09e dans ,l'hori- 
XI encroûtb. Le  calIcaire ae t i f  représente un p e u  plus de la moitié du 

. I ,aire totail. 
Ces solls posskient halbitueldement une structure stab8l.e. Pourtant la 

dégradation du couvert vég6tal rend leur surface se"4ble à I'drosion en 
nappe. L'horizon B est  moiins poreux e t  plus comipact. Un engorgement 

. bruthl par l'eau le transf0rm.e en 'un midieu pâteux pmp ice  au creusement 
linéaire de I'érosion. L'ensemble du sol est éliiminé Îusqu'au nivmu de I'en- 
croû temen t. 

Le sol #brun calcaire noirci à acclumulation calcalire est assez pauvre 
en m.atière organique (0,8 à 1 % en surface, 0'5 % e n  profondeur). Elle ap- 
paraî t  fortem;ent incorporée au squelette' minéral sauf dbns la tranche 
de labour. La t e x t w e  est genéralement limono-alrgiikuw, argilo-limoneuse 
ou a'rgbleuse. Le pro,fil d c a i r e  diu sol est 1pl:us di f f6rencié que dans le SOI- 
type: Le taux, de 15 % mv. i ron à la surfcice, passe à 25-m % dans l'ho- 
rizon (B) e t  augmente sains transition à 40-60 % dWls I'hodzpn Cca. 

L,a caractéristique de sta,bilité structura:!e est la même 'ici que d'ans 
Ie soll-type. Le processus d'6roision est Bgale,me'nt .le même. 

' 

, 

32.3. - Mode d,e p&dogen&oe 
PouIr comlprendre le. modk de fcarmarziion des sals bruns cakai res en- 

croûtés, deux catact6res prinnoipaiux doivent &tre retenus : le lprofiI cailcaire 
e t  le con.tact avec Ie mt&riaiu originel. Le profil, ent ièrement calca.ire, est. 
cependant plu,s di f férencié que dains celui ;des sals bruns exdoabres d'e mon- 

. 

- 
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tagnle. Da" ces soils situés sur d,es, glacis de piedmont, i.1 n'est pas aisé de 
mettre en évid,ence une recalcarisation des horizons 0.u une 'absence de, 
décalcairisation qui les tiransformerait en so.ls isohumiques. L'hydromorphie 
jointe à une position topograiphique basse justiftisvbit le "ain.tien du cal- 
caire dans les horizons de surface des sols noirois. L'horizon Cca est un fi- 
mon à nodules calcaires, uin encroûtement ou une croûte. l l  est  tout aussi 
difficille de prouver que ces sols ont évalué par altération d'un matériau 
cailca-ire définissa.n,t ainsi ,la genèse des solls callcimmphes ou par simlpie. 
ségrégation des car'bonates à partir d'une roche-mgre autrefois komogine 
lors de sa mise en place sur les glac.is, ucmctère définissant plutôt la diff6- 
renciation des sols isohumiques. 

La matière organique, bie,n humifiée, apparaît fréquem'men,t miinéra- 
lisée. Sa courbe de répartition ressemblle à cellle des sals isohulmiques. 

La structu,re ,ne renseigne pas plus pour ranger ces sols $a,ns une 
classe ou  dans l'autre. Ils se présentent donc comme des types intergrades. 
Si les caractères callcimorp'hes semblent plrévalair surtout au  nfveau des 
horizons superficiels, leyr position géomorphaloglique, l'a,bsence de couvert 
forestier, calde d'une preuve de l'altération d'u,ne roche-mère en place, 
le profil gabca:ire e t  I'état de minéralisation de l'a matière orgonique auto- 
riseraient leur classemetnt comme un facias de sals isahu'miques incompI8- 
.tement mQris., En effet, dialns d.es régions situees au pied de massrifs non 
d c o i r e s  'et à leur place, se dévelbppent deis sals isohumiques châtai,ns OU 
bruns,, m d a u x  ou vertiques, (Oued Zit : FOURNET, 1967). 

32.4. - RBpartition g6ographiqu.e 

Les sols bruns cailcaires, typiques ou noircis, 6 accumulaikn calcaire 
se &partissent dons 'les hautes et basses plaines d e  l'Atlas, depu.is la région 
de  Mateur e t  1.a va,lIée de la Medjerdah jusqu'à la Dorsale o Ù  leur impor- 
tance décroît e t  se clocallhe. 

Typiq,ues, ils se situmen8t sur les glacis encroQtés des hautes plaines. 
Dans les basses plaii.ne8, ils n,e formefnt qu'u,ne bordure étraite entre les 
glacis de piedsmont' e t  les dépressions remlplies d'aillunbns réc,entes. 

Noircis, ils se tlo,cali,sent àda bordlu,re wal de ties mêmes glacis dans 
les hautes plaiimnes, da" ,les fossés contine,ntaux et dbns .les basses plaines 
maritimes d'e I'lchkeul et de la Medjerdah. 

Ces sals ne s'associent ni ne se juxtaipose8nt à d'autres types, tels les 
sols isohumiqules ou les vertisols, ,&ant don'né leur caractère intergrade, 

Enfi.n, le,u.r prQence a ét& signalée en bodulre des dépressions de Kai- 
rouan et de Sidli Bou Zid. Une portie des sols hyd8romcurphes sur accumula- 
tion gypseuse qui se frouven,t dans le sil~lcm Chbrita-Monastir et  sur le haut  
plateau d,e Kasserine pourraient &en,tuel:lement cvpprten,ir a u  même grou- 
pe. Leur répairtition serait alars associée à ceille des sdls +xh.miques dc; 
Centre tu,nisien. 

, 

32.5 - alassifks*ion 
Les SOIS bruns cailcctires fairmant un groupe, c'est QIU sous-groupe que 
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doit appa'raître I'a'ccu~m'uilotioin coilcaire; Le noircisse.ment est précisé au  
miveau dlu faciès. Lo natulre du matér iau originell ( l imon ,brun-rouge, brun- 
jaune, etc...), est notée à la famille. 

Si ces sols solnt associés ,avec les sols isohumliques, le même mode 
de classement est utilid. 

32.6. - Utilisntions .agronomiques 
Du point de vu'e des optjtudes cultu8rdes, les caractères essentiels 

qui ressortent de  lo descriiption des prof i ls  est une -texture moyen'ne à fine, 
utne profondeur voria'nt de 60 à 120 cm. Dès lors, ce solnt des.scYls destinés 
plutôt aux dréoles.  Cependlalnt, i l  est possible d'y r&liser des p lonta-  
tions d'esp&ces résistantes tells .Ia vigne e t  I'orlivier. En zone continenta!e, 
l'existence d'uin saisonnemeant dans le cycle végétatif des pla'ntes permet  
d'e'nvisoger leur utillisation pair des arbres b p6pins. En zone d'influence 
marit ime, e t  si le sal est sak,  les arbres b ,noyaux conviennent. 

' 

33. - Les sols calleilmorphes syr ackumuhtion gypseuse 
L'horizon gypseux qu,i c,oractérise ces sals est un encroÛtem.ent ou 

une simple ac,cumulation de gypse fi,nement cristaIllisé. D o m  le Nord e t  
fe Ceintre dti pays, ils se situetnt : 

- sur les roches gypseuses i,nterstratifiées dons les farmations sa- 

- sur les glacis où I'accu~mullabian observée est une ségréga,tion sciline 

- dans les dkpressions ( i l  s'agit alors d'u,n encroûtement- de nappe), 
- su.r .les bourrelets b lbens de bordure de seibkha où ijl y a remise 

en mouvemelnt e t  ségrégation à pa.rtir dfun d6pôt de gyps sableux 
lenticurlai re. 

l,ifères du Trias, 

b parti,r #un (( llimon gypseux n, 

33.1 Caraatères anorpheliogliqntes 
P. DIMANCHE a décr i t  ces soils dons -le Nord de la Tunisie e t  sur 

roche gypseuse du Trilas (Profiil type de l'association végétalle à pin d'Alep 
na 27'- feuillle topogramphique dlu K e f  au 1/50.000) : 

Horizon Ao : l i t ière de 3 cm'd'bpaisseur, peu décomposée. 
Hor izon Al : de 10 cm d'&paisseu,r. Limoneux, hu.mifkre, sa u . 

... "'\ :: ;*.. .. ,..;.... cou.leur est gris brun; sa structure est pou- t;;' ....:..;.. . ..... ..... ::<:.:.:: :: &@,use meu;hle. Peu cadcoire, i l  es8t très gypseux. ....,! . .. ..... .:: . ......... : ... .............. . ._ .. :::: .......... :.:.;:.I .. . . . .  .......... :>*.::::;.:- 10 

,'a ....... .: ..... I-! cont ient  d'abondantes :racines.í 
- de 10 à 50 cm. Encroûtement gypseux moins 
h,u.mifère à mat ière organique peu m;in&rali- 
Sée. Sa couleu,r est blanche; sa structure est 
particulaire, friable. Non calmire; i l  réckle en- 

I. 

.N .N core drabanduntes racines. -.-- 50 - au-de(& de 50 cm, lu r w h e  est une masse . 
. bréchique à :pâte argileuse verte inc luant  de 

r V . - .  

' _  n n a  
--- 



gratnds cristalux de gypse e t  IocaJement de I'en- 
croûteme'nt. Elle appart ient  aux roches taon' 
ca:lca,ires du Trilas. 

Dans le Centre tuln'isien, d'aultres exemples m&rite,nt d'être cités tant 
par le,ur position dans le cadre.& ,pa,ysage.que par Ia nature du matér iau 
origneJ. 

1) Sur adfleurement de m"mes gypseuses ou sur les coJ,luvions qui e.n 
proviennent (Profil no 7 : LE FLOCI-I, 1963) 

- U'n horizon hu'mifère de texture moyenne 6 grossière, 
de couleur brutn j'aune. La structure est peu développée, mm- 
sive L'horizon inc lu t  parfois un pseudbimycélium gypseux SOUS 

Le substrat est ulne ma.rne gypseuse, compacte, 21 cristaux 
de gypse '$Ur laquel-le s'6rige pairfois uin en'croûtement blanc 
conten.ant de pet i ts cristaux de gyps,e arrondlis. La structu.re est 
tmassive. Dénudé, i.1 8a8ppa,raît sous forme de polygdnes ayant 40 
?I 60 cmi de b r g e  plaqugs de gypse. ' 

2) Dlalns les dépressiolns qui, par exemple, creusent le p h t e a u  .dWad- 
jeb El-AÏoun, LE FLOCH a, décrit le prof i l  suivan? (No 5 dans. l'érude de 
la zone focale I I  FAO, Sbeitda - D j i l m  - H,adjeb El-Aïoutn, 1964). 

0 - Un horizon de sumrfqce de texture Iimono-sableuse, de cou- 
leur g&.e La structure est poudreuse. Calcaire, l 'horizon 'est 
surtout riche en gypse et  peu humifère. Les radicel!es sont 

- i ln secolnd horizon a un,e texture limono-sableuse e t  une 

O 

40 la surface e t  il est calIcaire. 

' 

. 

25 rares. 

couleur grise. La structulre est masS.ive, consistante. Cal- . I 

caiire, iJ est aussi gypse,ux. 
- Un dennier horizon de texture saibleuse a ulne couleur gris 

c la i r  e t  montre de nombreuses traînées gypseuses. Le ca+- 
Caire est presque absent. L'horizon est for tement  gypseux. 

lm - Le bubstrat esr run sable argileux ver t  b taches rouille9,calcai- 
re, très peu gypseux. 

même situlatim, e t  b I'aml des gll,a.cis de lo hau te  plaine 
Kasserine-FBriana,, ill exist,e, e.n bordure de pet i tes galras pllus ou moins 
asséchées, des sols. bruns calIcaires à cara,ctère hydramarphe slur encroûte- 
ment  gypseux de noppe. Epalis de % à 80 c m  leur texture est limono- 
argi:leuse e t  leur strulcture, grossièrement nuciform.e e'n surface, devient 
prismatique cubique ,f;ine ,en profondeur. Ces sols n e  sont pas gypseux mais 
calcaires. En .profandeur, I'accumukrtio'n gypseuse alppairatt brutdemment  e t  
sont aspect est diffus,. 

3) Sur bourre'let éaliteln de 'bordure de oebkhra (LE FLOCH, 1963), deux 
types de profi lslpont diécritsi: Profi l N" 101 - Siidi E l  Hani. 

o - Un hor izon suipérieur saldo-limonesux de coujleuir brun jaune 

3o &ir. Sa structure a une tendance nuci forme. I I  est calcoire 
e t  gypseux, légèreiment encroûté. ' 

úo 

?Q 

61 



- U n  second ho.rizon sabIo-Ii~moneuxla une couleur jaune p81e 
s e t  une structure particulaire à Cléments grossiers. Calcai- 

re, i l  est oussi'gvpseux e t  légèrement encroûté. 
L e  sol repose sur  un matéria'u sablo-limoneux jaune! pâIe Ò brun 

clair. Sa structure est contin'ue et  consistante, agglomérant des particules 
de gypse salbleux f inement lenticulaire, disposées en stra,tes sntrecroisées, 
légèrement encroûtées. Le substrat est un sa'bde argileux bruln jaune clair, 
A structure particulalire?,grossière ou finement polyédrique. I I e s t  calcairé 
et légèrement salé. 

Profi l No 16 - Sidi E.1 Hani. . 

0 - L'horizon die surface est sableux, j,aume pâ.l,e, b structure 
par t icuk i re .  Pauvre en matière organique, i l  est calcaire e t  

25 non gypseux. 
- L'horizon sous-jacent, toujou,rs sableux, jaune pâle, a une 
structure continue. I I recèle quelques grbs pseudomycélI.ium 

i gypseux. La pr6sence de gypse le rend  massif e t  très consistant. 
80 II préseInte un début de format ion d'e grands prismes poly- 

.Sonaux. 

33.2. - Caractères physsko-chiimi'ques 
Dans ,la por t ie  Nord du pays, les SOIS sur roche gypseuse n'ont une 

texture appréciiable que dans l'horizon A l  : elIlle est limoneuse. Le ~ U U X  

de ma8ti&re organique est de 3 % en surface e t  encore de 2,5 % au sot~1- 
m'et de 1I'e"roÛtement. Le rappoirt C/N a t te in t  29, indiquant ainsi un 
humus non m,inéraiisé.\ ;Le pouIrcentrage de cadcaire, s'élevant Ò 2 en surface, 
est nul en  profondeur. 'Pa r  contre, dès l''horizon Al,  la quantité de gypse 
est de 80 % ,passant à 90 % dmts l'encroûtement. Le  pH, d:e 7,8 en sur- 
face, s'abaisse à 6,6 au niveau de la roche. 

Darns le Sud., les sols sur e$ncroûtement gypseux quli forment  la sur- 
face des glacis, ont une t e k t w e  Iimono-argile,use. Ils sont peu humi- 
fères e t  peu gypseux en suIrface. Leu'r tuux de calcalire, à cet  eindmit, varie 
entre 20 e t  35 YÓ. L'encroûtelment gypseux s'est Blaboré à partir d'un dé- 
p ô t  aililochtohe ou d'une .roche en place, h.abituelIIem.ent a8rgilleuse. Sa te- 
neur en.  catlcai.re oscille de l '  à 10 %, celle du gypse s'élève brusquement 
à 60-90 %.' 

D'ans des d'&pressions, la texture du sol est ,Ii'mono-sableuse e n  surfa- 
ce. Le substrat est sablo-argileux. Le pourcentage du calcai-re varie .de 
15 % en surfare 6 18-20 % daxi l'horizon B. Le substrat est calcaire de 
fapn très va,riable. C'est le gypse qui est I'élément prépondhnt du pro- 
fil. Son tdux es t&  50 70 % dans le sol. I l  ditminue fortement dans l e  
substkat (moins dbl$5 '%). 

sajAcr-Iimoneuse en:m 
face ; te susbrrap 'peut présenter des strates grossi6res sablo-limoneu-- ,cl 
sablo-limoneuse Encroûté par Je gypse dès la surface, le sol es! peu caICwc 
;ur I!ensemble du 1prof;il. Mais la: courbe des suilfates montre q u e '  la Pdt- 

Sur bourrelet éalien, Ie SOI a une texture 
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't ie supérieure n'est pas gypseuse e t  que, à p0rti.r de l'horizon d'accumu- 
lation, l e  taux.du gypse passe ril0 - 20%'au moins au sein d'un matér iau 
constitué de très petites IentiCles de 'gypse strati+¡& En profondeur, la con 
ductrivité augmente jusqu'à 4mlmhos7cm,:itra.duisant ainsi I'ap,parition d'une 
certaine mil u re. 

Le xrl qui se développe sur sable gypseux strat i f ié f inement lenticu- 
laire'iest pauvre en matière organiqGe (0,6 % en surface 0,2 er, profoqdeur) 
Le taux  du calcai-re, peu élevé en (moyenne, varie de 15 5% en surface e t  d i -  
m i w e  e n .  p r o f a d e u r  dans le  substrat où i l  atteilnt 7 %. La quant i té  

'de gypse varie dans le même sens avec des taux plus 61evb.s. Absent dans 
l'horizon de surface, i4 a t te in t  25 % dans l'horizon encroûté e t  15 % 
en profondeur. .En effet, la: plus grande part ie du gypse est b 1'éta.t cris- 
ta!lli& e t  constitue le squellette min6rol avec le sable. 

333. - Made de pddogenèse 
Dalns l'était act,uel dies connaissances, i.1 semQle d i f f ic i le  d'&ablir 

un hen précis entre les horizons suipe.rficiels e t  I'e:ncroûteme.nt gypseux 
su,r lequal ills repose'nt. Pour les sdk, situes Sur ,les roches *riosiques de la 
région dtu Kef, il est permis de pe,nse;r que l e  matér iau originel est un 
apport ccililuviall; de même, su'r les gillocis d'érosion cauwr,ts e t  dans les 
dépressions; il est sÛremie,nt 801ie8n sur les bou'rreilAets de Seibkha. Sur celuí- 
ci se développe un.soll cadcimor,phe plus ou m u h s  évalu& L'altération, au 
contact d'un substrat gypseux, entraine lu format ion &un horizon de tran- 
sit ion commle damns les': rendzines sur crofite I ca'lcaire. S'd y a pédloge,nèse 
calcimorphe, celle-ci af fecterai t  donc ,lal to ta l i té  du malt6ria8u apporté 
e t  altèreraiit ICI surface du subsfralt sans pour autmt que cellui-ci soif le 
m t é r i d u  originel du sol; Ce sont toutefdis des ssils calcaires. Leur type 
de mot i&-e organique est mal con.nu. Latérailament ou en bas des pentes, 
ils s'a1ssoc'ien,t à des sals isohuimiques e t  bur faciès princi'pa!l, pasaft bien 
être une légère évolution calcimorphe en &iili,eu d'&&ion ou dans des 
dépressions suffisalmment desséchées pour  qu'i1ls ne puissent pas mieux 
faire apparaître les caractères de la calcimorphie. 

,, 

334. - R6paHitrion géogmphliqge 
Les soils calc-icmmphes gypseux existen$ partoult oÙ af f leurent  fes 

roches du i d a s  dia,pi.rique, dkpuis l e  bassin de .l'Oued Mellègue, jusqu'ò 
l a  mayenne val-IBe de la Medje,rdah. Ils ,réapparaissent dans la r6gion de . . 
Kasseírifne e t  sont la,rgem'ent d6vQloppés sur les glacis &&osion ta¡llt% 
d m s  les marnes gypseuses pontiennes qu,i , a f f leuren t  a u .  dôme de 
Thcrdi e t  dans la région de Djil.ma-Sidi BouZid. Enhfiin, leuir présence est 
constante sur tous les bou,rrelefs éokns des grandes dépressians salées 
de la plaine orielntale (Sidi El-Hani, Chdrifu, Rherr6)'. 

BQU-..~~ 
: 

. 33%. Gbwi#iw:triiQnn 
Parce que ces. WIS évaluent sous I'intfiluen~e de l'ion cat$um, avec 

. .  dalns les sals mlciimanphes e t  dans lo sous-classe des sols b alccumulati n 
gypseuse. Le groupe indique .la: Ilocol.isOtion .de ce t te  accuimulotìtlon. f e  
sous-g.roupe .spécifie l'&tait de cette accumulaition : clroûte gypseuse dure . 
ou encroûtement gypseux friable. 

remise en mouvement e t  ségrégation des sels; i ls  sont actulalk r A  'ent class& 
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336. - Utiilissation 
Dans bien des cas les s o k ,  cakimorphes gypseux sont trop peu 

profonds e t  ttpp érodés $pour qu'ils puissent être cuiltivés. Le mlilieu sul fate 
n'est guère favorable b des culltures. rich&. De pl.u,s, i l  est souvent accom- 
pagne de sdure  en profondelur. Leur position dans le 'paysage .les situe 
égaleme,nt d'a" des cmditionls dle sécheresse acmntuée. Leur couvert 
végétail est génkralement dégradé. La présence des sulfates paraî t  leur 
canfhrer une certaine irtsta'bilité structurale, e t  un pouvoir hygrophile 
qui les rend suscepti~bles 6 I'érosion. La seulle uti1lisali4on actuellement 
possible est de les remettre en dgfens, d'y laisser régénérer wn tapis vé- 
géta,l destiné. à servir de parcours ou de les reforester dans les régions 
num fagneuses. 

- D I M A N C H E  (P.)I - 1967 - Et%.& pédologique du périm;ètre. fwesltler 
d'O,um. Djeddour. E'chelle 1/10,.000, Serv. Pédo, no 302, 
1 ' carte, ralpport ronéo 35 p. 

- D I M A N C H E  (P.) e t  al. ,- 1967 - Ca(rte phytoécoilogique de la Tunisie Sep- 
tentrionalle. Ech. 1 /200.000". 
Ann. Inst. Nat.  Rech. Agron. Tuinisje, Tunis. Vol. 46, fasc. 1 
2 cartes,, tableaux, 340 p. 

- FOURNET (A.) - 1967 - Etudie pédologique de 1'U.R.D. de Zaghauan. 
Secteur de l'Oued Zit. Echelle 1/50.000" - Serv. PBdo., Tunis, 
no 365',2 cartes, sans rappbrt. 
- 1967 - Etude pédologique de la pllalhe d'Ousseltia (Secteur 
Sud-Ou:est), Dje,bel Serdj. !Echelle 1 /50.00@ - Serv. Pédo, Tunis, 
no. 367,2 cartes, sans rapport 

- FOURNET (A.) e t  M O R I  '(A.) - 1967 - Etude pédologique de 1'U.R.D. de 
11/50.000 - Sew. Pédo., Tunis, n? 341, 3 carres, 

' 

Béja. -Echellld 
ralpport ronéo ' 54 p. 

- F.A.O., BERNARD (J.), GADDAS (R.), LE FLOCH (J.), LEGAL'(A.). 
1964 - E t d e  p6dobgique de la zone foca1l.e no 11, Sbeitlla, 
DjiIma,, Hai& IEl-AÏoun - Serv. Pkdo., Tu.nis, no 296, 8 cartes, 

rapport ronéo 1.00 p. 
LE FLOCH (J.) - 1963 - Etude pédal,ogique dmu pér ihè t re  de Souassi - El 

D j e m  - Sebkhet PI Rharra - Sebkhet Sidi El Hani e t  Sebkhet 
Chér i ta - Serv. 'Pédo., Tuinis, 'no 253, 15 cartes, an'niexes, mp 

port ronko. 
Etcadss pédologiques réali.sées a,u Service Pédollogique de Tunisie pa.r- 

+ BOURALY (J.) - 1954 - Etude pédlollogiqmue du secteur de 
Bordo Tou;m Echeil*le 1 /5O.Q00. SSEPH, no 124, Tunis, 4 cnr- 

tes, anInexes, rappart ronéo 55 P. 
+ BRUNISSO (J.) - 1965 - Etude pédoilogique de l'-Oued Maa- 
rouf. .Ec.hdlle l /50.000° - Serv. Pédo., Tunis, no 1333, 2 cartes, 
pas ide Iraplport. 

. . mi Iesque~I.Ies nous avons c i té  plus particu,lièrejment : 
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C H A P I T R E  111 

L E S  V E R T I S O L S  * 

Les vertisals e t  les sols vertiques sont carasctérisés par un prof i l  peu 
différencié at t r ibuable aux mouvements internes dus à un'e forte teneur 
en argilles ganfilanltes montmoriilkmitiques. Ces mouveme'nts siuivent le ry th-  
me saissnlnieir des hum!ectations e t  d.es dessicatians du soil e t  se traduisent 
en surface pap un fendfiI,lem8ent très large avec quelquefo,is des a,ffaisse- 
ments des bords des polygmes don,na,nt Tun relief légèrement ibosselé ana- 
logue au relief GilgaÏ. Ces fe.ntes se prolongent profondément à l'intérieur 
du sol d8é!Ii.mitant. une strulcture lalrge en blocs prisim:atiqu\es. Ces mouve- 
ments se tradluisent en profonde.ur par I'aipparition d'une structure en pla- 
quettes gauchies avec des faces luisaintes e t  striées. 

Ces cairactère,s morphalogiiques apparaissent d'e f a g n  ,pl.us, ou moins 
accentuée ce qui peemet la différencbation entre les vertisols et les sals 
vertiq.ues; ' de même la profondeur d'apparition dies caractères structuraux. 

Outre cet te distinction les vertisoils sont subdivisés d'après la litholo- 
gie e t  lo topogralphie qui conditionnent suit l'un ou l'autre soit conjsinte- 
m e n t  le drainage externe de ces soils. 

Si, dons la classification fra:nccrise, on ti,ent compte de la présence 
ou de l'absenlce d'un horizon sulp&ieur grume6eux de 20 cm, en Tunisie 
i l  n'a pas été obseivé encore ide vertisals layant un horizon gwmelleux de 
profondeur suffisante paur les mt tacher  au gro-upe gru'mosoliqule. Aussi, 
tous les vertisols décrits appartiennent-i ls a u  grou,pe non 8rumosoJlique. . 

NOUS envisageironis Iees untités suivaIntes : 

- vert imls Iithomorphes. 
- vertisols e t  SOIS vertiques topomorphes (ou topolithomarphes). 

1 ) Les verriso'lls et so'ls' vertiques li,homorphes 

Ce$e un i té  a été décrite dans le nard par A. MORI, K. BELKHODJA 
(Ma*eur, 1964), L. GUYOT (1964), etc ... e t  au sud de la Darsale par 
FEKKIH (1966, Kairouan), BELKHODJA (1966, Kairouan), BUREAU, ELO- 
ZECHEA ( 1  965, Kairouan) etc ... 

(*) Rédigé par K. BELKHODJA (1966). 
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11. - CaractBrss morphologiques 
La coukur  de ces soils est claire sur tout le profil, de teinte 5 Y ou 

2,5 Y avec des intensit6s supérieures 6 4 e t  des chromas sulpérieurs B 2. 
II est rare d'observer des tei,ntes rouges &ns ces sols. La structure 

es9 polyédrique e'ri sulrfcce, pertwb6.e .pair les l labows ; .elle devient prisina- 
t4quse en profondeuIr; compacte, 6 Blkments cubiques ou en plaquettes B 
faces gauchies, tissées e t  stribes. 

. 12. - Caracthes physico-chimique's 

La texture est f ine en générail avec des teneurs en &IBments fins 
d-e 70 6 95 %, dont 30 6 75 % d'argile. 

La k n e w  en cailcaitre est variaible, 2 à 45 % en cailcaii!re total. On 
note cependbnt que les sols sur alltuvions sont nrks calcaires. On ne dgcble 
pas, en gén6ra4, de gradient de cakalire au seln du prdill. 

Le gypse alpparait damns certains de ces sols au Nord de la Dorsale 
sur bourFelets ou colluvions de b o u r d e t s  de Sebkha g8n6ralle~msnt gypseux. 
91 s'indiividuadise en profondsvr en pseudosruyediiulm e t  taches OU biera 
existe sous forme de microcristaux 4en,tieuluires. Au Sud d e  .la Dorsde, le 
gypse apparalit à Id base des profiils des s d s  vertiq!uesJ oÙ , i l  accompagne 
les )autres sells solubles. En effet, dans ,I:es pilaines du Ceintre (Kairouan) 
ces sols ont des caractères d e  saiIu.re e t  d'dcalisabion qui les font passer, 
Ibrsqu"ils sont accentués, dans lo clacse des sals hatfomonph.es. 

Le pH est 81evé : en, gén th i l  8 à 8,2 en surface e t  8,5 b 9 en' profondeur 
quand ¡SI n'y a pals de sells sdubles. 

La capacité &échange du ccrt-tplexe a!bsorbant est' &lev& et  vairie 
de 25 à 60 mle/lOOg. Elle est saturée palr $u ca1.eiyr-n en ma8jorit6, avec 
des proportions variables en magnhium (3 .b 15 m:e/IOOg), en sadlium (1 b 
8 mel100 g) a k m  que le potassi,um afteiint 1 mel100 g. 

Les proportians du rnag,n&siu,m g.t diu sodium raipportées b IQ capaci tg '  
d'échange sont 6levBes par rapport b ce qu'&es sont dalns Iles autres sok, 
et augmentent .de la su'rface vers Ia profondeur. Dans certa,ins m5 dans Ie 
Kairouana'is e t  à M o t e u r  BU Luc Ichkeul, le passage vers Iles mghls & d e a k  
est graduei1 e t  le pourcentage du s d i m  dans le complexe augm+ente. 

~. 

I 3. - Co,ractères mitiér&giqum 
Le5 anailyses minérahgiques r&vdent  (Ia lpr&en,c.e constante d'e Mont- 

mori l loni te asssclike 6 de faiibl,esl quantit6s d:e Kaolinite, d'lillite I e t -  de 
Calcite. La pr&ewe d,e Ia MontmoriIlIon8ite en gronde quaIi"lW6 est SignaIke 
dms les m m e s  du Crétac6 e t  du Tert ia i re dont d&rivent ces t ~ p e s ' . d e  S ~ S .  



1%. - CaPaditions d,e #srma8iom 

L,es vertisols ,et sols vertiques Lithomorphes appairo,issent conditionnks 
par Ila texture fine .et .Ca nature dru matéri'au originel riche.an argile gon- 
flante qui, mct!gré la présence d'un drainage exfielfine, prGSentent des carac- 
teres d'engorgement saiscmnier liés 6 un mmauvais dirainage interne. . 

Au Nord de la Dorsaile les vertisols e t  SOIS v,ertiqlues Iithomarphes ap- 
paraissent sur certaines roches-,m;res telles les marnes, les, a.rgi1,e.s e t  les 
colluvions de Ibourre'lets de Sebkhas. 

Da.ns les plaines allluviales dont le rem,blai'ement quaternaire est issu 
de ces form,ations, d'autres unités de sols apparaisselnt q a n t  dles caracteres 
vertiques e t  égalemtent des sals vertiques i. caract&res de salure e t  d'allca- 
l isation dûs à la présence d'une nappe phréatique à une profondeur plus 
ou moins gronde. 

Au,Sud de lo Dorsale, les vert isak e t  sols vertiques lithcrmorphes ap- 
palraissent sur I.es all:luvions e t  cdluvions de marnes e t  argiles tertiaiiees 
sur les pentes moyennes e t  sur les alluvions prove.nant de, ces lm&mes for- 
mation apportées pair I:es gralnds oueds du Kairouolnatis (Melrguelil41, 
et  cllu Centre (Oued Fekka, Dj i lma) .  

Ces sals se trouvelnt s i tu& en g6nérail sur des forma,tions r6cenfes 
d'âge Rharbien e t  peuvent colnatinuer 6' être spoinadiqulemsnt ino,ndé.s. Tr&s 
souvent, tils ont des accumlulations gypseuses en profondeur, des sels sdlu- 
bles e t  u'n fort pourcelntage de N a  kchange'ablme. , 

' 

16.- PsJlSSagES laP6I'QbaX b td'aU6TeS de SOIS 

Au Nard die IQ Dorsade les sols situés sur pelnte sont  soluivent associ6s 
0ux sols peu &dués d'éros.ioin I&gosdiques e t  QIUX sals callcimorphes sur 
les versants mmneux  soulmis & I'brosion. 

A,lors q,ue dans les plaints b ien drainées, ils sont alssooiés 6 de:s sols 
peu &ovolués, sains, e t  à dles sals évolués du type iso'hu'mique châtain, 
d,a;ns 1.e CQ~S d'une plaine 6 nappe phsréatique (,Malt.eur), IQ rem0nti.e gra- 
d1ueHe de ceil leci accentue I Q  concentraltion d'es sells solulbhes e t  du. Na 
échange&l,qet I.es t a i t  ipavser glraidueldement vers Iles sols holomorphes, QU 

bien vers les sols hydro!morphes. 

sols 
ra - 

Au Sud de la Dorsale les sols vertiques sur pentes smt associés aux 
petu 6vvalui\s sains ou à mract&re isohum'ique issus des gr& (Cherichi- 

. Kai~muan). Ce'ux de la plaine sont aaociés å des sols peu évol&s 
sains à ca~mctères de sallure e t  d'ailcailisation, e t  à des sols à alcallis faible- 
ment  ou moy.en,nement salés sans !qu'on puisse invoque,r l 'action d'une nap- 
pe awuelkL 



Au Sud de lo Dorsale, elle o' été observée au  Sahel par K. BELKHODJA, 
(1964), dans Ie Centre (1965) ,, .à Sidi Bou Zidtpor K. BELKHODJNdans 
!a régio'n de Haidjelb EI'-Aioun-Sbeitla-Kas~erhe par R. GADDAS, J. LE F l - 0  

-CH (1965) etc  ... 

21. - Caractères morphallogiques 
La coutleur de"ces  sols est  toujours foncée sulr I',e:nsemble du profil 

avec une teinte de 2,5 Y ou 5 Y, des intensités infélrieures ou .égales b 4 
e t  un ch.roma de 1 ou 2. 

La surface est fendlith16e ent polygones en B*é avec palrfois des affais- 
sements des bordures donnalnt I'aiCIure de rellief gilgai'. 

La texture de la surface est  polyédrique fine d'allure grumasdiqu,e 
mais d'épa'isseur faibtle, 2 à 7 cm. Très généralement, cet horizon super- 
ficiel es t  perturbé par les, labours. 

Sous ce t  hocizon la structure :devient,prismatique darge ià sous-structure 
cubiqule o'u à phquet tes  21 faces lissées et stlriées dont le gauchissement 
augmente avec la profondeur. 

Lorsque le m'atér;iou originell alpparait en profondeur -1'hydlromorphie 
se monifeste, surtout dans le Nard, pac l'apparition d'une nappe phrk t i -  
qu,e qui donne une tei,nte jaunâtre avec une i,ndivid,uolisation du ea:lcaire 
SOUS forme &amos et nod,ulles, parfois d'un pseudogdey. 

Très généroleme,nt on remarque dans les fe'ntes de retrait du mat&- 
rialu originel ou  sous-jacenlt des  i,nf.iltt"tions noirâtres provenant d.es hori- 

I ' zons supérieurs. 

22. - Caractères physicoch,i'mNiques 
Lo texture des vertisols hyclromonph'es est lwujolurs fine, la teneur 

en  a'rgile est ce8pend.ant tolujours lplus forte qu,e dains tes sols vertiqbes (50 
6 75 % d'argille) avec une augme,ntation da:ns les horizons profonds moins 
r e m m  ¡és probab I e men t. 

La teneur en ca,lcaire. es t  va8rilahIe (O - 15 %) mais toujours plus faible 
qule dans Ices alut.res velrtisols, alvee pa rb i s  une ce r t che  variation de cette 
teneur QU sei'n du profil. 

On peut  observer ulne accu,mulaition de sels solubles dans certains 
vertisols hydlromcwphes en liaison soit avec la ,pr&sence d'une nappe phréa- 
tique, soit avec la nature du matéritau originel (ma,rnes salkes) ou bien ' 

l a sque  ces sols repiveint des &x"ag!es 6pisodiqu& d'oueds (Centre de 
la Tunisi,e). 

La capacité déchlange dh comipÌLexe absorbant est  devée (45 à 75 me/ 
IOOQ), %turbe en majorité air du cailcriuim avec des teneurs en M g  Bchon- 
geable trellativemcnt $levées P 15 à t8  me/lOO 'g),des teneurs en .Na dchangea- 
bles de 1 à 13 me/100g avec des teneurs parfois plus &levdes dens le cas 
d'une alcallisution en profond!euir. La teneur en K est de  d'ordire de 1 me! 

Les valeurs'& ,pH son4 &levés, ' variant entre 8 e t  8,3 en surfalce e t  
8,6 à 8,7 en  profondeur à mwi.ns qu'il y ait une aecumiulaticm de sels &!U- 
bles, auquel cas ces vaiIeu#rs dim'inuent. 

100 g. 
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23. - Caractères m¡n&rallogiqÚes 
L'airgile dom~inatnt,e dans les ve,rtisorls hydromorphes est la montmo- 

ril,lonite associée à un peu de kaol i t ine e t  I'i,llite. 

24. - Caractbres de lia matière organique 

La teneur en matière organique varie de 1 à 3,s op0 en surface e t  di- 
minue prog?ress,ivemIent vers la 'profondeur. Cette m,a,tiBre orgalniqu,e est 
b ien humifiee (UN : 10-13), e t  le toux de mati6re humique totale est 
plus &!eVé q.u,e duns les a.utres vertisols (de 1,8 à 4,5 paur miil,le dk C) don t  
1,6 à 3,6 pour mi l le de C d'acides hulmiiques. 

Cette matière orgalnique est très foirTem,ent liée aux argiles e t  résiste 
aux attaques répétees à l'eau oxygCnée. 

25. - Cond'itions de farmatian 
Les. velrtisols topollithoimorphes alppamissent conditiion:nés b la fais pa'r 

la positio:n tolpograrphique qu'ils occulpent dans Ise paysage, toujours basse, 
e t  pa r  l a  texture f ine com,posée en grande partire d'argile g o n h n t e  de type 
montmori I,lonlitique. 

Au Nord de Ia Do8rsiale ils sont situés fréqu(emme,nt dans les bassins 
~ m b l 6 s  de . formotion,s lalcustres ou ,lagumnaiires (Malteuir, Fernana'). Les 
dépressions marneuses encadirees, de baares calcalires d'e l 'éoche du Bé- 
jaoua o f f ren t  d'es siites d:e prédilection pour ces. sals. 

Alors que dalns l e  ,Nord (M'ateuc) on peut  observer dla,ns l.es delpr.es- 
siofis e t  encore en bars ,des glQc)¡S, aux ra.ccordements glasis terrasses avec 
une falible penlte, a8u Sud de la DorsalLe, ils se calntonneint dans les depres- 
sions i(Ca:raâ) uniquemfen,t ou (bien dans les zones d'épandage. On y retire. 
l'effet comlpenmteulr de lai topogralphie vis B vis du k l i m a ~ t  qiui r e f o d e  ces 
sols vers I.es (parties des lplus-basses dujpavsage, donc les plus humides, à m e -  
sure que I'aridi.ré s'accrott. 

L'évolution dles vertisals topalithomorphes 21 codeur  fan'cée est liée 
a8ux alternaInces saisolnniières d'e,ngarge,ment e n  hiver (ma:uva,is dlruinage 
interne) e t  de dessication exfirê,me en &té. Ces ailtetrnances sont la cause 
de mouve.mlents internes diu sal qui se traduise8n't pas u'ne structure carac- 
téristique de ceirtains horizons : plaquettes gaiuchices, lissées e.t striges. 

Alors que certains caractères d'hydlromorphie pe8uwelnt appa.raître en 
profondeur souvent li&, à la, prése"x d'une nalppe phréo'tique (encroirte- 
m e n t  calIcoli,re, pseu8doghey), on observe rarsment ces mêmes caractères dans 
le so8I prolprem.ent dit. Ceirtaiins indices c c " e  !,es pseudomycéliums, taches 
ou amas calcaires peuben'fi appatl'aiitre dans ceirtains sols8, tradmuisant une 
certaine hydromorphie avec remise en mouvemenrt ddiu calcaire ou du1 gypse 
mmaiis jatmais de mouvement du fe r  e t  du maingonèse. 

Ceci a été explliqu6 pair G. BRYSS1N.E (1965) q,ui a étudjié l e  compoï- 
ten7cnt physique de ces sals, QU 8Ma.rac. I I  con~cílu~t que ces sals n'att.eignent 
presque jamais la saturation en eau, les microagrkgats se comportent com- 
me  des grains de saibile argileux et  n e  se d6liten.t pas. I l  y a t o u j w r s  même 
QU moment  où i e  soli paraît engorgé ,paIr .l'eau, une certaine.parosité e t  una 

I 
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quant i te  &air qui y est empaison'née e t  qui empêche la r&d:uuction du ler 
er  l'apparition des symptômes fermmngan~iqu~es de I'hydromolrphie. 

Ces sols ne sont donc pas hydromorphes, tout au plus sqnt-ils engor- 
gés saisonnièrement mais avec un  6tatt d'aéraltion sufflisarit. Si des carac- 
tères d'hydsomorphie peuvent a p p a r a h e  dans certains as, ils sont impu- 
tables à des causes extériewes à ,Ia dynctmiique 'normale de ces' SOIS. C'est 
la présence de nappes phlréatiques qui peuveint induire lorsqu'eilI,es existent 
(aq Nord de Moteur) des caractkes  secondaires d'hydromonphie en  pro- 
fondeufr. . 

G. BRYSSINE expliqu,e &galemlent le fait que, b I'ktert fra,is, Iles 816- 
ments structuraux se délitent en petits ogregats polyédriques fins alors qu'b 
l'étut .sec les mottes son't d'une camipaciti5 extr&rrre, pair l'existence, ffe films 
d'eau qui, à I'état frais, s'inte,rcalent entre ces nyicroagrégaits d o r s  qu" 
I'état sec ces films; s'amenuisent ou disparaissent mettant en contaci ces 

microagrégats. La diff6rmce erttre la comipacité des déments  structuraux 
des sols sableux e t  !djes vertisals s'explique par l e  modie 'd'e contact entre les 
grains, qui clans Je )cas dies sdls sablelu% se toulchent d e  fagm ponctu~elil~e, 
ailors que ,dains les vertilsols les agrégats sk !touch$ent par des surfaces, c,e qui 
augm(ente I'adh6sion des a g r b a t s  les. uns uux autres. 

Ce qui distingue (le plus iles vertisols tc.politho,morphes des vertisols 
.Iithomorphes e t  des sols vertiques c'est. outre l'intensité des caractères 
structuraux, jla coloration plus fonc6e. 

Cette coloration ,n'est pas liée QU taiux de matiere organique , géné- 
ralement fable ,  mais b u,n é*at de lialison 6troite de 'la fimction humique, 
fortelment pdymérisbe, I'a.rgile. Cette .liaison étroite poraît favorisée par; 
la présence de l'¡ion catlciulm don't Ie compl,exe absorbant est fortement 
saturé.  

Les conditions de foolrmution de cette matiere humique tres folncée parais- 
sent liées à un ktalt d'engorgelment telmlpc"re oir s'6laborent des fractions 
hlumiquss è~ failble .poids mollécullaire e t  à petites chaînles qui sont capalbles 
de migrer facillement, d:e pkn8trer d m s  toute la masse malgr6 la, faible 
porosit6, e t  de donner des trah$es en profondeur. La des,sicetion inten- 
se de ces soils dûe à l'ouverture de larges fentes de retrait, pcvlymBrise 
ces fractions en longues c h a h e s  IGes b I'a8rgiIe. Cette matière organique 
sulbit une transformation irréversible et paraft perdre ses ca,raict&res col~ldi- 
dsux. 

D'autrfe part des chercheulrkl ont! observe que lo montmonildonite 
protège .lo ma.tière arganique enfre ses feuilllets contre l'attaque d'es 
microorganismes, ce qui¡ expliquerait la r6sistance e t  le maintien de cette 
coloration intense d m e  dans des paléosalu enterrhs. Ces ,mêmes auteurs 
signlailent que, lorsque plusieurs couches sont fixées, elles sont attaquees 
'par les microorg,anismes, malis certains produits de d6grudetion~ forment 
des complexes avec 1l'argJ.le. @ette colora,tion noirâtre foncée se retrouve 
6gallemelnt dans des sols divers (soils isoh,umiques ,bruns e t  chatains) sou- 
vent enterr6.s e t  qui occupent également des positions basses dans le p y -  
sage. De Imêm'e certains vertimls; se, trouvent enterrés sous d& apports 
plus récents (dans le Centre å Sidi Bou Zid). 

