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AVANT-PROPOS

La oartographie pédologique de Moyenne Casamance au 1/200.000ème s'intègre
dans le programme de cartographie systématique du Sénégal prévue dans les
IO et IIo plan du Sénégal, et réalisée par le Centre ORSTOM de Dakar.

La tranche Casamance couvre :

- La Haute-Casamance, limitée à l'est par la Koulountou, couvrant tout le
cercle de VELINGARA. Elle a été cartographiée en 1963 par J.F. TURENNE et
J.F. VIZIER.

La Moyenne Casamance couvre tout le cercle de KOLDA et une partie de celui
de SEDHIOU; cette tranche est limitée à l'est par le méridien passant par
cette ville. Elle fait l'objet de la convention par entente directe
(ohapitre 800 - secteur 802 - sous-secteur 5010).

- La Basse Casamance ferait l'objet d'une opération ultérieure.

Ces trois reg20ns sont limitées au nord par la frontière de Gambie, et au
sud par la frontière de Guinée Bissao.

La prospection sur le terrain s'est déroulée du 18 novembre 1966 au 15 mars
1961. Elle a été répartie de la façon suivante entre les 3 pédologues:

- J. BALDENSPEROER : la zone oomprise entre la limite ouest de la carte
Haute Casamance et le méridien de KOLDA.

- J.P. STAIMESSE

- Ch. TOBIAS

la zone comprise entre la Songrougrou et la frontière
gambienne.

la zone comprise entre la Songrougrou et la frontière
de. la Guinée.

Les documents de travail de base sont les cartes topographiques I.G.N. au
1/200.000ème et au 1/50.000ème; le travail de photointerprétation a été ef
fectué à partir de la couverture aérienne au 1/50.000ème.

La réduction au 1/200.000ème des minutes dressées au 1/50.000ème après le
travail de terrain ainsi que le dessin Qéfinitif de la carte ont été effec
tués au Centre de DAKAR (Alboucq - artiste cartographe).

Les analyses de sols ont été effectuées au Laboratoire de chimie des Sols
du Centre de DAKAR, sous la direction de M. RETY.
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PREMIERE PARTIE

1. SITUATION GEOGRAPHIQUE.

LE MILIEU NATUREL-
============~======
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La zone prospectée est comprise entre 14° 30 et 15° 40 de longitude ouest
et 12° 40 et 13° 20 de latitude nord. Elle est limitée au nord par la
frontière gambienne et au sud par celle de la Guinée. Elle fait suite au
travail de convention de J.F. VIZIER et J.F. TURENNE. Sa limite ouest est
matérialisée par la route transgambienne jusqu'à la bifurcation de SEDHIOU
et ensuite grossièrement par le méridien passant par SEDHIOU (voir plan
che l : Localisation de la zone étudiée).

II. LE IHLIEU "PHYSIQUE".

a) Le climat :

Dans sa définition des climats reglonaux, BRIGAUD (1965) place l'ensem
ble de la zone étudiée dans le climat sud-soudanien de type continen
tal, avec une ph..viornétrie comprise entre 1.000 et 1.500 mm. A l'ouest
se manifestent les influences subguinéennes de la mousson.
AUBREVILLE A. (1948) considerait Que ce climat était une variante mari
time du climat sahélo-soudanais.

Les principales données tlétéorologiques concernant les précipitations
fournies par les Stations de SEDHIOU, SEFA, KOLDA et VELINGARA sont
consignées dans le Tableau l de la page7
(Tableau des précipitations à SEDHIOU, SEFA, KOLDA et VELINGARA).

Ce tableau montre deux saisons très tranchées: une saison sèche de
fin novembre à mai, et une saison humide avec un maximum de pluvio
sité en août. L'intensité des précipitations est très grande.

La diminution de la pluviosité d'ouest en est, qui passe de 1.422 mm
à SEDHIOU à 1.100 mm à VELINGARA~ est aussi sensible du sud vers le
nord. (Voir planche 2 : Pluviométrie du Sénégal).

Il Y a/~andes variations en un même point au cours des années: on,a
enregistré à VELIN GARA un minimum de 769,5 mm et un maximum de 1.428
mm, à SEFA un minimum de 963 mm et un maximum de 1.473 mm. Les préci
pitations du début de l'hivernage sont essentiellement orageuses et
très intenses: un record d'intensité de 120 mm/heure a été enregistré
à SEFA. La force érosive de ces tornades a un effet particulièrement
désastreux sur los terres dénudées ou mises en culture.