~ 
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Les ph8nomènes de noircissement ,sem'hlent les mêmes dalns les deux 
CQ,S e t  liCs à des cordi t ions de fortes h'umidiités pendlan't ila sais.on pluvieuse. 
On peu t  penser, au moins pour l'es sols situés au sud de la Dorsatle, que le 
noilrciss8ement est dia 6 une pédogenèse fossile, do tan t  d'une des périodes 
p luv ides passées (Saltanie'n, Rh'arbieln) a h s  qu'au .Nord les condiitions 
de noirciss,ement, peuvent se mainteni r  d,ans les sites l.es plus humides, 
les bos fonds. 

En effet d'ans IQ région dle I<airouan, la terrasse récente de l'Oued 
M,erguel.l i l  porte des vertisoils à saructure bien déve1op.pé.e dès la surface 
mais dont IQ couleur es,t claire, ailors que, d'ans il0 même région on trouve dles 
ve'rtisols 6 couleur foncée, mais enterrés sous des allluvions récentes. II ne 
semible donc pas que  l,es conditions actuelles, alu ]moins qu Sud d e  'Ia Dor- . 
sale puissent fournir une q'uantité de matières airgvlniques totales assez 
i~miportante pour laisser alprès o . thque  microbienne un résidu suffisant, 
capable de se complexer avec les argiles e t  de confére,r a.u sol, une colora- 
tion foncée sur  une grainde profondeuTr. II pairaît plus I w i q u e  d'admettre 
qu'id faut une quant i té importante d8e m,altibre organique e t  cela ne Deut 
se rsaliser que sous un c l ima t  beaucohp. +lus humide que le c l ima t  actuel. 
Ceci est co.nfrm6 d'ailleurs pa,r les obse8rvations géomocphologiques du 
paysage. Cependant tout Ile mande s'accorde pour dire que si  les c l imats 
des pluviaux k ta ient  plus humides, leur ca rac tbe  méditerra"$en 6 climat , 

contrast6 avec sécheresse estivale ne subsistait pas moins. Or, mbme dans 
le Nord, les qua,ntités de?' matière organique dains les soils de plaines ne sont 

, jamais très &levees sa8uf dans 'l.es sols hydiromoircphes (BELKHODJA, M a t e u r j  
.où certains sals ont jusqu'à 10 % de mat i8re organlique. L'exemple choisi 
'du sol hydromorphe est fortné sur d'es d luv ions  ayant des caractères de 
structure vertique nettement exprim.+ seulement la nappe est presque. 
aff leurante. 

1'1 semble donc q,us les calmctères de couleur foncée d,es vertisols - topo- 
$ithomorphes soient dus à une fractian résidu'eillle très condensée d'une 
quaintité importante de matière organique qui s'est aaculmulée 6 la faveur 
d'une hydromorph~ie ancienne. 

, 

26. - Nomemlatwe et cllaslsdfi~catkm des vertisds 

La d6nomination vertisol e t  sol vertique in.troduite à la suite de la. .7" 
approximation a,m:éricai,n8e s'est substituge à bes d6nominations diiffbrentes 
des. sols observés caupa1ravaln)t : ti's, sols ti,rsifiés, solfs noirs, hydro.morphes, 
sols calcimarphes hydlromorphes ... En effet, \la 'plupart des soils peu évcnlu6s 
mal drainants ont 6~ dHnommés delpuis sdls peu évCrl,ués vertiques QU 
mbme vertissts lithomorphes cldirs. 

En se rattachalnt bujoulrs ,au caractère de structure vertique certains 
W I S  à structu.re large naguère at t r ibués à une hydromarphie naissante ont 
k t é  d6riommés vertiques. 

A la suite des récentes ,prospections, des vertisols sent appalrus partout 
en Tunisie du Ford e t  du Cent.re. 
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27. - Le Vertka1 et le T i rs  

Le vertisoll (sensu-Lato) est largelment ,répandu dans le monde; on 
le trouve d!ans des zones olimatiq,ues assez dliff,érentes e t  dans les deux 
hémisphères. On lui a doInné des noms divers Tilrs, V le i  Soill. Mongal.litix 
Soill, BCack cotton Soil, Tierra negra, sol noir tropicall, Solonetz magnésien 
etc ... Seul le .Tirs ma,rocai.n a i.n,t&essé ,les 8pédologues de Tunisie. On a 
langtem,ps refusé d'admeth-e I!existence de sols simlilaires en Tunisie, mais 
seiulem'ent l'adjectif tirsifié pou'r di f férents SOIS. Avant  de juger de I'oppor- 
tun i té  d'emploi d.e cet adjectif, i.1 y a intérêt  à ana.lyser ce que les Ma,rocains 
appelilent tiirs. 

D,ans une récente mise a u  point WILBERT (1965) en donne les carac- 
teres suivantes : 

- présence d'une couleu~r foncée hors de prolpartion avec la teneur 
e n  mat ière organique. 

- texture f ine 25 à 30 % au moins d'argiJe (part icdes inférieures 6 
2 pour que les paractères morphologiques apparaiissent nettement.  

- la succession théorique des structures : (( gvumeaux, prkmes, len- 
t ilil es, po.1 yèdres. 

- dimension e t  compacité d(es mottes. 
- présen'ce de calractères seconda,¡ res d'hyd!romorph.ie traduisant u'ne 

pédogenèse hum:ide. 
indifférence apparente vis-à-vis de la préseme de cajlcai,re soud sous 

.forme exprimke de l'encroûtement qui le stoppe ne t  ( faute d'argi,le), 
Alors que pour M. DEL VILLAR (cité par  BRYSSINE, 1965) ïl y a des 

t i rs  noirs, gris, rouges, sabl'eucq il semble que le  caractère dlisrinctif des 
tilrs soit tantôt  la structure liée à umne textulre fi.ne, tantôt ,la coubeur fon- 
cée. PUJOS (ci té par BRYSSINE, 1965), pllaGant I'6vculution des sols $.ans 
le cadre palléocdimatique, associe ,les t;iss e t  les sals t irsif iés au pluvial 
Rharbien qui se Caractérise par une péddiogenèse noircissante. Selon les ou- 
teulrs le ri,rs se caractérise, tantôt pair sa couleur ind'&pendctmment des au- 
tres caractères tantôt par sa structure; quaind les deux sont associés c'est 
le ti,rs typique. 

Or, i l l  nous sembtl'e que ces deux caracteres couleur e t  Structure sont 
à dissocier e t  avant d'e'miployyer ce nom vernaculaire, ill y a intérêt  à con- 
naatre ce qu,e les gens du pays entendent p a r  ce nom!. bes 'paysans maro- 
cabs donnent le nomi de t i r s  & des terres fortes, argileuses, de cjouleu,r p lus 
ou moins noiire foncée, .sans ten i r  compte de leuir ariginte. Dans l'esprit 
d,e beaucou,p d:e ye,ns le te,rm.e d.e .triIrs sera:it synonyme dle terres noires. Or, 
ce terme de terre ,noire est imEropre. La caractéristiqule du tirs est d'être 
une terre forte e t  aegileuse. Au Maroc, elle est gén6rolement d h n e  couleur 
leur foncée, mais ill n'en est p a s d e  même .partout (BRIVES, 1909 cite pair 
G. BRYSSINE, 1965). 

Devant la confusion qu'entratne presque touijjouirs I'utillisation d'un 
mot vernacullaire, i l  importera d6 l im :he r  ce mot e t  de revenir b des ap- 
pella,tions plus précises. Nous aiplpelons vertisdisaltion Vapparitioni d.es CQ- 

. 
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ractères de structure, allors que noircissement désignera ,la couleur foncke 
qui peult se surimposer aux vertisols e t  à d'autres types de sols. 

En Tunisie, cette dist inct ion se faisait en qudlfiant & tirsification 
(MORI, 1966) le noircissement, mais il ne correspond pas b ce que les 
Marocains eux-mêmes désignent ; aussi nous I'abandonlnons. 
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C H A P B ' T W E  IV  ' 

LES SOLS ISOHUMPQUES ifc 

1. .. LES SOLS CHATAlNS . 

' D'après leur  déf in i t ion les sals chatains sont caractérisés : 
- paIr une teneur en maeière olrgalnique sulpCrieure tì 1,8 % dans l'hori- 

zon superficiel1 (20 cm.) sous véghtation naturelle. Cette matière organique 
b ien humifiée. décroît progressivelme,nt en profondeuIr. 

- par une structure grumele'use tì nuciforme puis polyédrique damns 
l'horizon superficiel e t  prismatique en profondeur. 

- par ,unedécarbonatationtrès prononcée o u  totale d e  l'horizon s'uper- 
f iciel. 

NOUS dlistinguerons da" cet te unité les subd~ivisions suivaintes : 
- sol chatain modal 
- ml chatain rouge 
- sol chatain vertique. 

11 1. - Sol cha'tcrrln modd 

Le pr0fi.l type choisi Q &té decr i t  pa r  R. GADDA§ dans la riigion de 

Brun lrcruge (5YR 3 9 4 )  - TeFture limoneuse - Structure 
nuciforme - Humifère - p e u  c.alcalire. 
Rouge bruSn (5YK 4/6) - Texture ¡imono-argi.leuse - Struc- 
tiure palyéd'rique, lpelu htumiifère, moyenn-ement c a l a i r e .  
Rouge brun - Texture argilo-limon-euse - Structure poSy6- 
drique tì prismatique -. Nombreuses taches e t  nodules ed- 
cai res, horizon cailca'i re. 

Ghardimaou (Oued RapaÏ). 

. 

Sc Redige par K. BZEKHODJA (19869. 
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P 12.- Sol chmtain rouge 
Le profi,l a été d'écrit pas.MARTINI e t  GRAFFIN à Oudna; i l  se dis- 

tingue par une texture plus aqi leuse (47 % &argile), une structulre en 
profondeur prismatique moyenne se débitant en cube à faces luisantes. 
La couleur rouge s'es,tomlpe en pro,fond,eur à mesure que l'accumu~lattan 
calcaire en a~mials e t  nodules s'intensifie et  qu'apparaissent au contact 
de Ia mlarne blanc verdâtre les traces d'une anci,enne hydlromorphie ïi 
petites concrétions ferrugineuses. 

113. - Soi! chateibn vertique 
Le SOI chatain vertique diff&re des  précédlents par une teneujr en 

argilCe ,plus élevée surtout en !profondeuIr où alpparait une structurs vertique 
typique en plaquettes lissées, pairfois un peu striées. 

Motphdlogi(querr@nt! sla d?rffé.rencia.Cion entre lles trois groupes ,ci- 
dessus est fondée sur IQ valrialtion de 1.a coloration à I'ht6rieur du profil 
pour les deux premiers' e t  sur le1 développem'ent d'une structure vertique 
en profmdieur. La couleur est brun rouge en g6n&ra!l dans les teintes 
5 ou 7 5  ou m,ê.me 10 YR dans les htens'ités 4 à 6 e t  les chromas 4 àQ. 

12. - Caractères physko-ehjilmiques 
La t,eXture est  géné,ralemen,t .fine, limoneuse à argila-limoneuse, la 

structure est  grumeleusle en surface, prismatiquie à cubique moyenne la 
fi,ne e,n profondeur, devenant plus large avec des  phquet tes  lissées pour 
les sols chatains vertiques. 

Lma teneur en cdca;i,re est fui'ble e.n surface, pouvant étre nul,l,e. Elle 
est souvenr liée à la ~ pbsition topographiqjue du profill, à des possibilités 
de collluvionnement en m.até,r.iaux calmires e t  a u  ruisselllement cha-rgé en 
cet  BIBment. 

Sous cet horizon suiperficieil à te,neur en c,alcaire variable, l'e s d  
présen,te un gradien,t en  callcarire et son accumullation est soit brutale 
soit progressive. Lle callcaire s'injd.ividuall+se ;aloirs sous d,es formes diverses 
en pseudomycélium, talchies, c"s, noduIles pouvanit all ler à I'enc(roÛte8ment. 

Le pH tmzille autour de la neutrailité en surface 6,6 à 8,3 e t  relmonte 
. en général en p r o f a d e u r  pour atteindre des valleurs élle,v&es 8,6 21 8,9. 

LQ capaicitk d'échange diu complexe aibsorban,t vairi'e entre 25 et 30 
mel100 g et peut remont,er jusqu'à 40 mel100 g dains les horizons ve,r- 
tiques. 

Le complexe absorbant.est  saltuiré, l e  ralpport S I T  varie entre 97 et  
100 %. C'est princ;ipaIement le calri,um à plus de 85 % qui sature 'le 
comipllexe, le magnésium ensuite et faiblement le potassium. 

Le ra,pport Si02,JAI,03 valrile entre 3 e t  3,5 e t  SiO,/R,O3' entre 2,4 
e t  2,8. 

Le taux de fer toltail est gknl&rallem'ent élevi : 3,5 à 7,6 %. La ri- 
chesse de ces sols e,n ce t  6ilBment est & rapporter a u  matériau originel 
riche en fer (sol rouge, colluvions, d,e sols rouges, roches du  Trias). 

' 

, 
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La te,neur en fer l ibre est variabil,e 0,34 b 4'6 %. Le ra'pport f e r  l ibre 
fer tota:I valrie entre 1 /O e t  60 %. 

Le taux dje mat ière organique varie entre 1,8 e t  3 %. C'est une ma- 
tière organique !bien humif iée à . U N  de 10 à 14 avec une mat ière humique 
totale entre 2,3 e t  4, ,riche en acides humiques avec un 

rapport de l'ordre de 2 pour les sols chatoins e t  cha- 

tain-rouges e t  de 3 pour les sds. chatai'ns vertiques. 
Cette mat ière organique pénètre assez profo'ndément avec U N  qui 

décroît e,n 'profondeur. La teneur en matière organique chut,e rapidement 
a u  niveau de I'accu,mulation cailcaire et  C/N tombe jusqu'à 3 alors que 
dans les sols chatains vertiques l a  d'écroiissance de la, ma*ière organique 
est plus graduelle et; le C/N se ma,intient a'utour d'e 12. 

13. - Condition de formation - RCportition 

Les sols chaitains se trouvent localisés dfani. la pa(rtie N o r d  de la 
Tunisie où la pluvioimétrie varie entre 370 ,mm1 e t  plus de 600 mim par an. 

Leur position topographique est souvent ulne pente faible ou nulie 
plus souvent. Leur répart i t ion semble carrespond,re so i t  à dTancie,ns SCPIS 
rougles o u  cali lwians de s01.s rouges, mit à dies calluvions d!u '-Trias, soit à des 
cal.luvions du Vindobonien, ,QU de formations mameuses du Crétacé i.nfé- 
rieur (Basin de l'Oued Mi l iane).  Ces roches mères ont une texture fine 
e t  sont riches en fer (totall e t  libre) ce qui favorise I'aipparitioln des ca,rat- 
tères de couleur e t  de structure de ce's sals. 

La végétation naturel le qui couvre ces sdls est souvent d6trui te e t  
remplacée par des cultures dliverses, céréatles, vignes, oliviers. 

' Les sols chatains a~ppo~raisse~nt associés d'une port à une pluviométrie 
rellativement albondante e t  à des roches-mères airgilleuses e t  rich'es en fer, 
d'autre part à des niveaux morphollogiques b ien détermIinQ. 

Le développement des caractères structuraux e t  lal mobillisation du 
calcaire apparaissent très directemetnt liés d'une part à In texture du ma- 
tér iau ,et à la position topographique qui in f luent  sur le pédoclliimat e t  les 
apports secondaires dfeau chalrgée en carbonates soit superficie1,lement 

acides humiques 

acides fulviques 

. soit par ,migration oblique. 

2. - LES SOLS BRUNS 

On peult grouiper sous ce terme des sals présentasnt l,es caractères 

- U'ne teneur en ma'tière orgalnique infbrieure à 2 OJO sous végétation 
natu rel le. 

- Une structure grumeleuse à nuciforme dans l'horizon supérieur 
(parfois lalmell pdlyédrique m y e m e  '6 f.inre #en général dalns 
I'horizon proforndm, peu dévelIopp6e si Ile matériau est grossier. 

qu'ici rest form6 sur un matéria,u calcaiire ou très calciqu13. 

communs suivan,ts I: 

- Une décarbon;dtaitim palrtiedde d e  la par t le  slurpérieure diu ,profil lors- 
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- Une accuimulIation du calcoireà assez faible profondeur (sauf SUP 

matériau très perméoble). 

21. - Les sol's bruns isohiumiquss calcaires 

Où nous distinguerons : 
- les sals bruns isohumiques à dccumullatian calcaire progressive. 
- les sols brulns isohulm,iques à accumulation brutale. 
- les sals bruns isohumliques h caractère4 dhydromorphie noircis 

(tirsifiés) e t  à accumullation' caloalire brutaile. 

221. - Les so!ls bruns isohum,iqu& à accumu'ht'ion calcaire PTO- 
gressive 

L'unité type a. &té décrite a:u Sahel1 (K.  BELKHODJA, 1964). Elle a 
été décrite égaile!ment au Nord 'por MORI d"ts la bosse vallée die la Med- 
jerdah (MORI, 1964; carte d'Anima), a u  Sahel côtier par J.P. CQINTEPAS 
( 1  962), Ò Hsenchir B'en Kemla, Mahd,ia pa,r K. BELKHODJA (1 964), dans  
1'U.R.D. de Monastir par J. BRUNISSO (1966), à Hsergfo pa,r A. LO,BERT, 
ajU Souassis par J. LUFLOCH (1963), dbns. lo p'laline de Kairouan par K. 
BELKHODJA ( 1  966), b Sidli Bou Zid par K. BELKHODJA ( 1  964). 

221.1. Caractères morphdogiques (tPro,fiil n 44) 

- Brun - Texture limono-sableuse - Structure nuciforme - Petits gra- 

- Brun beige - Texture Iimono-sableuse - Structure massive - Nom- 

- Beige-jaune - Texture limono-sableuse - Structufie massive - Nom- 

nules calcaires. 

breux nodules calcaires. 

brelux pseudomy,c6Iriums e t  np.duiles calcaires friables. 

221.2. - Caraetères physico-chimiques du piíoHI~ type et de ses 

La texture est  moyenne à légère comportaat une imcQrtgate fraction 
de saib,les. Cependant a u  Nord-O_uest du  Sahel les déments  fins sont 'plus 
représentés que dans le Centre et le Sud, où les sols nettement légers do- 
m in en t. 

I I  faut  rema,rquer que .du fait  die leur position e.n pente les sols du 
Sahel1 'solnt soumis cà !uh@ Brosion eln nappe qui décape les sols ;en abmont 
et enrichit les sols ,pl,us ein aivail en déments  fins et en cdcaire.  Ceci est 
d'autant lplus aicimntru6 Q I U ~  \la twhlniqute d.es (( m'eskats )) (imp,luvium,) $ui 
amène l'eau de ruissebletment a u  pied des oliviers est largement rbpandue 
au  S.ahe,l -et duns le Centre pour les terrains en  pente et  à texture moyenne. 
Les profik sont rarement typiques. 

va IriaMan s 
' 
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Danslecentre e t  l e  Sahel desfaxoù dominent’les sals 6 texture Iégère,le dé- 
frichement e t  I’oléicu~lture à grand écalrte,ment e t  l a  destruction systéma- : 
t ique de  la végétation herbacée adv~elntice, favorisent I‘érosion éolien,ne 
Les. saibles sont remaniés 6 des dlistances relativement foibles par  satltattion . , 

e t  reptation; por contre Iles Bléments fins, quoique peu représentés, sont 
soulev& et  tmtraînCs très loin lors, des temlpêtes dle vent. II s’ensuit lors 
de ces remani’ements un e8nrichissemieint d,es horizons superfi,ciels en élé- 
ments grossiers. 

La structure est cpolyédrique émoussée dans l’horizon- superficiel. Par- 
fois, en surface dans les premiers centimètres, une certaine schistosit6 se 
développe à cause d e  la battance du so!l e t  du m!icroruisselllelment ce qui 
indique la foib,le stalbilité structurale de Yérosicun d.e surface. 

La porosité es.t très dévekqpée, due 21 la concentration des racines 
e t  6 l ’activité biologique dans le .premier horizon. 

Au deuxii” !e t  troisième <horizon I Q  stru,cture devient pollyédrique o u  
en écfats polyckkiqfues. La coh&sian e t  I,a consist,ance augmlentent 6 *l’&ta,t 
sec e t  seraient dues à la cimentaltion par le cdcamire. 

Dans certains sods !la s t r w t u r e  dkvient fondue et se d8bite en éclots 
polyé.driques. La ,porosité dimlinue ,en profotndeur conséquence de la dimli- 
nutian de l’activité biologique (racines e t  f a m e ) .  

Calkaire : Le gra&ent dlu calIcaire est c.cjr.atkrievique de ces sols. 
Le taux augmente .prcrgressiveme,nt vers Ia profondeur. L’horizon de sur-  
%ace es,t généralemtent calcaire, sauf sur matér iau peu calIcaire (sable éolist5t 
saMe fin issu de grès .non collcaiire,), e t  i l  est, raire d’y trouver ulne i8nd,ividga- 
lisation du calcaire à moins que le sol soi t  érodé, fa isant hpparaître les 
nodules de profondeucs ou ColluvionnCes, auquel cas i l  peut contenir des nodules 
roulés e t  m&ne des morceaux de croûte. QueilqC~es f ok4  10. base dg cet 

‘ horison autour des racines-’ e t  dons les , pores un pseudolmycélium 
ca lm i re  op’paroît, t6moin soi t  d’un remaniement sur place du CalIcaire, s o i t  
aun dépbt dû à ,I’inClue!nce d’eau d’e ruissellement cha’rgée en calcairs. 
C‘est dans le deuxième horizon que la concentration du cailcatire commen- 
ce, sous forme de nodules, d’aimlas e t  de ‘pseudomycélium, e t  dans le t ro i -  
sieme qu’elle a t te in t  son mawimum8. 

Si dans les matériaux tldgers, ou moyens sans discontiinuiti brutale, tex- 
turale e t  structurale, i’l y a indBpendance entre I’accumulcution e t  la tex- 
ture, i l  $en est ,pas de même d ~ n s  Iles ,mat&riaux hét6rogènes ; l’accumu- 
lation se falit au-dessus au dans I’horizan le ,plus argiilgw. De même Iorsqu’iil 
.y o une croûte sous jacente I’accumluilaltian se fait au-dessus, et au contact. 

,lil apparaît ainsi que la profandeur de I’accumwlotion du cdlcaire 
dans ces sals est fonctlion du bi,lan hydrique e t  d’e tous les 816ments qui le  
mmposent ou le modlf ient  (ipluviométrie, texture, structure, pente, pro- 
fondeur de 1’enraci:nement). 

seb solubtes : Le gypse apperaît de plus e n  plus dans Je pay- 
sage e t  les sols à mesure qu‘an se dé,pilace vers le Sud. D.’a,i,llleurs, certaines 
roches mères sont gypso-coilcaires. Dans les sals bruns sur les glacis qui 
desaenldent du diebell Essouda (SiQi Bou Zid,) l’horizon d’accumulation du 
gypse se trouve en-dessous de ceiluli du catlcaire. 

e 

Gypse 
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La sajure affecte rare'men't ces sok. Seuls les sals situés en bas de 
glacis .qui descendlent du djebal Essouda, ou ceux dle la &ne d.'Oum El 
Adam (Sidi Bou.Zid), qui¡ se raccordent à 4a lplasine dl'épandage de l'Oued 
Fekka avec ses sols h,alomorphes., présentent des casactères de sallure en 
profondeur. 1 

La mati8re organique bien humifiee e t  liée à Ia DQtière minérale, 
elle confère à l'horizon superficiel une 
mesure qu'on descend et que Ia teneur diminue 

coloration brune, qui s'estompe à 

II esttiremarquer que 1.e t,aux de matikre organ,ique ac,cuse une chute 

Le raipport U N  est de vdleur moyenne, de l'ordre de 15, dans les 
rapide dans les horizons d'accu"htion du calcaire. 

horizons de surface; c.ependant la fraction non brunifié de la matiere ' 

D'autre part, l'erreur relative comlmise su'r le dosage de sì failbles quantites 
de carbone pourrait être 61lev6e ce qui diminuera la signification du rap- 
port U N  dans ce cas. 

Parfois certains sals bruns, particulièrelment les sals sableux, ,presen- 
tent u,ne colIoraition brune bien marquée e t  assez profonde e t  peuvent n'avoir 
qu'un faible taux de rwa.i+&-e orga:nlique de l'ordre d'e 0,5 ?i 0'7 %. I1  ssm- 
ble que cette matière organique soit. très f0rtemen.t liég à la faible q m n -  
tité de colloÏdes min'6raux et confère ainsi au sol une fort,e coloration 
brune. 

Le fractionneimenmt de l'humus "tre d'ailleurs que les acides humi- 

orgalnique semble jouer un rôle important da.ns I 1 obtention de ce'chiffre. 

. 

s ques y prédminent  fortement. 
. Le Feir : 

Le fer libre ( 1 )  est  peu relprésenté et varie de O è O,1 ou 0,2 %; le 
fer total est égolement présent avec des pourcentages va'riaibles de 0,3 à 1 s/o. 

La tene'ur $'u fer suit  générallament ceilile de l'argille dans tous les pra- 
fds, et ill est probable que le f e r  est. li6 b l'argile dons tous les pro.fils, e t  
mailgré son ta'ux faibbe, ¡il danne lune coloraltion fauve à Otre sà oes sols. 

222. - bes sds bruns is&umiques. L accarmulla~don caPcglire brutaie 
1-1s n'ont pas ét& sépa!r& des. premiers a u x q u ~ l s  ¡,Is sont associés. Que 

ce Ait au  Nord (MORI, 1964, BOUWLY, 1952 et 1954, MARTINI, 1965) 
ou a u  Sohell (BELKHODJA, 1964) e t  au Centre (B'ELKHODJ,A, 1965-66)' 
les sals bruns à accumula$ion calcaire bruta.IQ ont les caractéristiques g6- 
n6raleg su.iva,ntes : , 

.- Présence d'un horizon d'accumplation calcaire brutalo qui com- 
mence entre 30 e t  60. cm. Cet horizon est  ,blanmchi; à 1'éta.t humide, i l  
prend une teBnte jaunâtre. L'accumuilqtion est, diffuse et prend l'allure 
d'une pâte  callcaire pouvan:t englober des noduiles. 

- U ne $ex t u re Ilimono-&ilo-a rgliil eusa à Ili miono- arg i l  euse dieven a n t  
plus fine etn profondeur. 

- Une structure bien dévelappée, nutiforme b grumeleuse -en surface, 
' polyklrique ,avec diees tiend:ain.ces à ,delvenir ,prismatique en profontdeur. 
' 3  

( 1 )  Dosage par lo mdthode DEMOLON (rdoctif d'extraction acide oxalique 2%). 
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La co,uleur est'pjus rouge dans ces sois, excwté  QU niveau de l'ho+' . 
zon cf'a,ccumu~iation, e t  semble héritée du ,limon rouge. Constituant 
mère. 

roche- 

Con&fi;pns de forma,tion - extmsian - VOlriUtiOns 

Ces sols semblent liés à une topographie à d,ralinage externe déficient 
sans pour autaint qu'il y ait hydromrphie. Ils se trouvent soit (( QU bas de 
collinesib pentesfaibl,q,soit au bas de pentes douces (2 %) )) (BOURA'LY, 
1965). 

Ils se trouvent très fréquemiment entre la terrasse récente et les glacis 
à croûte. De par leur posit8icsn, ils peuvent &tre aliluvionnés ce qui dénote 
un pédoclimat rellative'ment hulmide. Les varidions qu'ils peuvent subir 
con'celrnent IQ texrure, l'occun"aition du calcaire. 

La texture est a'ussi variable que dans les sols precéden-ts mais tou- 
jours plus fine "ême dans le Centre. 

Dans l'horizon d'accu~muda,tian, le cailcaire imprègne d'une mani8ie 
diffuse le mat6riau. Dam certains cas des noduIles. caikaires sont englobés . 
dans cette pâte e t  en profontdeur, ids passent 6 des ndul ,es  et amas moins 
notribreux e t  plus la'rges. Ces WIS sofit constilu6s g6néralement sur limon 
rouge. 

Dans d'autres caas,, i l  n'y Q lpas de nodulles ni dans l'horizon d'accum'u- 
lation ni dians l'horizon sous-jacent e t  oÜ ,s,observe génémle,me.nt sur des 
mat&ialux plus sabmleux. 

qu'à arriver a u  stade de I'encroûte8ment. 
L'intensitéide Il'accumu,lation valrie aussi du sim,ple blanchem'ent jus-. 

223. - Sols bruns lnaiircils isahumigues 1 accumulation brutale ir 

Cette unité est très sauvenlt associée aux deux premières et occupe 

Elle Q été décrite dans Ile Nord (MORI, 1965, Béja), dans le Sahel et 

ca,ra c tères d',hydrcsmarph!ie (T:iirsÎi%i eation) 

les positions basses d,ans ,le paysage (bas dk glacis, valIlon). 

dans le Centre (BELKHODJA, 1964- 1965) et par plusieurs pédologues. 

223.1. - Caractères morphologiques et- ses va;riations 
La structure &\Sol en surface est grumeleuse 6 polyhdrique et rappelle 

ceIllle des unités précedentes. En profondeur, ellle devient cubique à pris- 
matique fine ; jusque-là la coulleur est  foncée ou bien noirâtre. 

Après un horizon de transition avec des infilltrations noit'âtres venues 
des horizons sous-ja,c,enit.s, IÍhorizoln d'a~ccu~mull~atian apparaît  plus clair, 
beige ocre à j'aunâtre à structure 8massive ou' lprismatique contenant de 
nombreux nodiules cdlcaires. L'accumullation calcaire peut  être dsiffuse 
sans nodules dalns les matérialux grossiers. 

223.2. - Caructères physiico-chimiques 
La texeuce de  ces bols est lassez varialblie, argiilo-'liimoinéuse à Ilimonoi- 

sableuse, et reflète cellle des .limons rubéfies sur desquels ills sont constitués. 
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La structure est en relatlon avec la texture, :les sols à texture .f ine 
ont une structure prismatique bie'n dgveloppée cependoln.t joma.is très large. 
En profondsur, une structure cubique e,t parfois même en plaquettes tlissées 
oppatrait. Cette structure est moins dévekppée que dans *les vertisols aux- 
quels ils sdnt parfois associés. Pour 'les soils à texture ,moyenne la structlrre 
est prismatique f ine e t  devient fondue pour les sols à texture grossière. 

La distr ibut ion du calcaire est origina!le, l a  d'b&,rbonatation est plus 
accentuée, I'accumullation plus brutale que dans les sals ,pr&cédents. 

Dalns les horizons foncés on assiste très souvent ò une redistribution 
du ca,lcclire due à uln r6enrichissement par les collluvions calcaires qui les 
surmontent ou par l'.eau de ruissdlement. 

C'est sous forme pseudomycblium que le ca;lcaire se dhpose, soit 
dans les ,pores, soit sur les faces des agrégats qu'i sont des voies de circu- 
lation préférentielle de l'eau. 

Dans l'horizon d'pccumuhtion, le cailcaire se retrouve soit sous forme 
diffuse dans les matériaux sableux, soit sous forme d'un r6seau dense 
de pseudomycblium d,ans les matériaux fins souvelnt à nodules e t  taches 
(l imon). 

La couleur de cet  horizon est éolaircie, tirant au jsaune e t  se distin-. 
Que de la roche-m&e, g6nPraIemsnt un lilmm rubbfié à nodiull,es dge courleur 

;. ., 

. plus ocre. 
L'accumulation toujours très nette varie celpendant en Intensité.et peut  : 

Cependlant dans certains cas, l'enrichissement en calIcaire peu t  être , 

Loller du simiple ibkmchiement Ò Vencroûtement. 

a t t r ibué dla.ns ulne certaine mesure 6 la présen.ce #une nappe, qui, dans 
l e  NÖrd, peut  être encore fonctionne'lle. 

Le gypse peu t  a,pparaître dans ces sols, surtout dans le Centre oÙ les 
roches-mères peuvent &tre gypseuses e t  ¡(I est gén6rolement e n t r a h é  en 
profondeur. 

Cependan.t, du fadt de leur m u v a i s  drainage externe et. interne, dam 
certains sols du Sahel1 e t  du Centre qui se trouvent soumis 6 un rutissetle- 
mant d i f fus ou Ispandage dealux de crue (Sidi B6u Z.id), ia salure 
e t  I'olcadisation aipparaissent .aussi b ien que datns les vertisols auxquels, 
ils se trouvent juxtalposés. 

Le complexe absorbant est g&némrlemen,t saitu,ré en cal,ci,umx ; cepen- 
'dant une forte proportion de magnésium peut exister d0n.s les sols Ò, texture 
f ¡ne, ce qu.i tend à, les rapprocher des vertisols. 

. . Lorsque la sallure af fecte ces sals, ll'alcaiisa!tion apparaît rapide'ment 
(Henchir Ben Kelmila, BELI<HODJA, 1964. Sahel côtier, COINTEPAS, 1960). 

La matière organique ne dépasse jamads 1 à 2 % e t  est du même 
ord're que cell!le des sols pr&céde.nts. C'est son é t a t  de Iliamison très étroite . 
avec Ia matière mi.néraile e t  sa, très for te pdym&risabion qui confèrent IQ 
coülei;lr Près fcync& à ces soils. ,On remorque une forte proportionl'd'acid~es 
humiques~ ,plus Blevge que dans les sc& précédents. 

Cette mat ière organique descend lplus en profondeur, sa décroissance 
est plus régu,lière et moins prononcée que dans les sals pr&c6dents. Une 
chute rapidle s'e$fectue clans 1'horizo.n d''accumulation calcaire. 

. .. 
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2.23.3. - Condifian de .#ormatiion 

Ces soils se t rouvent en bas de pente, dans l'es fonds d e  vallmlées, sur les 
terrasses; l eu r  position leur permet de recevoir plus d'eau que les sols en- 
vironnants. Cependant très souvent .ces sols sont enterrés sous un alluvion- 
nement o'u roil'luvionhement e t  peuvent n1e plus occuper les positions les 
plus basses dans le paysage, les oueds ayant recreusé leur  lit. Ceci fait 
penser que ,la plupar t  de ces sals sont des 'paléosols qui ont évolué sous 
des conditi'ons différe'ntes de cell.es qui¡ 'prévallent en ce moment. La présence 

.de ces sols enterrés dans l.es coulpes f a i t  penser que ce style de pédogenèsb 
s'est reprod'uit à dlifférentes périodes du quaternaire. Mais les sals décrits, 
solit exhumés soit faib'lement recouverts, pourraient dater soi t  dui Soiltanieti ., 
soit du. Rharbien selon la terminologie marocaine. 

Dalns certains cas les sols bruns isohumiques tirsi+iés (hydromorphes) 
sont solit for tement relma!niCs, sa i t  placés dam5 des conditions totule.m,ent 
dlifférentes de ' celles qui leur ont donné naiissa8nce, se colmlportant comme 
des roches-mères e t  lies sols se développant dessus sont classss d'ans les 
autres catégories en fonc tbn  d'e leurs coractère8s intrinsèques e t  c'est au 
niveau de la roche-mère qu'id est fait ment.ion du matér iau tirgifié; géné- 
ralement le limon. 

Les conditions d'e formatian des s$ls brulns tisahumiiques tirsif i& se 
rapproche'nt d'e celles des vertisols hydromsrph,es, auxquels ¡;Is sont agpa- 
rent& morphollogiquement p.ar la couileur et pa.r liia structure quand' ils sont 
argileux, e t  topogrcphique.ment Jes deux occupant les positions basses 
dons le paysage. 

Cependant, ils en d.iffèrelnt pa'r certains caract6res : 
- La  texture est généralement moins argileuse que pour les vertisols 

hydromorphes. .Les ,mouvements de gonf lement e t  de retract ion des collo'i- 
des a'rgiileux de type gonflant (montmoriltlonites e t  hterstraltifiés), quoique 
existants dans les sols /bruins isohumiques hydrolmoirphes,, semblent moin- 
dres qule dans les verbisals e t  contrecarrés .pas la. prhsence d'6lém.ents gros- 
siess qui s'apposent. à SI'orientaItion cles p a r ~ ~ i c u ~ l e s  argiileuses. Auss,i la strut- 
ture .est plus fine, les pilaquettes e t  les lissages n'apparaissent que dans les 
sols les plus argileux, mais .le ga,uchissement est toujouirs faible. 

- La porositd est bien, dévdlappée dans beaucoup de cas e t  s'bppose 
à la com,pacité des vertisals. Cela, ppurra,it etre dÛ so i t  6 une meilleure 
structucre e t  p6nétra+ion des racines à l'origine, soi t  à une diminution de 
I'hydromorphie seilll.e-c~i ,ri'&ant  plus fonctionnelle, 'tes ' conditions d'uirid,ité 

'd#evenues plus fortes, les mouvemrents inter.nes Sonlt rédulits e t  sla porositk 
s'est refai te traduisa,nt une noulvel.le collonisation du soil por les racines 

. e t  u,ne nouve:lle évolution. 
Les sals bruns hydlromovphes (noirci, tirsif ie) appa.ra1issent comme les 

pendants des sals cha,kains vertiques des zones ,plus humides au Nord. Ils 
s'en rapprochent pair certains ca,ractèreS movphologiques de texture, de 
structure e t  surtout par I'inrtensité d:e' la d'écarbo.natafion. On y verralif 

' 

', l 'effet de colm,pe.nsati,on de la topographie . .  vis-à-vis du dim&. 
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22. - bes A s  Brms ¡SQh.MlrrPiiqU9S non ou peu caiciiires 

Ces so~ls dbservbs pri"5pallement' dans le Centre ont, été décrits e t  
cartograIphi&s par MM. R. GADDAS e t  J.  LE FLOCH. 

Ils sont développés sur des matCrioux issus de grès du Miocène g6- 
n8ra;lement ,no'n cailcaires des pl,at,eaux d e  Bled Zelfane e t  Bou-Dries. 

L'hprizon A est très &pais avec une teneur en matiere organique va- 
rimt entre 1 et  3 % en surface. 

La teneur en calcaire est tr&s faible vaire nulle. Dans l'horizon B qui 
est souvent assez profond, on csns'tate parfois une Iéghre accumulation 

,$e  caikaire, locadisBe dans les fentes de retrai t  e t  le long $es .racines ou 
m u s  forme de .pseudomycéiliulm e t  petites taches. Ce cadaaire proviendrait , 

probablement des zones voisines oÙ i l  est prBsent dans les sols e t  les.roches- 
mAres, e t  serait dû 6 une mtigration oblique. 

La t e x t w e  esft grossière 6 très grossihre, la calqacité de r6tent ion faible, 
IQ porosité, la perm&abilité sont bonnes ce qui e,n?raîne un b6n drainage 
naturel .  

La structure ,est toujours peu m,arquée, pa,rticulaire à p l y é d r i q u e  
6maussée en surface continue eln profondeur. 

Le critgre principal dles sols isahum,iques c c " e  base une répart i t ion 
, ,en profondeur de la ma t i k re  orgalnique b ien décomposke provenant des 

anci,en8ne- 
racines d'un tapis vBgéta11 herback. 

Le terme die isohu,migue, aussi bien que c e h i  de steppique 
m e n t  alppliqu6 6 ces sals e t  abandonnk, sont impropres. 

La classification de ces sals se rat tache toujours plus ou .moins 6 la ~ 

dacsifiiccaticm russe, e t  pauir son initia.teulr Dokvtchcrïev, i.1 s'agissait de 
d d i m i t e r  à I'i'nthrieur de I Q  20ne steppique à tchernozems, sols chatains, 
sols brulns e t  siérozems, des N bandes isohumiques 1)' où les sols ont en 
surface un mBmie taux de mati4re organique. 

Le terme isohu,mique nekigntifie donc pas un caractère dlu sol mais 
d'un groupe de' sols qui ont un pourcentage de matière organique constant 
e t  Dokutchaïev explique ces vaniartions dru, groupe à l'autre par ¡"influence 
du c l ima t  e t  de la végt5tation. 
. E,n Tunisie e t  suivant la. ci laai f icat ion francaise i les groupes. .des SOIS 
'chatains e t  bruns se di f férencient thésriqúement pa,r un pourcentage 'de, ma- 
t ière organique e t  Bgailement par d f m t r e s  critères morphologiques e t  phy; 
sicochi,miqu,es ,précéd,emment. (décrits. Le pou,rcentage d'e q p t i è r e  organ.¡- 
que  est $',une pa r t  va,rialble e t  a#ppaIra$t comme fonction dg Ih pluvioméfrib 
et de la vegétation e t  égatlsment des comct&res chilmiques. Or, id se trouve 
que  peur les groupes chatains e t  bru" l e  taux de matière organiique con- 
f i rme. PILS ou moins, à part quelques exceptions, la règle des bandes isq- 
humiques, Le taux de matières ~ r g a ~ n i q u a  dosé semi t  le taux d,'4quilibrs 
entre les apports e t  les pertes et wirrait être considéré comme. caract&%- 
t ique de ces sols, compte tet-u.de Ia. texture e t  des autres facteurs. 

' 
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' Cependlaint, l e  développem,ent dsu profil .et la différenciation des hori- 
zons .pri,ncip&lement celui de I',accumu,lation du callca,ire par rapport aux 
sols environnants e t  dévelo+pés sur' des matér iaux d'apport plus récent 
font penser 6 une pédogenèse dont le ccmmence"mt est a8nGien, e t  date- 
rait du dernier pluvial, le solltalnlen dyalprès I Q  termllnblogie marocaine. Cet te  
pédogenèse. s'est m)a.inten,ue dans le même se'ns, avec conservation de.s co- 
ractères du fuit que le cli.mait aurait évolué dans le sens de I'aridlification. 
Aussi les W I S  que nous observons préseantent-ills souve.nt des d;ifficuItés au. 
point d.e vue de .leur, interprétation génétique e t  de leur olassifica,tion. Les 
sols appelés ïsohumiques sont des sols q,ui ont' commencé à évduer  depuis 
très longt,emps e t  contin.uent à.évvaluer dans le mêmle sens avec cependant 
une n.uance plus aride d.u cgli,ma8t e t  de la végétation e t  si le sal n'a ,pas eté 
brodé ou entert-é profondément ou trop pertu'rbé pair les' cultures, ' certains 
d e  ces caractères anciens, acquis sont conservés e t  ne se renforcent que tr&s . 
graduelleiment, a;lors que d'autres comme le ta.ux e t  la distr ibut ion.de IQ 
matière organique se maNintient e t  se rajuste en fonttion de I'évollution 
c l imat ique d e  la vég6tation e t  d'es caltures. 

La comparaison de ces sols à c l i n w t  mkditermnéen p lus o u  lmoinst airide 
e t  qui en plus ont un passé long, avec de5 sals d'alutres .régions plus con- 
tin&ntal,es est d,ifficile. Si biein qu"on est t,enté de Ises séparer des Sals da?- 
sés en Russie. lD'ai8111eju.rs, un pédollogue . russe, Guerassimov, a même pralposé 

. e n  Algér ie de créer une nouveil,le ca<tégorie, celle des sals malrrons,,'nomen- 
Aa tu re  qui-a été, pendant un temps suivie par, J. BOULAINE. 

Les pédologues russes ont créé la catégorie des sols c;i.nnamoniques 
a laquelle on pourrai t  rat tacher les sols chatains, ciloirs que  l e s  soils bruns 
seraient rattachés aux siéroze,ms, 

, 
' 

. 