Les températures moyennes annuelles à SEFA et KOLDA sont respective
ment de 27°4 et 27°7, avec une amplitude maximale entre le mois le
plus chaud et le mois le plus froid de 6°4 à SEFA et 8°3 à KOLDA.
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TABLEAU . RELEVES DES PRECIPITATIONS A SEDHIOU, SEFA, KOLDA-ET VELINGARA.
1 1
~

1
..

J. F. M. A. M. J. Jt o At o S. O. N. Do PRECIPITATIONS - NOMBRE DE
- - - - - - - - - - - - ANNUELLES JOURS DE PLUIE

SEDHIOU 0,1 - - - 11,4 143 298 458 336 160 12,4 2,9 1.422 63,6

SEFA - - - - 10 123 283,5 449 292 133 9,1 2 10302 -

KOLDA 0,11 0,1 - 0,2 22,7 130 231 374,3 306 124 7,7 - 1.196 64,1

VELINGARli. 0,1 0,3 - 1,2 26,6 135 224
1

327,5 276 98 7,2 0 1 5 1.096 67,6

TABLEAU II ~ RELEVES DES TEMPERATURES li KOLDA ET SEFA.

J. F. Mo A. Mo J. Jto A. S. O. N. Do M:oyenne- - - - - -- - - - - - -

~I
Max. Moy. 33,9 37,2 39,7 40,2 40,1 36,0 32,6 30,8 32,0 33,3 1 33,7 32,4 35,2
Mino Moy. .13,1 15,9 19,2 21,5 23,2 23,7 23,4 22,7 22,6 19,2 22,6 15,1 20,2

Moyenne 23,5 26,5 29,5 30,9 31,7 29,9 28,0 26,8 27,3 28,0 26,5 23,8 27,7

<::l1 Maxo Moy. 33,6 36,2 39,1 39,7 39,1 35,7 32,2 30,5 31,8 33,0 34,1 32,2 34,8
lZ4

I%l Min. Moy. 14,6 16,4 17 ,9 19,4 21,7 23,0 22,6 22,4 22,4 21,9 20,9 15,7 19,9
ri} Moyenne 24,1 26,3 28,5 29,6 30,4 29,4 27,4 26,5 27,1 27,5 27,5 24,0 27,4
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Les relevés de température pour les stations de KOLDA et SEFA sont
résumés dans le tableau 2 de la page (re16vés de température à
KOLDA et SEFA).

A mesure que la température augmente~ les sols se dessèchent et emma
gasinent des quantités de chaleur importantes. En Mai et Juin, la
température du sol peut atteindre 50° en surface et L~OO à 30 cm de
profondeur en terrain couvert à SEFA.

Les vents ~

La direotion et la répartition des vents se f0nt suivant les deux
périodes de l'année ~

• en saison sèche (Novembre à Mai) un vent de surface (alizé)
et un vent d'altitude (harmatta.n) de direction NE-SW •

• en saison humide(J~n à Octobîe) les vçnts de mousson, de
direction W-E apportent Il hu;.üai.t 8 ücér.:1iql:9.

Le passage de la saison sèche à la saison de3 pluies présente un
oaraotère or~geux très net~ avec Qes intensités maximales de vents~

et oorrespond au contact de deu...'C régimes di fférel1ts : des masses
humides de surface remontanG du sud se glissent.sous l'harmattan:
oréant une zone de contact à très forte turbule~ce, appelée Front
Intertropical (FIT).

Les variations de tension de vapeur d'eau correspondent sensiblement
aux deux saisons. Elle augmente de 12,3 mb en Ja.nvier à 28,6 rob en
Septembre~ puis décroît de 28~4 mb en Octoo~e jusq~'en Janvier.

Les valeurs de l'humidité relative sont données dans le tableau 1 de
la page (Valeurs de l'humicli té relative à KOLDA et à SEFA).

c'est pendant l'hivernage que les valeurs de l'humidité relative sont
les plus fortes; de Juin à Novembre elles sont plus élevées à SEFA
qu'à KOLDA. La variation quotidielme de l'humidité est la suivante g

très forte le matin aveo une rosée importante~ elle déoroît jusqu'au
soir pendant la saison sèche, et en hivernage e11o· remonte sensible
ment en fin d'après-midi.

Les valeurs de 1 r Jvapor2,tiœl :;'1e sont d.on!".éc3 que pour la Station de
KOLDA, et sont consignées dans le Tableau 2 de la page /0.