.' 
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I '  

L.. . C H A P 1 T R . E  V 

LESSOLSA MULL * 

Par sals à Mull ou salst à humus doux, on' distingue les sols don t  la . 

pédogenèse' résulte de l'îInfluence d'un hulmus non cailcaire (sans colcalre . 
' act i f )  mais bien décomlposé. La prelmière ca'ructéristique Les d.istingue' des " 

501s calcimorphes e-t Ia secolnde des soils à humus brut, ou Mor.  
La présence d'une roche-mère pédologique non calcaire est, en Tu- 

nisLe, le facteur de formation indispensable de ces solls. II famut y a'jouter 
I.'influence d'une végétation susce(ptiib1e de praduiire une abondainte mat ière 
organique, e t  des  caractéristiques biocl.imatiiques Jui assurant m e  bonne dé- 
composition e t  la format ion d'un .humus de quailité. 

Les sols à .humus doux sont principallement développhs en Tunisie sep- 
-tentrionaile. Ils y appar,aissent liés. à la présence des roches-mères non ca,!- 
carIcaires die l'Oligocène, du Trias e t  du Miocène. On peut  eh &server' 
également un type .pa:rticulier formé b part.ir des matériau.x d'ajt,&a.tion, 
non calcaires, des roches calcaires du G r h c é ,  de I'EotQhe, du Miocène; 
ou du Trias.. 

La nature de la roche-mère est un facteur important de dliff&rep5cr-, 
tion du sol su.iva,nt sa tenëur en argile, sa ri'chesse chimique. Par ,la pre- 
.mière caractéristique; el'le inf lue sur la quailit6 d'u, d;rainage, e t  l e '  degré 
de lessivage du sol. La richesse chi,mique linfluencera surtou't IS.. type de 
végétation e t  la qualit4 de I'hulmiificotion. Rar ekeim!ple, sur I'Ol;lgoc&ne oÙ 
les vaeiations de texture sant particu~lièrement i",port&tes, on. constate 
une mosaïque d e  s0:Is pCus ou moi,ns l e s i v b  e t  p lus ou mailns. hydromorphes 
' ( :~~gbds-Kroum: i r ie) .  Au Mispllioc&tïe, .par cantre, sont l i& ,d'es s.oll~ très 
lessivés, voire pod'zoliques car cette roche-mère est particulii$rement pau- 
vre ,et  f i l t rante (Souin,iat). Les, ma,té,riaux d'altéra8tion de callcaires, roches- 
mbres arg,iJeuses e t  bien paiuvres en bases, produisent des SOIS peu *lessivis, 
6 matière organique b,ien d'écomposée. 

Les groumpetments véghtaux qui caractériselnt ces sols relèvent pa'rt i- 
euli6lrement dles associoltions du chêne Zeen, dlu chêne-liège e t  du Pin Mal- 
ritime, da)ns la région des Mogod,s e t  de Ia Kmwmirie. On les observe aussi 
accëssoirement sous Oil&lentisquie, Pin! d'Alep & a  chêne ver t  e t  Cal l i t r is  
{sur IQ (( Terra Rossa )) dtes massifs calcaaires de #la Tunisie septentriona,le, 
e t  des, sommets de la Dorsde). 

' 
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L'influence' du type d,e vegétation est primordiali sur lia natuire de 
l'humus. SSUS chane Zleen, I'hulmus form6 es t  un Mull typique par .  suite 
notamment de IQ qua:lité de la fane,fournie par cette essence, du biocl imat 
humide-dao?sf:IequeI 'etlle se confine k t  du lmicroclimat frais que son couvert  
épais assure au so1 pendan,t la periode estivale. 

SOUS ch&he-llikge, par' contre, particulièrement à basse ailtirude I'hu- 
mus formé est un Moder.La nature de Ia fane du chêne-Iiège, e t  les pro-  
dui ts de décomposlition d'un maquis très abondant sont d'une autre nature; 
de plus le biocl imat présente un'e Saison sèche plus inteInse, qui n'est pas. 
atténuée par 'le couvert I&ger d'u ch$ne 1iègle. 

Le pin Mar i t ims  fou'rnit des produits à decomposition tr6s lente, par 
suite de leur te1neu.r 'ein résine no-tbw"ent.  Son couvert très léger ne pro-. 
tège pas le soil de la dessication estivale e t  permet la. proilif6ratisn d'Lin 
maquis très abondant, b base d'Ericacées. L'humus form6 dans ces condi. 
t iom est un Moder acide, souvent un Mor. 

L'influence du c l ima t  est co'mplexe, ciir i l  interv ient non seulement 
direeteme'nt par  les conditions de temp&ra!ture e t  &humidit& qu'il assure 
au, sal, maris aussi indirectement pa r  son rôle dans la, r6par'titisn des types 
de vt5gétation. 

L'effet d'e la combinpison' des +acteurs dim& e t  v&g6tation, sur des 
matériaux non calcaires e t  souvent riches en fer, est une p&dogen&se prin- 
cipa\lement orientée sur le lessivage du fer  e t  de I'argble. 
guera, suivant I'intensitb du 'lessivage de I',a8rgile e t  du 

I - les sok bruns forestiers 
- les Sols bruns lessivés 
- les sols lessives e t  lessivés podboltiques. 

a .  .- LES socs 5RUNS F 

1 1. - CairacP&R3s minrarpksPIB.sgiques 
Les sols bruns forestilers sont des sols où le .lessivage n'est pas percep- 

tible mcmphologiquem,ent. C e i m n t  des  sols?^ prof i l  A;/C se dist inguant des 
sdls bruns ImessivCs e t  de's, sols .lessiv&, sol, à profill Av.B/C, par I'dbsence 
#un horizon AZ, a,ppa'uvri en argirle e t  en fer, sous l'horizon hu'tnifère AB 

11s sont &sen& sur d;es roches-mkres mgiieuses,. La succession des 
-. ' horizons est la suivanBe : Ferna" profir1 no 147 (,DIMANCHE - carte non 

pub,liée). . _  o 

O 
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Iiti&re de feuil le de Zeen, non décom- 
posdes. 
hulmi %re, gris très fanc6, arg itlo- I i mo- 
neux, structure f inement grumeleuse. 
Très colonise pair les racines e t  radi- 

celdes. 
peu humifère, argileux, structure fi- 
nement polykdrique, collonis6 par lles 

racines, abondantes. 
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50 - 100 c m  : C 1 non hunj fère,  très argileux; -structure 
f icneimein r e t  moyetn,ne,ment pol yéd r i - 
que, taches grises e t  ocres assez abon- 

. dantes, racines assez abondontes. 
1 O0 c m  e t  plius - airgiI,e Oligocène peÚ allt&rée, schisteuse, ta- 

ches grises abondantes, rares racines. 
La descrip'tion concerne un prof i l  observé sous un peuplement de 

qh&ne Zee,n pur, à Agrimionba (550 mc) e t  dhe versant 
frais. Ce sont les conditions .les pluk fayorabl'es au .développement! d'un 
épals horizon humifère, bien min6ra;lisé e t  intégré à la matière minérale. 

Sous chêne-liège, 'l'horizon humnfhre (Al ) est beauco,u,p plus mince 
(5  6 1 O cm) et  le Ao &galement m i m e  est très discontinu. 

Quoi qu'il en soit,la caractéristique principalle re+e le très faiblle 
y a d i e n t  argileux entre le Al e t  ell AZ, c'est-à-dire un indice de lessi-, 
vase inférieur à 1,4 ; par  ailleurs, on ne dlistingue pas d'horizon éclairci 
sous le A l .  

Une ment ion 5pécÌalle doit être fa i te pour les sols d5évelopp& sur 
matér iau d'ailtération de callcaires. Ik se distinguent morphologiquement 
du type décrit ci-dessus par 'leur couleur brun rouge, Ia mhéraPisation 
poussée ,de !leur mat ière organique e t  leur structure po>lyédrique sub-angut- 
la i re très cacalcterishique . On y constlate touj6ut-s un faible gradient 
d'argile (indice de !essivage de l'ordre de 1'2). 

Puipaftoria, d'alltitu!d,e 

I t .  - Caractères pl;,ysico-chimiques 
La roche-mère des sols bruins forestiers est . toujours très argileuse 

( d i g o c h ~ e ,  (( terrd'rossa D, <( terra fusca B). 
La matière olrganiqiue est variable suivant le couvert végétal, mais 

relève toujours des hu"us doux (Mull1 typique ou Moder). Glle i,mprègne 
l e  profil, individualisant. un horizon A, mois ne fait pas. migrer l'argile 
e t  le fer (,pas d'horizon A2). 

Sous ch6ne Zeen, le Muhl typique se caractérise par SM C/N bas 
(inférieur ou égal à 12), i,ndiiquant une "ii.nérdisation rapide. 'Le taux d'hu- 
mif icat ion (proportion de mat ière organ,ique hummifiée) est &levé- (MHTK 
g&néra+emIent supérieurG 30). ,Pa.mjllèlement, la quant i té  de m.a.ti8t-e arga- 

Sbus chêne-liège, ,l'humus est un'A&II acide ou u.n Modler caracltérisé 
par  un U N  compris entre 12 e t  18 e t  un taux d'humlification coimipris en- 
t r e  10 et 30. La quantité de maltière orgmique est plus faible a r  l e  Al 
depasse rarement les 10 cm. 

Sur roche-mère non calcaire, ;le pH du A I  es$ d:e l'ordre d e  5,O ä 
5 3  (mbme mains sur argi,les diu, Trias) puis décroît rapidement avec la pro- 
fondeur (4,O à 4,5 en CID). La saturation en bases, élevée en A l  SOUS 

a'effet des retombées de l i t ière (80 à I00 %), décroit dgns la roche-mère 
(environ 50 % en CID). 

Sur roche-mère d'alltéraltisn 'de, calcalre, de pH est neutre ou faible- 
men t  alcalin, et  la saturat ion en lbases, totalle sur l'ensemble du prof.il (S6T) 

. 

. 

. n ique est élevée : 6 à 10 "/o de matière ovganique sur 20 à 30 cm. 

est, égaile à 100 %. 



l 3 .  - Pédogenèse 
Les sols bruns faresti.ers alppara'issent dus essentieHement .au carac- 

+ & - e  argileux de leur rache-mère. Sous un c l imat  à précicpitations hiver- 
nales, le lessivage est en 'effet la tendance p6dogénétiqu.e résultant de 
l'influence d'un hum,us forestier sur utne roche-mère @de. 

Sans avoir de propriétés podzoilisant,es, ce type de mat ière organiqEe 
peut cependa'nt disperser 'les col!loÏdes, argiileux e t  !les Sesquioxydes e t  en 
assurer la migration. Ce processus est trolp peu alccentué sur matériel 

, argilleux pour être morphologiquement pettept ib le.  

14. - Extension 
LPS condiitions de formation des sols bruns forest,iers sont rarement 

réallisées, en particuili,er sur matéri,au aligbc6ne. Cette assise géologique 
est conspituée d'une allternonce de grès e t  dbrgii:le. Uérosion u .lais& les 
grès en crêtes, les argitles constitualnt I.es versants. Ceux-ci sont recouverts 

. de  produ¡& &'i.bouIis. des grès, très altérabiles e t  de colluvions argilo-grès 
, muses consCcutives aux sollifluxians qua.terna;ires. I I  en résulte. que le 

matér iau argileux non pollué d'e caliluvions se présente rarement en sur- 
face. On l'observe ceipendant pa'rfolis sait au sommet de croupes, soit e n  
bas 'de versants, Ià où lescollluvions o.nt été é,rodées. . 

L'extension dle c'es sols est donc souvent réduiye (n io insaux Mogods) 
qu'esn Kroumirie, .car les a8rgilles y sont proportionnell1,eiment plus a'bondan- 
tes). Ils passent lotéra.lement b des scils à ,profill. A/BK (Sai brun Iessivk, 
sdl lessiv6) ' à roch!e -m&Fe argi.10-gréseuse o u  à des sosls hydromorphes 

,, . à pseudogley. . 

15. - Classi#icaiion 
Les solls bruns forestiers,.appartiennent b la. classe des sols 6 humus 

doux, groupe des solls non lessivés. Le type de mat ière organique, l e  pH 
(roche-m,ère cdcaire) permettent d'y d:istinguer di f férents fiacihs. L'hydro- 
morphie, le plus.sauvent à pseudogley, permet  de d'istinguer l e  s o w g r o u p e  
ou le faciès de transit,ion avec les sals hydromorphes suivant sa profon- 
deur d'apparition. Enfin, la nature de lo roche-mère caracthrise la famille. 

. .  16. - UPibisation 
Vu leur contexte topographique accidlenté, ces sols sont le plus SOU- 

vent d'u dom'aine f;oresti,er. En conditions de bon diruinage, les fo,rêts, na- 
turel4es de chêne-Iièg,e e t  chêne .Z.een y sont d e  bellle ven'ue. 

S'ils s'avèrent pauvres e t  d'uln tralitem.ent ddiccnt pour l'agriculture, 
ils sont par a.iI4eurs: susceptibles de fournir un pâturage forestier intéres- 
sant (Su&la - Orhizopsis). 

Pour le reboisement, ¡;I faut éviter de détruire le capi ta l  d'e motibre 
. organique par un dgcouvert brutail e t  des pratiques dégradantes (.incind- 
ratrion) auquel ca5 o n  risque de &grader irréversiblement la structure 
(tossemlent, fentes de retrait) e t  d'e créer de l'6rosion. Enfin, i l  faut y ins- 
taa,llet% des essences'adaiptées à ces textures : Cypt'ès, Pin Pignon e t  évi- 
ter  les essences exige?ant des sals fbltralnts : Pins Mari t im'es e t  Insignis. 
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Sur mi l ieu cal,caire, les plantes fourragères donneront des résultats 
intéressants, e t  i l  faut y éviter les essences calcifuges. 

. 2. LES SOW BRUNS LESSIVGS 

21. -. Cara&é&iiqubs morphdl.0 giques 
Le'sal brun lessivé est un sol 'à  profil AIBIC, à horizon A2 caractéi;isb ' , 

par sa faible décoloration. (1,essivage en fer), e t  sa teneur en argile infé- 
rieure à celle 'de .I'horizan B sous-jacent égatlem'ent plus érodé.. 

r&férence, le profil no. 114 dle Mouab 
djen Roulmi .. . (DIMANCHE, 1967) qui présente I.es horizons suivants : 

' 

NOUS donnerons comtme profil de 

b 3 c m  - O : Ao - 'litière non décomposée discontin'ue: 
O - 10 c m  : A l  - Très humifère, noir: (5 YR 2/4) texture ' 

équilibrée, structure grumeleuse à po- 
1yédriqu.e. 

101.0 - 20 cm : A2 - Assez humifère, gris très foncé ( 7 3  YR 
3/0), texture &quiiIibrée, plus, argileux, 
dkonloré sur les fu.ces des agrdgats, 
stnuctu,re f inement polyédfrique. 

- Brun joulne (10 YR 5/6), texture équili-' 
brée, pl us argil] eux, t rainées Urgi I eUSeS 
sur les faces d'agréga.ts, structure fi- 

- nement polyédripue. 
O - 60 c m  : B -Brun jau8nefoncé(!0 YR 4/4),argileux, quel-' 

quest trainees argiilo-h'umiiques sur les 
faces d'es agrégats, structure f inement 
poll yédrique e t  moyetn'nemen t nuci  for- 

me, pseudogley faible. 

120 - 40 cm : B 

- 80 clm : C .  - (9) Argilo-limoneux. 
80 er plius : C - (9) hrgilo-tli,moneux, taches grises, ,e t  ocre 

a,bon¿alntes jusque 120 cp, structure 
f inament poly&rique, très a,bondhlnts 

. '  La roche-hère est le Clysch oligocène et  :le couvert vég&l un peu- 
plement de chêne-liegè. . ,  

Sur rocbe-mère triasiqu.e, ,le proficl se distli,ngu,e pa.r la coloration sou- 
ven't plus vive (brun rouge,) du matér iau (Belief, Nefza). D'outres part, 
i l  y a f r k u e m m e n t  indiv~iduailisotion ,de fer e t  de manganèse en taches 
diffuses ou en concrétions da" ,lesc h0rizon.s B e t  C, même en l'absence ' 

de pseudogley. Elles semblent alors d'onigine .ancienne. 
Dans les stations fraiiches (altitudie) du chihe-liège, l'horizon 41 ,est 

' p lus  6 p i s  (20 centim&tres ou plus), à fine structure grumelleuse. I I  s'agit 
d'u Mull acide e t  non d:e Moder  comme dalns ,le profi4 décrit ci-dessus. , 

' 

Sous chêne Eee'n, le Mul61 typique sel cawactérise par son Ao e t  son Al 
épa,iS (20 à 30 ce,ntimètres) e t  niche en hulmus. 

. .  . ,  fragments die grès. ~ 

' 

.. 
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22.' - CaractBres physico-chilmiques 
Lles sols bruns lessivés sont d6v~eloppés dans usne roche-mère de tex- . 

ture moyenne b fine, gén6raile~ment constituée ,par u,n, 'remNaniement collu- 
vial des argiles de l'Oligocène. Ils. ont aussi une certaine extension sur les 
limons de couverture du Trias. 

L'horizon A2 est encore peu marqué cet le contraste ' de  texture, entre 
le A2 e t  le B se traduit par un indlice de lessivage de l'ordre de 1,5& 2,O 

Le type de :matière organique valrie du MusII typique, du chêne Zeen, 
dont  nous avons déj6 donné les caractéristiques, au Moder  plus ou moins 
acide de la forêt  de chêne-liège.' sous cette!  esence 4a qual i té  de la ma- 
tière organique varie avec I'a:ltitude e t  les condiitions m.icroclimaRiques 
créées par I'ablure ,plus ou moins ouverte du peu,ple$ment. De plus, la 
compos.itio,n e t  I'imiportance du miuquis jouent égaclement un grand rôle 
du" la nature de l'humus. 

Le pH de l'horizon Al  est de 'l'ordre de 5,O à 6,5, mais i l  décroît 
très rapidement avec la profondeur. La saturat ion e'n bases est plus faible 
que ceIIle des sols bruns forestiers ,: de :I'Oirdre d'e 70  % d,ans le A l  I elle 
décroît dans le A2 (55 ?A) pour at te indre les valeurs les plus basses dans 
la roche-mère (30 %). 

23. - Pédogenèse 
La formation des soils bruns les+& apparaî t  l ike b l'influence d'uh 

humus doux ( M u l l  ou Moder) sur une roche-mère dk texture moyen,ne 21 
fine, d'ans un c l imat  à précipitations hive.rnales. 

La cfiécomposition des prodhits d'une végBtation de chêne Zeen, ou 
de chêne-liège non dégradée, fournit, par humi f icat ion des dbbris, des 
composés facilement solu'bles, danit l'action sur ,Ires colllloÏdes argileux con- 
duit à la formatiion de comiplexe,s argilo-hu,miques mabilles. 

Sous -l'effet des pr&i,pitations hiveinales puis des dess,ications esti- 
vales, ces complexes subissent un entraînement en profondeur, puis une 
fixation. Ces entrahemen'ts e t  f ixations sont le fait  de nombreuses r é a c -  
t ions où interviennent la nature des composés humiques, la nature de 
l'argile,, le pH, la composi.tion des solutions du sol, !l'humidité d'u milieu, 

Da" le cas des sols bruns lessivés, la mat ière organique n'agit que 
. .  - comme agent dispersant e t  vecteur des col.loÏdes a.rgido-ferr;iques, e t  non 

, 

. .etc... 

commte destructeur de ces cahldides: 

24. - Extension 

Les conditions de format ion d!es!& bruns lessivésien font ,un sal abm- 
durmment représe.nt6 dans les for& de chbne-IIiège e t  chêne Zeen i 

du Nord du pays. On. l'observe w r  les cd luv ions argila-gréseuses des ver- 
sants-d'e l'Oligocène, , i l  est le sol le plus répandu sur le limon de couver- 

En dehors des faciès distingués suivant la na.ture de la mafikre or- 
'gani,que .(c'est-à-dire du grdulpFment v&g&dl), su,r lesquels nous avons 

' 

' t u re  du Trias. 
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,déjà att i ré ’  l’attention plus haut, on y-rëconnaît de nombreux faciès suivan’t. 
la quailité du drainage. Celui-ci est fonction de la pente e t  de I’épaisseur 
des colluvions, de texture moyenine, au-dessus du substrat argileux peu 
perméable générailement gleyifié. 

Sur l‘Oligocène, tous les sds  bruns lessivés presentent des caractères 
d‘hydromorphie. Sur peinte suffisante pour assurer un drainage naturel, 
b l s  se . l imi tent a l’horizon B 01-1 au C.* En bas de pente, e h  dgpression, la, 
zone de pseudogley (dû aux allternances d’engorgement et de dessication) 

jusq,u’au SOI hydtromrphe à ,pseudogey ou à gl,ey. 
Sur les colluvions plus légères, plus abondam,ment pourvues en  grès, 

les sols bruns lessives passen,t 6 des sols lessivés à caractères plus ou 
moins podzolliques suivant Ia sbcheresse ou 1’6tat de dégradation de la 
sfation. 

, peut. remonter jusque, dans. le Al e t  l’on a suivi tous les inter;médmia.ires 7 

25. - Cl~a~ssifica~ion 
Les sols bruns lessivés fon t  pa,rtie de la classe des sols 6 humus 

doux, groupe des. sols lessivés. Les sous-grouipes seront distingués par lo 
qual i té  du drainage e t  leg facies par  les’ types de matière organique. La 
roche-mère interviendra au niveau de la fumi,lle. 

26. - blPt!liSQ$¡OR 

Eta.nt donnk lal topographie accidentke des massifs où on les observe 
ces sols son,t principalement à destination fourragère (pa.rcours,) ou fores- 
tière. La production fourragère peult être intéressante avec les précau- 
tions qui s‘imposent vis-à-vis die I’6puisemeintt du sol e t  de I’émsion. Les 
forêts nlatiurel4es de chene-liège y S&nt moyennes à bellies, mais elles 
s o n t .  souvent trbs dégradées. Le,  re’boisemeint exige de ne pas detruire 
le stock de ‘matière organique, cur l’horizon humlifère concentre en sur- 
face toute Ia richesse chimlique d.’un 9011 par ailrleuirs très pauvre. II faut 
aussi éviter de déséquilibrer le régilme hydrique die ces solls surtout lorsqu’ils 
présentent des caractères hydromsrphes, Ipalr un d k o u v e r t  brutal, I’aug- 
mentat ion du ruissel!leme,nt, la réduction de leur perméabil ité e t  la sup- - 

presslon t o t d e  du maquis consommateur d”ea1u. 
Ces sols présent,ent donc au relboisement un ensemble, de caract&ris-- 

t iques physiques qui demain8dent d e  les t ra i ter  avec prudence e t  d’y ins- 
: t d e r  des essences, bien adalpt,ées. 

Celu.ne semble pas être le CQS des sals dévelw8pés slur Tr ias qui pré- 
sentent un sol profond’ e t  filtrant, mais sensibile b I’érasion. 

3. - LES SOLS LESSIVEIS 

, 

3 I .  - Caracthres mcmphdbgliq1ue.s 
Dans les sols lessivés, le contraste entre les horizons A2 e t  6, dkcr i t  

!Li propos des sols bruns lessivés, s’accentue nettement. L’horizon A2 ap- 
;paraît t,rès éclairci, grisâtre, e t  de tiexture beaucou’p moins alrgdeuse quo 
l e  B, plus coloré. L’humus variable 2uivant les types de végétations, appar- 
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. tient 'cependant toujours a u  MuiFl ou au Moder. On ne décble pas d.e trace 
de destruction du matériau argileux dalns les sols lessivés typiques. En 
cus de dégradation de la végétatian e t  par'suite du type de mdiè re  orga- 
niqule, 'l'humus évolue vers un Mor e t  le sol prend des caractères podzoli- 
ques : ,sol .lessivé podkslique. 
. Le profil ,de r6f6rence est  situé men forêt mélalnaée de  chênes Zeen 
er'liège, à Mouadjemn Roumi : profid ,no '47 (D VMANCHE, 1967). 

O cm . -  Ao - Litière die feuilles de Zeen, non dé- 
composées. . ,  

15 cm Al - Humifère bruirr trPs fancg (1 O YR 212) 
li,mono-sableux. Sfrucfiure fifiement 
grumeleuse, raleines e t  radlice!llles as- 
sez abondaintes. 

30 c m - A 2 1  - Peul1 humlifère, brun foncé à bruh (10 
YR 4/3), s&~lo-limonelux. 

55 cm - A22 - Non hulmiifère, brun jaunle &ir (10 YR 
4/3), sablo-Ilimoneux, fondu - cail-- 
loux et  ,racines abondantes. 

90 cm . -  A3 - Brun jau,ne (10 YR 5/61, sablo-argi-' 

' 

, 5 - 

15 - 

30 - 

55 - 
,Isux, tachies ocres vif?, nettes peu 

abondan tes. 
90 - 120 cm - B - Brun vif (7,5 YR SI$) ,  argi'lo- sableux, . 

structure nuciforme à polyhdrique, 
peu développée, taches 'ocres assez 

120 - 160 cm - Cg - .Argilo-mBleux, structure finement po- 
lyédlrique ,assez dévelo!ppée, taches d e  

rub&fa~ct~ioirr. Ca,iIloux abondan,ts, ra- 
c.ines assez abond'antes. 

160 ;m e t  plus - Dg - Argile schisteuse. Taches abondantes 
grises e t  rbugek. 

' l h n s  les sals lessivés, I'hotiton A2 est très net, peu structuré, sou- 
w h t  épais (1 O cm environ) et- générailemnt suivi d'u'n horizon de .transi- 
tion A3, plus argikux, pjltus structuur&, décoloré par tach,es sur les faces 
des agrégats, l'¡intérieur de ceux-ci res tmt  de coulevr vive. 

Comme nous l'avons noté à propos des sols bruns lessivés, les hori- 
". zons de surface sant variables wivant le type d'e végétafion,, c'est-&-dire 

le ty,pe de matiere organique (M~uCI typiquie SOIUS chêne Zeen, Moder SOUS 
' . ch+ne--liège). SCMAS vég3ration .dég.radée, auverte, o u  Ten conditions m.icrc1- ' 

ciimatiquies particwl~ièrem'ent xériq,ues (exposi rion sèche, sulbstrat gréseux), 
la matière argonique se décompose mail e t  fournit un hulmlus intelrmmk2diaire 
m e c  les humus bruts : un Moder acide. II se ccrmctdrise par sa texture 
sableuse, sa ccruleu,r grisâtre, sa friabiiIit6 e t  la présence d!e grains d e  sablé 
dl61avés. Son épqisse,ur est faible (de l'ard;re de 5 - cm) . . et SKI litnite ín@- . ,  

assez ahndanties nlettss. 

- .  
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rieure est nette. Sous l'effet de cet humus à,propriétés dégradantes, les 
caractères de lessivage s'eccentuent, le fer  reprécipite en B ou e n  B-C 
sous formes de taches r o u g e s v i f ~ d a n s  I'alrgile, ou de trainées dans les 
diaclases de grès. 

Ce type de A l  e t  de succession d'horizons caractérise les sols lessivés 
podzol iques. 

32. -' Cera6t&P% phySbO-ChimiqMeS 

La t'exture de ces sols est légère (sabio-limoneuse ou l,imono&ableu- 
se) dans les horizons de surface Iorsqu'ik se d6velop'pent sulr roche collu- 
viale d'origine oligocène. En profondeur 11,a texture est g&n'&rallement f ine 
mais .Ce plus souvent l'e mat6riel est ri,che en fragments de grès grossiers". 

Sur roche miopliocène (Fernana, Souii.nlat) oÙ ces sols sont très ré- 
paIndus, la roche-mère est beaiucoup moi,ns polluée d,e cailloux e t  de $ex- 
ture argiilo-sableuse. 

D'une mani&re génénale, :I'hulmus d,es solls ;I,essivés apparaît moi,ns m i -  
néralisé qve ceux dest types précédemment décrits. ll est probable que 
ce'la est dlû au caractèire édaphiquement pluk sec des horizons de surface, 
de texButre plus saibleuse que les soils bruns forestiers ou bruns lessivbs. 
L'humus varie des. M;uI.ls acides ow Moders, sous chgne Ze,ent, au Moder  
plus ou mbifns acide1 sous chbne-l!.iège. Le C/N atteint l.es valeurs les plius 

,élevée,s dains les sals lessiivés podzoliques où il est compris entre 18 e t  20. 
' 

L,es t'aux d'humification y sant égalbement bas (M H TIC de l'ordre de 20). 

'de 5 % dans le A l ) .  

de mat.ibr;e organique), la capacité &échange est f a M e  (10 à 20 m e l 1 0 0  
gr) .  Le ta8ux de ~a~turation est ,n,ette.me,nt plus bas que darn? lies sals bruns 
lessivés,, gé~néralle~ment de l'ordre de 60 % da;ns *le Al, parfois pllus dons 
le9:profil.s d,évdloppés sous chêne Zeen, il est net tement infér ieur 6 50 % 

Le  pW, variable dans le A l  suivant le type'de mat ière organique, dé- 

Le taux de  matière organique est générailement fa8ible, d'e l'ordire 1 

Etant do.nné Ié comblexe absolrba,nt peu imiportant (peu d'arg.iIe e t '  .. ... 

. . dans le A2. 
. .  

croî t  b.rutalement $ans le A2 e t  les holrinms sbus-jacents. 

33. - Bédlogenèse 
Les tendances, indiquées à p r o p s  d'es sals bruns lessivés, s'accen- 

tue.nt d!ans iles sals !l.essivés,: sous l 'effet d'une matière organtiqve moins 
. bien minérailisée ie t  par  suite sans doute plus r iche, en composés solubles 
à acrion mobilisanltje suIr les calr1o'id;es u'rgileux e t  fierfiiques. 

L'origiine de la végétation productrice de cette mat ière organique 
peut  &fie soit clima,tique (zones particulièrement airrosées) soit édaphique 
(mi'lleu sec), ou anthmpique (dég.radaltion, ince,ndiie). Le premier cas ren- 
contré' dans de très nombreux peupXIments de chêne ZeBn,, sur roche-r&re 
pas t r op  argi:Leuse, danne rmissance auk sols lessivés à Mull acide. Dans le5 
deux qutres cas, ¡il s'agit de p b u I p l ~ m e l ~ t s  de chênes-liègles mal velnonts 
peu denses, avec un maquis tr&s abondant d'Ericacées (Arbousiers, Bruyd- 
res). C'est général e.ment Ie cas d:es a'ffleur,ement g.réseux. 

' 

- .  
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Dans le cas desi sals \lessivés podzoliques, le lessivage, simple migra- 
tion des colloi'd'es argiclo-ferriques, semble s'accomipagner d'un début de 
destruction de ces colloi'des car on trouve du quartz résiduel1 dans le 
A l  e t  le A2. 

34. - Extension 

Les sols lessivés solnt abonldamlment représentés; d'ans l'aire du chêne 
Zeen e t  du chêlne-liège suIr maltbriau oligocène (Kroumirie, Mogo.ds). Ills 
couvrent kgalement de grandes surfaces sous chbne-IiBge, sur le Mioplio- 
cène des régions de Felmana e t  l'Oued Zeen (Zaauiiet Madien). Sur les 
surf,aces d'aplanisseme'nt fifnite.rtiaii!res de la région de Fe'rnana, les sok 
lessivés passe,n't tI des sols IessivQ hyd'romorphes puis hyd:romcrr;phes les-. 
sivés à très abondantes concr6tiians fenrsma,ngoniques e t  enlfrin dans fes 
(( dayas )) r i  d.es sols hydromorphss h croûte fsrrariTa!ngan/que de nappe. Ce 
genre de  chaînes de WIS s'observe c5ggailement dans ies Mogods (val.l&e de 
l'Oued Sed,jenane). 

35. - Cfossifical~oaon 

Les sols lessives appart'iennent à la alasse dizs WIS à humus doux, 
groupe des sols lessivés Si les manifestations d e  I'hyilromarphie (pseudo- 
gley, concrétions) so,nt prbsentes damns le  B, elll~es permettent de classer 
l e  sol dans le sous g.roupe hydromarphe. Si allles se d&,elbppen.t dans l'en- ' 

semble diu AZ, elles le fmt ranger en sal hydmmarpke. 

. 1  ' 

36. - blri~li'ea*isn 

Chi8miquement ces sals sont pauvres e t  n e  corivie,nne,mt qu'à quefques 
cultuCres (taalbac, 'pomme de terre) aimant ,les soils il6gers en sufface. POW 
Ie reboisement, ce sont des sols famrables pg:r Beurs qua;ll't& physique&# 
mais cfblicuires à traiter. S I S  demttnde,nt des esseSnces frugales e t  des métho- 
des de défrich'emeat, prudentes. La fertill iíwtion chimique y serait saris 
doute tirès profltalble. 
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C H A P I T R E  VI 

LE5 SOLS A MOR 

Les SOIS b humus brut, ou mor, sont porticuli&rement répandus dans le 
massif de Pins Marit imesna8turels de IO région de Tabarka. Ils apparaissent 
akssi sous formelde !taches sporadiques dans. les forêts de chêne-;liège de 
la Kroumir ie e t  des Mogods. 

On ne les observe que sur Ia roche-mère d,e l'oligocène. 
On n'y distingue que le g,ruupe dtes sals podzolliques. I ls  se d,iff&en- 

d e n t  des podzolls p r  l'absence bun horizon d'accumulation d'hulmus ou 
cbe felr b ien caraEtérisé. . 
1. - CARACTERES MORPH0LOGIQ.UES 

Le piofil d'e référence est situé dans le "assif du Dj,ebel Tegma; feui l le 
d e  Fernana : profil 'no 148 (DIMANCHE, carte non publ.iée). II se trouve 
6 I'ultitude de 9 0  m., suir un:e pet i te  crête gréseuse die 81'crligocène, dans 
un Ipauiplementde chênes4ièges très médiocres avec un abondant ' maqpis 
à base d"Erica-,Scoparia,. Lorvapdulla Stoechas, Arbutus) Unedo, Halimium 
h&mi fol, Cum, Errica arborea, Vi bu mum, Tin us, Cyt isus tri f forus. 

2.,- .  O cml -1 AO - Mince, ,discontinu de feuil le de chêne- 

O - 10 cm. - A l  - Brun très foncé (10 YR 212). Très, 
humifère, sh-uctu re. grume I euse, assez; 
développée. 

40 cm-A21 - Brun tr+s pâle (10 YR 7/3), sableux,. 
particuilaire (sec) à fondu (frais) .fran- 
ge de di f fusion de l'humus ou sommet. 

70 cm- A22 - B.run jaune (10 YR 5/6), wbleux,quel -  
qlues taches ocreg,sans structure, gros 

fragments de grès. 
70 - 90 c m  - AB - Brun jmme c18aie à taches ocres (girès 

70 décomposé) abondantes, sableux, gley*-., 
radiculaire. 

' 90 - 130 crri - Bg - Brun jaune (10 YR 5/8) talches ocres 
130 abondantes, grises peu abondontes,, 

argilo-sableux, abondan.ts fraglme.nts de 
grès. 

1.30- 150 cm - CG - Bariolé de gris olair (5 YR 712) e t  
rouge (2,5 YR 4/6), tefnte de fond 
brun jaun.e (10 YR 5/8), srgilleux, 

o liège. 

'O 10 - 

- 

150 

structure apolyédrique bien développée. , 
1 50 cm .et ,plus -,Grès revt3'u de rouge. 

(*I' Par P. DIMANCHE (1966). 

95 



Le's caract6ristiques morphalogiques prlncipales sont donc : 
- l'aspect du Al,  sableux, riche en grains de sable nun revêtus, très 

- le A2 très contrasté avec le A l  e t  le B pa r  son allure blanch'e e t  sa 

- l'humus de type Mor ou Moder. 
On .-remarque 'souvent u'ne: répartit ion oaractéristiqule des racines, abon- 

Sous Pin Mari$ime, i l  s'accumu1,e une épaisse .litière mal décomposée. 

friable. 

textu re SCI bil euse. 

dnntes dans le Al I dispersées: dans ,le A'2, de n,ouveau abondaIntes dans le' B. . 

Sbus ce Ao souv.ent divis8 en un lit d'aiguiflles non décampos6es (L) e t  de: 
débris plus ou moins fragmentés (F) on passe au A l  très colonisé par les '  
racines e t  Iles radicelles. 

' 

.. ' .- . 

: 
' 

. . .  2. - CARACTEIFES PHYSICO-CHI,MIQ~ES 

Le contraste de texture entre le A2 e t  le B est important; I'indlïce 
de lessivage at te in t  des valeurs, de ,l'ordre de 5. 

La miindralisaltion peu avancee de la matière organtique, se traduit par 
un C/N d'u Al  su,p&ieu.r :à 2 0  (20 à 25) sous chêne-¡¡\ège, e r  dle !l'ordre 

' de 2 3 à  30 sousi!Pin Mar i t ime.  Le t'aux d'huimifbciation (es? falible, die 
: l'ordre de 10 à 12 sous lie chêne-liège, i l  esr plus bas encore sous Pin Ma- 
' r i t ime  : 5 ) b  10. 

Le taux de matière orgmiqule es$ égaiement faliible e t  ne dépasse 
guère les 5 % dans le Al .  L I  en résulte que ICI cnpacité d'&change est pqr; 
tic,u,lièrement faible :15 me/100g d,ans le Al,  à 5 me/ lOOg dans le AZ. 

Le pH est va~ri~able dans le Al  (4,5 à 6,O) e t  décroît .rapidlement dans'  
l e  profil. '. 

3. - PEDOGENESE 

Les caractères ,physico-chimiques des horizans A l  des ~ l s . p o d z o l i q u e s ~  
montmnt q,u'i.l s'qgit. d'un humus mal mi,nér;alisé e t  .peu humiifié. 

L'origine des qualités d,e.cet hut+-& est imultiple : sous le Pin Mariti- 
m e  c'est Io nature mQme des dsbris foumis par cette essence qu.i est res- 
ponsable de la. form!atio,n idl'ufn hlu,n-@s .b.rut. Sous le ch&n(e-I,ikge oÙ les taches 
de sals podzoI.iques sont pllus sporadiques, c'est sait u8n .miili,eu nature l  par- 
t icu l  ièreme.nt sec (gr&, exposit.ian s8ch.e) soit .l'effet de .pmt¡ques d&ra-. 
dontes paw 18u végétation (incendies) qui ont c " é  I'instail~la~icm des Sor- 
maltidn9 végétailes g9néra;tcice8s de c e t  hum,us. So'n, e f fe t  sur les co1:loÏdes 
du ml .en amène la destruction comme en témoigne la ,présence d'abon- 
dants grains de quartz résiduels, d6munis de ccilto'ides argilorh,umiques. 

4. - EtXTENSIBN 

L.es sols podzaliques sont .r&paindus saus Ia' forêt ,natu:reillle de Pins Ma- 
ri t imes'de Tabarka, en liiaiscm avec . " .  d:es . sals plus ou moi'ns 'lessivés à Moder., 
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Ils sont particulièremelnt typiques! sur les afMeuremerlts gréseux et les col- 
luvions riches en grès. 

5. - CLASSIFICATION 
Les sols podzoliques appar'tiennent à la classe des sols à humus brut 

et leur glroupe est caractérisé par la pr6sence d'un horizon 42 bien diffb- 
rencié à tendance cendreuse (par opposition aiux sals ocres podzoliques o Ù  
Celt horizon hit d6faut). 13s se d~istinguent cependant des podzols par l'ab- 
sence d'horizon d'accumulation de matriBre organique e t  par l'intensité fai- 
ble de lai structure cend,reuse de leur horizon AZ. 

6. - UTILISATION 

La pauvreté chimique de ces sols Iaes restreint a u  domaine forestier. 
I I  faut  cependont y éviter IQ molnocuilture de irésheux et  y prévoir des pra- 
tiqules améliorantes : essences secondaires améliorantes pour (le soil, fe r  
t ¡il i sa t  ion, eng mis verts. 
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C H.A P I T R E VI1 

SOLS Á SESQUJOXYDES * 

1. - SOLS ROUGES ET BRUNS MEIDITERRANPENS 

1 1. - Caractères inorphologiques 

l i l .  - Sol type 

Un sol' rouge ou brun méditerranéen; typique a les caractéristiques 
suivantes que nous emprunterons à l a  description d'uln prufill sur calcaire 
jurassique dans le Djebel Bou Korninec : 

0 - 30 om - '  BruSn ro;uge 5 YR 3 /2 ,  argila-limoneux, 
structure grumeuleuse, non cdlcaire 

10 - 90 c m  - Brun rouge 2,5 Y R  4!/5, très a'rgileux, 
structure po1yédriqu.e non calcaire. 

90 . -  200 c m  - Rouge 2,5 YR 4d6, très orgiieux, 
structure polyédrique fi,ne à s~~rst i ru~c-  
t.ure cubique g.rossière: non calcaire. 
- Ro~uge 2,s YR */6, très argi\leuxi 
stru~ct~ure polyéd,rique 'homogène à 
grossière gros atmas calcaires. 

200 - 300 cm, 

- 3cx) cm! - Horizon calcaires 

Couleu,r rouge vif  (5 YR ou-2,5 YR plus tarement 10 Y QU code de COU- 

-.Texture moyenne à très fine. 
- :structure élémentaire polyedriqu'e fine bien développée à face lissées. 

.leur (( Munse11 Color Char t  N). . .  

. 
Su rs t ru'c tu re souvent pris malt ique à cubique. 

- Accumwlation callca.ir-e en pro.fondeur. 

cairactènes morphologiques de ces sals. 
L'infbue'nce de la roche-mère intrudulit quelques variations dans les 

a. - Sols formés sur a Terra-Rossa D. 
C'est A'exelmple qui a été choisi ccrmme sol type. La couleur est brun 

à bru'n rouge, abstraction fa i te  de I'horizan d,e surface r e , k r n i é  par une 
évolution récente sous, vkgétatiori forestière. La, texture' est très fine. ' 

La st,ructure'est bien dé,veloppée, pollyédlrique f ine avec .agrégalrs lisses e t  

1.1 y a presqu.e toujou.rs une accu.muilaGon culca.ire à la ibase du 
profil : taches diffuses, gros Qmas durcis de calcaire cristallis& reco uv eri^ 
d'une peIlicu!Ie rouge très Bure ~pIus.aü moins lissée. Sur les pmis'dê la 

b d  b t s .  

(*) Par J.P. COINTEPAS (1966). 
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roche ca,lcaire tout  QU long de la, fissure on n&e soit un revêtement do 
calcaire cristallé ie'n choux fleurs (Béja) an!alogue aux formations des grot ts 
Soit au contralire une  pelllicule grise de calcaire plus poretux qui pauvait 'êkre 

. lo forme d'altération du calcaire clristolIlin. 

OU lissures karstiques qui le contiennent et le protègent de l'érosion. 
Le développement du profil varie beaucoup avec la profondeur,des poches 

b - sols formés sur grès-peu calcaire. 

Les SOIS formés sur grès ont un profil analogue. Le .profil présente en dia- 
gramme a été relevé par P. DIMANCHE dans la région de Medjez-El-Bab. 

50 
un 

O cm - Brun, sableux, structure polyédrique peu nette non 
calcaire. 

20 - Rouge 5 YR 4 6, sablo-argileux, structure polyédriqut 
à faces lissées non calcaire. 

cm - Jaune foncé 5 YR 6 8.(grès altéré). Dans les fissures 
matériau non calcaire, rouge (5 YR 4 6) argilo-sableux. 

La couleur des sols rouges issus des grês tire d'avantage vers le jaune 
avec des chroma de 6 bu 8. 

La structure est moins bien individualisée que dans les unités'précédente; 
elle est polyédrique plus grossière ou prismatique peu développée. Les faces tis- 
sées sont moins fréquentes. L'accumulation calcaire ne semble pas être le cas 
général. Dans l'observation précèdente qui a pu être renouvelèe plusieurs fois on 
passe directement du sol rouge au grès. O n  observe cependant frèquemment une 
accumulation sous forme de feuillets calcaires dans les diaclasses des massifs 
grèseux ou dans des poches entre les blocs de grès. 

'c: -A Sals issus des argiles .du Trias.. 