TABLEAU I: VALEURS DE L 'HUMIDITE RELATIVE A KOLDA ET A SEFA

1
J. F. Mo A. M. J. Jt. A. S. O. N. D.

Moyennes
- - - - - -- - - - - - .-

<: Min. I1~oy. 21 20 18 21 42 41 59 1 65 63 61 44- 30 45
l=I

1 1 92
»

H ~~ax. Moy. 86 74 77 79
1

81
96 -f 97 97 97 93 89

1 69,5
--

0 1

l
1

Moyenne 1
1~ 53,5 47 41,5 50 61,5 77,5 1 8'j 80 77 70,5 61,0 61Tionsuolle
1

1 j 1

il Moyenne 50,8 47,2 46,3 48,9 56,5 72 84 88 86,5 82,8 71,3 61,0 66,3rncnuuolle

TABLEAU 2 VALEURS DE L'EVAPORATION A KOLDA

J. F. M. Ao M. J. . Jt. A. S • O. N. Do- r-- - - - - -

Evaporation en mm 203 231 281 290 255 153 72 49 56 70
1

101 148

1
o
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b) Géologie, Géomorphologie, Hydrographie

La grande majorité des sols de la Casamance est développée sur la nappe
de recouvrement sableux qui a envahi presque tout le Sénégal au mioplio
cène: ce sont les dépôts du Continental Terminal, issus du démantèle
ment des Hauts Bassins du Sénégal et de la Gambie.

Ces dépôts sont de puissances variables, constitués de sables dont cer
tains se sont consolidés (b '.noz de grès) alternant avec des argiles
lie-de~vin, déposées dans des lagunes; c'est une sédimentation de type
opntinental, effectuée sous des climats arides à sub-arides.
MICHEL (P.) - 1967.

D'après cet auteur, ces formations ont été découpées au Quaternaire
ancien par un tracé hydrographique qui s'amorce, tandis que les nappes
s'installent avec des phénomènes de concentration du fer. Mais il est
difficile de distinguer les formations du Quaternaire ancien de celles
du Continental Terminal.

Lors de la régression dite "préouljienne" dans des conditions d'aridité
plus marquée du climat, la première cuirasse s'indure en même temps que
s'accuse le relief.
La transgression "ouljienne" remblaie partiellement, avec des sables
blancs bien triés les vallées qui se sont creusées à la période précé
dente. Lors de la régression préflandrienne ilyaurait eu une nouvelle
concentration d'éléments ferreux qui s'indurent à leur tour.

La transgression flandrienne qui a suivi, laisse surtout des levées le
long des fleuves~ des dépôts argileux fins dans les lits principaux,
et des vasières importantes en Basse Casamance. Les deux transgressions
ont pu également déposer des formations salées discontinues le long des
principaux chenaux.

Le contexte géologique et l'évolution ducrant le quaternaire expliquent
les caractéristiques du. réseau hydrographique. La pente moyenne des
axes principaux de drainage est extrêmement faible: c'est ainsi que la
marée est sensible jusqu'en amont de SEDHI0U pour la Casamance. Cette
faible pente est responsable de leur tracé sinueux dans les zones planes
remblayées par les vases. Leurs affluents ont une pente légèrement plus
forte, leurs cours est mieux défini~ le plus souvent dans les sables
ouljiens. Vers l'amont les marigots sont généralement temporaires.

Entre les principaux axes de dXainage sl'étendent des plateaux déprimés
en leur centre, limités sur leur périphérie par un afflaurement cuiras
sé qui est souvent ennoyé. Les seuls escarpements notables~ créés par
les cuirasses sont ceux qui bordent le lit de la Casamance~ particuliè
rement visibles entre DIANA MALARI et KOLDA, et au nord de la zone, en
bordure du bassin de la Gambie. Le réseau hydrographique qui~devient

de plus en plus dense vers le Sud-Ouest limite l'extension de chaque
plateau qui prend alors une allure de croupe, en même temps que le relief
s'acoentue (région de TANAF-SAMINE). Vers l'est de la zone étudiée une
tendance plus continentale laisse un réseau moins dense aux vallées
plus étroites et moins profondes. Le plateau situé entre. la rivière
Songrougrou et la frontière de Gambie est alors caractérisé par un cui
rassement important, par~iculièrement visible dans la région de PATA.
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c) Conclusion sur le milieu physique