Récemment L. GUYOT au cours d'une prospection a pu, releve,r .de? 
traces de rubéfaction ,ancienne su,r sable argileux d.u Trias. Sous un hori- 
zon peu epais rema'nié i l  a observé la présence d'un horizon airgileux brun 
rougeâtre (5 YR 3/49, passant b un sa'ble argileux gris clair 5lY 7v 1 .  Lo: 
limlitt: étatit très irrégulière e t  le .mNat&riau rouge penétmit par langue hi 
I'intéri8eur d,u matériau .origi,nel. Inve,rsemeint dalns le matériau rouge, on 
nomtait des fragments de roche en cours d'ailtération. 
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Sur les &ris les d6p&s.quatevna,ires donnent naissance ?I des sols 
muges qui se di.rti,nguent du scrl type palr les caraictères morphologiques 
suivalnts : 

x X X X % X  1 I x * * x x x  
x x x x r x  

Brun rouge, humi- 
fère polyédriqu,e fin, 
texture fine. 

- Brun rouge vif, 
moins humifère pris- 
matique fin, texture 
fine, croûte zonée. 

Croûte. 

Encroûtement no- 
dull ai re. 

Brun rouge humif8- 
re polyèdrique fin, 
texture filne. 

Bruln rouge vif, 
moins hum,ifère, tex- 
ture fine. 

Quellques nodules. 

Très nombreux no- 
dules formant encrob- 
tement. 

- Une accumuhbion cailcaiire brutade sous forme d'une croûte dure 
ou d'uln encroÛteme#nt. 

- Une accumulation 'cailcaire progressive. On ' observe ò la base du 
profiml des nodlules,, d'es taches cailcaires arrond!ies (ou ulne accumulat ion 
diffuse) dont la denslité augimelnte avec ;la p.rofondeulr jusqu'à devensir pres- 
que coa,Iesce.nte fopmant uinsi tun eincroûtement. Parfais Bgcnleme,nt I'accu- 

* mu1,atio.n calcamire prend la forme de petites chanlde;l,les aillongées veirticde- 
m e n t  dans les fentes d,e'ret.ralit. Elles mesurent 1 ou 2 c m  de dialmètre 
e t  se cassent faci,lement en p e W s  cy-lkdres de 1 t~ 3 c m  de h.auTew. Elles 
sont: constituées d'un ca1lca.ire rosé) tr&s f i nemen t ,  cristallis6 e t  très, dur 
sons BIéments cIast~iques. Ces format ions preninent naissance dans le ma- 
tér iau rouge, lui-mê.me peu ou pas calcai,re. 

A l 'accumulation en taches e t  nodwles, est associée en mi l ieu sablo- 
argi;leux une accumiLNlatiion sous forme de plscages verticaux, épais de 1 
ou 2 cm revêtant I,es grands prismes e t  dessinant, Ilorsque cet horizon est 
mis  à nu, uc pavage en polygones. 

Ces deux types d'accumullaition peuvent coexist'er sur un mQme gldcis:. 

La piemière rapproche les sols des sols rouges'typiques, l'autre ou contraire en- 
fait un sol morphologiquement voisin d& sols is0humique.s. Au dessus de,j'acw+. 
mu(I!ation.' caicciire, oln ntiite frkquemiment Ia ppésence b e  petitestaches 
ou-de concrétions noirâtres de fer e t  , _  rn?inga.nbse. 

. 

. .  Q. - Solls hydromorphes :. 
I ls  ont été abondarnment décrits par P. BUREAU, P. DIMANCHE, A. . 

_ -  CALQ, ~ A. CHAUVEL: .Leu,r: couileur est plu,s bru'ne (10 YR 516 ou 518). 
La stru,cture est prismatique à cubiiqiue g:rossière avec une porosité faible. 
Les racines se fauf i lent  entre les prismes e t  n'y pénètrent pas. Le fer 
s'individ,ua!lise sous fo.rme d'uin pseudogley radiculaire ou de concrétions 
nai'res f.erromanganiques a:bondantes. L'alccu,mu!la.tion cailca'ire p rend  l'as- 
pec t  d'une croûte ou d'un en,croûtement d'e nappe. La nalppe est parfois 
encore présmente '(El-Haouamria.)-. 

. 
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b, - Sols .rouges verfhques. 
Les SOIS rouges vertiques ont une texture fine'.bou t;r+s fim. La s t ~ u c -  

trure. grpssikre gen surface passe en profak leur  à des plaquettes à 'faces 
gauchies .e* 4lss6es plus ou moins d,&eloppées. 

G. - Soils lessivés.- 
P. BUREAU, A. CALO e t  P. DIMANCHE o n t  dgcrit dans le Cap,-Bon 

d,es s ~ l s  'rouges I&siv&. 
J. BOURALY .(BoNidj Td&ri) .si@& .dav's aertains profik de sols un 

gradiect  d'argi,le qu'id attiribue i3mu lkssiwgge. 
Prlus rétemiment, L. GUYOT, M. SOUISSI ont re'levé sur g l a d s  adossbs 

à des ,m8a,s&ifs triasiqves des sols rouges .pr&sentcaht outre le gradlient d'ar- 
gi le des revêtements ( e (  Coat,ing D) b la base du profiil. 

Ces sals ont cependant une exteInsicm li,miitée. 'Qe sorte que. sur les 
cartes à .éc'heI:les pet i teset même moye,nneS,il a été ?&cesmite de les con- 
fondre avec les soils8 typiques. 

d. - Sols bruns m6dIiterra,nGens. 
Les sok bruns méditerranéens se dlistinguent des sols rouges por une 

coulleur brun rouge 5 YR & 7,5 YR. 
L, GUYOT décrit un. prpfid slur le glacis du Djebel e1 bAafi.ia bh M a i d -  

Nord-Oues8t de T&Oufrsouk, profjl que M. G. AUBERT considkre &&Wttte 
typique des sdls brutns méditetwhi2ew (le ,profil dkri f  ci-dlessqus p&entdit 
en outre des: caracthres de lewivage : rcpport de IesYivpQe I l l , % .  
. .  

O c m  - Birun rouge argi,leux. 

15 cm - B'run rougeâtre (7,5 YR 4'2), texture crrgi~lellse, 
stru1ctu.t-e prismatique. 

60 cm - Brun (10 YR 5/6), argileux, structure pr ismat ique 

90 c m  - Beige rauge'dtrk, callmire (12 %). 

non callccei~re. 

- - ,  

Ce profill se d:ist,i(ngue des prof.i:ls' d e  sols rouges par ,;. 
- une pénétration de la mat ière orgalniqlre plus profonde qu.e dans 

- unè couleur brusne surtout en' profondeur signe probable d ' m e  hy- 

P 2. - Caractères physko-chimiques. 

La textsore des sols rbugés d'u bruns m6diterronéens est moyenne pour 
les sols issus des grès à fine: e t  m+me très f ine pdwr les sols issus des autres 
roches-mères (60 b ' 7 5  % d'argille, 15 % de limon fi'n). 

LelpH mesuréidans l'eau est.de!l'ordrei de 7,4 à 7,8. L e  pH dam le 
,chlorure de potassium normall, est toujaurs i,nférie8ur à 7. Dans les sols 
isshumiques formés sur matériau rouge, ce,s deux caractéristiques sont 
respectivsnient de 7,8 b 8,8 e t  de 7,O à 7 5 .  

L'spesslyse des bases éeharageab!es fai t  ressortir une variation. sensibie 
des déments Mg e t  K. 

Les teneurs em M g  des hori?ons. rubéfiés oscilIllent entre 16 e t  20 76 
des boses échange'a,bles .et i l  y a Un gradient croissaint de la surface vers la 
prufcmdeur. La roche-m&re, Ià où ehle a pu êtve analysée, présente .des 
teneurs eincore ,plus Clev6es. 

les sols rouges voisins. 

daratation pl,us grla8nd8e des. oxydes de fe'r. 

. .. 
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' Le potamium dimi'nue considéralblement passant de 3 à 10 % ( 1  b 
3 me %) de la caipa'cité d'échange à 1,3 ou 1,5 % (0;5 me %). 

Le cailclium présente 65 b 80 % des déments  échangeables. I I  p . r4  
sente des variations alnarchiqu'es pllus &fficiJlement expliicables. Disons 
simp!lem.en.t qu'i.1 varie souve8n.t e.n sens i,nverse dsu magnés,i,u.m ma,is dans 
de plus falilbles proportions. 
. L';.on sodium est assez constant e t  norm8allemelnNt p:eu abondant dans 

Ie complexe. 
Sí on compare ces résudtcrts avec ce,ux qu'an obtient sur des  sols 

isohumiqules de co,uleur rouge, on constate que dans ces dewie#rs le ma- 
gnésium e t  Ie  potassiIum8 varient peu tout au  long du profil ou diminuent 
alvec la profon.deur. 

Le rapport : Siili~ce/s~esquioXyd~es dans l'argille est i'nfkieur b 2,4. 
Dam les sals isohulmiques, i( est voisin de 2,7. Dans certains vertisols i l  ' 

att.ei,nt ou dépasse 3,O. 
La prolportion de fer libre par  rapport au  fer  total dépasse 55 

dians les sols rouges. Les valleurs observées so.nt : 
- fer libre : 3 b 8 % 
- . f e r  total : 4 à 1 1  %. 

La cupactité d'6chang.e de l'argile est de 45 à 50 me % dans les SOIS 
typiques. Elle passe $ie 65-70 me % dans .les sals rouges vertiques, 5d.P 
b peu près auta'nt qu,e pour les sols isohumiques. 

A !I'andlhse miln6railogique ,l'i!ll ¡te co,n.sti tue lo fKKfiQtl argLkcase do- 
mi,nante même dans I.es sols rpuges vertiques. ,La kaolinite est égallemrent 

-;?yvent prése.nte ,mais semble être un heritage d u  matériau origi.ne1. Elfin 
analyse révèle la pré,sence de goethite..dans , .  tous les sols fdrtement rubé- 

f iés (fevlibre >i3 %). 
La matière organique ne semble pas présenter de caractères particu- 

liers d,ans les sols rouges. Dains. quelques cas nous avo'ns pu relever un 
rapport C/N un pe'u plmus élevé : 1 O u3 15 en sols rouges alors qu'en. soils 

caractères isohurmiqu~es, ce rapport est plutôt inférieur 6 10. Des analyses 
u,ltérieures permettront peut-être de pr6ciser I'évolutbn de l'humus dans 
ces deux types de sol. 

13.  i es formes de transition avec Iles svfs des autres dlasses, 

131. - Avec les calcimosphes 

Lorsque le sol rouge n'a plus qu'u'n profil A C avec un horizon A peu 
épais de structure grumeleuse à grenue re,posaint sur I'ho,ri+on C calcaire, 
on le cjlasse dans ,les sols calcimonphes, groupe des renNdzines, sous groupe 
rendjzines rouges.. Ces rendzines dont un exemple a été décrit par R. GAD- 

" DAS sur ,les pentes du Djebel Mhrila (Tunisie Celnfrale) semblent peu ré- 
pa,ndues. La roche-mère seralit encore une Terra-Rossa. 

Sur de nomlbreux gliacís encroûtés, on observe toute une s'&rie de SOIS ' 
dont la coule,ur rauger OV -b'run rouge ilnld,i.qule qiu'ils on t  subi à ,un momtent 
quelconque de le,ur genèse une rubkfa'ction. Ces sols peuvent être très, &pais, 
peu c9ilca:ires (sals rouges coI'Iuviolnnés). Le plus souvent ils sont fortement 
calcaiires (J. BOURALY : Bordj Toum, Djebel Amar, A. FOURNET.: Djebef 
Zoghouän). Ils se rapprochent alors des sols bruns calcaires encroûtés. 

Lorsque I'érosion a été active le sol rouge est tronqué. La .stucture polyé- 
drique à cubique ne s'observe plus qu'en profondeur. La recalcarification est 
fréquente (J. BOURALY : BordjToum). Au stade ultime on posse à une rendzine 
de couleur brune. SUF croûte 'ou encroûtement calcaire. 

' 

' 
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132. - Avec les sals isohumiques 
La lilmite sols rouges - sol's isohu:micpes est p ~ u s  uallcate ?I définir. Elle 

a du reste sueilque p e u  varié. au cours des études'p6dologiques. E.n e,ffet, l es  
sols rouges sont anciens. Depuis lleur formarion au couirs du quaternaire 
¡.Is ont subi u.ne évolution polygénique la dernière en da,te étant u n e  évo- 
lution de type isohumique facillitée palr une mise en cuilture ,très a,ncienne. 
Presque toujou8rs la maitière organique y est b ien d6composée met se répar t i t  
sur une c.ertaine profondeur : 40 à 50 cm, même d'a!ns les profi:ls présen- 
tant d'es caractères de clessivage. Dans. les prof i ls  à alccumulmation! brusque de 
calcaire, ill est assez f r h u e n t  d'observer une redistribution du catlcdire sur 
les .dix centimètres qui surmontent lal cmûte ou I'encroûtelment. Cette accu- 
muflation prend IG forme de pseudomyceliuim e t  de taches. Da" l,es fiissu- 
res, des calcaires massifs, à la base des sols rouges, on abserve égaileme8nt 
des accum(uila,tions de calIcaire de coulleu~r rosée soup forme de taches o u  de 
gros a,ma,s d:iffus. Cette redistributign du calIcaire.. peu t  Qtre considérée 
comme une forme de step,pisation; r .  

M. G. AUBERT défin'it la l imi te  entre sols rouges e t  sols isohumiques 
de I; manfière suivante : . 

- lorsque le soil est constitué par  des l imons rouges peu ou pas cal- 
caires à structure prismatique moyenne à grossière, à farte p&nétra,tion de 
matllère organiq1,ueibien m$la~rigée~ au sol, à a,ccumula.tion calcaire diffuse 
ou nodmullaire gén'éra,leme8nt progressive le sol est dit châta'in sur matér iau 
rouge. 

- lorsque Ie sal est .formé sur I,iman peu ou pas calIcaire avec structure 
prismatique moyenne, bon'ne pênêtmtion de la matière orga,nique e t  a'ccu- 
muil.ation calIcaire progressive avec ,une couleur rouge décroissaint progressi- 
veme,nt de la surfa,ce verg ,la, profondeuir ou d'isparaiissant assez rapide- 
m e n t  au passage du sol aD maitériau olrig'inel Ile @oil est châtain-rouge. 

- si de ml est form$ sur limon rouge a,vec une structure prismatique 
A cubique fine, p6n6tration de matière organfique parfais assez profonde, 
accuimulatioln de calcaire brutail,e ou progressive, présence de taches OU 
con'crétions ferrugineuses le ml est un sol rouge steppisé. 

.En fait  ces règles sont assez difficilles à appliquer sur le terrain. E t  
d!a.ns bien de,s cas i l  faiut avoir recouirs à l'ana1lysei. Dans un sol châtain 
s,u,r mat6riau irauge on retrouve un-Xbport fe r  ,libre/fer totail constant jus- 
que sous I'ackumuilation caillcrnire. Le hol châtain-rouge-voi t  sa teneu,r en . 
f e r  l ibre/fer tota! dmiminuer progressivement avec ' la. prof0ndeu.r. On note 
la prksence de goethi te dans les horizons rubéfiés, présence quli cesse a'u 
voisilnage de mI',acc.umulation contraire ai un ralpport 
fer  l ibre/fer totall assez constant jusqu'à I'accwmulation calcaire. Sa te- 

. .  

, 

' 
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Sulr le terrain, ill est f r6qwnt .  de retrouver sur un m$me glacis des 
sols~roúges.steppisés.et des sals chdtains. ,De sorte que sur les cartes 13 
petites échelles, (1/500.000" et 1/1  .OOO:OCD), i l  Q été &cessake de re-. 
groupeIr ce5 dlifférentes mités en une seulle. 

14. - Rdpar&i*ion gdographique - Condlirions de formation 

E,n Tunisie les sols rouges, e t  bruns médliterranéeins form.ent rarement 
de gratndes surfac,es continues. I Is se présentent comtme dgs lamlbéaux 
de soiIs souvent très remaniés situés dains des 'positions très particulières' 
où i ls ont été protégCs de  ml'érosion ce qui confirme leur caractère de 
paml éosdls. 

Les soils rouges et  brulns se situent dans la pa.rtie Nord de  4a TuhiSie. 
Si on compa,re leur répartition à Ia ré'pariition @es pr&ipitatiaqs,  TA cbns- 
tate qu'ils se localisent dans Ia teme à pluviométrie sup6rieur-e ?I 500 mm. 
hu-dlessou.s de cette limite e t  à rutb6faic- 
tion sant  beaucoup moina acce,ntués, les colorations sont moins vives, les 
coractè,res de texture e t  d,e structure sont peu accentués.. 

l l .  n'y a pas de limite su8pCrieuce de pluviom6trie puisqu'on trouve 
des sols rouges, ou des restes de soils rouges SOUS des @luviomCtries de l'or- 
dre de 900 à 1.000 mlm (Nefza, Cap Serrat, Sidi Mech'rig). 

La lithologie conddticmne très étroitement Ia fonmaikon des sols rou- 
ges. Nous avons d6crit les variations des oairactères tno?phoilagiques de ces 
sols en fonction des, roch.es-mbres : (( Terrai Rossag>), grès peu calcaire, 
grès calcaire, rochest triasiques. Ills suivent en cortège des, affleurements ' 

de ces différentes ' roches. 
Les sols rouges sur callcaire dlur s,e locallisentaessenti,ellIem,ent damns des 

,$oches ou d'es fissu,res. Leur suIrface est  dohc très rédlwite. kea mcmifs. oÙ 
leur présence a été sign'a1é.e sont : 

- les .m,assifs d'e cakaire  gris o u  de cailcailre - dolomitique du jurassi-, 
que moyen e t  sup,érieuir : Djebel EOLI Kornine, Ressas, Zaghouatl, , Fkirine 
e t  Kef Pl Agalb (Nord-Ouest de Souk El-Arba). 

- les calcaires nuil*n;mulitiques de l'émène ¡Inférieur : Béjaoua, Hédil, 
Kessera. 

- les calcaires alptiens des djebells Serdj et Bargou. 
Les. sols rouges ou bruns m,éditerranéerris issus d e  calca~ire d'ur appar- 

tieln8nent g6néra4ement a u  sous-groupe modial. I Is sant  souvent remaniés ' 
en surfa.Ce sous I'in.fluence de la végéta:tion (divier, cai-ouibie.r, lentisque) 
qui¡ 'les. falit évaluer vers 'les sols bruns à Muilll. 
. A. FOURNET a relevé dans le Djebell Zaghoulan des teneurs 'en ma- 
tière organique d e  17 à,72%.; ,le taux4,d"humification est  de 18 à 25%; cet te  
m'ati8re orga,nique p6n6tRe à 'plus d'uln metre de mpro#onNdieuir. Sur .les versalntr 

. ' ou les g.lacis on trouve parfois, d'es sals steppis&s (A. FOURNET : b j .  Bor- 
gou - EL AOUANI : Dj. Ressas,). Le plus souvent cependant, les sols 
.ont été recailcarifik et an  est  en présence de sols ibvuns isohulmiques ou 

brun cdkaire sur m t 6 r i a u  rouge (J. BOURALY : Di. Amor près de Sidi Tabet 
A. FOURNET : Di. Zagh0ua.n). Lemur coulleur est  brun rouge. 

Aux dunes quaterlna~ires ccmsaliddes sont égalemelnt asociés des sols 
rouges génbral.emelnt d a u x .  On nofe lelur pr&selnce d m s  les Nefzas oÙ 
ses dunes onit ét6 très développées et locd12ement sur  Ia côte Nord jusqu'ù 
BizeIrte. Malis c'est da,ns \le Cap-Bon qu'irls -. . sorit pa.rticuilièrement ?&pandiis, 

lithol'ogie Cgale, i l l s  caratctgres die 

5. ' 

. 

. 
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les dunes ceinturant toute la côte de cette région e t  surtout la côte orien- 
talie de Kélibia jusqu'à Nabeul. Les sols rouges recouvrent une parJie 
de cette dune. En alrrière de lai dluln,e qui Q bloqu'é 1'écouglemen.t des eaUx 
sauf en quelques passages privilégiés, iles phénomènes d'hydromorphie on t  
donné naissonce à des sols rouges hydrcsmorphes à pseudogley et concrétions. 

Or: a signral6 égal,ement sur ces d.unes consolidées la ,présence de sols 
rouges lessiv6s. A. CALO ef P. DIMANCHE taut  en ,les décrivaln,t avaient 
envisagé un remaniement de surfalce plus qu'm lessivage véritable. Une 
récente étu'de mlinérailogique sur un profil d.e ce type nous, a molntré que 
si 1.e~ 
t5ositi.dit-k très voisines, les miin6rcvuk lourds se alassent un peu dlifféremmsnt 
dlans l'horizon less.ivé e t  d'ans I'horizdn d'accumulation. I I s'agirait donc 
plutôt d'un sol brun recouvrant un paléosol rouge. 

Les farmlatibrs de grès c,aloa,ire miopliocène donnent éga,lemeint nais- 
sarice à de$ s d s 8  rbuges m d a u x  (Menzed Bourguiba, Dj. Zalrour), encroû- 
tés (Cqp Bon : Kdibia, El .Hlaouairia, hlenze1 Helurr) e t  hydrolmorphes (sur 
le pourtour de la gora d'Et Haoualr;i,a). Lal croate dans ce d.etrnier cas pré- 
sente le faciès des, croûtes de n'aippe : noyaux ou amas calIcaires indurés 
ehferm'ant des poches jaufne ocre. 

Les grès peu catlcaires de I'oliigocène ont  été altérés .en pl,ace.. Les 
fordatiolns meulbles o n t  ensuite été déblayées par I'érosion de sorte q~'1I 
6st diffici~l& de ,retrouver'des sols rouges modaux. Nous en avons cependant 
localisé au Dj..Abd,erralhmane ef aiu 'Dj. Korbolus dans le Cap Bon OÙ 1 I" evo- 

. 

courbes granudolm&riqUes indiquent des. matériaux éoliisés de com- , ' 

j lution &ente sous végétamt;ioln d'dlirier-caroubier les transforme en soll. : 
. brun temipéré, bru.n l,essivé eit m8me locadement en sals lessivés. 

A I'irntérieur, les, Djebels Zit, Dj. Mendljour à Khlédia e t  Di. Ed-D,erid- 
jah près de Ksajr Tyr ont  conservé des  sols rouges modaux très dégrad&. 
Plus au Sud, dans les Djebels DBirhafla et El Farch près de Saouaf, l'&o- 
sion a comipètemen,t mis à nlu Les grès. Quelques taches d.e limon témoi- 
gnent  d e  la présence dfune rubéfacticm mais les témoins sant insignifiants. 

Aux m:assifs gréseux solnt a&ociés des gla'cis portant des sols. rouges 
steppisés. 

A 'Korba-Menzel Te,miime le @acis Vi1l:lafranchien conseirve des traces 
de sals rouges très dégradés.s, au point qu'ils sont &rolitement CESO&~S å 
des sols calloimorphes brun-rouge siu'r croûte. A. CHAUVEL da" son Btude 
de l'Oued Chiba n'a pu les séparer;  m h e  chose sur gla'cis du Djebel 
El Behailit au-dessus. de Bou-Arkoub. 

Sur le veawint Sud du Djebel Zi,t, A. FOURNET décrit des sols ro.uges 
ste,ppis,és avec accumiulaition calcaire diffuse sous forme de nodusles e t  de 
placages sur les fe'ntes de retrait. 

Entre Saouaf et Djebibina le glacis des Djebels Derhafla,, Bou Salem 
e t  Kmir porte d.es restes de sols. rouges. Sur les ma&ifs eux-m'êmes très 
squeletfiiques, on r.etrouve q,uellques taches de  ililmon rouge. 

Les massifs montagneux d!u Trias- constitués de roches meubles et ayant 
été saumNis à une tectonique rkcente, d o n t  gu6re conservé que des traces de 

. .sols rouges. Pair 'contre, les glacis qui y sont asaciés porte'nt de .  magnifi- 

' 
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, ques sols rouges bu bruns méd,iterranéens. L'accumullation ca'lcaire y ,  Est 
brutalle. Elle est fréquemment surmontée de petites concrétions de fer  peu 
nombreuses. Dans les zones en dépression o n  pa'sse faci,lement 6 des SOIS 
rouges vertiques e t  des vertisolsiou à des sols rouges SCessivés. 

I I  est intéressant de noter que dalns les sols rouges issus. du Trias l'&o- 
lution en mi l ieu 8plus h,umide se traduit par da vertisolisation alors qu'en 
mili,eu gréseux'moins argisleux ,les concrétions'et l e  pseudoaley sont Ia forme 
la plus fréquente d!e I'hydromorphie. 

15. - Classification 

La classification f ranpis .e f a i t  des sals ,rouges méditerralnéelns une sous- 
cl'asse d,es sols & sesquioxydes, les ra'pprochant ainsi des sols ferrugineux 
tropi~caux. Elle disti'ngue de'ux grcwpes correspondant à delux pécbgenèses se- 
condaiores : 

- groupe rouge méditerranéen non lessivé 
- groupe rouge rrrédliterranéen l,essivé 

e t  un troisième groupe : ibrun méditeIrrainéen rassemblant des sals n e  SB 
disti.nguant des sals rouges qlue par u'ne couileur pil,us brune et,des calract4res 
chimiques un peu drifférents. (d'après P. SEGALEN, absence d'oxydes de fer 
aimorphes) . 

A I'in'térieur des grilupes certains caractères dlu profil pe rmet ten t  
de .séparer plusieurs sous-grouipes :, 

- modall; .où trouvera'ient place nos trois sals-types 
- encroûté (préselnce d ' m e  croûte out d'un encroûtement im- 

porta,nt, 
- hydromorphe à taches e t  concrétions de fer, 
- vertique, 
- steppisé, par pRn6imtion profonde d 'me  ma,ti&re organique 

Nous verrons au chalpitre a pédbgenèse )) combien l'insertion de cer- 
ta.ins sals de Tunisie d,ans cette cllaasificqition est delicate e t  ne peult ê t re  
que provisoire en at tendant  une meillleure connaissance de la pédogenèse 
de ces sols. 

, 

bi en d,éccomposée. 

16. - Utilisation 

Les soils rouges mbditesrainéens ont d'es utilisations très variées suivant 
les caract6ristiques d'u profil. 'Leur texture générolem.ent h e ,  leur  manque 
d,e profondeur en font assez rarement des sdk b plonta)tion. Par aidleurs, 
les cou'rbes de pF montrent  que leurs réserves en eau ultklisa'ble sonit fai- 
bles. Ce s m t  d:es sols physblogi'q,uement secs (surtout lorsqu'i'ls d&r ivent 
de matérialux triasiqiues) e t  les cuiltulres peuve,nt y souffrir si la p luvbm8t r i e  
de printe,mps est d6ficitaire. 
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17. - La rub8faciion 

L'étude de .I.a pédogenèse des sals rouges .en Tunisie n'en est qu'au 
stade préJiminaire à savoir I'inven8t&e dles formes naturel,les rencontrées. 
La littératulre étrangère par contre falit é tat  de nambr,eOx travaux analy- 
sant le phénomène de la rubéfa8ction. 

Sous l'influence d'un c l imat  à salisons ailternées ch'audes e t  humides 
. puis sèches', LI se produit une alltération des minéraux. Le fer  libéré se 

déshydmte en période sèche dan'naint a8u sol sa coufleur rouge vif. Si  la déshy- 
dration est moins imlpoirtainte, la colorahian est ibrun-rouge. De  leur côté 
allumine e t  si,lice se recombinent pour donne'r naissa:nce à des minéraux 
a,rgilleuy, kaol in i te e t  surtout i, l l i te ( I ) .  

D'alprès KUBIENA (1953) ida' m'icro-sitwcture montre que des oxydes 
de fer se présentent sous plusmieurs form,es, en'mélange plus ou moins intim.e: 

- un gel fer-silice, p lus ou moins mobiile, 
- des oxydes ferriques préclpités et  flocutlés en taches locailisées, 

J. DURAND a~ssinde da formdion des sols rouges m6diterranéens &Al- 
gérie à une alt6mtion lai%riPique a'ncienlne. Les résudtats d"ana1lyse qu'il 
présente à l'appui d e  son hypothèse montrent une dominance de kaol in i te 
dans la f ract ion a,rg:ile'use. II est vrai¡ qu'4 ne ccmsldère que les sols rouges 
sur Terra Rossa. 

Pour MIILLOT, I'il l ite e.st le minéraf~corhlmun dans ales soils rouges mé- 
diterranée,n's ainsi qule les minéraux d'aJtCratisn des micas, (Pnterstratifés 

e t  même vermicul,ite). Dans certaines Terra Rossa dl'ltallie la Kaolilnlite au 
contrai re est dominlan.te. 

La (pédogenèse des sals rougesserai t  donc intermédiaire entre la pé- 
dogenèse d,es zones telmpérbes e t  la ferral.litisation. Le d i m a t  est suffisam- 
ment  c h a d  e t  tiumlide pour al térer Iles milnéraux e t  U;b&rer les oxydes de fe.r 
qui im1p.règnen.t le profil. Puis Ia saiison sèche, très m'arquée, provoque la 
f ixat ion irréversible d e  ces oxydes. 

Pour ce qui est des; molls de Tunisie, les .recherches s m t  mai" avancées 
.et nous nous contenterons die présenter queqlues observa,bions : 

1 ) L'ailtératicsn des cailca.ires durs donne directement un matérialr 
roulge. Ce Ibmon ,peut btre formé à palrtir de .la f ract ion non caI,caire, (10 O/c 
dans les calIcaires jsurassiques d.u Bou Kornine) de la roche aiprès glimina- 
t ion du CO 3 Ca. On .passe sans traInsiticm de la roche au limon .qi.ui tapisse 
les moind,res f,issv,res de cetlle-ci. 

Par contfre, i l  est diffici1.e de dlire si la présence de taches ou noddes 
calIcaires aju 'fond de certai>,nes pochles de T e r m  Rossa fa,it ,partie. de I'altéra- 
tion du calcaire ou d'un remaniement plus récen,t de type steppique OU 
hyd,romorphe. , 

- des concrhtions arrondies. 

' 

. .  

(1,) P. DUCHAUFOUR : Précis de Pédologie, 28me édition, p. 326. 
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Tous les solls roúges issus des' cal'caires durs ne sont pas nécessairh: 
. men t  dies Terra Rossa. Certains karsts peuvent être (des (pièges à sédiments 
(A. Monaco, 1964). La roche-mère du sol est alors un s é d h e n t  d'âge plus 
récent dont I'érosion a déblayé la plus grande pari4e ne laissant que des 
témoins dans les fissures mielux protégbes. I:I est donc im,portant d'éta,blir 
ia parenté entre Ia u Terra Rossa )) e t  le résidu non  calcaire de la roche 

2) Les grBs peu calcaires s'alitèrent e t  donnent naissance à un li,mon 
rouge. D,ans le Cap-Bon, ces grès sont des arkoses dont les teneurs en f,elds- 
paths varie,nt de 30 à 50 %. En darhes minces cm olbserve l a  présence 
d'un liseré ,argileux brun'qui dentellle les fe,ldspa.ths ( 1 ) .  Des accumula.tions 
caIca!ires existent soit dans ,les fissures sous formle de potine, soit dans 
les poches SCEUS forme de taches e t  d'amas. Ce phbnombne d'accumulation 
sembl,e cependant d is t inct  de la rubéfa8ctiaNn comme on a pu le voJr dans 
le profil decr i t  par P. DdMANCHE. . 

En fuit les dépôts de I'olligocbne nle sont pas tous. dépourvus de cal- 
coire. Dans certbi,ns ca's ils sont eux-lhêmles suirmonNt& pcbr. des grès e t  

' 3rgi!l.ks Calcaires du Miocène. Le calcaire a donc pu être déposé par  le^ 
eaux tarbonotées circulhnt dalns les fissures du g r k  , '  

, 

 qui l'englobe. 

. 

3) b'alutres roches présentent également d'es possibiilités de mbéfac- 
t ion : 

- les schist& gréseux CEIJ Djebel1 Hairech (Trias) p r h n t e n t  une al- 
tération des Bléments ferroimagnésiens. 

- les ,a.rgile$ e t  quartzites du Néoromien e t  Barrbmieh conse,rvent des 
traces de rulbéfaction. On peut trouver associ& à le'ur a,ffleuremevlt des 
sals rouges steppisés ou de? sals châtains' rouges (Cheylus, Djebel Chirich 
près de Pont  du Fa8hs, B i r  Halbmla près de Zaghouan). Ces solls!csontl sauvent 
très dég rad&. 

Toutes ces roches ont efn comm,un d.'être peu cailcaiires. La rubbfac- 
t,ion se produit apirès éliminaltion partielde ou rotale du calcaire., LorsqGe 
la  roche originelle est ellle-même peu cadcaire, la rvbéfact ion est ,fac,ilitée. 

4) L'altération des roches s'accomipagne d'une évolutiain des minb- 
roux a,rgiIeux. L'argille qui prend naiíssajnce est 'le plus généralement une 
il l i te. 

A. MONACO a analysé trois échantilll0ns;de (( Terra Rossa )) deux 
sur cdca i re  burdigailien, le dernier sur callca.ire reci fu l  de I'Aptieh. Les 

' minéraux argi4eux : kaolinite, i l l i b ,  ,montmorid;lonite, y sont présents. 
Les deux premiers sont nettement dorrui~riants surtout la kadin i te .  

(1) Communication de J.P. PARROT, laboratoire de min6ralogie dct 
1'ORSTOM à Bondy. 
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Le petit nombre d'ana:lyses dont nous disposons indique Ia présence' 
fr6quente mais pas gén6de d'e petites qualn#it& de kaolinite. I I  est 
impossible actuellement d,e dlire s'il s'agit &une argi.le de néoformation 
ou d'un héritage de l'a roche originelle. . 

. Les roches du Trias ont un comportement PIJ peu palrticullier. G. MIL- 
LOT jlQ64) si.gna,le I Q  d,Bcouywrte réceinte .dans le  Trias d'Eurqiey d'un 
minécal la cprrety.ite, interstra4ifié chlor i te-m~~~mc~i l loni te.  Dqms I ?  Trip 
.du hllarog, J .  LUCG (1)  (1962) distingue deu% rqnes de s+&nenrGtipn, 

, t4une' $épiolite e t  atWwlgite accgmpqgnée de  chlorite e t  mgntrpOiiI,jpnite, 
l'outre à illite e t  chlorite dominante. 

Si J'e Triw de Tunisie presente la m&me compos.ition min6ralogique. 
i l l  constitue donc une source de minBrqux ferromagnésiens qui seraient 
b l'origine de ia rubéfaction part[culikrement inveme qu'Qn obsgrve sur 
les mbtériaux tTriasiques. Ca seulle ano.1ys.e dont neus disposiqns pour ce 
type de roche indi,que en effet la présence d'ilditp e t  d'vn peu ,de chlqrite 
La qature des mlin6ramux argileux expliqueralit en outre que ia plupart 
des sojls issus du Trias prekentent des caractères vertiques assez déve- 

, 5) Lg p&dqgenèse de? soils rouges des gra,nds glads quatqrnalres pose, 
'nous I'aycvs d6jà vu, un problirne ardu!, 

A. RUELLAM, 6tud'ia.nt les sals de 40 vallée de le Moulouya au Mo- 
roc cansidère que les 'yeritables s& rouges n'existent qu'en montagne 
au contact des af5leurements gécrlogiques de roçhes. Ce,s SPIS, &-od& ou 
cours des p6riodes qu$Qt.ernai-res, ont éth &ailés sur les pieclmonts ofi ils 
ont évolgé eri sols isohumiques du type des sg!s ch6tu.ins. 

Nous avons &jà WuLigné que. l'observation mqrphotogique n'est pas 
toujours suffisaInte pour clisainquer u.n spl rouge d'un Soli chataiin. Bien 
que nos, rbsulltats a8nalytiqves soient ençore peu norrhreux, i l  no,us semble 
dangeraux de rimier 14ex.istence d'une rwb$factian sur les sols die glwis. Lo 
présence de concrétions ferrugit~~ses b la b w  dees profh be WIS rouges 
sont la preuve d't" pédogenèse (ßUb6fscnisn QU hydromgrphis oy les 
deux b la f&) plus active que la seule steppisation. 

Par contre, les sola rouges dles gilacis présentent 21 leur base une puis- 
sante accuNmulation. calleaire : oroût?, encrohment, nokiules e t  amas. 
Cette accumuiation, \comme:le. notei A. RUELLAN, est sains rapport avec la 
faiible 4pa.isseur du soil qui l i  surmonte. l3le ne $.exprlique donc pas seu- 
lement parr: u,n lessivage verticail. Par ailleurs, les accumdaltions calkaires 
ne sont pvls propres alux sols rougs. Sur les glllalcis on trouve également 
des sa;lst isohutmiques bruns. Avec A. RUELLAN nws pensqns que I'accu- 
mulation calca:ire est diule non seulement au lessivage vertical mais SUIT- 

wut des apporrts- tl&&raux par &s eQux phréaviques qui circulaient dans 
je glac,is alprès s'&Fe chlargees en CQ3Ca dans ,les m a ~ i ~ ~ ~ . e ~ v i r o n n a n ~ ~ .  

lOPP8S: 

(1) Cltb par c). MIUOT : gbologie des argiles p. 256. 
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- 
Il nous ppraî t  donc vraisemblable de dissocier le phénomène d'alccu- 

muilation calcaira, phénomène .proprement ste,ppique, de la rubéfaction 
qui, elle, s'est dérou~lée sur un matbriau privilégié .(Nous pourrions presque 
écrire prédestiné) a.u point  de vue llithologique, peut être lui-même déjò 
partiel,lementj rubéfié en montagne au cours dl'une période antérjeure. Les 
deux pédog en èses so'n t ce rij'aii ne me.n t con t emlpoimi nes cair eild es exigent 
toutes deux un c l ima t  humiide (Pluvial), le dessèchement climatique sui- 
vant ( f i n  de Pluvial) ayant eu pour ef fe t  le remaniement e t  le du'rcisse- 
ment  de l'accumulation calcaire qui s'est ainsi transformée en une croûte. 

6) Les sols rouges paraissent anciens. Les prospections au 1/50.0GO5 
poursuivies ces dernières, a,nnées, nous ont permis de les localliser sur les 
ghc is  du quaternaire anciesn. Nous avons pu trouver des coulpes nptu- 
relles profondles (vallées d'OBued) où Ifon peu t  vair plulsieurs sols rouges 
superposés. 1.1 s'agissalit de glacis .polygén.iques bordalnt des zones de su,5- 
sidence. (Oued El-Ouahar, près de Sidi S m d  - carte b e  Souk EI-Khém,is, 
Oued Lorbeus près du vil,lage des Sali8nes). LQ coulpe l'a p lus  intéressante 
est cëlle IC& d'Oued El-iOu8ha.r.h Souk Ell-Khémis. O n  peu t  y observer 4 ou 5, 
sols rouges superposés, le plus ancien s'alppuyant sur un conglomérat gros- 
sier assez cara.ctéristrique de la fin .du villlafranchien. 

Chlaque sol1 rouge est associé 6 un l imon à nodules ou & un encrofite- 
ment  à l'exception ,d'u plus récent qui su,rmonte une croûte. 1.1 est lui- 
même recouvert par  un so11 de couleuir bruln rouge & accu8muilation cailcaire 
nodulaire (sol isohumique) qu'on attr ibue gén6rdement  au quaternaire 
&cent. Fa i t  intéressant : chaque so11 muge est peu calcaire b ien qu'ayant 
été recouvert ensuite par un .limon encroûté. La recdca8r i f ica~t ion a donc 
peu touche le sal enterré. Par .con.fret les teneurs en matières organiqLes 
de ces sols fossiles son,t très faibles malgré u,n Iéger noircissem.ent de l'an- 
cien hor izon superficiel. A côté de Zaghouan, A. FOURNET a retrouvé 
des so,is rouges ,sous l a  grosse croûte feuiHetée gCn8ralement datée de villa- 
franchlen 

Les sols rouges des glacis sant donc des pailéosols dont .la pédogenhse 
va du Vi l lafranchien (éventueldelment du Pliocène) jusqu'à I 'hmirien en 
utillisant la terminalogie marocaine classique. 

Au début du quaternaire récen,t (Tensift ien) les sols rouges sont 
plus rares e t  seralisnt p lu tôt  des sals isohumiques chata in  e t  chata.in- 
rouae Khevlus) .  PI.us récemment (Soltalnien, Rh,arbie,n) le c l imat  n'est 
.plus assez act,if polur former des sols rouges. La végétai7ion est .clalirsemée 
(maquis à al'ivier, curoubier e t  plus souve'nt encore à Iéntisque). En beau- 
coup d'endroits la mise en culture très ancienne a fait  disparaître la vb- 
gré.tation 'buissonnante, lai remplapnt par un.e végétation an8nueljle à faible 
apport ,de mat ière organique e t  qui prot2ge mal l e  sol contre les ef fets du 
d i m a t .  Les horizons superficisls du sol rouge évaluent d o r s  dans l e  sens 
de la steppisat2on. 

Sur les Djebels en altitude, le climat plus huirmid,e e t  plus froid, une 
vég8tation forestière piluis ou mai'ns bien consetvke (Thuya de Berbérie, 
Pin d'Ale8D) ont fait réévoluer les sols vers des sdls bruns tempérks {Djebei 
Zaghouan,' Djebel Serdj). 



2. - SOLS FEWRALLITIQUES 

Les sols ferrallitiques de Tunilsie constituent une curlosité scientif ique 
plutôt qu'une entité cartographique. Erodés, remaniés par une évo'lution 
pédologique rken te ,  ils ont C.té remis 6 jour par  l'exploitation d'une mine 
près de Tamera. 

21. - Calractères morpholegiiques 
La coulpe suivante a été observée sur un front de tail.le. 

O c m  - Brun rouge foncé, palyédrique 6 grumeleiux, poreux, bourré 
de racines. 

30 c m  - Brun rauge, polyédrique fimn à moye,n, te'ndance prismati- 
que, faces I.issées, peu  poreux, talche,s ,noirâtres. 

100 cm - Brun rouge plus clair, mêlme structure, très nombreuses ta- 
ches e t  concr6tions de fe r  moyennes, mesurant jusqu'à 2-3 
cm et  donnant une apparence bariol6e, pseudogley rad'icu- 
laire actuel. 

400 sm - ,Brun rouge c la i r  à toches jounes. 

500 c m  - Argiles priaboniennes. 

. .  La succession e t  Ia profondeur des horizons varien,t d'un point à un 
autre de la c'arrière. A not.er les nomlbreuses taches et  concrétkms qui im- 
prègnent ,le sol e t  luli donnent un aspect bariolé. Ces taches sont,assez 
diff ici les à separer de la matr ice rouge, 

L e  sal repose s u r  un affil.e.urement d.'argi'le e t  de grès de coufleur ja.u-, 
ne (Priabonien) dans 'le,squelCs o n  exploite le minerai  de fe r  sous forme 
de nbyaux très dulrs de cou1leu.r noire à cassure brilllant,e (goethite e t  sti l- 
pnosidérite) constitualnt des *fi.lons dlains la roche. On note également la 
présence de gros aimas blancs, farineux, proba'bllemeht de la kaolinite. 

' ' I I  s'agit d'un gisement hydlrothermail de subsritution lié à des épan- 
chetments volcaniques proches (Dacites e t  DacitaÏdes du Ragoubet Es. 
SeÏd) . 

, 

. 

22. - Ca'rectères physko-chhi'ques 
Une atmlyse effectuée pa,r P.. ROEDERER sur un profiil voisin permet-  

tai t  de dégager les caractères sulivants : 
, - b..Ilexture du sal est sab!Q-¡,¡morEusf: 6 équilitsr6e en s u r f a e  poLlr 

deveniir argilo-dimoneuse en profondeur. 
-.*Le 1pH voisin de IQ nsutlrallité sur les 30 pre8mi.er,s centimètres de- 

v ient  acide et tombe à 5,7 dans da zone rubé+i&e pour remonter à 6,2 dans 
la zone d'a!ltérqtion. 

. 
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La saturation en base, assez élevée en su.rfalce (83 v o )  à cause de lu 

- L,a ca,paNciré d'é'change est faib,le (20 me % d'argille) e t  laisse pré- 

- La teneur en matière orgalnique oscible allatour de 4 % en surface 

- La teneur en feir total est élevée : 22 à 15 %. 
Le dosage du fier l ibre effectué par  l a  méthode 

mat ière organique, tomibe à. 75 % dains 1e.s horizons profonds. 

sager l a  pr6sence d'une argile d'e type kaolinite. 

e t  'dimin'ue très vite en profondeur. 

DEMOLON (extralction . 

à l'acide oxallique à 2 %) ne rend pas b'ien compte de la rubéfaction. 

23. - OJossification 
Ce sol es t  un sol brun à'Muli1 formé sur un palléosoil qu'on peu t  ranger 

dans la sous-classe des SOIS f.errallitiques, groupe faiblement ferrail,l.itique, 
modal (G. AUBERT e t  J .  PIAS, Communiccition verbqle). 

24. - Condli.tion de formahion - RQpariChn géogrophlique. 

Ces sols brans- héritiers de sols ferraiIlitiques se limitent à $e tr& 
petites surfaces sur les djeibels entourant ,le. lpetit vi,l-lage minier de Tamero 
d m s  les Nefzas et  l e  viUage de Sedienalne. Leur situation géographique 
est assez f loue.~I~ ls  co;uronnent,( les hauteurs o u  les filants de ces monta- 
gnes qui sont peut-être les cestes d'une ancien,ne surface. Cette surfalce 
est diff ici, le à recolnstituer. 

A. JAUZEIN situe la, période de formation de ces soils au Pliocène. 
Actue,lIeme,nt les caractères mo;rphologiq,ues, le pH indiquent une évolution , . 
du type sol brun forest.ier à MUM. 

25. - Utilisaiio~n 
Ces satis sont actuellNeme.nt couverts de ,belIles forêts ¿e chêne-liège. 

Etrant donné leur situation topogra.phique aucune m i t re  uttlisotion n e  peu t  
être envisagée pour l'instant. 

' 
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C H A P I T R E  V l l l  

,LES SOLS HALOMORPHES * 

1. - LES SOLS TRES SALES A BNCROUTEMENT SALIN SUPERFICIEL 

Cette unité de sols a été  observée dans la basse vahlée de la Medjer- 
dah (MORI, 1963); el4e est prémnte dans la zone centrale de la Sebkha 
Sedjou'mi (FOURNET, 1958 e t  GUYOT, 1966); elle est fréque'nte dans les 
dépressions fermées e t  fortement sailées (Chotts, Sebkhas) des régions 
arides de la Tunisie (NOVIKOFF, 1961, SABATHE, 1963). 

1 1. - Caractères morphdlo$ques et physilco-chiimiques 
(Zette unité est classée p a r  G. NOVIKOFF dans les soils fortement 

solés ou sols de Sebkhas qui se caractbrisent par : 
- (( une certaine amplitude de variation de Ia teneur en sels solubles, 

conductivité variant de 150 à 50 mmhoslcm D, 

- 1.a migration des, sells les plus solubles vers la surface du sol ; ceci 
crée soit une pellicu~le croûtoïde, sait une croûte saltbe, comipacte (Salt- 
pan chez les Anglo-saxons) où se distinguent. les trém:ies de chllorure de 
sodium. 

Parfois, ces sals passent à d;es sols très salés b a;lcalri à horizon super- 
ficiel poudreux. 

Si le ml est formé sur matériau sableux, on ne peut obse,rver aucune 
structure nette. Sur. matériau a:rgifeux, les phénomdnes d'hydromorphie 
be gley se développent, souvent accompagnés d'accumullation de gypse 
(A. FOURNET e t  L. GUYOT). 

It. - FormaBion 
Une nmalppe d'eau très sa,ke stagne d4s 30 ou 40 cm de profondeur, 

elmle a,ff;leure lors de la saison h#ive,male, sa sdure  driminue par apports 
d'eau douce dûs a u  ruisseillemlent; e'n été, l'influence de I'éva,poration UC- 
croît la salure e t  provoque une rprécilpitation des sols sous forme d'une 
croûte sa,line. La forte salure qui existe en surface empêche le développe- 
ment de toute végéjtation. 

Les obse,rvations d'A. FOURNET (1961) dans la Sebkha Sedjoumi 
montrent la présence, en hiver, de deux nappes phréatiques : l'une pro- 
fonde très sailée ( 1  64-233 gLI de résidu sec),l'autre superficielle, peu 
sallée en hiver (5 à 6 g/l e t  très salée en é,té (103-289 g/l de résidu sec). 

1 3. - Cllossif.iclaiPion 
Dans le cadre de la classification pklologique (G. AUBERT, 1965), 

cette unité de sols appairtient : au sous-groupe d,es sals sa'lins à encroû'tr- 
tement saIlin superficiel dans le groupe des sols salins appartenant ò Ia 
sous-classe destsols halomorphes i structure non dégradée- 

(*) RCdaction A. MORI (1966). 
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2. - UES SOLS TRES.SALES A ALCALIS A HORIZON 
SUPERPlClBL POUDREUX 

Cette_uni té  a été dbservée ,et déorite dans lo p k i n e  de M a t e u r  e t  
$uns la basse vablée de la Medjerdah; eille existe 21 la p0riphérie de nam- 
breuses dépressions sailées ou de Sebkhas aussi' b i e n  zou Nord d'e da Dorsale 
tunisienne qu'au Su¿ (Sebkha Sedjoumi, pllaine d'E4 Alem - Kairouan 
etc...). 

21. - Caractères morphdogliques 
P h i n e  de Cheggaga (Mateur)  - profil 277 (MORI 1962). 

Dsscrip;Pion die profiil 

0 'O om - Plaquettes argileuses avec effeirvescences salines 

3. c"-t - Brün dive aIaW,1 a'rglkm, hiim~i@b' ~ ? r ~ c W i i ~  f$ 014- 
ments cubiques de 4 à 5 c m  à sous-structu,re l i tée pré- 

sence de cristalux de sels - C03Ca totail : 24,8 % 
conductivité (ES) : 70 m.mhos/cm. 

7 c m  - Bruln o h e  c,I.air, argilelux, humide, structure à élé- 
ments continus, plastiques, CO3 Ca!  total i 23,2 % - 
conductivité (ES) : 70 mmhos/cm. , 

Bnun olive dair, a.rgi,l,eux, humide, I structure à, élé- 
ments, continus, ' plastiques Nombreux ama,s sal ins. 
co3 Cd . total  : 22,O % - candlu8ctívité (ES) : 60 

55 c m  - Bru,n ol.ive clair, argile'ux, très humide, structure à él& 
ments continus e t  plastiques. Taches d'hydcromorphie 

89 .. . jaune rouge e t  gr is bleuâtre. CO3 Ca totail : 22,4'% 
. . - cond'uctivité (ES) : 60 .mmhos/cm. 
89 c m  - A r g i h x  - très hlumide - structure à élémlents con- 

tinlus 'pil asti ques. 
. La cou,leur générale de I'horizon- est gris ,bleuté avec 

taches ocres. C03,Ca total : 24,O .% - cond'uctivité 

115 CITI - Gris Crès foncé, argileux, , strucbure b éIé,mlents 
contilnus e t  plastiques. CO3Ca total : 24,4 70 - con- 
diujctivi%é (ES) : 40,5 mm,hos/,cm. ' 

bbriches, prelcouwrtes d'unse poudre a rg ill euse. 

. 

_ -  (ES) : 50 mimhos/cm. 

- -  

2iil.  - HoEizon profond 

Les horizons profonds die ce sol qui s'est forrnE sur une alluvion 
flu,viatiile a'rgfleuse' sont caractérisés par .une structure à déments com- 
pacts e t  la présence d ' m e  hydromorphie à gley de forte inte'nsité qui 
vo croissant avec la profondeur. _ _  
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BOULAINE ' ( 1  957) signale, pour des sols appartenant à 'la même 
un i té  de sols (désignée pa r  cet auteur : So l~n tchaks  vifs). que .a les hori- 
zoris profonds à par t i r  de 15 crn, sbnt formés d'une argi le gris-bleuâtre 
baurréd de ,pseudomvc81:iiulm gy.pso-sal i,n' formé de f ins cr,istaux d e  sulfates 
e t  de chlonures occupant les fentes ou :les pores du soil. Des trac.es ,noires 
accompagnent ces inclusions blanches e t  se diévelop'pent autour des ma- 
tières organiques. Plus bas, le sol1 'devient gleyeux e t  la ,na,ppe phréati- 
q u e  y entretient tououL-s une humidité ímlporta.nte 

21.2 - Horizon superfkiel 

Ce sont les caractères pat-ticuil.iers de l'horizon superficiel qui ,per-, 
me t ten t  I'ident.iFicatiotn de cette unit6 de sols. Cet horizon eet en e f f e t  
marqué pair la présence d'une poudre de grains argiileux e t  salés;o,ppa- 
raissant en début delsaison sèche. 

La part icular i të de l'horizon superficiel1 des soils de cet te  unité n'a 
pas Bchoppé à I'o.bservation i des premiers pédblogues travailllant 'en TU- 
nrsie. 

BOURALY (1 956)-  note la présence dans l a  plaine .de Ka!i,rouan de 
(( sols salins à allcallis, fortemsent sa,lés, caracténisés par une s.*ructu,re. squa- 
meuse emn surface : ces squa!m,es resouvre,nt de pet i ts agr6gats D: 

De même SABATHE (1963) observe que la par t ie  centraile de lo Seb-x 
k%o Kelbia est occupée pa,r des soils 6. texture fine, a'rgileux e t  argilG-li-. 
mbneux, beige jauoâtrd, 8 stru'cture de surface battaSnte e t  glac&,e en hi'- 
ver, squameuse e t  craquelé@ en Bté, su.r.montant une couche , poudreuse de, 
pet i ts  agrégats qui dépose sur #des aruiles jmaun8tres à structiure d'iffuse >>. 

Pour BOULAINE (1957) N l e  sol est recouvert en surface d'un mas- 
que'argilleux ; sous ce masque QU en surface lorsqu'il a disparu, le sol, mê,me 
t r i s  a rg'i I e ux, 'pFend mu ne structulre mi c ro-ipd yédviqu e sur que Iqu es .I cen ti"è- 
tres d'épaisseur. Les grains: sont détachés les uns des 'autres : ils ont .Ia- strut- 
ture d'un sable D.' I 

22. - Cawctéris#iqu,es physko-chimiques 
- Le -profil de réfbrelnce révv8le la présence d'une forte'qluantit6,de sels 

solubles avec un gradient dirigé vers la! surface du sal où la, conductivité , 

de J'extralit saturé a t te in t '  70 rrlmhodc,m. I I  semble que ce soit une ca- 
ractbristique commu.ne des sols de cette unité. NOVIKOFF (1961) signale, 
pour des sols analogues , une  conductivité de l'extrait. saturt5 de 76 Ci 83 
m m h o d c m  avec gradient dirigé vers la surface dlu soll. 

De mame BOULAINE (1957) obsecwe pour la mbme unit& de sols 
(Solonfchoks vifs) un gradient de selsi solubles dirigé vers da surface (accu- 
mulation m a x i ' m u d  entre 0-2 ,cm eit 2-10 cm) avecdune teneur en CI % 
de 30 6 70. 

- Pour Ia plulpalrt des prof i ls  observés des sols de cet te  unit&, le 
chlorure ,de sodtiuql.est l e  5e.I le plus abndaln,t ; lees sudfatees sont, contrair+ 
m e n t  aux bicarbonates, en assez forte quantitd 
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Dans le Centre e t  le Sud tunisien, le gypse est présent en forte quan- 
tité. Des accumulations de gypse sous forme d'encroûtements de nappe 
sont signalées dans les horizons profonds. 

- L'accumullation des sels solubles entraîne, de fagon constante, une 
accumulation de sodlium sur 1.e comiplexe absorbant qui est, en regle 
générale, saturé. 

23. - Conditions de forma+ion 

23.1 - Ma,tériau origiirierl 
Pour le profil de réfhrence comime pour dies autaes profi ls observés de 

la mème unité, le, Im.a.t6ria.u originel' est constitué par \u,ne alluvion f luviqt i le.  
La nature asgilleuse du matkriau origi,nel est un caractère constant d'es 

sols de cette un i té ;  la8 prt5senc.e d'arg:ide senqble en ef fe t  ind iqxnsable z;b 
I'in'dividua1,isation d'un ho?izon à (( pseudo-sable D. 

Sur materiau sableux ou salblo-limoneux, i l  semble que ce soi t  plut& 
un horizon su'perficiel (( frialble )) et,non (( poudreux )) qui prenne nc.issan,ce.. 
l'I me semble pas aivoir'/été observé dafns les sols s a k  dlu Nord de la Dorsale. 

. 

23.2. - Cllimat 

Les sols salés à horizon superficiel ,poudreux ont été observés aussi 
, bien dans .le Nord dlu pays (Pluvbmktr ie  annuelle d,e 500 tr 600 mm, étoges 

bioc4liimatiiques m:éditerran&eins subhulmlidie e t  semi-aride) que d m s  le Cen- 
: t re  e t  le Sud oÙ la pluviométrie est i n f6 r i ewe  à 300 mim ou 200 mlm (&tages 

biocllmatiques. semi-mide etar ide).  . 

23,3. - Site 
Les sols salés à horizon supefiiciell friable se trouvent de m a n i i r e  

quasi-constante associés aux solls SaGs ' à en.croÛtement salin superficiel ; 
dans certaihes zones les deux uni tés d e  sols sont très étrai tement mêlQs 
mais i l l  est évident que l'une ou I'aut're d.es d:eux un(it6s p e u t  imanquer : c'est 
arinsi que la d6pression salée slit'ut5e autour du Lac lchkeuil ne comporte 
qule des sols b horizon su1perficie:l poudreux, alors que ,les sols sales 6 en- 
.croûte,ment salin superfici'e;l dbo'm;in,ent dans la Sebkha Sedijourni. 

Lorsque les deux unités se t rouvent associ6es, ,les sols 21 encroíitement 
salin superficilel sont local.isés &ins #la par t ie  centrale des Sebkhas pendant  
que .les sols sal& à horizon su.perficie8 f r iable se s i tuent h la périphérie de 
Ia ff6pression oa ils se disposent suivant une auréole, souvent marquée par 
I'app.arition de Ia prelmière baind'e d e  végg6tation hailophile' : Salkorne, Ar- 
throcnemuim, Halocnemum. 

La préstence d'un pian d!eau sailé paraî t  constituer un facteur fonda- 
mental  d'ans la formation des sols de cette unité. Ce plan dfeau p e u t  Qtre 
très proche Be Ia surfa:ce ou mê,me à ,la surface du sol' lors de la saison 
hivemale ; en revanche .lors de 'la saison, estivaile, i l  se situe b des profon- 
deurs très variables d,apvis 1 m jusqu'à 2 m appmima1tive;mlent. 
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La submersion est toujours présente, de plus o u ~ m ~ i n s  longue durée, 
en hiver, c'est une submersion'd'eau presque douce qui se produit ;.elle cesse 
dès de début ide la samison sèche. La s u d u r e  e t  lai Concentration des sels y 
sont insuffisantes 'pour I'a8ppari*ion d'un encroûtement sa l  in superf icie,l. 

I I  semble que ce soit l a  vitesse de var i~ot ion de .l 'humidité en d65ct 
d e  saison sèche qui détermine une sursalure importante ou non e t  partqnt 
détermine la formotion soit d,'une croûte salline soit d'un (( pseudosable B. 

La Garaet lchkeul est un exemple de variation rapidel d'humidité 
(cessat4on brusque de la submersion due à lla .topogFalphie e t  à un écoule- 
m e n t  assuré vers un lac et  vers la mer) e t  de formotion exclusive de .  
(( pseudo-sable )) alors' que dans lal Sebkha Sedjoumî, l'auréole à pseudo- 

, .  sable )) est extrbmement réduite. Dans cette diernière, la topographie ext.r& 
mement  pl'a4e entrabne une var iat ion très lente ett très progressive de I'hu- 
mid<ité, .la subm'ersion dure longterpps en début de saison sèche, ce qui per- 
m e t  une sussalura e t  la formation d'une croûte saline .wr une très grande 
surface (GUYOT, comm. verbale). 

24. - Pwoeessus de fsrmoidcn 

24.1 - Origine de ilta aallurre 

La genèse des sols de cette un i té  e t  l'ensemble des propriétés morpho- 
logiques e t  physico-chbmiques qui en découle,nt sont marqués par une dy- 
namique des sels solulbles qui est en étroi te relat ion avec les variations du 
plan d'eau e t  de la submersion. 

La localisation de5 sols for tement s a k  à hor izon superficiel poudreux, 
associés aux sols très salés à encroûtement salin superficiel, &ns les sec- 
teurs les plus salés des d'&pressions hculomorphes, qui se trouvent être des 
ç y t e u r s  où 1.e niveau de la na,ppe phr6atiqule d'eau sallée est relative- 
w e n t  proche d e  ,la surface p e n d m t  'une part ie de I'ann6e tendrai t  à mon- 
t rer  que l'origine de la sa4ur-e de ces sals est ,Yurtout liée à la presence 

. I I  n'en reste pas w i n s  vrdi, comme l,e signale BOULAINE (1957) e t  
GAUCHER (1947) pour les sols d'Ormie, que les aliluvions sont &jà sou- 
ven t  salées lors de leur ckpôt. 

. .  

. d'une nappe phrbatique d',eau chargée en sals solubles. 

24.2. - Dynamique des sdlis, sdl'ubles 
Il est généralement observé, dans les prof i ls  de sols de cette unit&, 

eb le profil d.e réfkrence en est utñ exe,mple, unte accu lm la t i on  d e  &els solu- 
bles dans les horizons superficiels. I I  y ct décroisa8nce de 110 salure depuis 
l'horizon de surface j,usqu'aulx horizons profonds gorgés par l'eau de la 
nappe phréqtique (C'est un caractère conlmun dux sals. d e  cet te  unit6 
e t  aux sols salés à enc.roûtement saliin su8perficiel.). 

une forte évaporation s'exerça'nt , su'r une nappe phréatique d'eo,u sal6e e t  
sur su frange copill.aire, proches d e  la surface 

La concentration des sels à la surface est  vrakemblablement due 
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BOU'LAINE (1957) distingue des sols salés oÙ lles mouvements impor-. 
. t ank  dte sels sont dûs d une neppe phréatiq,ue ((. qui entretient I'évapo,ra- 
tian )) (Solontchaks vif$ e t  dds sols salés où les mouvements des sels sont 
riidiuits porce qu'ils sont desséchés dès le $ébut.de l'étg e t  les sels sont 

' bl0oué.c ù I'intérieuir du sol, p r e q u e  toujours très argileux )) (Solontchaks 
inprte.zl. 

Les Sdontchaks vi fs correspondsnt, &après les descrlptrions de prof i ls  ' 
qui en sont données palr l 'auteur aux sals à horizon superficiel poudreux. 

Gefte interprétat ion 'postule, pour BOULAINE, (( une rdgra t ion  pa- 
r d f & l e  de I'eou e t .&  sells qu'elle cont ient  )). 

Les obsmetvations effectuées sur dies prof i ls de sols salés à horizon su- 
perfici,ql encroûté révèlent une humid i té  des horizons su'bsuperficiells, qui 
persiste durant  Ia, bison chaude ; die plus si l'on campare les profonde'urs 
¿es na>ppes p h r b t i q u e s  ent.re sols très sailés 21 horizon superficiel poudreux 
e t  sols salés à aiIcalis, on remarqule de facon g6néraile qu.e les oscil lations 
¿e 10 n o m e  ,Dhrbatique se s i tuent  toutours b une p.roifondeur moindre dans 
lec sok très sa.lés .à horizon su:perficiel poudreux. 

, 

74.3. - Fonna@ion d,u << pseudo-sable )) ou de l'horizon supe&&! 

Le terme de (( pseudo-sa$le. )) est  parfois ut i l isé pour ffésigner I'hori- 
zon surper~ic.ie'¡!,poludvauX ; 'en ,effet, le tamisage à sec ,montre que les 616- 

fments consti tut i fs ont les dilmensions bun sable grcisuiter. NOVIKOFF (1 961 !,i 
. .  !note que 87 21 88 % dei él6ments son,t ¿'une tailile cow-rise entre' 100 et ;  
I 1 .O00 X ; BOULAINE (1957) sign& que la major i té  des é l h e n t s  pr8- y 

' TRICART (cité pqr NOVIKOFF, 1961) pense que l'origine de ,  ce'! '1 

poudireux 

I 

i ' \  

> '  ' 

", ' 

. .  'sente une ta i l le  de 2 Ò 0,5 m'm'. 

<( pseludo-sable )) pouIrrait être recHercMe dafns la eristalflisation de+ sels, 
le& Ztii3tdux g r ~ ~ i ~ a ~ r ~ r o v ~ ~ e r o f e ' n t  ?i Q'int6rieur de la vase qul se dessèchg 

BOULAINE (1957), en revalnch.e, attr ibue, à l'action cohiointe de lo 
f toculat ion de l'argile p a r  'les sals e t  à l a  cristaildisation d u n e  porfie 'de 
ces sels lai formation dei l a  ~~rus.t~lre'm'iclro-pdlyébriquiB. 

S'il y a cristalilisation,, c'est une microcristcrl1lisation qui a: lieu dans 
I'6orizon superficie:l, $la m i r r o c r i s W l l i s ~ ~ i o n :  ayant! lieu . duns l'horizon 'sub- 
superficiel où les gros cristaux solrit signales (NOVIKOFFi BOULAINE).  ' 

. lin véritable labourage B. 

1 

25.. - Ckssificatrioir 

- En Tunisie, I.es pé&lctgu~es ont #aibord cartographié ,les sols halo- 
morphes en ut i l isant .la' Glassification f r a n p i s e  d'e G. AUB,ERT qui a été  

.rkcemim.ent modifiée (1962) en ce qui concerne 'Les sals a e  
C'est ainsi que BOURALY (1 956) ofassalit les sols i3e l'unit4 considér3ë 

. &Ins les (( sols sa,li,ns à alca,lis ' for tement  s a k  1). 

De même, NOVIKOFF qui ut'iI.isait ,la classifica+ion de G. AUBERT 

classe,. 

classait cette un i té  Bans les sols 8. alcal is fortement 'SCI~ES. 
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Dans la classification actuelle-tù -t&-cIässe des sols halomorphes a Bat4 
remaniée, B'unité étudiée est à indu re  dans I& s ~ u s - g r ~ u p g  des  SO^ sal& 
Q elcdis ir horizon superPicieIl poudlreux, :appartenant. a u  groulpe des sols 
salés ir alrcolis non Pesuivés dans la sous-classe des SPIS sai& ir st~uctu  
dégMd1ée. 

La nouveMe terminologie met  l'accent pour la déf in i t ion du sous-groupe 
sur la pr6sence d'un horizon superficiel particulier. II semble que l'e&- 
tence de cet horizon soit à rattacher à la présence d'une assez forte salure 
e t  peut-être à une certaine d'ynalmlique des sels solubles e t  de l'eau. 

3. - LES SOLS SAlLES A A'LCALIS 

Le profi l  no 253 duns la basse vdlée de la Medjerdch (carte dk 
]'Ariana) e t  ,le no 38's i tué darns la !plaine de' Mateur  nous serviront 'à i l lus- 

, trer cette unité de sols qui a B$é &galement cartographiée' dans cles plaii,nes 
.de Mate.u,r, die Roh,ia, etc ... Au Sud d,e lal D o r d e  tunisienne, cet te  unité est 
,visilble dans lo plalin,e de Kai.r&an, e t  probablerruelnt à lal périphérie des 
'Sebkhas Chérit0 e t  Sidi El Hani. 

. 

31. - Camstères moFphd~ogiques 

. 

bescr ip t ion diu p ro f i l  : 
31.1 - ProCal mo 253 dle !a carte deVAriana (MORI, 1944) 

O c m  : Pllaqulettes argileuses en surface. 
O c m  Très calcaire. Argilo-limoneux, faiblement humi- ' 

de, structure cubique à eus-st ructure l i tée - Pseu- 
dogley r d i c u h i r e ,  nombreuses ralcines. Conducti- 
v i té  : 18;s mmhos/cm - NdT : 22 - SAR : 17. 

8 c m  : Olive. Très calcaire. hrg:ilo-Limoneux, t.rès faible-. 
mient huimide, structure u éIémenmts columnairesi de 
5 cm, comlpocts ;, très nombreuses- racines.' Con-\ 
duct iv i té  : 21,5 mi"hos/cm Na/T': 27 -,SAR : 20 

20 c p  : ¿llive,+f&%~ dblc~re, .Argi l tux,  très t r "s  f iblement !.u> 
IlQuef et compacts, raci,nes rares. U '  on uctivités 3 3 
rv'mhoscm SAR 21, , 

41) c m  : Ja:une .olive. Très, calcaire. Argilo-tiinoneux, hu- 
mide, structuire à Bléments continu?, pjastiques e t  
coherents; m.adgré l'humidi-té, il est possible d e  ,: 
noter uine tendance à <la structure prismatique avec 
pllaqulettes. Très nombreux gmas sa'lisns blancs, pré- 
sence d',une hydromrph ie  6 taches d'iffuses. .Con- 
d u c W t 6  : 53 mmhoslcm - SAR : 38. 

80 cm : Sab,lo-alrg,ileux, gorgo d'eau - présence dfune hy- 
' , dmmrph, ie  net te  sous forme d e  nombreuses taches 

rougeâtres et grisâtres. G n d u c t i v i t 6  60 m,mhot;b' 
cm - SAR : 10. . 

. .  ... 
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3~1.2 - Deseriptiioddu profill In" 38 delh plaine de Moteur (MORI, 1963). 

'O .cm : Olive. Argileux. humide-plastique-calcaire. Conduc- 
. . , t iv i té  ES : 29 mmhos/cm - Cl '% : 9/67. 
5 c m  : Olive pâle. a rg i l eux  - sec - structure à éthments 

prismaitiques à forte consista:nce e t  for te compa- 
c i té - efflorescences salines. Très nombreuses raci- 
ne.s, noirâtres par  endroits - calcaire. Conductivité 
ES : 24 mmhos/cmt - CI % : 7/54. 

20 cm : Olive. Argi leux - fa ib lement humide, structure b 
élém'ents prisma,tiques i- eff4orescences salirles e t  a- 

rougeâtres diffuses - cailcaire. Conductivité ES : 
30 n:tmhos/cm - Cl % : 9/67. 

..-40 c m  : Olive.. Argil,eusx - humide - structure à déments 
continus e t  pllastiques - hydlrolmorphie plus nette, 

' . ' indiquée par la présence de taches rougeâtres mê- 
lées à d:es ta'ches grisâtres. Nombreux amas sa- 
l ins - cailcaire. Conductivité ES : 43 mmhos/cmI - 

. 90 c m  : Gris bjeuâtre. Argi leux - nomlbreux amas salins- 

' 

I 

i mas saIFns. P réseke .  d'une hyd'romorphie à taches 

. 

C.1 % 15. 
. .  

calcaire. 

Les sols salés à ailcolis sont souvent de texture fin,e, au moins dans 
les horizons supérieurs .miamis beaucoup de s0.k cartograph,iés $en sols sal& 
à alcalis se sont d'éve8lappé.s sulr des a:Iluvions à textuire hét6rogène. 

La structure qui est à é16ments cubiques devient à 616ments pris- 
matiques, g é d r a l e m e n t  de tailIlle f ine à ,moyenne, .ou columnaires dans 
les -horizons subsuperficie,l.s: Les horizons profonds -sont à structure mas- 
sive à plaquettes, on y note parfois la présence d'une hydrombrphie de 
t y p e  . pseudbgll ey ou gil ey. 

La  surface du soil est très fréquemlment ma'rqu6e pair des plaquettes 
argi,leuses. 

BOULAINE signaile pour les so~ls salés à allcalis (désignés par ce t  au- 
teur  sous le terme de solontchak inerte) d6veloppés su,r rrcatéfliau argilelrx 
unte structure prismatique, parfois squameuse dans les preimiers centime- I 

tres.' Les descriptions die profi ls appartenant à cette un i té  montrent la 
présence d'une structure massive avec, pa,rfois, amas gypso-salins et gley. 

32. - Calractéris#iques physico-ch.im.iqws : ' 

I'hcrizm de suIrface. 
32.1. - Gradlient des sels sol~ubles et degré & saihh d'e 

Les résuIta,ts d'analyses relat i fs aux,, profiils de réféirence révdent  u,ne 
augmentat ion de ola salure d:elpuis l'horizon de surface jusq.u'h I'horizov 
de profondeur. La conductivité (ES) die l'horizon de surface est respecti- 
vemënt de 18'5 mmhos/om (0-8, elm) e t  29 mlmhos/cm (0-5 um). 
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De même, BOURALY signa,le, dans la p h i n e  de I<airouan e t  dans 
la haute valllée de Ia'Medjerciah, d.es (( sals sa~lés à allca,lis complexes >) I 
salins moyennement à fortemen,t salés sur sals sal,ins à a,lca81is for tement '  , 
salés. En fait, i l  s'agit d.e sols s!alBs à alcalis .montrant une accumulotcion 
de sels so!ubles en profondeur : i l  note, pour cette un i té  d,e SOIIS, une con- 
ducbivité de 12 mmshosfcm en surfa.Ce e t  de 50 mmhos!cm: de 100 à 150 cm. 

pcxl.r.G. NOVIKOFF qu'i distiin$ue deux mus,-unitéS selon le degré de sa- 
lure,, par une certaine ampl i tude de variation de la teneu,r en 'sels sollu- 
bles : 30 à 50.mmhos/cm pour un sol salé. 

Les unités de sols sailés à alcalis semblent correspondre aux. uni&', . 

désignées par BOULAINE(1957) sous le terme de (( Solontchaks inertes )i. 
Ces sds sont csraictkrisés palr unle teneur en chlorures d.e l'horizon 

de surface de plus de 1,s % (cette teneumr en sels solu'bles semblerait cor- 
respondre à une conductivité de 7 à 10 tmmhos/cml). Dans l'ensemble de 
ces sols, BOULAINE distingue les Sollontch.aks inertes qui présentent une 
accumu'lation, ,de chtlorures e'n surf&ze e t  ceux polur lesquels cet te accurnltla- 

sols b plus de 1,s % de ch,lore dans l'horizon de surface e t  ceux B plus 
d e  5 % dk chlore. 

. 

Les sols sallés à alcalis (du for tement sales à alcarlisj.se caractérisent, : 
, 

. .  

I 
tion a li,eu en profondeur. Dans ces dieux catégories, il est dist ingud les 

32.2 - Seih soIubJes et,\comp!lexe kzbsorbont 

Les chlorures sont dans-ces sals, comme dians la piluipart des sols 
salés de Tunisie, Ises sels les m'¡eux repdsentés dans le,s so1,utions du soil ; 
les su.lfa,tes sont présents en quantité plus faible ; il y a très peu d'e bi- 

L'accumulation de sells dans Ices solutions diu sol entraîne quasi-constam- 
m e n t  une accumulation 'corréla!tive de sodiulm sur le complexe a,bsorbant : 
l e  taux de sodium échangeable didpasse 12 %. de la capacitk d'éChang?. 
Dans le profil de reference le raipport Na/T dosé a t te ln t  22,2 dans I'hori- 
zon de surface. NOVIKOFF signale une omplitu,de de 40 6 20 pour les SOIS 
for tement sailés e t  de 20 à 15 'pour les sols sales. 

BOULAINE, en revanche, éor i t  q.ue (( la présence de se-Is solubles n'en- 
traîne pas ipso-facto la saturatioln du complexe pa.r les i m s  sodium N. 

carbonates e t  jamais de calrrbona.tes dan's les condlitions de l'analyse. I ,, 

. ' 

33. - Condition de formlaition 

Les sols de cette un i té  se développent suir de5 ma.tériaux 
d'origine alluviale, l e  plus souvent à texture argi,le.use, au moins 
horizons de surface. 

Les sols sal4-s' à alalis. tels aue naus les awons déf.inis. sant 

originels 
pour les 

prbsents 
tant au Nord qu'au Sud'd8e la 'Dorsale nunisienne, wit &ns les btagss 
bioclimatiques subhumide, semi-aride e t  aride. 

La végétation de ces sals influencée par la présence & h e  fÕrte sa- 
lure (e t  souvent d'un plan d'eau e n  profondeur), est constifu6e de plon- 
te's halophiltes : Salsc$a, Salicornq,Arthromelmum, Halocnemtum. 
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Les sols salés à alcalis sont..t-rès souvent associés, d,a,ns les dépres- 
s'ions f,ermées de type Sebkha, aiux sols salés à horizotl superficiel pou- 
dreux ; dans ces dépressiolns, ills paratissent occuper' les sect,eurs les plus 
périphériques, lb oÙ la .salure y est  (moins forte et les profon'deurs d:oscil- 
lations saisonn.ières d,e la nappe phr6otique plus grandes. Ce caractire est 

'surfout applicable aux sols sail& à a4calis d'es régions situées au  Nord de 
la D a d e .  

Des solontchaks in,ertes à accumulation de chlorures en surface sont 
signallés par BOULAINE. Dans ces sols, le stock d'e sells solubles est, évi- 
demmlent, peu élevé. 

Quelques profi,ls 'de  sols de cette unité semlblent avoir été. relevés 
en Tmulnisie dsu Nord : iLOBERT (1962) a observé &s sols s a k  à olcahis 
(Rohia) qui présentaient une salure décroissante ,en fonction de  la profon- 
deur : conductivité de l'extrait saturé : 8 mlmhos/c.m, da,ns les horizons 
profonds, engorgés par une nalppe de  salure comparable, 20 mmhos/cm 
entre 60-80 cm et 30 mmholslcm entre 10-40 cm ; 1.e pédalogue alttribiie 
,ce gradient à I'évalporation de lo frange capillalire d'une nappe ph.r&atique 
qui, s'écoulant depuis le piémont bordant la phine,  est encore peu salke 
e n  lisière de Ia plaiine o'ù est localisé le proffl observ6. 

Dans la plaine de Mateur, des sols salés à alcadis (peu salés à al- 
c d i s )  à accumulation d,e sels en  surface paruissaient localisés dans les 
zones de débordement de rivières où la salure semblait la .conséquence 
d'une action d'inondarian. 

. 

34. - Classifitoathp 

Cette unité de sals s'intègre dans le cadre de ta classification, i'ran- 
coise { 1965) ;dans Ia sous-c1aks.e des...scPls halomorphes non, !e\ssives, gr- 
.o~ .~pe  des sbis 6 structure dégradée, .... SOUS- .groupe des sols sales a alcalis.. 

BOURALY dis6ingue pami-  l'ensemble (des sols salés, des sols sail'ins 
a alcalis fortement salés, correspondant a'ux sols salés à encroGtement 
salin superficiel e t  à horizon superficiel .poudreux et des W I S  salés com- 
plexes où, selon la salu,re &taient d'ktingués ': 

. .  ~. - les sols -salins moyenne.ment 6 fort,emen% sailds sur s 

- Ier sols saIi,ns légèrement sulés sur s0.l salin à a,lcalis moyennement . 

Les sols salés. b alcalis de l'unité pr6cédelmnent décrite correspon- 
draient b la première catégorie, des sols sailins considérée par  BOUFW-y. 

Dans l'ancienne classif.icution utilis6.e par G. NOVI KOFF qui 6tait 
très proche de I ' a c t d l e  classification, l,es sols d.e cette unité étaient 
placés dans  le groupe des sols sul& b alcalis. 

BOULAI NE adopte, :pour les halomorphes, une alassification proche 
de  la 'olasification russe oÙ sont dis thgués salonctchaks (b accumulation 
de sels solubles) et. solonetz. Pam.¡ les Salonkhaks, Ìl est distinguk les 
solontchaks vifs (à horizon superficiel poudreux) des salontchaks inertes 
qui semblent correspondre à nos unités de sals s a k  d dcalis. 

calis fortement sah5 

salé. 

. 
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CHAPITRE IX 

I I  peut paraître étrange de parler d'hydrolmorphie en zone:cnride e t  
cependalnt i l  existe dles zonles p-ticulières où se trouvent r6unies les condi- 
tions propres Ò créer u'n engorgemient 'même temporaire du sol se tradyi- 
sant par des CaractPres d'hydromorphie dans le profil példollogique. Si, en 
Tunisie, les phhomhes d'hydromorphie ne so!nt lpas rares, ils sle doublent 
le plus sodvenr d'e phbnodnies d:e salure, ce qu.i nous amène à-colnsid6rer. 
ces sols comme halomorphes. Les. soils hydiromorphes non salés sont low- 
lisés aux. zones à forte pluviodtrie (Bioolima,ts humid,e e t  subhumide) ou- 
ils peuvmt, en associatioln <avec ' k g  isoils llessivés Ihydromolrphes, occuper d'im,- 
portalntes surfaces. ,Dans les IMogods DIMAN.CHE ( 1  97 1 ) estime qulls, cou- 
vrent 70 à 80 % de la région. . 

Selon le  type de régime, on peut distingu,er (ROEDERER, 1963). 
- sols à subm,ersion totale ou presque tsrtale 
- sols à engorgemten't temiporai're. 

I .  - SOLS flYDR0,MOlR'PHES A WBIMBRSCQIN TQTALE 
11. - Submersion permanente 

Ils sont reprbentés piar Ises tou,rbes dont i l  existe en Tunisie de 
rares exemples. Le premier dl&cYCrit fut signallé pa,r ,P. ROEDERER en 1960 ,i 
à D'air Fat'rna '.a 15 km à l'est d'Ain Drah8cum, b une altitudie de 780 m. 

Le site est constitué par une cuvette dominée tpa,r lea bancs grbeux 
du Iflysch oligocène. #Au centre de  'la cuvette Id,e petits Imontkules Ide qu'el- 
ques mètres de diametre e t  d'un 'mètre d'e haut environ attirenIr l'attention 
de l'observateur: 'De l'eaiu s'en émulle mais cet écuu1.emen.t semblle freiné . 
par l'existence d'un seuil à l'extrémité 'de 'la cuvette. La vég6tation a'u som- 
met de lo.touffe se compose t l e  : 

- Nasturtium officinale 
- Agrastis ailb.a8 
- Lotus corniculatus . . 

On note iaussi 'la. ,présemce'de Sphaign.es, d e  Scir,pus e t  lPotolmiogston. 
A la périphérie des b'uttes on trouve : 

- Carex hallI>eriana dsivi~sct - M'entha aquatica 
- Junlcus funtanesii 
-- Juncus conglom'eratus. 
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1 1 1. -. Caractères morphologique's 

O cm : noir, texture sabsIo-Iimoneuse à sable gmsier 
1 cm : brun roug,eâtre t rh  foncé, plus sableux, plus hu- 

mifère 
40 cm : brun, sableux, *r&s humifère, odeu,r de sulfu,res 
80 em : brun grisâtre, ]texture sablo-li.moneuse, sulfulres 

140 cm : bruln gris, texture sablo-limoneuse, structure con- 

160 cm : gris texture argilo-limoneuse, compact. 
200 cm 

. -  tinue 

1 12. . Caractère physico-chimique 
La tene,ur en matihre organique est tr&s élevée : 37 9% en surface 

puis 4 6  % jusqu'à 40 cm pour déaroître progressiveth" .en profondeur. 
Ma.is elle est encore ,de 17 % à 160 cm. Le C/N passe de 12 ou 13 en 
surface h, 10 en profondeur. G e s  va'leurs sont fai'bles compairées aux chif- 
fres obtenus en Eurape, mais compte tenu idlu fait que' tous les C/N des 

' sols de Tunisie sont systématiquement plUs falibles q.u'en zonie tempérée, 
.ce résultat n'est peut-être spas totolemmt ,inexplicable. La te,neur en mm 
tieres humiques va.rie' un peu Buivaint le lileu de ,@-&lèvement : acides, fulvi- 

: ques 8,9 à 1 ,i %, acides hu!miqlues 2 à 2,3 9% dont 64 '%o d'acides humii- 
ques brun= let .26 9% d'acid,es gris. 

Le fe,r total .est abondant : ;1. à 6 %. 
Le ,Rhénom&ne le pl,us cureiux est la présence d'&e certaine wilure' 

(conductivité passant de 5 à 9 mmhos/cm 8.ntr.e O.e t  140 cm). Une partie. 
die cette salwe est dume à des sulfures (jusqu'à 3 9% de S) ,auxqueils on peut 
attribuer le changement de cot.$eur de l'horizon ,bruin, qui vire au gris foncé 
par exposition à l'air. ,De même les pH très bas, 2,7 à 2,0, kont peut-être 
le .résultat d'une oxyda:tion ainalogue à celle qui ,se /produit dans certaines 
mangroves tropical es. 

, ' 

11 3. - Condiwions de formation 

M. Ph. Duchaufour'a donne de cette tourbihre le diagnostic sui- 
va,nt : (( Tourbe oligotrophe, évvolluonit vers I'hydiromorphie en surface 'avec 
humif ica,tion 'poussée. Rapport C/N anarmalle";en't 'bas pouIr ae type . de 
tourbe B. Le fait que la matière organique n't5volu.e pas en anmoor peut 
s'vexpliquer par des 011 ternainces M e  khmersion e t  de drdnoge it%trodiuimnt 

Pour J. ',Raiynia.l, qui a visité :le bite, la touvbi'&re ,d:e ,Dar F'atmla res- 
semble à certa,ines tou:rbiè,res mairo&nes qui sonit l e  résultat de ph6nolm8- 

, 

. ., un régime d'aérobiose. 
. 

I nes périglaciabres. . -  
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1 14. -- Clussification 

Dans la classificaition francpise, 'c'e sol s'appairelnterait aux sols de 
la iwu8s-dasse des sols hydromorphes, groupe :d8es 'sols 'tourb'eux, sous-groupe 
des 1twrbe.s ol igcxtroph8s. 

I I  n,'eti deme.ure.pas moins que,"pdr suite de sa faible extension, ce 
type .de sol cmstitue en Tunisie une curiosité scientifique (1 ) .  

' . 1.2. - Submersion temppraire 

. 

Les Sols d,e cette cqt&orie' occupe1n.t dles dkpressions inrolndkes Cho-' 
que hiver ou $"he à i,ntervdlles plus espacb. Ces &pressions partent dons 
la toponymie tun.isien,ne 1,e nom die (< Gatraal )) au de (< Sebkhas D. Cepen- 
dant QU phénom+e. d,e subm,ersion se buperprxe tr&s sauvent des ph&"è- 
nes de salwe .(Garaet Ichkeuil) qu.i nous aim\ènleint à mnsidl6r;er les sols de 

. ces bas .fonds comme des solls halomtyphes. La Galrao Sedjenane (LE FLOCH 
. .  '1959) s,embtle fake exception, camme le prouve la dlescrpitisn du profil 60 

. qepmduite ci-dessous : 
gris foncé, marbré, textwe mgileuse, stru,cture en gr& 

. prismes, grosies f,en,Pes de retrait. 
Gris fonlcé, dtbru;ves brûnes, ctexktre alrgi,leuse; très. 

-O 

60 
IIll 1111 , 1111 plastique. 

t a  ie'ne,ur eg mfatière organique 'passe d,e 2,2 % en su,rface à 0,9 % 
e n  , profohde'qr. Lo conductivité est peul $levé,e (4 rrrmhos/cm, puis 9,4 
mmhos/c.ri).-.II ,y a une faible ten,eu,r.en aalca.ir;e f2,l 96). 

D&,4es i s o l i  .de:ce 'typSe wbm.angQ pendta1n.t :six imois kie I'annke, :I'hy- 
dromo,rp!iid .se .tradu,it, pd:r un :pseudogiley, lpairfois par des concr6tions ferru. 
Qin,eus,es (région de  :Fernanal, DIMANCHE 1965). 