Les différents facteurs du milieu physique qui ont étéairisi sucoincte
ment analysés n'agissent pas séparément~ mais se conjuguent pour fa
voriser ou inhiber telle ou telle activité biologique.
Cependant géologie~ géomorphologie~ climat, interviennent souvent
comme des constantes car ils varient peu dans le temps et l'espace
(par exemple: pauvreté chimique générale des sols de toute la région
étudiée) •
Par contre le potentiel biologique de la région lié en grande partie
à sa possibilité de production végétale~ jô~cn~ G3s0nti811c~ont lu
climat~ et particulièrement de8 facteurs hydriques dans lesquels les
caractéristiques édaphiques jouent cependant un grand rôle. On peut
admettre cependant que la formule la plus satisfaisante actuellement
pour établir une relation entre les données climatiques et les possi
bilités biologiques est exprimée par l'évapotranspiration potentielle
(ETP) •

Elle se définit comme le maximum d'eau qu'un tapis graminéen dense pous
sant dans des conditions optimales d'humidité du sol évapore et trans
pire durant une période déterminée. Certaines formules permettent de
calculer avec assez de précision cette valeur. Ce sont les formules
de: TURC~ THORNTHWAITE~ PRESCOTT~ et SCHOFFIELD.

La formule de TURC

ETP
(mm/mois) 0~40 ( t ).

t + 15
(I g + 50)

dans laquelle t est la température moyenne mensuelle~ l la radiation
globale qui se calcule par la formule l = I~ (0~18 + 6~62 h/H) où
h/H est le pourcentage d'insolation, esf la plus satisfaisante car elle
tient compte de la latitude et de l':.insolation. Mais elle ne peut être
appliquée ici faute de données météorologiques sur l'insolation.

C'est pourquoi nous utiliserons la formule de SCHOFFIELD~ dans laquelle
ETP est lié à l'évaporation d'une nappe d'eau libre par un coefficient:

ETP = (Piche). 0~6

Le tableau p13rassemble les résultats obtenus.

Sur le graphique 4 sont représentées les relations entre ETP et preC1p1
tations pour les trois stations de TAMBA00UNDA, KOLDA et ZIGUINCHOR.
La continentalité qui augmente de ZIGUINCHOR à TAMBACOUNDA fait varier
en sena inverse les deux facteura~ la répartition des pluies dans le
temps étant analogue.

L'analyse du graphique montre ~u'un déficit de saturation commence à
se manifester au mois de Décembre et augmente régulièrement jusqu'au
mois d'Avril. Ce déficit de saturation est de plus en plus fort en
allant vers TAMBACOUNDA.

Pendant le mois de Novembre se fait une évaporation à partir des réser
ves d'eau du sol; ~ar contre au début de l'hivernage une partie de
l'eau des pluies est utilisée pour reconstituer le stock en eau du sol.



1

~4

ETP CALCULEE 1J. TAM:BACOUNDA - KOLDA ET ZIGUINCHOR

~
J. F. ~[. A. M. J. Jt. 11. s. O. N. D.• ANNEE

162 2.9280 Evaporation 357 341 423 419 413 228 103 62 54 85 281
0
~

~ ETP c$..loulée 222 204 250 248 244 129 61 37 32 50 96 166 1.733
E-l

~
Evaporation 203 277 281 290 255 133 72 49 56 70 101 148 1.895

I-=!
0 ETP c~lculée 120 140 165 171 150 78 42 29 33 41 59 87 1.129t>4

•
I::t:l
0 Evapo;r-ation 168 166 199 199 171 .111 64 47 53 65 97 138 1.478
~
~ -
8 ETP calculée 101 100 119 119 103 67 38 28 32 39 58 83 887
H
t'J
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La courbe d'évapotranspiration reflète le besoin en eau de la plante au
cours de l'année, Celui-ci augmente d'Ouest en Est, avec évidemment un
maximum en saison sèche, c'est-à-dire, précisément pendant la période
où il n'y a aucun apport d'eau météorique. La croissance végétale en
saison sèche sera donc.liée aux possibilités de stockage de l'eau dans
les sols ou de réalimentation interne par des nappes. Ces conditions
deviennent de plus en plus difficilement ré~lisables vers l'Est oar :

- La valeur globale des précipitations diminue.

Une partie de ces précipitations est rapidement éliminée par
rui ssellemen t •

Le réapprovisionnement par les nappes est très problématique,
en raison de leur grande profondeur.

Les caractéristiques hydriques dont l'action impose différents types
de végétation, conditionnent en grande partie la génèse et l'évolution
des sols.

III. MILIEU "BIOTIQUE"

Sous ce nom nous regroupons les facteurs végétation et les actions
humaines.

Les formations végétales de la Moyenne Casamance appartiennent aux do
maines soudano-sahélien au nord, et soudano-guinéen au sud. Elles cons
tituent une zone de transition entre la savane arbustive, comprenant
des Combretacées et des Andropogonées (d'origine probablement anthro
pique) et la forêt de type guinéen, épaisse, ombrophile, à feuilles
persistantes. Les formations considérées comme climaciques sont des
forêts sèches à feuilles caduques, les galeries forestières n'apparais
sent que le long des vallées humides.

Ces forêts sèches comprennent un certain nombre d'espèces dont les
plus représentatives sont :

- Daniella Olivieri, qui peut former des peuplements très denses.

Afzelia africana, parkia biglobosa, Proposis africana, Erythro
phloeum africanus, Burkea africana, Ostryoderris stuhlmanii,
Cordylia africana, Ptérocarpus érinaceus, Bombax costatum,
Albizzia zygia, Cassia sieberiana.

Les sous-bois comprennent :

des Combretacées; Combretum nigricans, glutinosum, micranthum,
Terminalia macroptera.

- des Andropogonées, Cola dordifolia, Malacantha alnifolia, et
Lophira lancéolata, ainsi que Pennisetum subangustum et
d'autres herbes pâturées.
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Ces forêts sèches sont complétées par de nombreux secteurs de savanes
boisées ou arbustives qui comprennent à peu près les mêmes espèces
arborescentes avec en outre Acacia macrostachya, le sous-bois compre
nant Andropogon pseudapricus et Dihéteropogon haperupii.

Ces formations végétales sont très régulièrement attaquées et dégradées
par les feux de brousse, et par les actions humaines, ce qui explique
l'irrégularité de leur répartition, et la difficulté de les relier aux
caractéristiques édaphiques.
Pour ces raisons il nous a semblé inutile de développer 1'a;vanta::"Q.10
cha}!itre véL'état;l"n clansC"Ctte no-tiocd::o'Œ?..rta.
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L'étude cartographique de la Moyenne Casamance a permis de mettre en évi
dence une localisation relativement simple des types de sols, sur un
substrat qui est lui-même assez homogène.

En effet la diversification des sols liée à une variation de ce matériau
de départ se limite aux sols hydromorphes le long des talwegs, se diffé
renoiant soit sur des sables blancs, soit, dans des zones d'inondation
permanente, sur des dépôts argileux en profondeur et de vasières en sur
face; vers la frontière de Gambie et dans quelques zones très limitées
à relief plus accusé, la proximité de la cuirasse fait apparaître quel
ques sols peu épais avec gravillons et débris de cuirasse.

Le facteur essentiel dans la diversification des sols est représenté par
les possibilités de drainage (donc diversification en relation avec la
topographie), qui conditionnera la répartition des deux types de sols les
plus représentés: les sols ferrugineux tropicaux, souvent à taches et
concrétions, et les sol s ferralli tiqueS.

Au point de vue cartographique, cette régularité à l·'échelle du 1/200.0000

dans la répartition des sols permet de les représenter en unités cartogra
phiques pures, et évite l'utilisation d'associations ou de complexes de
sols. La lecture, l'utilisation de la carte en sera facilitée, mais l'uti-
lisateur ne devra pas oublier qu'une unité cartographique représente
le type de sol dominant, et que la présence d'impuretés (affleurements
de cuirasse~ar exemple) est parfois possible.

II . LA CLASSIFI CATION DES SOLS

La classification des sols employée pour dresser cette carte est celle
utilisée par tous les pédologues français travaillant Outre-Mer et pré
sentée en 1956 par G. AUBERT et Ph. DUCHAUFOUR. Elle a été modifiée par
G. AUBERT pour ce qui concerne les sols tropicaux en 1963, 1964 et 1965.
La carte tient compte du dernier projet de classification des sols fer
rallitiques de G. AUBERT et P. SEGALEN (1966).

C'est une classification du type morphogénétique. La possibilité d'uti
lsser des unités pures dans la représentation cartographique au
1/200.000ème permet la correspondance presque pa~faite entre la légende
et les.subdivisions de la classification. C'est donc le plan de cette
dernière qui sera respecté dans le texte, pour les cinq classes de sols
qui ont été inventoriées en Moyenne-Casamance.

Le tableau récapitulatif en est le suivant:
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1. / Classe : SOLS MINERAUX :BRUTS. 1

Sous-classe Non climatiques.