' Fournet (17962) a d6crit;en bord'ure d.e IQ Gairaet lchksul bur le cône 
a,lluvial de. Fpued Joumine, un 'SO!- hyd'rc"vph,e &lativemen,t peu salé au 
moment de Voobservaf;ion' et doni, 1'hyd:roimarphie se révélait sous forme die 
gley à partir de.55 cm. .Dans ce cas pairticukr, il existait une nappe phréa- 

' tique peu .profonde .en hiver. 
De tels sals sant 'donc plus particullièrement limités à la région de 

Ia Tunisie (Kroumirie, Mogo&) oÙ /lo pluvibmétrie est 61evBe e t  les phéno- . 
mènes de lessivage intense. Luévolution du sol se' traduit par m e  indivi- 
d'uahsation ,'de fer récluii. (ps,eudogley ou ~Iiey) dont l'importance var ie avec 
la durée de. la submersion e t  la présence OIU l'absence de nappe. 

A' noter qu,e 10 tenSeui .en maitiere o>rga!nique ' est relat,iveme.nt peu 
Clevée. Dans la classification SranGaise de 1963, ces sols ont donc été ran- 
gés dla.ns 1l.a '.sous-classe des   soils peu humifères, igrouipe à pseudiodley OU, Ò 
Bley selon l'importance Bu ph&nom.&ne de. .réduction. 

.. . 

. . 
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Dbs q,u'appawît une certabne'kaiure, <ils deviennent plus dliSficiles 6 
lasser e t  I.es aut.eu#rs su,r ce-poinf  sont partag&. Ce.rtain6 en ont fait dies 
sols à gley (ou ;pseudwley) salé. D'auitres les o n t  kng& Idans !la classel des 
sols hallomorphes. Enfin quandt lo walure dlevient très élevge avec ¿kp6ts He 
pseudomyc61iu.m QU cristaux de 4, o'n est sans aucun doute possible en 
présence .de sals hailormirphes (cas des Seblkhas). 

.' L'utilisation de ces s01.s est liée à un drainage Bnerg.ique. Lorsque cet- 
te  a'mélioration a éjé aréqlisée, les seulles cultures recommandées sont dlans 
la plupart des cas des.cultulres fourragères e t  parfois des céréales (mafs ...), 
comme ce ,fut l e  .cos dans la garaâ Sedjemne au.j&rd'hu!i entièrement cul- 
tivée. . .  

2. - SOLS HVDRQMR,PH,ES A SATWRATlOlN 
. 'PA'RT,IIEL&E m:mE ' 

. 

Dans Iles rprofik Me Icetfe batégoifiie, Ille rbgirme hydirique s,e caract6rise 
par une satuyat im en eau temporaire ou permanente, qu'il y ait  ou non 
nappe libre circularlte QU sens o5 l'entendent les hydrogéollogues. Ce phéno- 
mène se ,traduit du. .point dle vue morphdogique de t,rois manières : 

- indiyidualisat!on de fer 
- précil;;iation de colcaire ou & gypse 
- noircissement des horizons superficieils e t  goniFleme,nt dies airgiles. i, 

noircissement D) &jà Btudtib au ch,a,pitre Ill.:; 
1963 ,: 

Dans le derriier cas nous retrou.vons les phhnomhes  die vertisolisation 

date de l'introduction des veirtixvls Hans lal classificaCion francpise, solls " ' 

noirs ,et vertisols constituaient le. groupe des sols noirs hydromoirphes dlans 
la classe des sols hydromurphes, sous classe à hydramorphie partieille de  
surface. C'est k 10 suite d'une meilleure caractérisation dte leurs critères de 
déf in i t ion qu'on a et6 amené B e n  faire une classe à .palrt, proche dies dak- 
ses callcomognkimorphe e t  is&um'ique (AUBERT, 1965, p. 33). 

21 . - Sols B .i~ndii~vviul~alli'sia.1;Mn lcEe &er 
21. 1. - CiraetLrm mwphdogiques 

j et.  de (( t i rs i f icat ion )) (au 
.: Nous n'y revier.4ron: donc pas. Signalons cependant que jusqu'en 

.: 

Les descriptions suivantes sont emprunttées à P. DIMANCHE ( 1  967)' 
et  A. LE COCQ 11 967). 

Les profi ls .39 .et 66 sont en, p d t i c m .  de h l s  de pente ou dle vailh5e. En 
profondeur une rila,ppe permanente se main$ien.t unme gmnde part ie Idle 1'a.n- 
née. La réductiDIi d-u fer se manifeste .y;r des &hes ,grises assacibes à des 
taches 'ocres ,tres abondantes (pseudlogiley) ou au contraireA une caloration. 
gris .bleut& envahissant l'horizon ou sulb.siste encare des taches ocres OU 

rougeâtres plus ou moins nombreuses (gley). 
Le profil 9-9 oppa,raît e n  outre très hu,mifère su.r 60 cm de profondleur. 
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21. t .  - O&crctèks p;hly~iiccP-~i~iimliquPs . 

Les ,textures sont variables e t  en relation avec ;lo 'mche.-dre. Le pro- 
fiill die ¡LE 'C0;CQ est kablleux parce !que UéveIop.pé suir un bable tltorigline \É?o- 
lienne. Les Iprofjls de DIMANCHE, et ce sera l e  :ca's le plus fréquent, pr6- 

, sentent une texture fine hhritée de, la roche-dre, unle 'argile du iflysch 0l.i- 
, gocène. La .teJebr en ,mia.tiere organ-ique, é,galement vairiable, !&peend. de 
la végétation se développant au voisinage \du 1prafi:l. Le ,profill 39 est un 
exemple de .ml trks humifère I: mati&re orglanique ,8,19 9% en su.rface '(C/N 

. .  17,8) .passant à G,5 ent.re 25 e t  60 'CM (C/N : ,15) .et G 8,3 '% a,u dessous. 
L'humus est du type 'Moder ihydromrph'e. 

Le profil 66 contient 8,5 % die mlati&re olrgalniq.ue en, surfaice lavec un 
C/N de 16,5 e t  u a  toux dr'humificaitian d'e il 1,4. I I  s'agit e,ncore d'un (MO- 
deir hyd romgrp he. 

décrit dans Ia rbgbn d'e Sedje- 
nane de Inombreux profils de sols a gley ou ps,eudogley tà .pH voisin de 7 e t  

, matière ,organique de type Miull. DIMANC.H,E (1967) i.ndique que les. vu- 
riations &u ty,pe de matibre organiqu,e sont fanctio,n die lo végétdon (che- 
ne-Zeen, chène liège, maquis), Idte l'altitude e t  d e  I'expositian. \LE COCQ 
note également u que les caractères d e  la mati&? organique (sont liés kà la 
couverture v4y6tale actuelle8 n. 

Le pH vdrie en.tre 5 s t  6. LE COCQ 

21. 3. - Formleis be ~mmsi&itlioa, 

L,es 'fo rmesd ' i nd ivi d u 011 isation du lf.eir pr&enlt ent ,dies va.riotioins coinsi dera - 
bles d'aspect. 

Au 'début ce sont des toches diiffuses ,plus lbrunes d'ans Iles matériaux 
sableux d e  la région de Sedjenane.(LE COCQ, r1967).ou plus jlaun.e olcre dlajns . 
les sols lourds (Mateur, ,MURI e i  FOURNET, 1963). Certai,nss taches sem- 
blent Ilées aux racines, mais Je plus souvent 1.a r6pa;rtition ne semble I.iére 

. Ir ~a,ucun oamact&r,e @oirt.iculiie.r 

Le -.phénomène s'a8cc8e.ntusnt, ,le contraste des tâches augmente, aillant 
du gris QU jdurie rouge e t  même QU rouge. ;Leur int,ensité, leuir Qensité aug- 
mente également. Locallisées .en profonNdeuIr, alles remontelnt vers Ia surfa2.e 
e t  à .la ,limitg 'peavent e.nvahir sl'horizoln humif8re (.DIMANCHE, 1967, pro- 
f i l  75).  LE COCQ ef ,DI.MANCHE signden't fr&quemlment la présence d:e con- 
crétions. ferrugineuses ou ferro-mangan&sifères. I Is ant égclement trouvé 
des fragments .de cu:irase Mois cette farmaition ne 9eimlbilte @as , a d r  eu 
une grande extet&m. Elle correspondrait ,phtôt à des zônes de sources (LE 
COCQ, communication verbdle). 

En Tunisie lorsqu,e I'importan'ce des t&hes jaune rouge l',emporte sur 
. celle des tachses grises, l'horizon itntéres& est appel6 horizon à pseudwley. 

#Dans Ises, z,ôn!ds d e  ,nappe !permapente ,peu (plrobndle \l.es tâch'es grises 
peuvent dIeve.nir dominantes; une coldration grise ou'. gris bleuté peut. enva- 

- hJi.r tout I'horizm .Le ,passage des ;raiqiEes y trace jfr'dcru'emment des candicu- 
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les ocres au rouges Un kel  horizon jest appelé hariion d e  gilay 3 .-En mtlku 
ca'lcaire i l  semble que ia coiloration du gley s'exprime 'moins b ien inle d'épas- 
sant 'pas 'le gris clair o'u le gris alors que 'sur Ifes argiles non a.lc;a,ires du 
flysch le gley est gris bleu ou gris verdâtre. 

Un horizon de gley est fréque"nen,t surmmté, $un psteudogley. 

L'individuolisction du fer pa;r. hydrom.olr.phie est un rphénoinihne t r k  ré-, 
pandu. 'Tous les sols dres Iplai,nes die Tulnisie présle8n.tent 'd;a;ns Ia zon'e Ia 
moins bien dtmin8e ..un pseudog;l.ey mlê-me diffius : IMateur, \Biasisie jVailJde d e  
la ,Medjecrd& Le Kef, Le Sers ... 

Mais c'est sur l'e 'flysch olligoc&ne que ce typje die sol attebnt son ex- 
tension maximbm, extension qui est sanst ralppoct avec .le relief. Dans cet- 
te  région en efFet l i thologie e t  .climat s'associent pour crker des conditions 
particuliArerrient favorables à !'existence dfune "ppe QU &u,n engorge- 
ment  une granlde par t ie  d e  I'a,nnée. 

21. 5. - Condifions. db Iformidon 

, 

On h (encore oker  geu de do8n,n6eb en Tun.isJe su!r Ires conditions de for- 
mation des sols & hydromarphie d e  gley ou pseu'dog:l,ey. 

On adimet gbnerallem.e'nt que I'hyd'romm-phie inge d&asse pas le stadle 
pseudogley lorsque 'I'engcurgwr" de l'holrizoln ne d'ure qu'une part ie de 
l'année, l a  formation des gleys h6cessitant rla présence &unle nappe perma- 
nente et  à oscil1,;i;tions faibles. 

hydrique 
des !profils (qui est en,core laca,lelmen,t tr&' mal connu ' faute d'un rés,eau 
de mesure suffisamment ideSnse) joue 'un rô le  fmldalmental, &aut.res facteurs 
entrent en lig,ne de compte : to8pographie, mIalt6riaiu. original, âge du sol 
qui font vqt ¡er '3 l'infini, 'les caractères morphollogiques de I'hydrsmorphie. 
II faut .en ef fe t .  áans le Nordl de la Tunisie, d isthgu'er : 

'- une ihydromorphie pbtrggrcbphiqule l l ~ l l i s h e  sur les p.rgduits &qltB- 
rat ion de l'argile oiigocèn'e ou sur cette argille el;le-m&me. L'es contmstes 
de couleur e l n t w  taches r6duites IOU loxydhes s m t  t rès accentués passant du 
gris !GU roulgti vif. LE_ .pH est nett,e,mient alcid,e : 43 21 6. 
- une tiydr-omorphie topogvaiphique situiie suir les t e r r s e s ,  'fon'ds d'e 

vallée, zones d'epa'ndages etc.., bo moit&ia,u est dle texture t r k  variable, 
grossier à, fin. La couleur es? b u n  ;jatune, ll'hyd~rolmcrphie se manifestant 
sous forme id-e petites tâches glrises oiu ocres 'cl'a,lIu're pcmctuelle, an veinées. 
Le ipH est mai,ns acide : 5'5 ?I 7. 

Au point  de vue ,matériau originel i l  existe u,ne d,iff&ence considbable 
entre les sols 21 texture fine, QU ll'hydramarphie s'exprimle le mieux e t  les 
sols sableux d'origine dunaire de Sidi Mechr ig  ou dte I'Ou,ed Zialtine (LE 
COCQ, 1967) Q.Ù I'hydmmorphie "mrque ,les 'profils ;de ifason' fugace (pseu- 
Logley :peu accenti&, conccétions !ferrugineusces ,tendres) malgré la! ;présene 

Le phénomène sem,ble, en fait très complexe. Si le r&gimle 
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d'une nappe perrncrie8nte.- Plus a.u Sud'oii. le*'rkillieu est cdcaire Ia rédiuction 
du fer semble limitée par. la 'présence de l'ion Ca bien 
analytiques no& manquent encore dans ce domine. L'âge enfin du sol, 
les pédogenises sbccessives a'uxquelles ill a ét6 soumis, peuvent introduire 
des variations importan,tes. 

Dans les Magods les sols hydronwurphes les plus dkveloppés se locali- 
sent'sur les sommets des reliefs ou sur les versants. Dans ,les vaIl6es aiu 

antmire les sals sont de type lpeu éyolué hydmmorpke Cette situation pal- 
, radoxole s'explique si on considère que les sols hyd,romorphes correspondent 

à de vieilles surfaces quaterniaires. LE COCQ ( 1  967) a montré que, à l'ori- 
gine, les sals hydtomorphes étaient des horizons à pseudioglley de sols les- 
sivés qui avaient é-té exhumés par l'érosion à la suite de dt5frichements in- 
tempest,ifs & bvaient Gvolu6 en sals hydmmhrphes. 

22. - %Is P kedietrbutipn hEu a a k a h  ou'd1u gypse 

Le profil typ2 est emprunt6 à MORI qui l'a relevé dons IQ &pression 
d'El ,Mahrine pres de la Mornicrghia (Profil N. 14, relations sol vég&ation).. 

que les résultats'' 

. .  

O cm 

25 cm 

47 cm 

Brun fond, calcaiire, argilo-limoneux, tres 
humide, pas de structure visible. 

ßrun gris tres fond, calcaire, argileux, hu- 
mide, structure polytMrique peu nette 
Brun olive olde, à taches e t  nwlrbrures fon- 
cées, argilo-limoneux, structure polyédrique 
à cubique, accumulation calcaire diffuse e t  
en Q ~ Q S  mal individualis6s. 

90 cm Brun olive cilair, argilo-limoneux, a c u m u ~  
lation calcaire en amas e t  en poupées à 
contours mamelonnds. 

160 cm Nappe. 

A la limite l'horizon de Furface peut &re noir. La structu,re y est fré- 
quemment polyidro-cu;bique ou prismatique. ,Dans l'horizon d'accumulation 
calcaire elle est massive m i s  on peut y observer un d6but de schistosité ho- 
rizontale. 

MORI a rejnarqu6 que cette schistosité est inexiskmte dans la. partie 
centrale de Ia depression où la nappe est proche d,e la' surface. Elle devient 

' de plus en p l ~ s  tiette vers les bords d'e IQ &pression e t  on passe progressi- 
vement à une croûte feuilletée dans les zônes mire8ux dirainths. 

Enfin on distmgue frhquement au milieu de l'accumulation cailcaire 
dies marbrurels jaunek ou jaun'es rougeâtres e t  parfois même ges tâches OU 
.des concrétions noires de fer e t  de ,rrwnganRse. 

Les sols b accumulation gypseuse du Centre prksentent une grande 
analogie. La :olomtion.de l'horizon humifdre varie du gris ou brun clair, 
celle de l'accumulation & gris blanc au jeune grisatre. La structure est 
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paily6drique ou plus souvent massive (IQ texture &tant plus g.rasi&re). Le 
gypse prgeipite & f'6tat diffus OL en pseudomyc&lium gris blanc. Avec une 
certaine PtabiPud.e on ,le distingue du calcaire par san aspect f inement cris- 
tallis6 qui le rend plus brilkmt. Le pseu&myc&lium est moins mlmifib. A ICI 
loupe on disti?gno les cristaux commte une b u m  tr&s fin?. 

Le d6but du phbnm&ne dl"hydromorphie se présente (QU mins  dqns 
les sols tr&s calcoires) mmlj~ld une redistribution de calcaire en Q'ITI~S e t  
en tgbekes SOM enPichissement not~lble h e  Ia teneur en C83@at. Le ph6nomè- 
ne s ' a c ~ ~ ~ t u ~ n t ,  la ~WEXN en clcaire augmente jusqu'h 40-50 70 sons ~ t -  
teindre cependant les teneurs rel,w&es dans les encrof i temmts ou craiates 
des SSIS isohumiques. Elle d e h i t  eln prdartdeur.  

LQ t e r w u  eri rmti&re orgmique est variable : 1 t5 4 %. Le C/N est 
compris entre 9 at '1 1. 

be p0-B est tasin de  $,O. 
LQ conductrvit6 est variable. ,D5ns l a  N Q ~  de la Tunisie mles sols ne 

Las accumulations gypseuses var ient  de 30 à SO % de g y p ~ e  (SCPICA, 
2D-420). II est frkquent que les teneurs en CO3Ca'et  en gypse vo.r ient .en 
sens inverse d m ~  le prdil. Les teneulrs en matiares organiques sont plus 
faibles que dans lss sols à encroBtement al Icaire mais ces sols sont situ& 
WI ellimat !plus bride bar &g&atiCan ide  teppe t rb  slairsew~e. L e  
t re  8,0 et  9,O. L-Q cond.uctivitt5 est souvent &lev&, de serte qu 
miwent ces sols m n m  des sols ka lomophe~s hydrawvphes. 

ra. 8. - F @ k @  Bc B"si&l@n - ~~1~~~~~~~~ 

Les sols à mcro8tement caleaire 'OU gypse~ux de n a p k  amstituent 
une cat6gorie 0ssez Rom&me. Lets varia,tisns on'regis%r&es sont essentielle- 
m e n t  des variations de l'horizon de surface, $Oss OMX mrsct&res :du mat& 
riau originel dsns lequel s'est redistribu6 le calcaire. 

pans le paysage les SOIS 'ia accuimula@isns de calcaires passent Za des 
sols bruns calcaires hydrsmofiphes ou chatchins h@rC"rphes carucf6ris8.s 
par une structure plus grossi&re de l'horizon B. Qn !les Iodise dans 'les d6- 

' pressions de IQ Tunisie : la Soukra p r k  $e Tunis (BoUlRbdY, 1954), El Alia 
(LE FLOC9-0, '1 %O), ploiine &i: Zau"+ne,s ((LE FOCH, 1,961 ), El 
de 110 hbmlaghliu et Ferme St Anto ine !pr& 'de ,Bofdj ,El Hamlti ( 
ou dans la DarwIe p1ain.e du Krib '(HUNZINGER, 1965); Les surfaces les 
pllas importantes se situlent c e p e n d "  au CapBon oh ont eu lieu QU qua'- 
ternaire d'importants &panbages de ma,t&iaupi ruMfi6s; le$ sols hydmmor- 
phes palsent lat&rclsment k3 des sols rokges Rydromrphss b bckes CYU con- 
cr6tions d e  fer dans l'horizon B surmontant un encroûtement mirpholwi- 
q u , e m n t  t r b  sembiable ti c d u i  des sols hydromorphes situ& plus bas. La 
rkion d'EEl-HaoLbclria est .le &te d'unle tres belle stiiquenee allant djla SOI ,Tou- 
ge sur gres QU sal brun m&ditermn&en hydrsmor~he,  puis hydrorrrmhe à 
encrafitement d c o i r e  e t  enfin Ralomorphe peu saJ& à ~dlc0lli. 

Sont pas S&S. 
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' . .,- , I . . . 
Les sols à mcroûtelmenk gypseux de nalppe se ~localisen~t dans :les.r6- 

gions ou affleurent des roches-m&res gypsebses. Les su:rhes ales 'plus im- 
.portantes se trouvent dans .la plaine de K.airou'a1n notamment autour d e  la 
Selbkhc" Miachsrtalte dt dons les Souocsi's (Le Flsch, 1963 - Bieilkh'odjal, ;1970). 

I l s  formerl't ,une ;a!ur6ole atutour 'des seibk'has du 'Cen(tre e t  bussent pro- 
gressivement & des sols tr&s salés a aiccumulation '+e happe. Yeirs l'amont 
I'accumulaticvn gypseuse diispairatt !saus Uies soh ,isohwrt9lquies bru,ns. 

22. U. - ~Conldiltims kh 6rmaMbns 

La redibtnilbulion du camlcalire bu du gypse est lige Zi kxistencel d'u"une 
nappe phréatique qui por suite ¿'uIn 'dbs6quilib.re physico-chilmique la ddpo- 
s6 le ' calcaire GU le gy.pse qu'elle transpartoit en salution; L'encrodtement 
semble atteindre son muximum dans 'lo ,zone Ue ifrrange ~mpiIQai.r.e atu d:essus 
de $la nappe @t d6croít au dessous. 

L'btude du phénomdne de ,prdcipi.tatian n'a rpas enlcme 6t6 'abordGe en 
Tunikie. Diveirs fact,eurs ie;mMent devair @tre gris ten corrdp,te ,: mr.ila$ions 
annu,elles 'de? el&ments solubles, pr&ence en certdnes ip6riod.es d'ions CI e t  
Na qui augmentent par leur pdsence ida mLubi!Iit& du c d m i r e  'et surtout 
du gypse, mria,tions de lal .t8elmpératu8re de l'eau, de  'sa vitesse de circulation 
.etc... 

Le ohenpmbne en 'tout ca6 palraft lent 'et 'dbns kambre die eas le sol 
, est un !poleOsul, ,Les seuls ' thoins de I'hydromorphie sont clilors ilCr 'wlomtion 
noire è t  la presence de coquiilles kl'eescargofs. Gclr la dslsporition de la nap- 
pe a 'pour corollaire un changement assez net de ,Ia st(ructu.re de l'horizon 
hum.if&re (qui devi.rnt tr&s compcmble tI celle dies sols ,ccmlcimorphes) e t  une.. 
cohésion Olevde de l'horizon &accumulation, cdcdre ;(iMECHAI, 1967). A la 
limite I'encr~ûtcme,nt devient unse croûte feuillett5e 'ou 'massive où iles mrac- 
thres 8'h;ykPm;mtwphl;e onlt presque Itots!l,elmenT di1spa.m. Une fieIrle mnti.nuité 
dqns les phdno-mbnee dcen5roQtement. calca:i.re 'a atti& !l'a.ttentioln de nom- 
breux pédolagues, qui esti8me.nt que, dans bien, des as, b s  croCltes ou m- 
crootements d o  slacis semiept dus ¿ .- 8engorgemen.t au.jourd?hui disparu 
par suite du changement d,e climat. I l s  c9portent pow preuve d'e lleur hypo- 
thdse la prhsence frdquente dans le l i m n  'situé mus 4ies croCrtes quaternaires 
cPnaiennles d e  M c k  oui de h"ruveE grises b u  jeune lrougleâtre e4 :de: râ- 
ches, dendrites e t  parfais 'même iconcrbtions noi.res ferronwngar&sif&res. 

. 

' 

. . 

l e s  descriptioris de profil sprben,t&es ou ¿Mbut de ce chcipifre nous per- 
mettent de constoter qu'il n'y a pás, tI l'exception des tourbes, de ,manifes- 
tations caract6ristiques d e  I'hydromorphie 5usceptibles de  nous aider à ds- 
'thig!ue.r mles différerits &iiimeis Ihyd'riques. jC's,st p"quioli la crliossification 
française se baso.nt sur des criteres morphogén&tiques, sdpare les d:iff&ren- 
tes 'unités d'wr&s leur .rich,esse, en m t i e r e  organ,ique. Aux niveaux in fb  
rieurs, el le 's'appuie sur ja distinction e,nt,re individuallisation dlu 'fer ou diu 
cailca:re,la présence de tach'es ou concr&ions, 'dtencrofltement, croate ou de 

~owtms~e 
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En Tunisie les sols hydromorlahes organiquies se l im i ten t  à un ou deux 
cas de ltaurbes ol.igotmph.es.. 

Quelques sots appartiennent à ,IQ ~s.~us-cla~se dies sala ;mayenneement or- 
gan¡&s groupe des sols hludiques B giIeyp, SQU groupe b Anmc~as acide, 
bien,que leur humlts soit plut& de type Madler. I l s  sont , l imités h d'es val- 
lées étroites e t  Rourraie.nt p m e n i . r  du recouvrement die sals hydromorphes 
par des 'mlluvions très hu'rnifères provenant de rankers crganiq,uies situ& sur 
les pentes dominant les vallées (DIMANCHE, 1967, profil 39). 

La majeure part ie d,es sols hydramotphes observés en Tu'nisie se range 
dans le sous c l a s e  'des sols peu humifhres. Les sals à individucrlisatian de 
fer, gley ou 'peudcgley se répartissent en deux groupes : 
- I~s'kcds ià ~si~u$hgil&, wm1ct6,risk ipe;~ UR ~ g ~ e ~ d ~ ~ l e y  remonitant 

dans l'horizon hujnifere. Le pseudogley se m'anifeste par des talches (sous 
grouipe des sale L ,tache) pu plus rarement pair des cax&tiens (sws groupe 
des -3s L ,concr&ions). D'ans cett,e c;8tAgori.e ,cm -sera wssi Bien l e  s d  
su'bmerg6 de la Gamrt S,edjenalne que (le profid 290 Be iLE C K Q .  

- les saje 6 $@y .parmi lequels trois t i s s - g r w p e s  mt 8tB &rits en 
Tunisie : 
- sols à S! &w. Le gley apggrait entre 80 e t  150 cm (DI- 

MANCHE, 1967 A ,plus 'de 150 cm le gdey est considé& comime 
une formation de profondeur, sa.ns influlence sulr le .profil. 

ka16 formé mus l.'hfduence d'me name ,Reu chargés 
¡se entre 4 et  10 mmhos/cm au dessous d,e 60 cm). La 
pas jusqu'à la su'rface. 
lessivés. (DISLr\ANCHE, 1967 b bhauadjen RQumi). be 

quatrième sobs groupe prhu dami la ~ l ~ s i k a a ,  celui des ads a gley de 
surfam ou d'en;einbie, n'a p~is été d&rit e,n Tunisie. 

Sur le terrain Ie pédologu,e éprouve cependant des di f f icul t& à trouver 
.une  l imi te  entre ¡EL sols rouges et  bruns mm6diterranée.ns ou les sols isohu- 
miques. Cela t ier i t  c l 'apparition très progressive ides manifestations de I'hy- 
d romo rph ie. 

De mGme I'hydromorphfie ancienne rend 6galleme.nt .Ia distinction déli- 
cate entre sols brbris calcaires encrodt6s e t  sols hydromorphes 6 encroûte- 
m e n t  calcaire, tl'horizon de surf,ace du sol hyd~rc"rphe prenaint très pro- 
gressivement 'les curactbres d'un sol calcimorphe. 

ES 

ha mise en valeur $es SOIS hydromorphes suppase $!une :mani&e g6né- 
rale une ?parfaite connaissance du r6gim.e hydriqule qui leur  a donln6 nais- 
saance, e t  ceci t a n t  au niveau du paysage qu'& celui  du profil. 

Si en ef fe t  comme an Ya vu b propos cies rsds submerges la mise en 
va,le.ur est c0,nditionnBe par un drainage effiaaice, le problème des sols & 
engorgement est plus complexe. Duns les sols b gil,ey dQ à une na8ppe un 
drainage QU UD simple ctssainisseinerit. peut  r&socadre Ie  prebl&m. 
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Les s0I.s à pseüdogley par contre n'e ,présentent pas toujours une nalppe 
, au sens hydrogeolugiqu,e hu terme. Le d.ra.inage y est toldement inefficace 

e t  inversement en eté i l s  'sont extrême"ven.t secs. 'En Tunisie 110 :forêt où cer- 
taines cultures four rogbres constituent la mailleure utilisation de ces sols. 
Le choix des espkces doit être fatit en parfaite canlniaisolnce Ides a:lte,rn,ances 
de sécheresse e t  d'engorg,e,ment. 

L'utilisation des sols hydromorphes b redistribution du1 calcaire e t  du 
gypse est cÒrnmandee par la possibilité du dralinage d'e Ia ,na,ppe. On ;pren- 
dra garde cependani qu'aiprès disparition d'e la mappe l'encroûtement qui 
était très meub!e lorsqu'il était gorg6 d'eau VQ 'durcir cr6ant un obstacle a 
110 croissance des ramcines (EI Haauario). On )veill.era tdonc lpar ll'irt3gation ou 
un épandage d,e Crue à le maintenir-humide. 

Si I'hydroinorphie est fossille la mise en valeur s e m  !la même que pour 
les ~SQIS calcimorphes voisins. 

134 



.AUBERT (G.) - 1965 LQ classification .pédologique utilisée en Fran- 
ce. Pédologie, classification des sols, pp. 25-56. 

.BELKHODJA (K.) - - 1970. Origine, évolution e t  caractère de la salinit6 
dans les sols de la plaine de Kairouan (Tunisie 
Centrale). Contribution à il'&tulde.de leu'r ;mise en 
voleur. Thbse, far. Sc. Toutlouse. 

'DIMANCHE (P.) - 1965 Carte pédologique d e  Fernano. Ech. 1 /50.00O' 
( i n,&di t e) 

,'DIMANCHE ('P.) - 1967 Etude lpt5d.do;logique diu perimetre de Mouadjen 
Roumi Section Pédo., Tunis, N. 303, 1 mrte, 5 
Tableaux, ronéo 47 pp. 

,'DIMANCHE (P.). - 1966 Carte ,phytoécollogique de la Tunisie Septentri- 
pnale. Echelle- 1 /2001.00Q". Ann. Inst. Nat. Rech. 
Agron. Tunisie, Tunis, VOI. 39, faa.sc. 5, '40, fasc. 
1 et 2. 5 cartes, ta'blelaux, 213 + 340 C 426 
PP- 

. DIIWNCHE (P.) - 1971 Région dies !dogods. Carte de Répartition des 
milieux Ech. 1~/200.000" in 'rapport FAO-IRT ,à 
paraître. 

'FOURNET (A.) - 1962 Etade pédologique de '!a plaine d e  Mateur, 
Oued Djou'mine, M'Sa,ken e t  Rhézal.0. SSEPH, 
Tunis, N. 225 B. 

LE FLOCH (J.) - 1959 E t d e  phdologique de ,la plainle de Sedjenane 
e t  de ses abords. GSEPH, Tunis, N. 1.61, 4 cartes, 
9 graph. 19 tableak, rapport ronéo 47 pp. 

(Périmètre Nord). Serv. P&Io., Tunis, N. 330, 3 
cortes, 12 talbleaux, rapport ronéo 96 pp. 

Sols peu évolués. Sols hyd!rgmorphes, Su4d. Et. 
Pédo., Tunis, Es 46, vwn& 7 pp. 

,Etudes pBdologiques réalisées QU Se,rvice Pédu, 
logique de Tunis e t  parmi lesquslles ,nous avolns 
cité plus pbrticuIi&reme,nt. 

Note sur les sols'et les ea.ux d.e la région Nord 
de la Soukra (CompIBmtent t? I'6tude pedologique 
ílu ,périmètre de I'AriaIna Soukro bJ. 114). SSIEPH, 
Tunis, 2 cartes, rapport ronéo. 

HUI\IZINGER (J.) - 1965 Etud,e pPdologique d e  I'URD du Krib. Serv. Pé- 
do., Tunis, N. 319, 2 cartes, rocport ronéo. 

'LE FLOCH (J .) - 1963 Etude p6dalogique du ,périm&re de Souassi. EI 
Djem - Sebkhet e l  1Rha.rm - Sebkhet Sidi EI ;Ha- 
ni et Sebkhet Ch6hta. Se,&. Phdo. Tun'is, N. 253, 
15 cartes, annexes, rapport ronéo. 

MECMAI (N.) - 1967 Etude pédologique de la Région d',Ebba,-Ksour 
Tadj6rouine. Serv. Pédo. Tunis, Od. '334, 3 cur- 

'LE CO@Q (A.) - 1967 Etude p&ddogique h e  I'URD d'e S,edjenane. ' 

'ROEDERER (P.) - 1963 

' 

'~OUFZUy (J.) - 1954 

' . 

I 

xes, annexes, rapport ronQ0. 

13% 



CONOLULEIOiN 

Les sols de Tunisie présentent 'une gvainde diversité. Cette diversité est 
,liée à la fois il la diversité des  climla.ts e t  à !la grand'e variabilité, d e  I Q  litho 
logie e t  de  Ip morphologie. 

A) - A l'exclusion de  la région du  flysch oligacène Q,U Nord où I Q  pédo- 
genèse se' ragprcciie beaucoup de  celle des  Irégions tempérées IQ grandle 
'majorité des sois de la République 'Q son évolution dominée par les mouve- 
h e n t s  du cplcil;rn. Comme nous ,l'avons vu 10,u début de cette notice, la ma- 
!jorité des afflwrements se comlpose de 'roches s6dimentaires essentielle- 

La 
présence :de roches h carbonates ou suil fates, sou'm#ises à un climat relative- 
ment peu actid ,Cu moins, une partie d:e l'année o~entroîn'é une &volution 
de caractère relativemient limité.. 

Cette évo;btion se caractérise prin:cipalemsat pair une migration du 
calcaire, les horizon.s supérieu.rs ou les sols des niveaux-les pilus 6levés ten- 
dant  à se décalcarifier au  'profit d'horizons ou dme 'nivealux inférieurs,. Nous 
avons p.u conshter qu'e cette 'migration obé,it à certaines 'lois t :  

1") - Le mouvement diu calcaire es t  ,plus intense.au Nord qu'au Sud. 
'Les sols de la vaIlGe de Ia Medjerdah lprés,ent,ent ,de p.uissantes accumula- 
tions calcaires dont i'im8por-taance est sans ,nuesure we8c  les a!ccumwlations en 
nodules 'du Cetitre Tunisien. 

2") - Dam une m8ême région mI'alccumulation varie en inte'nsité d'un 
niveatu morFhclogique à I'aiutre. Les niveaux l,es plus anciens présentent 
les horizons calciques iles plusr développés qu'on .se rapproche die la pé.riode 
cctuelle les accu-iulations calIcaires deviennent moins impcrrta,ntes telles 
que nodules puis pseudomyc6llium. C\e tk  constatation est  aussi valab1.e a u  
'Nord qu'au Sud de In Tunisie. Mais dans cette diemi&-e régioln (les croûtes 
constituent de w5rrtubles adfleurements rocheux. ,Pat- analogie avec les croû- 
tes du  'Nord i l  est  llogiquie Ide psn15er 'que, p s  bmûtes 'du Centr,e et du Sud sont 
en fait les horizons d'accumulation de sols aujourd'hui disparus sous l'in- 
fluence d'une éroswn part.iculièrement inteme. 

On peut donc brosser le tablei& schéma,tique suivant d e  I'6volution des 
sols en Tunisie. 

Sur .roches (calcaires tendres se forment des sals peu épais à caractere 
de rendzine. Si (IC végétation est un m,aquis ou une 'forêt biien installée les 
caractères de structure e t  d'e- matière organique permettent de les consi- 
dérer comme des rendzin'es typiques. Dès que le manteau alluvial pu collu- 
iial s'épaissit cn note malgré uln gradient cie calcaire faible ou nu!l, I'appa,- 
rition de pseudorr,ycélium .ou d'accumu1,ations diffuses qui sont les signes 
d'un faible mo.uvm1en-t de calcaire lié DUX alternances climatiques de sé,- 
cheresse e t  d'humidite. Or la formiation de ces sals est manifestement ré- 
kente. A l'autre extrémité de Ía chaine évolutive, un horizon calcique dé- 
'gagé par 1'é~osii;n e t  repris, par I,a pédog.enèse actue4ile donne naisvonce . -  soit 

- inent calciques à l'exclusion #e roches éruptives ou 'métamolrphiques. 

136 , 



ù une rendzi,ne soit b un sal brun cal'cbire. Dans ces S ~ I S  qu'on peu t  cisnsi- 
sidbrer comme ,poiygéniqu:es Ie cailcaire tend, encore à 'migrer. Si donc on8 ad'- 
tnet  comme certains géomorphologu'es u.ne kontindit6 dnlns l'action des CI i -  
'mats lail cours du qua,ternaire, e t  en su,ppmant que les types d'humus ne 
Sont pas différw,ts, on en virent à rapproche,r les sols calci"orphes ;des sals 
k3 laccumulaticln calcaire peut dhe loppée .  iwhumique .. Leur structu're est 
souveidt différente des sols i~mhumliqules 'Typiques Jmais puIr bien aes =Is 
l a  structure des horizons superficieils reflète &avantage le type de .&&ta- 
tian acituel1'l.e -(natuireIlle au !saus culltune) ~ ~ u e ~  )e wpe d e  bwl &il soif is&* 
mique ou colcinllorphe. II suf f i t  'pour s'en convaincre de voir la .rapidfité avec 
laquelle mles ,rendsines Ge d k r a d e n t  pair mise en culture. 

A un stade plus avanc8, la différenciation entre les horizons A, '6 et  
I'hor.izan d'accumulla;tiion alacr i re (Ga) s'ame,nlt-ule On, & m v e  la farma- 
tion d e  nodules e t  même dencroûtemlents, presque toujours assoc is  à des 
bseudomyc6liums e t  des accuimulations diffuses. Ces sols sont consid&és 
cdsrvrrie M e s  bls 'ïscuhumiqules bruinis. \Loiq,ue la d6oalcarifioait.bn de !'hori- 
zon A, B est à peu ?rès totalLe le sol est appel6 sal isohu.mique ch;ata,in. 

Enf in lorsque ile sol n'est plus cailcoire e t  'Is cl in" suffisarmkent actif 
la rubéfaction cutistitue le deCrnier stade de I'6vol,utian. 

~ ' I I  y a d a i c  une cont inui té dans les phhomènes  cl'6vollufion des -sols. 
. Plus un sol est ca'lcaire BU dbpart plus les phénomènes devroht s'exe,rcer 
. longtemps e t  i r tensement pour arriver au stade ulti.me c'est-à-dire QU sal' 

rouge. C'est .le cas des Terra Rossa qui semblant fort a,nciennes. .Au .con- 
t ra i re un matériou non calcaire maInifestera beaucoup plus v i te dies signes 
'de steppisation e_f rriême de :rubéfaction. C'est le cas d,es duneg sableuses 
kle la plaine de Kairouan qui se steppisent rapidement ou des argiles non- 
talcaires du crét.c;ce in3f6rieur qui ont &olué en ml rouge ou chatafin rouge 
idepuis !le soltcnien. 

Cette ezqquisss schématique nous amene à soulever quelques rpr&dh" 
¡m'portants die classification : 

a) - La -l imite entre sols colcimsrphes e t  sols isohwniques telle qu'elle 
existe dans ;IC cl~cssification. francaise est très imprecise. La distinction se 
'Fera sans idcute gràce à une connaissqnce a,nallytique plus f ine de la matiè- 
Le organique. M a i s  il semble qu,e dans l h n e  e t  I'awtre classe, le type de 
.mcrtibre organique soit ¿'avantage li6 21 un type de végétation. qu'à un type 
pédog6nétique 

Le gradievit de calcaire est lui aussi un crit&re binterprki tat ion delicat. 
Certains profik du Nord et du Centre g r b e n t e n t  des horizons A; e t  B de 

. sols calcimorphes associés b des horizons rd'accumulatim Urès irnportants, 
'Fdentiques b ceux des sals isohumiques. 

II emb1erei.t donc plus conforme 6 la r h i l i t é  de regmuber une .partie 
bu moins ides sols ccllcimolrphes avec les sols isoliumiques. 

b) - Dans la classe des sals isohuimiques .la distinction sol brun, sol cha- 
tain soulève Guelqves difficultés. Cet te  distinction est bas&e, on l'a vu, 
ur ades caractères de structure ,et d e  Reneur en &lcaire des horizons de sur- 
'face. Or ces deux caractères ne sopt pas toujours présents à la fois. 

. . 

, 

I 

' 
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La. lstrucfure 'de ml peult Ctre liée à 'la noltulre du maitbriau originel -. 
Quant au profil calcaire, Ià encore, i l  'peut être l ié à des facteurs tres loca- 
lisés : roche mhre plus ou mobs catlc&re, pédxli8mat plus sec, realcarifica- 
tion ultérieur.%. 

Por conséquant il nou's .semble pr6f&a(ble de ne faire qu'un seul grou- 
pe de tous ccs sols 'du Nord die la Tulnlisie pr&senta,nt en comim'un : 

- une texture bien développée g6nérallement (prismatique, 
- une occumulation calcaire puissante. 
On pourtlples,appeler d'un )mÊmle nom : sol chatain ou sol marron ou 

tel autre  nom.qu'on voudra miois on les s6patera des sols du Ce'ntre à tex- 
ture g6néralement plus grossière, 6 structure ,mall indiividlualisée et  à accu- 
mulation calcaire pelr importante (limons à nochles). Lal distinction entre 
sol brun e t  sol chotaip serait suppr i , de  ou ramenée à u n  échelon in(f6rieure 
kle la classification. 

c) - Entre sois isohumiqueic et solis à sesqulioxydes rouges mkditerra- 
néens, la limite soi-llhe des probkmes non résolus. C'est, Ià emore, une 
meilleure connaisso,nce. des  deux pédbgenès,es qui permettra de séparer les 
deux classes de sol. LG w o g e n e s e  des sols rouges form& sur roches mère 
géologiqbe sqmble ússez coract6ristique. Far contre sur roch,e m&re colhvia- 
le ou a,lIuviaIe Ics horizons rouges sont associés 6 une alcculmulation cailcaire 
identique à celle des sols 'isohurhiques. Dams ce MS les SOIS rouges sont-ils 
'des 'sols isohiiniiques lithochromes comme ,le prételnd'ent les pédologues du  
'Maroc (A. &uella8n, il966 ? Ou bien la, ruIb&hction est-elle conte<mlporahe 
de l'accumulation calcaire, puquel cas on serait eln j "ce  de sols_ cha.- 
tain-rouge 7 Ou bien en8fin la rubéfaction s'est-elile supsrposée à Ia ste.ppi- 
sation ce qui en ferait un sal rouge, héritier dle sol j_sohumiqu,e '(ou sol rou- 
ge isohumiqlie) ? Les trois hypothhses sont éga4ement possibles. Elles exis- 
t en t  en fait et nom avons prolposé QU cours de l'étude des SOIS mug,es des 
critères provisoires de distinction. Mais lei p t n b l h e  n'est pas résolu dam 
son fond. L'existence des sous groupes steppis6 e t  ei-tcroûté dans lo classi- 
fication actuelle I ~ G U S  semibile en tout  c a ~  :prêter à conIfusion. !Lal plu'part des 
sols rouges de Tunisie présentent des horizons encroûtb  et  tous les WIS 
rouges sont d u s  GU moina ste,ppises +sus l'influence diu climat et  de la miise 
en culture. I I  hudra!¡$ pouvoir connaítre le type d,e matière organlique SOUS 
lequel 'se produit la rubéfuction e t  vérifier qu'il est  distiinct de ce1u.i d.es W I S  
isohumiques. Nous n'en m m e s  pas enCCore z1 ce stade. 

éga'lement 
tr&s important en milieu md'iterranken. Elle se manifeste SOUS trois for- 
mes : 

B) - L'hydroirorphie es t  un autre  facteur d e  pdogenèse 

- I'individdisation du fer, en milieu plus 'temp&é, 
- l'accumuiation d,e calcalire en nodules ou en encroQte8ment, 
- le noircissement ou (( tirsification s. 
Au cours &s'dern.ières années on avait été ¡tent6 de rapprocher le phé- 

nomene de vertisoiisation de  I'hyd'romorphie. Les $tudies de A. MORI (1  966) 
tendent ò montrer maintenant que, seuls les vertisols f e "  iprésentent les 

, caractèces d'hydromorphie, la structure des ver t ia ls  &taint plut6t lide Ò un 
'p&d.do-climot 'humide; certes, m i s  laussi 6 la présen'ce \d'u,ne, argile .gon.ilante.,* 
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On retrobve d m c  idne forme cYhydromorphie que la classification franGaise 
de 1959 rangeait a.ans un grouipe à engorgement temporaire de surface ou 
'd'ensemble. Or cette forme d'hyd.romorphie est très courante. Outre les ver- 
'tisols topolithomcsrphes elle af fecte nom,bre $e sols d@pourvus de caractères 
Vertigues a u  sens étymologique du termle mnis plus proches des sols isohu- 
'miques quxqusls ils sont associés dans le pa,ysage. 