Groupe :Bruts d'érosion ou squelettiques.
--.----~~~--------.~~--------~----

Sous-groupe Lithosols.

Famille SUR CUIRASSE AFFLEURANTE.

2. / Classe: SOLS PEU EVOLUES. 1

Sous-classe D'origine non climatique.

Groupe ~~~_~!~!~~~_~~~RR~E~.

Sous-groupe Modal.
o () 0 0 Cl

Famille SUR MATERI11U DE DEMANTEL::!}: .ENT DE CUIRASSE

Groupe: Peu évolué d'érosion.

Sous-groupe Sols lithiques.
OOoOOOOOClOOOOO

Famille SUR MATERIAU GRAVILLONNAIRE SUR CUIRASSE.

3. / Classe: SOLS RICHES EN SESQUIOXYDES ET HYDRATES METALLIQUES. 7
Sous-classe Sols ferrugineux tropicaux

Groupe Non lessivés.

Sous-groupe

Famille

Sols ferrugineux tropicaux jeunes.
0000 CIl 0000000 D •• o •• ID. 0 0 Cl 0000000000

SUR MATERIAU REMANIE ARGILO-SAl3LEUX DU
CONTINENTAL TERMINAL.

Sous-groupe: A taches et concrétions dans l'ensemble
Il 0 0 0 0 0 Cl 0 CIl a 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 Q • 0 0 ~-o-"o 0.0"0·0 • 0 0 0 • 0

de :B.

Famille SUR MATERIAU ARGILO-SAl3LEUX DO CONTINENTAL
TERMINAL.

Famille SUR MATERIAU ARGILO-SA:BLEUXPEU EPAIS SUR
CUIRASSE.

Sous-groupe Hydromorphe à taches et concrétions de
o tJ 0 0 0 0 0 '0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • 0 Cl Cl' 0 0 0 0 0 0

depseudo-gley
OClOOOOClOOOOOOO

Famille SUR MATERIAU ARGILO-SA:BLEUX DU CONTINENTAL
TERMINAL ••

Sous-groupe Induré en carapace ou cuirasse.
o (1 (1 (1 0 0 0 0 • 0 0 CI 0 0 0 0 0 • 0 0 o' Cl • 0 • 0 0 0 0 0

Famille SUR ~1ATERIAU ARGILO-S~"LBLEUX DU CONTI
NANTAL TERMINAL.
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4. 1 Classe ~ SOLS FERRALLITIQUES.:T

.. Sous-classe

Groupe

Faiblement désaturés.

Sous-groupe :. Modal.
o • 0 0 •

. .... .....

Famille

Famille

SUR MATERIAU ARGILO-SABLEUX PROFOND DU
CONTINENTAL TERMINAL.

SUR MATERIAU ARGILO-SABLEUX PEU EPAIS
SUR CUIRASSE ~

5. 1 Classe g SOLS HYDROMORPEES. 7
Sous-classe Sols hydromorphes minéraux ou peu humifères.

Groupe : Sol.s .hydromorphes peu humifères à gley.--------------------------------------
Sous-groupe A gley de surface ou d'ensemble (lessivé).

00.0400008./100000 •• 0000.8000080000000000

Famille SUR MATERIAU SABLEUX A SABLO-ARGILEUX
DE CO LLUVIONNEMENT •

Famille SUR MATERIAU ARGILEUX ALLUVIO-COLLUVIAL.

Sous-groupe A amphigley.
00000000000.

Famille SUR l~ATERIAU SABLEUX BLANC ALLUVIAL.

Sous-groupe Sol hydromorphe à taches dès la surface.
oooeoooooooooooooooooooooo •• oooo •• ooooo

Famille SUR MATERIAU ARGILEUX ALLUVIO-COLLUVIAL.

Sous-groupe :. A gley salé.
o 0 0 o·' 0 D- 0 0- 0 0··0

Famille

Dans cette classification :

SUR MATERIAU COMPLEXE ARGILEUX ET SABLEUX
ALLl~O-COLLUVIAL.

- La classe exprime le caractère fondamental de l'évolution.

- la sous-class~ g les facteurs qui conditionnent cette évolution.

- le groupe

- le sous-groupe

- la famille

une particularité du processus d'évolution.

l'intensité du processus d'évolution noté dans le groupe,
ou un processus d'évolution secondaire.

la nature du matériau originel.