II sera donc intkressant de réintrod'uire les mract&res de tirs,ification 
ou de noircissetrient au niveau du sous groupe, soit dans la classe des sols 
isohumiques, sait dons la classe des vertisols. 

C) - L'halamwphiP est Is troi'sième cph6namiène pkdologique très ré- 
pandu en Tunisi-. Elle ,se surimpose à I'hkydlrolmorphie 6 laquellle elle est 
souv*ent associée. Son ,a.ction se ca,ractérise d e  deux manières : 

- accroisserr.ent du rQidu sec de la solution diu swl qui a pour corolla,i- 
re une' augmentation .de sa pression os8motique e t  ulne action toxi- 
que sur la végetation. 

- degradation de la structure par f ixat ion d!e sdium s8ur ,le complexe 
absorban t. 

L'a classificqtion francaise de 1962 reflète b ien  les différentes unités 
morphologiques rencontrées en Tunisie. Elle est d'uti,lisation facile sur le 
ferrain.  Ses lirnites auéc les autres classes posent cependant quelques pro- 
blèmes,. On a esscye 0ux Etats.Un,is de prendre pour l imi te  des sols halo- 
tnorphes une tencl;r en sels solu:bles telle qu.e I.es renidements cul turaux mo- 
yens subissent unr: rbduction sensible. Or cette teneu.r varie non seule:ment 
'suivant IQ nature des cultures mlais encore suivant les vari&t& utilisées. Les 
pbdologues et  les agrolnolmles kmt pu mn'stater larsqu'tls ont jvod1.u appliquer 
'les normes oimé.riccines aux sols de Tunisie que ceux-ci, quoique salés aux 
regards des pé&lcgues américains, por tent  elnmre des rendlem'ents satisfai- 
sants. Le phénc;r+ne de solure du sol est du 'reste &minement variable. 
a teneur en sols solsbles d'u8r, profil varie avec les saisons e t  avec des. mé- 
thodes culturales. Suivant les co-nditions d 'absemt ion on pourra donc le 

Ce 
qui peut entrainer de graves erreurs dans la mise en valeur de ce sol. La 
7" approximat icn d e  I C  classification US a résolu cette d;iff iculté e n  suppri- 
mant la  classe des sols halomorphes pour les r6partir da" les différentes 
'classes voisines. Cette mesure peut se justif ier pour les. sols où Ia sdu re  
'de la solution du so] est le seul r&sulrat de I'halo'morphie. La &gradation 
'de la structure p0.r contre est un FhbnomBne p&dog&n&tique dont, les résul- 
r o t s  sont visiblgS e+ duraibles, entraînant des conséque.nces sur l a  dynlamlque 
'de l'eau e t  probcblement de Ia matière orga,niq.ue. Une expkrimentatioln ac- 
tuel lement en cours en Tunisie sous ;l'égicle de l'Unesco permettra m n s  dou- 
te  d'étudier de i nm iè re  rigoureuse cette pé.dog&nIèse e t  son act ion sur la 
végétation. ' 

La classification ffasncaise de G. AUBERT permet un classement sim- 
ple,. ilogique e t  cchérent des, unités de sols cartographiées en Tunisie. Son 
M l i s a t i o n  a souieve des diff icultés dues, la p lupar t  du temps, à notre con- 
naissance insuffisante des -phénomGnes &évolution des sols. LQ principale 

. 

\ 
' dhsser 'kol hlalomor,p:phe DU Sal à ,mcact&re ' secondaire bhalomoeph,ie. 

. .  
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difficulté à laquelle s,e sont h'eurtés les pédoilogues provient, en fait, de ce 
que IQ 'plupart des sols sant 'polyghiques. Chaque période du quaternaire a 
Eté ma,rquée ' x r  un climat qui a conditionné lune pédogenèse, cette pédoge- 
h&se pouvant niosquer ou effacer les caractères de 110 paogenèse précéden- 
te. Certains auteurs ont cru à de grosses vairiatiolns dlimatiques d'unse pério- 
'de à l'autre, c l lo i i t  du climat très froid au subtropical.. ,D'autres au , con- 
'tralre ont été frnppés par ta concordence entre Ia, répartition de certains 
bols m&me pncieris e t  des. climats actuels. 181s e8n onr dediuit qu'alu cours dd.u 
quaternairs los rioyennes climc?tiqu8es avaient peu varié, seules les valeurs 
extrêmes avciwt pu. s'écarter ou se rappmhe'r. 

Dans ces conditions I'évyalution des SUIS a pu s'effectuer de manike 
continue e t  suivmt I C  même. pédogenèse mais avec une vitesse d'évolution 
variable; c'est probableme'nt le ca5 dle i l a i  rubéfaction ou d.e la migration du 
talcaire, phénomene très lents h u  contraire sous l'influence des oscilla- I 

'tions climatiques d'autres phénomènes tels que le  durcissement d'une croû- 
t e  ou la nature àe la ma.tière organique oFt DU &valuer plus rapidement. .L I- 

i-natière orgaiiiqbe en particullier s,erait en &quilibre avec le climat. actuel ' 
keflétqnt mal (sauf peut être en mli,lieu hydmmorphe) les pdogendses an- 
ciennes. 

. ' Dans beaumup de cas aussi la pédogen&se interfère avec la sédimenta- 
tion des matériaux. Lorsque p6dogenèse et sbdimentation ont alterné les 
BOIS sont superposes avec une limite nette e t  le prpfil ne présente pas de 
diffi.cultés LOI sqbe pédogenèse ef S,,kdimentotion son$ contem,poraines la pé- 
d0genbse.a pu vaiquer 'les s6dim,ents, au fur e t  à meswe de 'leurs dépôts. 
Les limites dires aux différentes phases d e  sédimentation, disparaissent allors 
complètement QU se confondent avec 'les l h i t e s  d'horizons. Actuellem.ent . 
encore la iplupart des profils sont remaniés sur 20 à 40 cm.. Les horizons de 
surface sont GénéIalement plus riches eq s d e s  grossiers, plust ,pauvres en . . 
a.rgile 

que lorsqu'on ccnmitra cette pedogenese \e t  l'es facteurs qui lui ont donné 
naissance. Nos recherches feront donc un graind progrès larsqule nous au- 
rons 'acquis une parfaite Ide sBd,imenfation e t  d'&alution dies matériaux 
sous ces climats. Pour acquérir une te l le  connoissaIn,c,e, I'étude morphologi- 
que ou physicochirnique des prcfils n e  suffit plus. I I  ,faut une étroite coopé- 
ration avec d'c?u.tres sciences te l ie  que g6omrphologie (don.t les études en 
Tunisie ont &jà mmmencéj, sdimentologie, palynologie, écologie e t  m&- 
,ne radiologie drlnt les don,née< partlelles peuvent concourir à la recons- 
tituation.des phases de la pédogenèse- au cou~is du quaternaire. 

. .  

I 

On ne pourra .donc cltasser va,lableme.ht les sols d'alprès deur pédoaenèse.. 

, 

. .  
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A. M,OR1 - 'k,mfil PE. 73 dane &tude 225 C 

Situal ion géomarphollogique : Plaine ql~luviaile 
Topoqraphie : Zone de diffluence e t  d%mndaition d.e .l'Oued 'Mel- 
1,ah. 
Végétotioln : Phallairis. 
Regime aqrmomique : cu!ltures anlnusl'les sur billtons 
Matériab orig,inel .: -glIt.p4ons fines die l'Oued ~&1llah 

Description du IprQ;fil 

0'- 40 cm : Argilo-limoneux - ol!iv,e - fmatteux - 'horizon de 
cuiltu,re remanié p r  I'adnagement de billons - 
callicaiilre - cqinductivitb =. 2,2 8 m ' ~ h ~ / ~ r t . l ;  - !CI = 
0,5 9%. 

40 - $0 cm : Argilo-limoneux - olive - sl'ructure en giros blocs 

4,5 ImmhWcm - CI = 
die consistance e t  idle compacit6 kr&s fortes - cal-.. 
caires - conductivité = 
.L2 Ti 

$0 - 120 cm :Argila-limoneux - brun-dive - strulcture à dé- 
ments csn4inus, plastiques Y ~ ~ Q I S  le t  noduiles sa- 
1 ins - des taches d'hydlmmcrphiie ,rougeâtres sant 
visibles pair endroits - calcaire - cunductivit6 = 
1O,3 mmhoS/cm - @I = 2,4-% 

120 - 160 om ':Argila-sableux - brun-olive - structure b Gh3ments 
continus - rares taches d'hydrumorphie - calhi- 
re - conductvité = 9,s mmhm/cml - @I = 2,6 
% 
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Cmr&nnBes X = 538,100 Y = 298,608 1-9 - 114 :m 
.Topogrciphie ': pente 3 i% 
Roch,e-m&e : ol,luviona-colkwions 

: Cultu,res b.16 tendre - Florence a,urore. 
, seripkrsn ,du : 

'3 - 10 cm : %able argileux - Ibrun-fone8 B brun jaune fond 
(O YR 4/33 - sec f- structure nucifarm - poro- 
sit6 bonne - coh6sbh 'faliblel - horizon d e  Illabour - racines nombreuses - peul calcaire. 

40 cm : Argil:e sableuse - brun jaujne i( 16 YR 9 4 )  - sec - 
structulre polyedlrique fins bonine @arosit6 - coh4- 
sion moyenn,e - galeries de ve"-grains ,de sibice - 
peu calcalre - pH 8,4 - capaalt6 de i r&ten,tion : 
19 % - racines 'nombreuses. '. 

70 cm : Argllo-limon8eux - ,brun j a "  (10 YlR 5/4) - sec - structure eubique - porosii'& ¡moyenInle - nm-  
breux noduIles !de 'torba - g\mlins de d k e  - Ba[eaii- 
re 28,3 % de .calcaire ?sltaJ) - 0,60 % 'be ímiatid- 
re orgalnlique - pH '8,9 - Icondu;ctjivit& 0,97 lmmhos 
cm - ,racines peu "xnbreuses. 

(10 YR 
G/4) - fra.is structyre cubliqule & .hendlance pris- 
mat.iqu,e - quellques .radiieeilil.es '- non poreux - co- 
hésion fortei - mmp.act - 4égieirs codngs - taches 
calchires - ea,lcalres (20,4 % k!e !mlcailre lotal) - 
0,24 % de matigre orga'nlique - pH ,8,8 - con- 
ductivitk : 3,O mmhos/cm. 

115 - 145 c.ml : Argilo-sableux - (humide - strwet,ure à te.n&nce 
polyédrique fine - non phreux - cou1eu.r marmo- 
ris& - ,latches de ,pseudogifey et taiches muilks de 
fer - 15 % de calc?p:ire totail - canductivitt5 : 7.,5 
m,mhos/cm - pH. : 83. 

145 - Zoa cm : Sable argileux - brun vif (7,s YR 5/6) - hu,mide 
- structu,re polySdirique - !taches de  pseudbgley 
e t  de fer grains de &ee - 2,9 % ,de mibcaire to- 
td - conductivité : 16 mmhos/cm - pH : 8,3. 

10 - 

40 - 

76 - 115 cm : hrgilo-limoneux - b.run 'ja:une alaire 
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I I I I 
CI 

6 
17,5 

11,25 
8 1  

I I 

CO3H Ca Ms. Ha 

2,s 2.5 2.7,+ 30 

2.25 49,l 37,9 120. 

I 

I I I 

8 4  
8,9 28.3 0,60 
8 8  20,4 0.24 
8.5 15.0 0.1 6 
83 23 0,16 

I I -. 

46,8 
62 
49,6 
36,8 

C. mmhos/ 
dm 25 VO 

0,93 
3 
73 
16 

Cap. de 
reten- 
tlon 

19 9% 
25 
28 

-- 



'. SOL P.EU .EVOLU€ NQ'N CLIMATIQUE 

'D'APP0;RiT VEIRVIQUiE 

A. .MO.RI - .ProQI ,N. 1 O4 danis' &udk 225 A. 
Situatiun nmrphologiique : bourrelet 'd'e ,l'Oued Kloufi - P:laine 0'1- 

I.u!yiale & l'Oued! T h e .  .'' 
Topoaruphie : [Plane. 
Cultures. ; Cbr&a;l.es 
Matériuit originel : ALluvions d e  texruire fine. 

&scri+n ,du pr&i,I' : 

'-0 - 10 cm 

, l o  -. 50 am 

50 - '-90 cm 

90 - 120 cm, 

120 - 170 cmi 

Arg-ilo-limoneux, brun olive, \structure Aément pblyé 
driquc 3 à 4 'cm,  cohésion etkonsistance - ,  fortes,. C41- 

c;a i r p .  
':Argi'l&Iimonaux - brun calive - structwe. continue 
'avec feintes d,e retrait dBIi,mitratnt des blocs (10 
cm) à cohbion et coinsistahce Bl,ev&s - raci,nes 
très fhes juqu'à '45 cm - 'ca;lcgire.. 
:Argileux - ,brumn olive - stlrucfure idtentique - cal- 
coitre. 

:Argileux'- brun olive clair - structumre à Gléments 
con,tinu.s - mhkian conslistance e t  .camlpc&é tres 
élevées - calcalire. 
-Argileux - brun olive clailr - stru#cture à élbmlents 
continus - consistance cmoíns BCev6e - com,peité 
forte - pas de fen$e d e  retmitt - calcaire. Cmduc- 
tivité : 8 mmlhos/cm.. 

N.B. c 'Prbfil observé humide. 
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R&ulhts danalyees 

1 49 103 

90 - 120 I - - - 

I 

. -  - ' I  - 

25,4 

25,8 

16,2 0.29 0.51 

- -  

Cond. 

1,76 I 1.03 56,8 1 1,3 

1,19 0,69 54,8 1.15 

1,19 0,69 1 59,2 i 2,13 

' - .  - [ - . I -  
- 58.4 j 8,2 

l i  

CI 
me/l 

10 

70 

15 

- 
40 

Ca 
me/l 

3.5 

3 

27,5 



SQL PEU EVOLUiE NON CLIMTIQU'E 

L. GUYOT - P)ro'fil IN. 123 d'ans &tuide IN. 173 
D'kPP6R;T VER;I;I Q UIE 

Coordonnées : 39G4 9G32 
Topographie : Pente faible e t  r&uIi&re 
Régime cQronomiique . Qudques oliviers d i o c r e s  
rdales 

¡sol& e t  cé- 

hscrip*iorP du profil : 

O - 50 cm : ~V\orron-Ii,m,*no-argilI.eux à airg.iIo-di"one,ux sur 
,structure ,prismtiqule tr&s g,Fossibre EI très brges 
fentes. La structure est cubique moyenne (4 cm) 
- tres cohkrent, non lpol.leux. Lissage de quelques 
faces ,horizontdes. 'Un .laer gauch,isssmn,t, peu 
cal cai re. 

portant, ,Je .gauchksssmnt ,u:n p u  plus loccentu6. 
Aucune prosité-cailcaiire. 

100 -' 160 ctm : Mwron sombre - Illi~mncs-argiileux - la structulre 
pri,smotique moyenine ge U6fait en polyèdres mo- 
yens bien &valprpp& - très coherent. 

50 - 100 .CF : Idem, ma.is -plus massif - l e  I~ imge est plus in ' 

165) - 180 cm : Bru:n sombre -,,argSlo-s&leu~.,- peu calcabre. 
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SOL PEU EVOLUE NOcN CLMATIQUE 
D'AP,PBIRT MODAL (CAECIMORP;HE) 

?3GET#A - (A. CALO). - 'P,mf,i;l 407 d1ain-s &u& N. 305 

Situation morphalogique : 
Topographie : 
Végétatim : 
Matériciw originel : Colluvions die sol ca;lcimrphe descendues du 
Djebel. Rnbia. 

Description BU protil : 

I .  ' 

O - 25 cm : Limon' airgileux,. ,polreux, ;Fi-&, calcaire-brun fon- 
cé, polyèd.rique 'moyen, à fin bien klévelappé :plus 
ou moins kmOuss6 quelques petits cailhux. CSI- 

65 C ~ S  : .Argila-limoneux, po.reux, frais, calIcaire, brun, po- 
lyhdrique moyen très bien d6velotppé., rac,ines, va- 
gule tendance à une structure. prismatique gros- 
siere. 

65 - 1 1 5  cm : Humide nette, a8rgilo-limoneux, peu pareux, 
frais, caIoa8i,re plus ou r"ns, bru,n g,ris- sombre, 
structure .prismi.ique moyenne se d6bitan.t en 
pr ismo t ¡co-cu.bique f i  ne, raai nes. 

1 .I5 - 150 cm : A,rgilo-lirnonjeux, peu poreux, frais, ca,lcaire, brun 
gris ,plus clalir qu,e Ie  pr&céd8ent, lissage des kgré- 
gats, cublique b prismatique moyen bieh dévelop- 
p6, nombreux pseudanyciiliums calcabes., q'uel- 
que5 amas. 

. calires, raoi'nes. 
25'- 

- PH calcalre MaHere Granulom6frie O h  Brdondeur 
A L STF SF SCà Organique 

2,28 '/o O - 25 28 32 11 19 11 8,1 18 Ye 

25 - 65 34 ' 30 11 19 6 8,4 27 1,34 

65.- 115 41 27 7 13 9 83 14 1,66 

115 - 150 36 32 4 15' 10 8 3  10 1.48 
L 

Resultats d'analyses 
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SUL PEU EVOLUE NON CLlWTlQUlE 
D’APJPOIRW M D A L  (STEPPIQUE) 

P. LE FLOCH .. l p d i l  N. 26 &U& N. 253 

Situation g&mrphologique : glacis quaternoire 
Topographie : Mi-pente 
Cuhurss . Cérk le s  - Iucailemsnt pk”tions arbu5Vives - oliviers 
Matériau originel : Alluvions colluvims remanliant des q r t s  
&liens, gypseux. , 

, Description d_u profil : 

6 -  4om: 

40.- 6 Q c m  : 

.60 - 200 C~II : 

Texture équilibr&, couleur brun-jaune, dwture 
à tendance polyedrique moyenne, horizon humi- 
fbre, calcuire, 20 9% CD3GO; pH 8,5. 
Argilo-limoneux, ooulavr brun jaune, sirmct’ure 21 
tendance cubique, cah&ion moyenne forte, 
qwelques taches plus calaaires humif&res, cdcai- 
re. 
Scrblo-argilleux, couIleuIr beige jaune, structure 
rraassive-fentes de fretmi’t étroites profmb ddi- 
mitant Cie grands prismes, c o r r u 4 6  
à forte. 
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RENDZIW HUMl~F6R~E DE :MNFAGNE 
P. DIMANCHE -.Etude d'Ou" @exikteer H. 302 
,Situation morphologique : gilacis 
Topogruphie: : ,Pentie imoyme 
V6gktatim naturelle . Chene vert*-- Erinach mthylllis 

,. Descriptimi dg profilll. : 
-*' 

O - 15 cm. : Brun fonc6, textuire &uilibr&, structure fine- 
menlt granu~laire (micropslyMres cvccol.&), CCFlcai- 
re, abondan,ts f ragmen'ts d'enorotttemelnt calcai- 
re, racinesbet rad:iceCles très abondantes, 

1% - 45 cm : ~ m c ,  encroatement calcaire à très M & n , t s  
cail'loux, très calmire, sans Gtructure, cmsik- 

45 - '85 cm : Brun pble, enc;roÛ,temnt cakuire 6 cai.lllouti.s et 
pseudomydium rrc~lcai,re, fr&s calcaire. I 

85 - 125 ,cm : 'Marnes e'n voile ct'encroÛtemen,t pcor Ia1rg.e~ pla- 
ges de torba, sons structure, t.rb consistant. 

q25 om et plue  ames s. ajlt6rbes ,se divisant en, plaquettes ou en 
boules. ', 

. tant. 

. 

t. ' 

CQ3Ca CB%Ca Mat. Ganu~om6trle O/O Prolomdeur . 
A & STF sc: SQ total O h  aclll Org. 9'0 

. 8 - 15 16 14 14.5 14.1 21,4 8,5 77.8 2F 16 

15 - 45 14 18 19 255 .15,5 8,s 85,2 20.5 0,82 12,3 

45 - 85 i 8  14 2&5 12 8,8 82,3 I7o5 1 - - 



SOL B'RUkN . CALGA,Il(E H UM.1 FBCE 
P. DCMANCHE - Etude d'Oum Qjeddour #N. 302 

Situation mrphologi,que : Butte témoin 
Tqpographie : Pknlte faible 
Végétaiion : Association db Pin, d'Alep. 

Description du Profil ,N. 72 : 
0 - 1'5 cm :Brun jaune foncé, humif6ire;texture limono-orgi- 

leuse, structure pccrticu'laire à gru"wleuse fa'í- 
blem,ent déve.loppée, moyennement nuciforme, 
friallliik, cailloux et ;~icines abondantes, cdcaire. 

40 cm :Brun jaulne foncé, a.ssez humifère, texture limo- 
.io-airg i I e.use, s t  ructu,re f immen t grume1 euse e t  
moyennement nu.cifolrme bien d&elappée, cohé- 
renli, meuble, racines assez abondantes - ca.illoux 
a bondon ts. 

40 - 80 ctn : Jauine pâl,e, texture limano-alrgileuse, encrocte- 
ment très calcaire, sans structu're. (poussiéreux), 
Deu de ,racines, cailloux abondants. 

80 - 130 Cm :Jaune pâCe, colluviolns orgilo-limoneuses caillo.u- 
teuses, en,cr&ûtées, structure polyèctriqu'e à nuci- 
forme bien d&eloppées, raci.nes peu ~iabondmtes. 

130 - 170 cm :Bruln très pâle, ca-iJloutis ovec limon argileux cal- 
caire, quelques racines. 

15 - 

DH 

o -  5 

15 - 15 

15 - 40 

40 - 80 

$0 - 130 
130 - 170 

22 

34 

25 

35 

26,5 

36,5 

25 

24 

7 

4,5 8,7 

6 

6 8,7 

5 - 15. 
15 - 55 

53,2 '/I 

M , B  

76,6 

62,2 

5 4 9  

46,s 
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0 -  

35 - 

: 95 - 

135 - 

SOL ':CALCAI RIE HYDROMOBPHE CU'LTIVE 
A. FOURN.ET - .EWd8e pbdoilogique de "I.R.D. de B&ju 

Situation morphologiqu,e-. : versant mdrn,eux colluvionnd 
Topoguïphie : Pent,e moyenne à forte 
Régime agronom.ique : Céréales 
MatériGu originel : Grès argileux du imiocène ïnfkrieur 

Description du Profiil N. 16 : 

35 cm :Brun foncé, arglo-salblleux, à saible fin, structure 
motteuse, grossièremient nuciforme, cslcaire, 
compacité moiyennie, bonne porositr5 ~radlicu.la.ire. 

95 cm i: Bru'n jaune à beige jaune, argilo-sab,l,eux à saible 
fin, surstru.cture en prismes.'de 5 'à 1 O tch de dio- 
mètre tendant 'ù se .pulv&iser au somimet e.t.:à la 
base de  l'horizon mus iforme de !petits pris.mes ir- 
r&uliers, strulctulre eln p e t i t s  polyèdres, calcaire, 
comoacité moyenlne, 'bonne porosité. ,Présence de 

. taches caibca,ires à pa\rtir de 35 cm, groupées en 
essa.:ms nombreux à partir de 65 cm. 

135 cm :Ocre jaune, sa,b,leux à s.able grossier, sans struc- 
ture, qualqu,es blacs de grès atrgileux burdiga- 
lien. 

200 cm . i5u'bstrat 'jaune grise dme g,ley, m m "  vindobolnien- 
ne a,ltérée e t  remaniée à surstructure prisma+ 
que et structure en lédats à cassure con'choÏdsle. . 
hocuimul altiion, @amicus ca I coi  res IpuIv6ru.l e'n ts  au 
sommet de Ia couche. 

' 
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SOL B.RUIN CALCAI RE ElNC~ROUTtE 
A. FOURNET - P,rofill lal. 58 - Oued Zit 

. .  
Situot ion morphologique : ,glacis 
Topographie : Pente régulière, faible ' 

Régime agronomique . C6réaIes 
A4atéri.a-u originel : Limon quaternalire. 

Description . .  du profil : 

30 cm :.Brun (10 YR 5/3), texture .6quai¡ibrée, structure 
pdyèdrique émoussée dans 'une surstructure en 
grands é1Bments peu d16veloippés de 10 cm de 
diamètre, calcaire fort, meu'ble, poreux. 

30 - 70 cm : Jaune brun (10 YR 7 / 6 ) ,  li,moneux, structure 
prismaltique se défa.imnt e n  plaquettes cubiques 
de 1 cm d'épaisseur, très cailcaire, bon'ne macro- 
porosi té. 

70 - 120 cm. : Jaune brun (10 YR 5/6), a,rgilo-IPmoneux, struc- 
ture 'prismatique tuibiq.ue fine, agrégats rbêtus 
d'argile, taches calcaires blanches de 1 cm de 
d,iomè tre, ,pique tuires ferro- malngan iques, ca I ca i - 
re, compact, t,rè.s [peu !poreux. 

120 cm e t  lplus. Jaune-rouge, argiileux, structu're en gros prkmes 
cubiques déformbs, fmes horizontales des agré- 
gats lisses, brillantes à slikensides, revêtement 
en 'nappe de calcaire sur les faces verticales des 
agrégats, calcaire. , 

O - 

RBsultats d'analyses 
r .- ... -. 

Profondeur 1. 
I O - 30 1 23,5 
I 
30 - 70 

70 - 120 

128 et plus 

84.5 

37 

40 

11 1 9 1 35 j ,19 

2 9 1  $ 1 1 9 1  7 

3 0 1 2 2 1 1 6 1  4 

15 I 15 i '21 3' 

++-- 
18,8 i 8,4 

34,b j 8.3 

40,9 i 8,5 

4 8 3  1 8,7 
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SOL BRU" CALCAlR,E ENGRQUTE 
A. F8UR.NET - Prof# IN. 75 Ibis - O u d  Xairga 

Situation morphologique : Glacis rksid1uel a,ncien 
Topographie : Pente forte , 

égetation naturelle i Association végétaile à Pinus ha:lépensis. e t  
Rosmarinus officinolis, forme dlégradt5e à Stipa tenacissima. 
MctétjDu originel : Limon quaternaire. 

; 

,Descriptkm du prof8 : 

: - 

O - 20 cm : couleur brune 7,5 YR 5 4,'texture équilibrée;stru& 
lu;&ucifbrme moyenne à tine,. taiblement calcaire 
Crwrizon Al). 

structure nuciform,e moyenne à fine, calcaire, 
pseudomycéliu1m callcaire tubulaire e t  sur les 
hees d'agrkggats. 

I ibrée, structure poly&d,rique émoussée au som- 
rnet en. ¡klats à la ,base, fortement calcaire, (ho- 
rizon B.). 

,Couleur brun très.pá1e 10 YR 7/4, texture limo- 
no-sableuse, structure en éclats, fortement cal: 
Caire, (horizon C). - 

, .  

20 - 50 crta : Couleur blrun 7 5 ,  IYR '5/4; t,exture ' équiIib.ré,e' 

50 - 90 cm : Couleur brun très pâle 10 YR 7/4, texture équi- . 

90 cm e t  plus 

RBsdtak d'analyses 

9G 

27 

23 

23 

29 

- 
PH 
- 
7.9 

8.05 
$,I O 

8,15 

48.0 I .- 

50'0 I 
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.RBNiDZ I NE SUR 'OROUTE 
A. ,FOURNET' - Profil S-8 - Ois&llia 

Situation morphologique : 61.acis sur cône alluvial ancign 
Topogrcj5bie : Pente ifa,ible à moyenne' r&guIi&re 
kégirne agronomique : Wture  en sec .des cér6alIes. 
Matér ¡au originel' : Li'mon quaternaire. 

:Descripiion d~ profill : 

0 30 C u  : Bwn.  tfoncé, %extulre &uiilibr6e, structure nucifor- 
m,e à grumeleuse, s0n.s cohésion, calcaire, bonne 
porositk, bien mlonis6 par les radicelles. 

60 cm : Beige rush, [textuire ,s&lo-li"mewe, structurel po- 
lyèdrique fine Omoude, ca!lcaire, bien colonisé 
par les racines, e.mbcllle unie croGte cailcaii-e beige 
rosée h pellicule zancrire dislcqu6e en miches 
sou I evées. 
En,croûtement calcqire f,euiIleté au sommet, dif- 
+us à la base, beige. rod, texture sab,lo-li8moneu- 

30 - 

60 c,m et, plus 

se.. 

W&uPtaIs d'awiyses 

M. a. 
B " ?  

3,6 

3s 

1 .o 
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R,Bb(lDZI NB SUR OROUTE 
A. FOURNET - ,Profi,l 75 a - ,Bhja 

Situaticn morphalogique : Glacis de pied1mon.t ancien 
TopogrGphie : Zone plane à pente moyenne 
Végétction naturelle : Aibsente 
Tégime agronomique : Cuiltu,re de  céréales 

Matkrï'au or.igi"d, gr+s o l i g ~ & n e  
' Description bu praM : 

O - 30 CUJ Coui1,eur brun rouge !fonc6 5 YR 3/3, texture 
dqui.librée, structure motteuse, m s  structure f.i- 
nement nuciform;e, cculcaire (korizon Al ). 

50 cm : Couleur blanc jausnâtre 5 YR 48/2, Texture sablo- 
argileuse, structure fondue, encroûte,ment cal- 
caire (Horizon B). 
Couleur iblanc jaunâtre 5 YR 8/2,  texture sablo 
CI rgi I euse, structure feuill I etée, encroûtement ca!l- 
Caire (horizon &a.). 

30 - 

50 cm et m a  

R6suPtats d'analyses 

M.O. 
Y O  

3,05 

- 
- 
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SOL BRUN, CALCAIRE A- AGCU,MULATIOIN CALCAI'RE 
A. FOURNET - Profil - .P 11 - Ousehbk 

(Nön publ!i6) 
Situution morphologique : Vallon alluvial cmcien 
Topoqraphie : Plane régulière à pente foible 
Regime agronomique : Céréales . 
Matériou originel : L i m n  qua,teternoire '- 

[D.escription du profil : 
0 - 35 cm' :Couleur brun foncé, t e m i e  limono-argileuse, 

structure nuciforme à faible cohésion, calcaire, 
porosité radiculaire, bien colonlisé par les radi- 
ce.lles. . 

35 - ' 55 cm :Couleur brune, texture limon-argileuse, strwtu- 
re pblyMrique Gmussée à faible cohésion, com- 
pocitti nette, calcuire avec léger pseudomycélium 
calcaire, porosité mdiculaire, bien colonisé par ' 

les radicelles. 
55 - 100 Cm :Couleur beige rosde, texture huilibrée, 'structure . 

'palyèdrique émous&e 'fins à cohésion moyenne, 
encroûtement calcai re. 

100 - 200 cm :Couleur rosée beige, texture limono-sableus,e, 
'structure polyMrique 6mussée fine à cohbsion 
moyenne avec agr6gats en.robés d,e .calcaire. 

. 

RBtulhatr d'analyses 

&- 
L T  
3!5- 55 

55 - 100 

100 - 200 14 

STF 

8.5 

33 

133 

10.5 

SF 

22,5 

20.0 

28,5 

34,O 

- 

- 

995 

9,O 

'10,O 

20.5 

342 

46,2 

65,8 

59,6 

20,o 

35.5 

48.5 

33,5 

- 
M. o. 
% '  

2,24 

1.29 

0,65 

- 
- 
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' .  SOL BRUN ~ALCAIRE.SUR LIMON A RIBBULES CALCAIRES 
A. FOU RINET ' - O ~ s d I t i ~  

Eituotion morphologique : Ravinement de gla'cis remlblayé 
Topogrophie : Pente faible autour d'une petite d,épression 
Régime agronomique : Céféales 
Matériau originel : L.irpon quaternaire 

Dfescription ' csu p,ro+I. S- 1 i : 
'.o - 35 cti7 -:Brun foncé limono-argileux, structure nuciforme 

b grafnula.ire, calcaire, cohérent, porosité moyen- 
ne rdiculai're. 

35 - ' 70 cm : Ocre-rosé, limono-a,rgileux, sltructure polyèdrique 
emoussée à faible tendance prismatique, calcai- 
re, cosmpacité moyenn,e, porosité faible. 

ë;hossee, cdmi re ,  ,pr.ésencT croissante en protondeb 
de ?odules..bpsselës, indurés de couleur rosé, très 

compact parosité nulle. 

70 ,- .'I35 cm. : p c r e -  tosé -1 Jimono-argiIeux, strlicturf: polyédrique 
' 

R&sulta%o d'analyses 

I 70 - 135 1 24 1 29 

- 
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. SOL BRUN CALCAIRE TFRSIFIE SUR ACCUMUUTION CALCAIRE 
A. FOU:WNET - P.r~fiB &fd B U .  C h a h u  

(Nan pubi$é) 
Situation morphologique : Glacis bordant une dépression alluviale 
Topogrophie : Plane 
Régime ogronanaique : Céréales 
Matériclu .originel : Limon quoternoire 

Description d~u Iprofill 

0 '- -30 cm :Gris brun fdncé (humide), noir (sec), argileux, structure 
polyédrique émoussée, sous structure finement polyédrique 
Moyen ne ment ca Ica i re. 

GranulomQrie OIO 

A L STF 8P SO 

O - 30 48,5 14 8 15 11 

Profondeur 

30 - 70 39 17 a 14 19 

70 - 105 81 17,5 8 16 27 

30 - 70 cm : Jaune brun foncé,(numide), brun beige (sec), argilo-limo-i 
neux, structure prismatique polyédrique fine à cubique fine 
Kous structure polyédrique moyenne. Calcaire. 

Jaune brun, (humide), befge ros6 (sec), encroûtement 
calcaire .de 'na:ppe à structure' &.cimas in dur& dans 
la masse, feuilleté à sa surface. 

'O - 'O5 Cm : 

I 

CosCa Mat. Ow 
O/O fotal 'Io 

14,5 0,83 

353 0,46 

60 - 
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SQL CALC-1MORPH.E §UR ACCU~MULATIOIN GYPSEUSE 
P. .DIMANCHE - Profiiil 27 - Cairte d,u Kef 

( b h  pUbl'i6) 
Sit,U-G!im morphologique : Colluvion de pente sur. roche gypsifèrc 
Végétbtigg naturelle -: Association du ,Pin d'Alep. 

3 crpl :AO : litière peu d6composé.e d'aiguilles de Pin. 

Description du profl : 

O - 
3 - 13 cm :Al Gris-bru'n, hulm'ifère,, li.nymeux, struct.ure 

poudreuse, meubk, peu calcaire, très gypseux, 
rclc i nes aibondon tes. 

50 C S ~  : Blanc, enc,roûtement gypseux. Reu humifère, ma- 
tiere organique peu "théralisée, structure par.ti- 
culaire, friabl.e, non calcaire, racines abondan- 
tes. 

50 el ßhu Roche triasique en nwsse bréchique à matrice 
argi,leuse. verte 'incluant des . macro-cristaux de 
gypse avec, lomIl(ement, un encroûteiment gyp- 
seux. Won calcaire. 

13 - 
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, SOL -CALCSMR~P,HIE 
Sal 6 ensruinbrnsnt gypseux 

S. LE FLOCH - Profil N. 7 - ,ft& 253 
Situation yéomolrphologique : sur. croûte gypseuse 
Topographie ,: lplate - sommet de butte 

, Végétation : nulle. 

Description du profid : 
O - 20 cm : Argilo-sableux, couleur brun-jaune, structure 

large, mcnssive, porosité moyenne pseudomycé- 
lium gypseux, humifere, calcaire. 

20 - 200 cm : hl\arnes gypseuses compactes h nombreux cris- 
toux de gypse. 

RBsultab d’analyses 

O - 20 26 7 6,5 50,5 7,5 

20 - 200 analyse 
I I I I 
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Profondeur 

O -  25 

25 - 60 ' 

60 - 110 

110 - 200 

DH C O X a  Q GraRulom6trle O/O ., 

A L ST6 .SF 86 

5 24. 153 16,O 183 8,15 16,5 68,5 

4 25 15,O 24,O 18,O 8.25' 18,l 59.0 

11. d 4.0 333 48,O 8,O 0,7 6,2 

17 7 9,O 50,5 11.5 8,5 9.8 23 



S'OL BRUN CALCAIRE HIYDROMORPHE SUR A:CCUMULATI'O;N 
GYIPSBUSE 

A. FUURNET - Kaksehe - 1966 
Situ.ati.on morphologique : Merd ja  asskchée sur' grès d,u. miocène 
can~tine,nta~l - aiu pied Sud-Est dw I D j d d  Chombi 

.Topograpriie : Plane 
Régime agronomique : Cér4hles 
Matér iau o.riginel : Limon quaternaire. 

Descriptio0 du. profi,! : 
\ O - '.70 .cm ': Brun foncé, (iO'.YR 5/'3), humifère, &gilo-limo- 

neux, struqture nuciforme à polyèdrique dans un,e 
surstructure prismatique grossihre, calcai,re. ' 

70 - 110 cm : Brun jaunei foncé (10 YR 6 4), argilo-limoneux, stfur 
cture 6rislllaiiqüe, ,calcainje. 

110 - 200 cm ': Bla'nc (IO! YR 8/1); argiIo-Ii,mneux,. .encroûte- 
ment  gypseux massif à surstructure prisjmatique. 
Peu callca,irè. 

. 
. I  ' 
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'Situation morphologique\ : Bourrelet éd ien  d e  bordure de Sebkha 
Topographie : !Pehte faible. 
Vég&tatian naturelle : C y n d o n  h c t y l o n  

Description du profil : 

0 - 20 cm : Jaumne pâle, sableux, structure particulaire, ag- 
ghmér6e en éclalts peu consistants, peu  calcai- 
re, radiceflles, bonne porosité. 

20 - 40 c m  : h u n e  phle, sa!bleux, structure en Bclats plats, 
larges, calcaire, présence de  gros pseudomycg- 
Iiums gypseux. 

40 - 60 cm :Brun très pâle, miblo-limoneux, structure en 
éclats pet i ts 21 arêtesvives, pelj ca'lcaire, forte- 
ment  gypseux etlégeretment encroûtb. 

60 - 100 c m  : Brun pâle, salbleux, structure particulaire gros- 
s.ière, peu cakaire, gypseux, pe.t i ts cristaux de 
gypse d'&id& micro1 ent  icu I i re, s t ralti f íca t ions 
en trecroiskes. 

100 - 170 c m  : Brun très phle, sdlblo-limonteux, structure parti- 
culai,re grossière, peu  amIcaire, peu gypseux, pe- 
t i t s  criS.taux de gypse dknudbs micro-lenticula¡- 
res, stratif idqtionk entrecroisées. 

Profomdeur 

o -  20 
28 - 40 

48 - 60 

88 - 106 

100 - 170 

c 
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SOL CA,LCI kLoiR,PI.RE 
Sol i, encroûtemwit gypseux 

J. LE $FLQ.CH -. Profil: ,101 - ,Etude #N. 253 . 

Situation géomorphalogique : bourrelet de.  Sebkha 
Topograp,hie .: S6mmet de .butte 
Cul tu res 

' 
I .  

CBréal es locol emen t 
. 

. <  

' Descriptien $u profii : 

0 - 30 CW .: Cou,leur brune . jaune claire,' mblo-limoneux, 
structure ,à tendance nuciforme, gypseux, faibtle- 
meni salé, Iégèrem'ent encroûté. 

30 - 70 cm : Couleur jau.ne .pâle, wblo-limoneux, structure 
particulaire b élém,qnts gmr&siers, légèrement en- 

' Croûté. 
: 70 - ' 100,'cm : Coulmeur jaune pâle, w:blo-limmeux, structure. , 

' . . structure particulalire B 616,mIents grossiers, stra- 
'tes bien ind:ivid:uall isées, gypseux, horizon. consis- 

, tont encroûté, Jégèremelnt salé. 
100 - 130 : Couleur brun jaune-clair, sablo-limoneux, struc- 

. .  I ture eg Bclats ù particulaire fin, gypseux, Iégère- 
ment salé. 

130 - 170 C S ~  : ' bu l eu r  bru,n joulne, sa8blo-limoneux, structure en 
éclats à porticu1lair.e oraàiière, léger encroûte- 
ment gypseux, horizon salé. 

170 - 220 cm : Couldur brme jaune clair, sablo-argileux, struc-' 
ture particu,labre grossi&e, ,horizon salé. 

220 - 260 cm '-couleu8r brun, =blo-argileux, structure nucifar- 
,me finement poly&drique, a l ea i r e ,  humide, ZO- ,. 

ne de bbttement de Ia nappe. 

. .  

Gmnulom6Me I 
Profondeur A ~~ ~ s p  oG 

O - 30 cm 8 8 13,O 39,5 27.5 

70 - 100 cm 11 9 61,5 ß3,5 32,O 
100 - 130 cm 6 O 8,5 51,5 22,O 

130 - 170 cm 1 11 , 9 10,O 41,O 26,5 

170 - 220 cm 14 5 5,O 37,O @,O 

220 - 260 cm 20 6 O 53,5 14,O 

p# C08ca M.O. SaL Coad. 
% % % mmhos/cnn 

8,O 10.0 25 2,55 2 

7,9 11,2 W 28  2 

7,Q 11.2 82 ß,25 6 

I 7.9 . 113 ßl 4,6 10 

8.0 9,2 28 22 

8.5 19,6 28 
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. .  

VERTI'SOL 
A. MORI - 'Reldons sal x v6gi8tcltbn 

Prof41 'Be 23 
. .  

S i t u a t i m  géomorphologique : Terrasse -.récente de 'l'Oued ,B&ja 
Topogrcph,ie : Plate, pente très faibl,e 
Drainage ;. Bien dirainée ¡m.a.is i l  peu t  y avoir des mouilll&es cer- 
tains hivers. 
Végétct ion HornBnis, Chrysa,nth6mum 
Régime cgronomique : Cwltures ainnuelles 
Surface : i l  n'y b pas 'd'horiZon ,souff116 

Matér iau -originel : Alluvion issue de vertisols f o n c k  typiques 

'. 

,' 

. Descripbion du profil : 

Ca aRg E Ha 
259 3,lO 1.96 136 

26,6 4,lO 0.86 1,78 

18,3 6,50 0,72 3,26 

O - 20 om : Arglileux - 2,5 Y 2/. _,hu.mide, tr&s plastique; tres 
adhésif e t  cohkrent, la porositQ est t rL  diminuée, 

, -  l'horizon de surface est sÙrmcrnr6 d'une f ine 
croûte blanchie pairselmte d'aigrdgots, seuls (( res- 
caipés 1) de lo battance - racines. MaltiBre orga- 
nique 2,6 70. 

2q - .BO cm : Argileux, ,même couleur, humjdle, tres plastique, 
tres cndmh&if, pas d e  stru.cture visible, seules quel- 
ques 'I ifn.htkms ~ p m , i s s e n ~ t .  mlcni~s san6 'feui l leta- 
ge visible, inclusions raires : quelques &bris de 
coqu i I I es. 

peine un 
peu plus claire !@Qe Ip.mhBIeme,nt à uine plus 
grande hu,midité ou ,plutôt à !la :p&ence d'eau 
K l ibre B). L'horizon se d&ite $&jà e n  W n s  obli- 
ques limités ;par des faces ,brillan,tes, lissées, for- 
tement i.ncIin6es e t  duln bon d&veloppem,ent, les 
mêmes inclusions subsisten:t, dkbr is de coquilles, 

.. . 

. .  

'60 - 140' crn : Argileux, IO couleur paìktt b !'œil à 

' 

T 

32,4 

34,O 
28,8 

racines. 
140 - 180 cm : Argileux, mêmes caract&'ktiques 

~ 2Ö0-- Plan d'eau. , - 

16,O 8,SO 0,52 3.48 I 28.8 

. .  . 

1 

o - 20 cm 

20 - 60 cm 

60 - 140 cm 
140 - 180 cm 

64 18 13 11 2 8,lO 18,4 

57 17 12 10 2 8,15 23,4 

i 54,6 20' 12 1 8,40 24.2 

57,O 18,5 13 8 1 8,50 254  
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V E.RT I SOL 
Vert id  Ci**homonph.e 

A. MOiR'l - Rwktio\n ral x vég&&tion 
Pirdil Be 77 (B'bjja) . 

Situation géomor,phologique : Groupe marneuse près Oued el 
B o d  (Béja) 
Topographie : Partie concave - P,en.te moyenne 
Drainage . Zbne bien drainée 
Végétation Silène tunetana, Ridolfia Segestum. 
Régime agronomique : Culltures bnnuelles 
Mat,ériau origi:ned : #Mar.nes - M,iocènes. 

Description du profill : , .  

O - ' 3 cm :. Pellicúle craquelée doniticmt des petits poly&dres 
de '1  / 2  c m  secs consistants e t  peu poreux. Des'. I 

fentes apparaissent. 
3 - 18 cm : phis en masse, argileux, gris tri% foncé, 2,5'Y . 

3/1 , fentes de retrait sec QU sommet, fai'blement 
. .  humide à .la :base Rm,inNes. nomlrreulses. iMatii&re 

. organique 2,O .% 
55 cm : Passage très progressif, argileux, gris tr&s foncé, 

5 Y 3/1 , hu.mid'e, falibleinrent ad8h&if linktions 
très IisibLes m i s  pas de feuildetage, structure 
plutôt con,tinue, campacité forte, 1 ou 2 taches 
blanches superficie1,les. (Mait. Org. 1,6 9%. 

87 om : ,'Argileux, même CouleuIr, plus humlide, plus adthé- 
sif, miroirs d.e glisseiment ?ombreux e t  bien d6ve- 
loppés ne se recoupant pas, racines moins nom- 
,breuseS. 

87 - 150 om : .'Horizon bizarré, argileux, couleur de fond; 5 Y 
6/8 jau'ne olivâtre, m2ke à de nombreux filon- 
nets, ma,rbrures, coulées de plus en plus a!ban- 
dants vers le  haut, très hu.mide, tr&s a$h&if, mm¡- 
mirs de  glissement nambreux, se recoupant, bien 
déve I oppés. 

la 
. structure caractéristique en nod;ules n'a:pparaft 

aue faiblement, taches grisâtres apparaissant, 

18 - 

55 - 
. 

150 - 200 cm : bassage progressif à une 'mrne jaun.e ,oÙ 

t k e s ' d e  gypse.' 

Rdsultats d'analysm 

8,1 O 

8,1 O 

8.m 
8,OO 

8,05 
- 

CO8 Ca 
% 

5.0 

4 4  

5,O 

13,s 

23,O 

Bates dchangeabler me% I - 
Ca 

4 6  
40.7 

30,6 

- 

1,12 

2,50 

5.70 

- 
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VSRTISQM 
h l  vertriq ue tqobithalmo:rphe 

A. M i R I  - 'RekPioae BQNI x v&g&hNt¡m 
Prolfiil M e  24 

Situation géomorphologíque : Cône alluvial de lo terrasse récen- 
te  ' (Micha:uds) 
Topographie : Plat, pente faibl,e 
Drainage Bien d,rainée 
Végéta t ion .: Raphanus Raphan is trum, ga.1 act  i tes tamen tosa. 
Régi.me agranomique : C6ltures ainnu8ellles 
Matériou originel :- Marnes, Miocènies 

'D.escriplio:n du prof¡,! : . ' .' 

r 

PH 
Granulom6trle 010 

A L bTk 8F 8Q 
Profondeur - 

0 - 20 cm 50 18 13 15 2 7,9 

- 40 cm 50 19 13 . 15 2 8,Q ' 

-100 cm 49 20 16 15 2 8,O 

O - ' 60 cm' : ; krgileux, gris-olive 5 i' 4/2,. humide, faibllem.ent 
Plastique, st.ructure contilnue, compacité, may-en- 
i e ,  quelques inclusions, nomlbreuses racin,es. 

60 - 160 cm s'Argileux, même coutleu~r, très faiblement hum)¡- 
de, faible t.enclanCe & lo structure prismatique 
fine avec faces peu' développées inclinées e t  l is- 
sées. R.acines à pén6trultion verticale .peu ais6e. 

C88Ca Ma.. Ba: 
% 9% Cl 

34,s 18,o 

35,6 15,8 26,O 

39,6 27,2 

RBsultats d'analyses 

% 
F 
- 

30,8 

324 
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SOL ISOHUklQL~ E 
Sol isohumique subtroyyical , a b i m  modal 

R. GADDAS - P d l  493 - H ~ d b  245 
Topugtiphie : Pente comprise entre 3 e t  7 = 
Végétoiion : Hypéricum crispum - Carlino icorymbosa - Cichorium 
Meteibus - Asteriscus aquaticus - Linaria Lanigera - Rhapuncti- 
cum Acaule - Convolvulus althaeoides. 

Profondeur 

O - 30 cm 

> - 70 cm 

30 - 70 cm. 

Deswiption du profil : 

&I cm’ : Brun-rouge, tex-ture 1imoneusej”structure nucifor-‘, 
me, friable, effervescence forte, rich.e en ma-’ 
ti& organique. Racines nombreuses, pH : 8,3. 

70 .cm : Rouge-brun, textwe ilimmo-argileuse, structure 
nuciforme à polyèdrique. Efferv&scence forte. 
Faces lissées, quelques pet i ts grains de silice. 

70 cm : Rouge-brun, textu;re argillo-limoneuse, structure 
polyèdrique à prismatique, porosité :faible, tres 

. ’ compact, très riche en nodules e t  tathes calcai- 
res, friables. / 

Q - 

30 - 

GranulomBtrie Yo 
A L STF SI: se Ca % Org. O/O % i 

18 81 11 26 14 10 2,9 8,3 OD42 33 OD12 

29 28 8 22 14 12 I l l  8,5 o134 3,5 0,09 

41 23 8 16 14 27 0,6 8,Q ‘OS6 ’ 3,s 0,16 
L 

_ .  
. I  

‘Analyses. : 
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' _  SOL IS&HUMIQ.UB 
So 1 isoh ufm iqu e s u~btropical bruin mdsl  

K. BlELKHQDJA - ,Pdiil  44 - .Etude ,N. 272 
5ituation g&mm-phologique - ,  : En bas d'une. calline ctont le som- 
met ES t encroûté. 
M;liiricu originel : Sable e t  argiles du Miopliocène 
Régin;e agronomique , : .Non cultivé. 

- ,Description d.u' profill : 

0 i 25 crp : Frais-'brun, Iimono-grableAx, structure .nuciforme, '. 

'friable, nombreux,pres, racines e t  radicelles., pe- 
tits granutles calmires. 

25 - ' ' 7 0 . c ~  : Brun beige clair, Iimono-sa,bleux, structure mas 
// sive se débite en éclats polyèdriques; purosité 

-. moyenne, nombreux nodules calcaires ide diam&- 
tre va#ria,ble, cerh.ins fribbl,es crayeux d'autres 
durcis. Consistance et cohésio,n moyenne. 

70 - 160 cm zeeige jaune, limono-sdbleux, structure massive 
se débite en éclats polyèdriques, prosité moyen- 
rie, nombreux .mycéliu:m calmires e t  nodules 
blancs fria,bles d e  0,5 '6 2 -cm de diamètre, cer- 
tains arrondis d'autres aIlongé,s avec des apophy- 
ses. 

Profondeur 

O - 25 cm 

25 - 50 cm 

Resultats d'analyses 

Granulombtrie O h  , 6 0 s  ca I 1y1.0. 
A L STF 8C SO % W  

19 11 8 43 19 12 1.2 

15 10 7 44 23 15 0,8 

70 - 100 cm 

50 - 70 cm 10 0,5 

16 11 1 5 21,6 0,05 

19 7 I 5 

'.', 
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0 - 10 cm 

. .  

10 - 40 cm 

40 - 85 CF 

PH 

745 
7,30 

8,15 
8,30 

8,15 

- 

85 - 110 cm 

CO3 Ca M.O. Bases dehanbeables me.4 

O 2,09 4,O 2,3 03 29,6 
O 1,78 4,O 1,7 0,7 34,O 

23,4 3,2 1 0,7 26,O I 
29,7 2,4 0,7 - 0,6 224 I 

yo % M$ K Wa T 

4,s 4,l 1,0 087 28,4'1 

S3L ISOHU,M,IQUE 
Sol bsohumique subtrcrpicd chatain vestique 

A. MOR! - Rddiqns  sal x végthtion - plrobZl N. 18 SK 
Sit.uation g6a"phologique : Terrasse d e  l'Oued. Thibar 
Topogropl-iie : Pente très faible 
Drainage : Bon 
.MatBriau original : Limon rouge quaternaire 
Végé tot ion J Hypericum crispum - Euphorbia 
Régime agronomique : ,Cultures annuelles 
surface; . Des petites fentes de ret ra i t  

' 

.' . 

apparaissent ?r la 
surface du sol. 

Description .du brufil 

h STF SF 

15 15 12 
16 15 12 
15. 11 
27 11 
27 11 8 

I10 - 140 cm 

SQ 

3 
3 

a 5  
7 3  

6 

: Limono-alrgileux, 7,5 YR 372, brun foncé, frais, 
bib1 emen t plastique, faib.1 ement  adhésif, strut- 
ture polyèdrique peu nette, cohkion moyenne, 
porosité "moyenne, racines, non calcaire, passage 
progressif. 

E Limoneux,argilelix, idem, frais, faiblelment plas- . 
tique, Ca i bil emen t ach&¡ f, Gtructure pol.yWrique 
grossière (sur parois cksséch6e.e) à c&&ion forte 
e t  porosite faible, racines, 1no.n calcaire, passage 
peu progressif. 

:Argideux, 10 YR 3 /2 ,  noir, (grjs brun foncé), fai- ' 
b lement ,pl,astique, faibleme,n,t adh&if, sur Ia pa- , 

rois desséchée, apparaît une structure iprismti- . 
que. (7 cm) 6 sous-structure p I y M r i q u e  nette, 2 
6 9 cm & coh&an 'tarie e t  ~ pnrasit4 Cadde, !a 
structuae s'é'lmrgie Mers da b e  où des i'lpkmirs disi 
gl issemen.t 'peu d&vslopp5s la,p!pacraissent, la strut- 
ture devilent Iplus -cub,ique Rdcinies Non culcaiire 
: Argileux, jaune-brun fon,cé .1 O Y R  4/4, s-tructu- 

r e  #prismatique b surstru.cture cu'bique de 3 6 4 
cm, faces lisskes, plus n,ettes mais moyennement 
d&elopp6,es, amas cailcaires d e  1 cm, durcis au 
centre, blanchâtres, quelques, nodules, racines 6 
pén$tratican d'ifficile. 
:Plus jaune, plus sec, la structure p r i s m t i q u e  est 
plus effilBe e t  se $&bite en [petits cubes bruns in- 
dividualisés de 2 à 4 em, ,les amas calca.ires sont 
~ I U O  ~nandbreux, des colullBes e t  bes marbrures mp- 
parccisse,gt' cà e t  ,lb. lpas d;e rq ines .  

Profondeur 

10 -40 c 
40 -885 c 

II 



Situgtion g6omorphologique : Glacis à croûte - profil sur Ia rup- 
ture !de pente 
Topsgr.qpbie. : Penite. myenne 
Drainage . Pla'n Weau à 1,50 m 
Matériau originlell : Marnes de tralnsitiopI C r & " 3 n e  
Végétation 1 IRudérales e t  messicdes (Si,lène tunéta'na). 
Régime agronom,ique : Cultures de betteraves. 

Descripaisw du pPofill : 

'9 - 25 cm : Argilo-limoneux, brun gris foncé, hu'mlide, adhé-. 
sif, stru'cture en glocs avec fentes de retrait, in- 
clusions, calcaire, racines. 

25 - 45 cm : Argileux, brun gris fQnc6, structu.re polyGdrique 
avec pet i tes f m e s  d'airjraichement planes, inclu- 
sions plus nombreuses, calcaire, racines. 

45'.- 7Q cm : Argi'leux, même couleur, structure polyèdtrique 
grossière avec faces Iiss6es, afpres dessication 
produira ulnle structure prismaRique, inclusions 
p I us n~m~breuses,, cal ca i re, raci riles rares. 
Argilo-ca>illouteux, jaune, très humtide, plastique 
nombreux ammm d e  ca,lcaire pulvérul.ent, rrrarmo- 
risations .b.e faible intensité, par endroits. 
Plan d'eau : à lm,60 

70. - - 
. .  
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ml. ,ISUHUMIQUC 
Sol isohu:maique, subtrcPpiwd brun non a lea im 

ß.A.0. - PmfEI N. 138 - Étude 322 . . ' 

' Situction géographique : .Rive droite d,e ,l'oued El-Hassi à Henchir 
Djelouba. ' - .  
Situlation ,géomorphologique : Extréimité w a l e  du. plateau de .Bfled 
Zelfaiie. 
Topcgruphie : P.late 6 microrelief mamelonnt5 
Végétu'iion : Groupem,ent à hrté~misia campestris e t  Plalntago al- 
bie s 
Re-ràeigiements agronomiques : -Pâturagess, localement cultures '. 
onnuciles et plantations d'o.liviers e t  a'bricotiers 

0 - 20,ch :Sableux, brun rougeâtre foncé (5 YR 3/2)., . 
Description ,dw profil : . 

structure particullaire, porosité bonne, cohésio!n 
nuIlNe, nombreux girains de quatre racines e t  radi- 
celles nombreusces. 

4l CWI, : Sableux, brun fonlcé (7,5 YR 4/2), structure ,par- 
ticula.ire, porosité bonne, cohésion faiblle, réac- 

, tion H CI nulle. 
60 cm : 5,ableuxs, 'brun afonlc6 (7,5 YR 4/2), structure par- 

ficulaire, porosité bonne, cohésion faible, réac- 
tion HI CI nulle. 

60 - 95 am : %blo-limoneux, brun foncé (7,5, YR 4/2) avec 
des taches plus claires, structure particulaireJ' i 
porosité bonne, cohésion faible, 
nulle. Dragées d e  quaib, !racines e t  radicelles. 

' 9 5  - 120 cm : Sableux b sa'bllo-limon,eux, brun rougeâtre (5 YR 
. . .  4/4), structure en 6cla:ts, porosité bonne, c&é- 

sion faible dans !I'ensemible avec quelques dé- 
mants d.e ,lal structure (6cbts) à cohésion moyen- 
ne ?I forte, ma,tière organiq,ue faible, réaction H 

quelques 
radi ce,l,l es. 
Grès non calcaire- tdurci en surface e t  contenant 
de nombreux gratins e t  @ragées de quartz, dia- 
classes (fe,ntes) e.n,richies en calcai,re provenant 
d'un lessivage .oblique. 

20. - 
. 

4Q - 

r6actim H CI , 

. Cil nulle, ,que.lques dragées de quartz, 

. 120 et prus 
' 

I 

~ Profondeur - Qranulom6trie "/O Mat. 
I A L STF SF SO Org. 
1 O - 20 cm 7 3 2, 14 73 O OIO 2.1 'YO 
~20 - 40 cm 10 1 2 13 72 , O  l , B  

60 - 95 cm I 2  1 21 42 22 0,8 0,9 

75 - 120 cm 7 1 12 8 70 O - 

I 

140 - 60 Cm 10 2 1 15 71 0.8 0,9 

1 

R6suliats d'analyses 

pH 

8,6 
8.1 

8 3  

83 

i 72 



. SOL 4SOHUMIQU.E 
Sol isohumique stabtropicai chbiain-rouge 

(Nan pu bl8i.é) 
P. 'Ma(BR7BNlI - P,h,. GRARFIN i Ppr&I .N. I ah@us 

' 

. Caire 
.Situation géomolrphologique : Glakis aux pieds d'une barre. ca,l- 

Toposrrsphie : Pente faible 
Ma té r iuu  originel : .Ma,r.nes grises du crétacé iniFBrieur 
V é g i t c t i o n  : 
Régime cl'gronomique . Céréales. 

Descri.ption du ' pro#id : 
' - 15 :Brun 7,5 Y R l l t 4  orgilo-limoneux, structure gru- 

rneleusc à nuciformle, porosité .moyenne, consis- : 
tonce e t  cohésian fa,ible, calca.ire faitde, qu,elques 

.pet i ts cailloux callcaires, assez nombreuses raci- 
nes. 

40 c m  : Brun 7,5 Y R  4/4, orgilo-limoneux, structure n.u- 
ci forme porosité moyenne à pssez farte, cohésion 
et  consistance myen,ne, quelques pet i ts cail- 
loux (plus rares que  dams 'l'horizon précédent), 
calcaire moyen, bon enracinement. i 

65 cm : Brun rouge, 5 YR 4/4, arglleux, structure poly&- 
drique grossière (5 .cm) se dkfaisant e n  polyèdres 
fins, ,quelques faces luisantes, poros,ité tubula.ire 

' moyernne à faible, cohésion m y e n n . e  à fgrte, con- 
sistcnce forte, quelques petites taches calcaires 
arrondies (0,5 cmj), calcaire, racines. 

mat ique moyen,ne (10 cm,) se défaisant en cube 
à ,  faces subhorizontales, lissées puis e.n polyèdres 
fins, porosité tubulaire moyenne à faible, cohé- 
sion e t  consistance fortes, quelques pe t i t s  granu- 
tes e t  taches ca.l,caires, calcaiire, racines peu ncrm- 

95 - 115  c" :' Erun rouge, 5 YR 4/4, prgi,leux, structure cubi- 
quej quelques plaquettes à faces lissées, miroirs 
de glisserment, pet i ts granules e t  taches calca.¡- 
res, ca:lcaire 'p.oyen 6 Ifart, quelques mcines. 

1 15  - 150 cm .:. Bru,n rouge 5 YR 4/4 p n a c h u r e s  grises e t  plages 
. .  blanches (calcaire), argi 10-1 imo,neux, structure 

pol yèd r ¡que moyennle bi en individual isée, porosi- 
té  f a l e ,  ,consis,taince e t  cohésion forte, a i m s  
calcaires p u l v h l e n t s  plus ou moins consolidés 
concrétions moyennes (1 à 2 cm) t.r&s peu de ra- 
cines, calcaire fort. , 

(150 - 175 cm : Gris ti talches brun rougeâtre e t  quelqu'es taches 
bleutées (couleur Id!e I'allt6ration de Iti marne), li- 

.. :nonc-a.rgiIeux, structure palyèdrique mil défi- 
nie, on retrouve le l itage de la' marnle, filons de 
cal cite, petites taiches .noi res ferro-manganeuses, 

Gris, hocizon d'altération dg 1.a marne, fragmen- 
t a t i o r  -.en .éléments de forme p l y è d r i q u e  vag.ue- 

' d e n i  arrondie par pelliculles d e  desquam.ation, 
cassure plus ou moins conchoÏdale. 

15 - 

40 -' 

, 
65 95. c m  : tjrun rouge, 5 Y'R 4/4, argileux, structure pris- . 

. . br.euses. 

._ 

- - __ 
' 

. . calcaire fort, peu de. li-aches. ' 

,' 175 et -plu* 

I .  

' 

_ .  
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K 

1,16 

0,81 

0.63 

0,51 

0,52 

0,87 

0.33 

-- 

45,5 

&,O 

50.5 

50,5' 

47.0 

42.5 

42,5 

Na T 

0,23 34,l 

0,35 32,l 

0.53 32,8 

0,73 31.0 

0,96 27,5 

1.14 26,l 

1,42 26,O 

27.0 

29,O 

32,O 

39,O 

48.5 

11,O 9,5 4 4  8.2 1,8 27,9 3,68 

9,o 4.0 3,3 a,5 0,8 28,9 2,94 

6,5 4.0 3,6 8.5 0,s 25,9 4,51 

5,5 3,O 2,5 8,8 tr. 23,5 2,84 

4.5 1.5 0.8 8.8 tr. 22,l 2,21 

Fer llbre 
O h  

1,5 0,5 8,7 tr. 19,8 4,31 

- 

15 - 35 6m 

85 - 60 Cm 

60 - 87 cm 

87 - 115 CIVI 

115 - 140 ~m 

140 - 180 cm 



Sel brun forestier 
P. DIM.aNCHE - Proifil 147 - &Pte Fernana (non pubki6) 

Végétotion : Ch6ne Zeen - Agri,monia Eupatoria 
Ma té i l ou  originel : Argiles de  I'digac&ne 

Description. du prufil : 
O ,- 20 em : Yumifère, g r i s . t r k ,  foncb, argilo-limoneux, struc- 

ture bien dévelolppée Fi:riement grulmetleuse, rno- 
pollyèdirique. 

Très colmisé, par les. racines e t  radicelles, coh& 
sion c sec, cail loux peu p'bondants, l i n i t e  infé- 
rieur nette. 

. yennement nuciforme, à tendance 

20 - 50 cm : Feu humifère, argileux, structure f inement 
ly&$rique, b ien @éveiIoppée, colonis6 par les 
cines abondantes, l im'ite inférieure assez nette. 

po- 
ra- 

50 - 100 cm : Non humifère, très urgileux, structure f inement 
e t  moyennem'ent po lyMr ique bien développée, 
pseuldbgley moyen, talches grises et  acres, assez 
abond'antes, racines, assez arbondantes, limite in- 
térieu re progressive. 

100 .o V a  Argile oligocene peu alltér&, schisteuse, :à très 
rares fort pseuklogley taiches grises abondantes, 

racines. 
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Sols .bruns lessir& . 

P. DIMANCHE - IPqofil il 14 
VSgétation : Peuplement ' de  chêne-li8ge 

Mat-ériuu originel : Argiles e t  grès:& Ydigoc4ne 

*&tude H. 303 

, 

Descri'ption &u prefill : 
O - 10 cm : hnono-sa~bleux. Très hu,mlfbre. :Noir (5 YR 2/1): 

Raciines e t  rad,icelles tr&s abmcltmtes. 
Friable, Sec. 

Meuble. - .  

18 - 20 cm : A,rgilo-sabieux. Assez humifère. Brun foncé (7,5 
' fR 3 / 2 ) .  Faiblement d6mloré' par taches. Raci- 
nes assez abondantes. 

20 - 40 cm : h g i l e u x .  Di f fusion de l'humus par ttaînées le 
Iontg des faces-de structure. Brun jaune (10 YR 
5/6) Racines peu aibondanfes. 

Argileux. Brun jaune foncé (10 YR 4/4). Quel- 
ques taches, orres e t  grises d e  pseudogley tr la 
base Racines peu abondantes. 

40 - 60 c m  : 

60 - 80 c m  : Argileux, tachet6 fortement de gris .et d',ocre, rca- 
t5nes abondantes. 

$0 et PIRP Argi!eux, tacheté ( b r t e m e n t  de gris, e t  d'ocre. 
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SQL A MULL 
Sol lessivé hydromorphe 

P. BIMA,NCHE - Profil 47 - Q:tulde .N. 303 . 

Végiínticri _. 'Forêt de chêne-liège 
Matkt ¡au origin,é1 : ,  Argiles schisteuses de l'oligocène 

,Description $-u proCid : 

. 

I .  

0 - 15 cm :Sablo-limoneux (argile l Ö  %), brun très f o n d  
(10 YE 2/2)  humifère (4,9 %), C/N : 18,0, pH 
5,2 (H2O) 4,3 (K CI) structure finemlent giu,me- 

. leuse, moyennement nuciforme ass'ez ctévelop,p&,' 
meuble, -fri,able, frds,. que'lques calillloux, racines 
e t  radicelles. Q S S ~ Z  abondantes. 

15 : 30 cm f:Sablo-limoneux (argile : 6 %), brun foncé à 
b,run (10 YR 4/3), assez h.umifère (1,43 %), 
Q/N : 7,4, pH .:.5,3 (H20), 4,3 (K CI) 

30 - 55 cm ::'Sb!blo-limoneux ('urgile : 9 %), bru,n jaune cla:ir 
' ( j 0  YR 6/4), très. .peu hulm.ifère (0,52 %), ,C/N 

6,2, DH 5,2-.(H20), 5,3 (K CI) sans structure : 
fondu b I'état f rais-caJI loux abondants- racines 
abondantes. 

90 q m  ':Sablo-limoneux (argi.le 6 %), brun jaune (10 YR 
$/6) .non..hÚm8ifère (0,28 %), !C/N 3,3, pH 5j2 
(H W),  4,6 (K CI), faible ps,eudogIey, taches de 
réoxydation du fer nettes mi is  peu kbondmtes. 

'90 - 120 cm : Argilo-sableux, texture équilibrée (argile 25 %), 
brun \ i f  (7,5 YR 5/8) pH 4,8 (H20), 4,l (K CI), 
.structure moyenneim,ent. nuciforme à polydrique 
peu développée, meuble assez friable, pseudogley 
moyen, t,alches réoxyda.tisn du fer nettes e t  
assez abondantes, caillo:ux obonda.nts,, ra'cines 
assez aibondantes. 

120 - 160 qí : Argilo-$ableux (argile 34 %), structure finement 
polyèdrique assez d&eloppée, assez meuble, os- 
sez cohéren.t,. pseudogley myen, cailloux abon.- 
dants, racine& assez albond,antes. 
Argile schisteuse, 'bigarrée de rouge e t  de  gris. 

55' - 

, 

et PIUI 

RBsultats d'analyses 

Profondeur I 
O - 15 em 

15'- 30 cm 

30 - 55 cm 
55 - 90 cm 

90 - 120 cm 
I20 - 160 cm I 

8 

26 

34 

Granulometrie O/O 

15 8.0 
18 7,6 

10 ' 6,5 
18 3.5 

15 2.5 

13 ,2,O. 

0.1 12 

0.049 
0,049 

-1 
4.9 

I M.O. 
C", Ya '-F 

7.77 



. 'PODZOLS ET SO,LS POIDZ6LIQU:ES . 
Sol -podzdlique à ,pseudog!ley 

P. DIMANCHE - Profil 148 - ,Carte idfe Fernana 
(Non putnlié) . 

Topographie : Petite &-ète ae grès . .  

V6gétotio.n Chênes-[,¡èges m6diocres - maquis à Erica Scoparia - . 

Lavandula Stoechas - Arbutus Unedo - Ha l im ium halimifolium - 
Erica Arboreo - Viburnum Tinus 

, 

Cytisus -triflorus, ~ 

.. . . .. I 

Description du profil : 
2 ' -  ,. 0 c m  :.AO :Mince, discontinu #de feuil le de chêne-liège. 
0 - '  10 C r ï - :  A l  : Brun très fon.cé (10 YR 2/2). Très humifère, 

structure igrumeleuse, assez développée, très fria- 
ble, très abondants grains de. silice non revêtus, 
racines et '  ra8dicelles tr&s a8bqdantesq, l imi te  infé: 
rieure nette. 

IA21':: Sa,bleux, brun très pâle (10 YR 7/3), part iculai-  
're (sec) à 'fondtu (frais) frang? de di f fusion 'de 
i'nu,mus au somm'et, gros fragments de grès as- 

.sez a,bond.a$pts, racines assez albondante; I 

70 c.m :'A22: Sableux, 'brun jauine (10 YR 5/6), qu,e.lques ta-' 
:ches ocres, sans. structure, racin,es peu,.aibondan- 
'tes, !gros fragments de grQ. 

90 cm, ':AB ': Saibleux, brun jaune clair  à taiches ocres (grès dé- 
composés) abondantes, gley rad i cda i  re (peu.. 

lo!: 4O 

40 - 

70 - ' 

. .  
. abondant), racines b e u  abondontes. 

a0 - 1.30 C u  : Bg t ArgiIc-sa,bleux, brun 'j,au.ne (10 Y R  5/8), taches 
acres abondalntes, grises peu abondantes, racines I 
assez abondantes, abondants f ragments de gres: .' 

.I30 - 150;cm : C g  : Argileux, b r i o lé  &,gr is c la i r  (5 Y R  7 / 2 )  e t  Tou-:. 
ge (2,5 YR 4/6) tei,nte.die facd, (brun j m n e  , l  O Y -  
R 5/8), peu abondonte structure pcalyèdrique 'bien 
développée, rocines \assez abondantes: 

I .  

- -  
150 et plus . Srès revêtu de rouge. 

. . . ' I . ' . '  . : . . .  



SOL A SESQUIOXYDES 
Rouge m6dliterranéen non lessivé modal 

J.-P. COIIb4TEPAS - GG 1 (non pulbli6) 

. .Granulom0trle O/O 

A L STF SP SG 

47 29 8 6 2 

61 20 6 5 1 

68 15 8 5 1 

74 15 5 2 1' 

Cmrdonnée.s : ,X : 538,9 e t  Y : 378,6 ailtitude 500 m environ 
Topographie : Pente tres 'forte 
Végétdtion : Forêt à cal l i t r is  arti,culata 
Matér iau originel . Terra /Rossa, diam un colcalire jurassique 

Description .du profill, : 

30 c m  :Brun rouge fone 5 Y.R.3/2' (hu.mide) humifère, 
non 

90 cm ~: 8run rougeâtre, 5 YR ou 2,5 Y R  4/5 poly&&¡- 
. que 'a grum.eleux coh.ésio.n 'falible, nombreux &- 

bris de calcaire mais lal masse rouge :n.e fait ,pas 
effervescence. 'Horizon inclus dans u,ne fissure 
plus IOU 1moin.s 'large. !Passage ,progressif. 

pdy4drique sur-  
structu.re palyèd.rique grassière à cubique, poro- 
sité très faible, cohésion e t  consistance moyen- 
ne 'non calcaire.. 

210 - 300 cm : Rouge jaunâtre, 2,5 YR-4/6,  polyè.drique b ien 
deve I opp6, su  r,s t ru'c t u re poly&ddr ¡que 'moyen ne à 
grossiere. Porbsité t,rès faible, cohésion forte, 
consis,tance )moyenne qualnd est sec, quelques 
gros nodules calcaires 1pe.u #durcis, cakaire.  
Très nombreuses, racines sur tout  le profil,. 

.' 

, 
. O  - 

grumeleux IcohQion faiiblle, porosité forte, 
calcoire. Plassage très Iprogressif. 

30 - 

90 - 210 cm : Rouge jaunâtre, 2,5 YR 4/6, 
' 

Résultats d'analyses 

CO3 Ca 
O/O 

O 

O 

O 

2,6 

Profondeur. I 
o. - 30 cm 

30 - 90 cm 

90 - 210 cm 

210 - 300 cm 

Rbt. 
Y O  

27,8 

30,7 

30,6 
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SOL A SE~SQUIOXYDES 

Sa! rouge mbd'iterranéen non lessive m"al 
J.-P. COINTEPAS et P. DLMANCHE - ClMB 3 (non pubIlié 

Granulomtltrie % . Prdondeur . 
A I b 1 STF I SF I $G 

.Topographie .: Glacis tr, forte pente 7 % 
Végétu tion : Jctchère 
Matérigu originel : Bres oligocène 

. .  

Description ,dw pr&I .: 

_. . . 
0 .  - 20 cm : Saibleux, polybdrique ,ml individiualis6, porosité' 

20 - 50 cm : 5 YE 4/6 hutmide e t  sec sablo-argileux, polyè- , 

moyenne cohésion faible, non ccrlcaire. 

drique moyen,'tendonce à un léger lissage des 
faces, iporosit6 forte, huimide . cdlant, quelques . 

veinules rouges 8plus.foncées (5 YR 3/6 ?). i 
< 50 C m  :-Grès altére jaune foncé humide, altbration en 

boule 5 YR 4/6, localement 5 YR 3/4, porosité 
foible, hu'mide cal I.ant. 

Racines Inomheuses ;jusqu'à 5 cm, quelques ra- 
cines rares d\ans les' fissures du grks jusqu'b 80 
cm,. Autour de ces ra.ci,nes (pseudogley rad,iculai- 
re). 

(CMB 21 5 YR 6/8 h 5/8 suivant degré d'oxyda- 
tion e l  ,humide 5/8+4/8). 

CO3 Ca total 
46 

RBsultats d'analysas 

Argile<50 cm 48 2 3 22 19 O 
L 
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SOL A SESQU%~OXYI)IES FAIBL,EME";T FBRRALLITIQUE 

J.-P. COINTEPAS et P. IRUEDERE>R : clatrri&re Ide Tanaéra (non Ipulvlié) 
Situotion gkomolrphologique : versant.. 
Topogrophie : Pente 'forte 

. . V&&ta.kion : Forêt .de chêne-liège 
Matér iau originel : d rès  et  argiles miocènes avec dntrusiuns '(da- 
cites ?). - .  

I Description dp profil : 
O - 30 cm : Brun-rouge fo'ncé humifère, .polyèd,rique &moussé 

à . grum,eleux, poreux, .'très. humide, raici,n,es très 
nombreuses. 

30 - 100 cm :Rouge, palyèdirique fin B moyen bien développé, 
légère structu,re prisimiatique, agrégats très lissés; 
colmlpalct, h c h e s  noirâtres de :fer. 

100 - 300 c m  : kouge, s'éclai,rcit ,progresivemen,t, concrétions de 
fer  e t  mangQnèse de "plus en p.lus nombreuses. 

< 300 cm :Rouge p lus clair, baches j,aunes. Léger pseudo- 
gley a u  niveau d.es racin,es. 

K 
me YO 

0,37 
0,67 

0,25 
0,10 
0,lO 
0,12 

O - 15 Cm 5 
15 - 25 em 15 21 

25 - 100 cm 40 12 
100 - 145 cm 13 
145 - 190 cm 44 64 

' 

Na T 
me Y' me Oh 

0,62 19,8 
0,751 , 17,5 
0.37 1 10,l 
025 8,6 
0,25 8,6 
0,25 6,6 

~i- 

14.5 27 29,5 
ab 25,5 19s 
8,5 14,5 21,5 

11,5 16,5 11,O 
10,5 16,5 8 

25 - 100 em 
100 - 145 cm 
45 - 190 cm 

190 et + 

- 
Na/T 
K 

3.1 4 
4.3 
3,7 
2.9 
2 3  
3 3  

SO4 
. 010 

0,65 
0,65 
0.60 
0,75 
0,BO 

0,70 

Maff. 
org. w 
4,33 
3,61 

0,88 
0,36 
Q,60 

0,46 

0,56 
0,67 i 21,9 
1,54 22,2 

i 

181 



SOLS HYDROMORPHES HUMIFERE 
(Tourbière) 

P. REDERER 4 Profil R D F  . .  5 (inédit) 

Sifuation ': 6 10ikm à l'Est d'Ain Druhana 
QomorphoIogie :'.Cuvette 'entre dies bancs de grds 
Materiau originel : Argiles e t  grès de ll'oligac&ne (nulmidien) 
Végihtion . Heleocharis 
Quelques sphaignes bea'ucoup k le  mousses. 

-Description du p r o k  ' 

O - 
1 - 

1 ci; : TrBs nok, riche en m,ati&re.organique, sablo-lis 
.- moneux, riche en sable b.rossier, humide, collant. 

40 cm : Plus rougeâtre, plus soibmleux, humide, plus riche 
en matière organique. 

40 - 80 o m  :-Brunâtre, sableux, riche en imtière organique, 
odeur de sulfure, richie en fer. 

80 - 100 cm :Plus gris, soblo-limoneux, argile plus marquée, 
moins de matière organique, sulfures. 
.mpins riche en fer. 

I .. 

, -  

140 - 160,;cm : 

160 : 200 cm 1 Gris, argilo-limoneux, co'mpacts, très humide, peu . - 

de h t i d r e  orgalnique. . 

RBsultats d'analyses 

0,9 
2,4 
4,8 
5,9 
0.4 

o -  1 c m  
1 - ,40 cm 

40 - 80 cm 

100 - 140 cm 
140 - 160 cm 
160 - 200 cm 

80 - 100 Cm 

21,4 I 37,O 
26,9 I 46,4 
24,2 41,8 
20,o 343 
15,8 27,5 

I- 

A OIO 

8 
4 
4 

10 

10 
16 
32 

- 

i 
5,6 I 10,O 
0,6 I 1,9 

20, 7,O 
20 9,5 
25 18 I 

17,2 

3,4 

0 4  O/i C O/o I M.O. 
I I 

Cond. 
I mmhos/cm 

0 -  1 cm 4,7 
1 - 40 cm 7.2 

80 - 100 cm 6,3 
100 - 140 cm 9,8. 

i 4 0  - 160 cm 8,7 

-160 - 200 cm 3,3 

40 - 80 Cm 6,7 

Na/T 
calcul6 

9,3 11 

4,2 4,5 
3 3 

4,3 4,7 

5 5,7 
5,4 6,1 

4,6 , 5,5 

ße libre Fe total 
?/o 0/0 

1,2 .3,7 
0,8 4,2 

0,8 6,1 

0,6 4,4 

0,8 6,6 
0,5 4 
0,7 1,4 

13 
16 0,5 

102 0,4 

37 0,7 
25 0,8 

20 

12 
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S O L  HYDROMBR.PHE HU'M'IQUIE .A QLEY 
P. DIMANCHE.- Profil N. 39 - $tude 303 

Situgtion : Thalweg en perhe très for te (60 '%) b ros  bileis de grès 
en styface. - 

Végétation ': Beaux chênes zeen: Maquis clairsemé, ' Pter idum 
aquilinun?, !Rubus, Dryoteris. 
Sol : Litlep très épaisse (5 6. I O  cm) ;de feuilles na &anposées 
(L) e t  partiellement d'écomposées (F) : teneur en mat iere orgo- 
nique : 2€,bS % - C/N : 78 

, .  - . .  
' Dascription ' au ,profl: : I 

0 - 25 cm ?Sublo-limoneux (argile 9 %),"très humifère (8,19- 
%\, C/N ,: 17,8, ipH : 4,9 (H20), . 4,l (K CI), 
structure h e m e n t  I grutmeleuse, . moyennement 
nuc.ifor.m, abolndcrrsts. g:rains de .sable décapés, 
f ragmerits organiques no d&o.mposée, cai1 louk 
,assez -abondants, meuble, friable, racines e t  ia- 
di cel I es très bbondlan tes. 

60 cm : Texture éqquilibrée, b r u n  trirs foncé (10 YR 2/2), 
.très humifdre (6,55 %), C/N : 15,0, pH : 4,5 
fH20), 3,9 (K CI), strulcture moyennement nuci- 
forme à polyèdrique peu def in ie (frais), cail loux 
abondants, meuble, friiatble, racines très abon- 
dántes. 

60 - '.,$5 çm :sSbb!o-&gi.leux, gris très $on& ( 1 0  YR 3/1), hu- 
'mi fère (3,27. %), C/N : .16,9, pH : 4,5 (H20), 
,, 4,2 (K CI), talche6 rouilles aibondantes pseudogley 
assez fort; cai1ltx.x abondants, structure fine- 
men t  palyèdirique et  ilmoyenInetment polyedrique à 
nuciforme bien, 'd'&el.op&e, racines asse% abo,n- 
don tes. 

2p - 

' 

Graviers pH Granulom6trle 9'0 
A b STF S% SO 

Profondeur 

Litiere 9 lip 10,Q 35,5 29.5 0,2 5 3  

O - 25 cm 14 18 11,s 30,Q 27,s 0,3 4,9 

25 - 78 cm 20 19 10,5 27,5 24,Q O$ 4,s 

70 - 90 cm 16 , 15 I 11,5 333 25,Q 0,1 4,5 
I I I 1 I I 

C/N M.O. OIO 

78 2639 

17.8 .8.19 

15'0 6,55 

16,s 3.27 
I 
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SOL HYDRQMORPHiE A 'PSPUDÎGLEY 
A. L.E COQ - Profil 290 dank '&tude 330 

Sol pqu tiuirif&re a pseudoilley, .à ;aches. et concrétions sur sabie 
éolien remnanié. 
Situation .: Tzrrasse 'de I'Oue,dt .El 'Herka dans, l'Hench& Mouaden. 
Pente : 3 %. 
Végét(;,tion : .Ormenis.:mixta :'- Trifdium "ve.nse ' 

'Descript,jo.n :du. profill : 

. 

, .  

0 - 15 cm : Horizon frals, bariolé de gris ,et de gris-beige, 
texture sableuse, structure particulaire, très, po- 
reux, $eu cohérent, quelques graviers de grès, 
,racines fines très Inombreuses. 

Passage .onduil6 e t  graduel. 

1$  - I 25 & : Horizon hulmide, beige tachete de+yun, se d6bi- 
nair . tant en ]édlats anguleux, 2 Bclats d e  si,lex 

Ibero-Morusien, semlblab,le pour lé  reste à.  I'hori 
zon précéden.t. 

Passage interrqnpu .et graduel. 
dé '.brun 

quelques .cailloux de grès e t  que,lques cdncré; 
tions bru'nes. 

40 - '  45 cm : Horizon tre.mp6, lit d e  concr&tions, quelques ,gros 
galets de grès, exutoire d.es horizons su,périeurs. 

Passoge régulier e t  tranché 

45 - 100 & : Horizon, humide, bario16 'cla brun e t  de :brun-rou- 
ge quelques taches. grises, texture 1 saiblo-asgi-. 
leuse à équi.lib.rée, structure massive, poreux, co- 
hérent. 

Passage régulier e t  diffus 
.I 00 -, 150 qm : Horizon' humide, bariole de gris, ,de bru.n e t  de 

brun- rouge, textu re sdo-arg i.1 e.use, s t  ru,ctu re 
niassive, poreux, coh6re.nt (les 'déblais secs sont 
tr+s cohérents.) - . ,  

2b - . 40 dm : Hprizon mouirllé,, beige-clair tachete 

I .  
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SOL HYDROMGRPHE A REMISE ,RN M.~UVEMBNT 'DU CA.LCA.IR,E 
' 

Ø$..MORI - Relations ScØ1 . .  - Végéfiatkm .(iné&) - P,rofil [N. 14 
. .  Topogrophie : Pénte nulle' 

Drainage . Plain d'eau en profondeur 
Matériau originel : Limon issu de ,limons rouges eux-mêmes issus 
de gi.Bs. . 

Végétoilon : Rud$rdes et Me.ssicoles. 

.DescriptSon du pr-odÈl : 

O - 25 cm : Limono-argileux, 7,5 YR 4/2, brun &mbre, très,. 
humi,de, plastique, ladhésif, !pas de structure visi- 
ble, comipacité moyenne, inclusions d;e cailloux; 
racines albondantes. Passage peu progressif. 

-47 cm : .Argileux, 10 YR 3 / 2 ,  gris brun sombre, humtide, 
t,rès pla'stique, très aidlhésif, po;ly&drique p e u  net- 
te, compacité moyenne, ra'cines moins nom>breu- 
ses. Passage progressif. 

90 cm : Argilo-lim!oneux, 2,5 Y 5/6,  jaune olive, humide, 
non plstique, non adhésif, poly&ddrique, compa.ci- 
té  forte, taches e t  ,ma,rbrures (plus foncées, accuT 
mulation calmire forte e t  'diffuse, a m s  mal in- 
dividluall isés. 

90 - 160 c" : Limoneux, Près hymide, très pl,astique, très 
d h é s  i f, compoci té forte, acculmu la t ion oa I ca i re 
sous forme d'a.mas e t  die grosses poupées mame- 
lonnées e t  ragglomérées de 4 à 5 cm. Racines ra- 
res. 

' 

ri 

25, - 

47 - 

I .  

' 
160 cm : Plan d'eau. 

PH 
Granulometrle O/O 

A L STF SF SO 
Profondeur 

O - 25 cm 37 27,5 16 12 6 830  

25 - 47 cm 57 10 14 12 5,O 8,50 

47 - 90 cm 41 23,5 11 13 10 8.30 

90.- 160 cm 34 19 19 JO 26 8,85 

CO3 Ca 
W 

7,l 

4,4 

26,l 

35,7 

185 
'i . 

M.O. O/o 

19,s 