Dans l'étude qui suit, l'analyse de chaque classe de sols est abordée, avec
suocessivement g

- la description de profil du type central da sol, et les variations de ce
profil à l'intérieur de la même famille.

- la répartition de ce type de sol.
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les relations de ces sels avec les sols -avoisinnants.

- l'interprétation des analyses chimiques et physiques des échantillons pré
levés lors de la prospection; ce dernier aspect, présentant souvent plus
d'intérêt pour l'utilisateur, sera un peu plus développé dans certains cas.
Il est bon à ce propos de rappeler ou de préciser le sens de certains
termes employés et de certaines mesures effectuées :

Propriétés physiques des sols :

Texture

Il s 'agit de la répartition granu10métrique, en argi1e,lilIlons et sables.
Elle conditionne pour une très grande .part les propriétés physiques,
et s'exprime par l'analyse granu10métrique. La fraction argileuse est
responsable pour une grande part des propriétés de rétention de l'eau
par le sol, de la plasticité et de la cohésion. Elle inf1uenoe beaucoup
la circulation de l'eau: les argiles sont toujours f10cu1ées dans
les sols perméables; quand elles sont dispersées, les sols présentent
des niveaux imperméables.

structure

Elle résulte du mode d'assemblage des particules élémentaires entre
elles. Sur le terrain, on décrit la forme des agrégats que l'on peut
isoler et leur cohésion. Comme la texture, la structure intervient
dans la circulation de l'eau et des gaz (relations avec la porosité).
La solidité des agrégats se mesure au laboratoire par le test d'Ins
tabilité Structurale de HENIN ( 1960). Pour ne citer qu'un exemple
pratique, un sol dont les argiles se dispersent facilement a une mau
vaise st~cture (indioe d'instabilité IS élevé), la circulation de
l'eau est très contrari5e et on pourra constater des phénomènes
d'asphYXie pour les plantes pendant la saison des pluies. La matière
organique a le plus souvent un effet améliorant de la structure.

On définit également une eau utile qui correspond à la différence
entre l'humidité mesurée à pF 3,0 (approximativement la capacité au
champ pour un sol moyennement argileux) et l'humidité mesurée à pF 4,2
pour laquelle apparaît le flétrissement des plantes. Cette valeur donne
une idée assez précise des possibilités d'utilisation d'ea~ du sol.
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Propriétés chimiques des sols

Les principales caractéristiques chimiques étudiées sont

La matière organique intervient comme support de toute activité bio
logique et dans le complexe absorbant pnr ses propriétés de fixation
d'éléments minéraux. Le rapport clN est un indice de l'évolution de
cette matière organique: un rapport .voisin de 1Q..dans les horizons
superficiels indique une matière organique bien évoluée.

Eléments minéraux

N et p sont deux éléments indispensables à la croissance végétale.
Dans la notice, le Phosphore ne sera exprimé -que sous sa forme P205
total mais l'interprétation de cette donnée est délicate, car dans
les sols tropicaux, des composés insolubles (phosphates d'aluminium)
ou peu solubles (phosphates de fer) peuvent se former, qui ne sont
pas assimilables par les plantes.

Les principales bases K, Na, Ca et l~g sont fixées à l'état ionique sur
le complexe absorbant et peuvent être libérées dans les solutions de
sol. Na est parfois fixé en grande quantité sur le complexe absorbant,
et devient toxique pour les plantes (de même que Mg d'une certaine
manière) : ceci est le cas pour les sols halomorphes.

On définit ainsi une capacité d'échange qui est la possibilité maximale
de fixation d'ions qu'a le sol lorsque le complexe absorbant est à
saturation. Le rapport bases échan eables (exprimées en milliéquiva-
lents pour 100 g de terre capacité d'échange donne le taux de satu-
ration en bases (V) dont l'interprétation est de première importance
sur le plan agronomique (potentiel chimique du sol et pH) et pédogé
nétique (les sols ferrallitiques sont actuellement classés en fonc
tion de ce taux de saturation).

Dans les sols de la reglon étudiée, la capacité d'échange, si l'on
excepte le niveau superficiel organique, est dans l'ensemble faible.
Elle est directement liée à la teneur en argiles et surtout à la
nature minéralogique de celle-ci. La kaolinite et l'illite (celle-ci
à l'état de traces) que l'on rencontre dans ces sols ont par elles-mê
mes un pouvoir de rétention faible; de plus, les positions d'échange
sont très souvent bloquées par des oxydes et hydroxydes de fer. C'est
ainsi que l'on observe très fréquemment des sols ayant une capacité
d'échange de 3 à 4 méq pour 100 g de terre; pour citer un élément de
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oomparaison, dans le Sénégal Oriental, on peut trouver des. sols dont
la capacité d'éohange est de 30 à 40 méQ. pour 100 gète"t"erl'e(sols à
montmorillonitos: vertisols et sols bruns eutrophes) : oe sont des
sols à potentialité exceptionnelle.

Dans les horizons de surface, généralement appauvris en éléments ar
gileux, c'est la matière organiQ.ue qui joue le rôle le plus important
dans les phénomènes de rétention et d'échange des éléments minéraux,
d'où son importance dans la fertilité et la croissance végétale.

Quand le taux de saturation est bas (compris entre 30 et 40 %), les
positions d'échange, au lieu d'être saturées par des ions basiques sont
saturées par des ions H+ : les sols seront alors acides.



III. ETUDE MONOGRAPHIQUE DES SOLS

1. / Classe SOLS MINERAUX BRUTS. 1
, .'

Sous-classe : Non climatiques.

Sous-groupe ~ Lithosols.
000000000

Famille g SUR CUIRASSE AFFLEURANTE.

Les sols minéraux bruts sont caractérisés par une absence presque totale
d'évolution pédologique. L'horizon de surface se distingue du matériau
sous-jacent par une désagrégation plus poussée et par une très faible pro
portion de terre fine qui permet à une maigre végétation de se maintenir.

Cette absence d'évolution peut avoir plusieurs raisons

- Climat trop sec.

topographie trop accentuée, qui permet une érosion du sol à mesure qu'il
se forme.

- nature de la roche-~ère, particulièrement résistante à l'altération.

Les sols minéraux bruts rencontrés en Moyenne Casamance sont des sols sur
cuirasse plus ou moins mise à nu par décapage des horizons superficiels.
Cette cuirasse, particulièrement visible dans tout le nord de la zone, con
fère au paysage un aspect de plateau homogène dans lequel les entailles du
réseau hydrographique se marquent par une légère corniche ou marche qui
domine des champs d'éboulis caillouteux et gravillonnaires.
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- Date Février 1967.

- Situation gécgraphique

Profil situé sur la piste de PATA à SARE MORI YOURI, à 12,5 km à
l'ouest de KEREWANE.

- Topographie et relief

Zone plane, sans aucune termitière. A la surface du sol, nombreux
gravillons rougeâtres bien visibles.

Végétation

Bambcusaie, avec quelques touffes éparses d'andropogonées.

- Profil

o - 25 cm: horizon gris noirâtre, graveleux, formé pour
90 %de gravillons ferrugineux, petits morceaux
de grès extrêmement ferruginisés, arrondis. La
terre fine est sableuse grossière, sans struc
ture. Présence de quelques petites racines.
Auc~e activité biologique.

25 cm: passage brutal à la cuirasse massive, formée de
concréti ons de tout es taille s et de toutes formes
cime:.'ltées par une .gangue ferrugineuse très
indurée. L'ensemble est rouge grenat fonçé, avec
des trainées noires et rouge vif. La structure
est nétérogène, celle d'une roche conglomératique
formée à partir de morceaux de grès altérés et
ferr~ginisés. Par endroits, la cuirasse est plus
nettément pisolithique.
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b) LE PROFIL DE SOL MINERAL BRUT SUR CUIRASSE..AFFLEURANTE--------------------------------------

Les variations de ce profil portent sur deux caractères ;
l'épaisseur d'une part, la présence de caractères hydromorphi~ues

d'autre part.

L'épaisseur de l'horizon superficiel peut être réduite à quelques cen
timètres ou atteindre 35 à 40 cm. La proportion de gravillons reste
toujours supérieure à 50 %. L'épaisseur de la cuirasse elle-même peut
être considérable~ mais reste difficile à apprécier.

Les parties centrales. de.. ces plateaux cuirassés sont souvent des zones
d'endoreisme ; ceci se traduit par la présence de mares temporaires
dites de cuirasse, assez fréquentes, ainsi que par une hydromorphie
assez sensible dans tout le profil qui prend une couleur plus grise.
Ce phénomène est lié à la présence d'une cuirasse imperméable (for
mation de bowé).

Dans la zone nord, ces sols minéraux bruts s'étendent en vaste auréoles
oeirturant plus ou moins régulièrement les plateaux. Une de leur limite
est tranchée et nettement visible g c'est l'escarpement même de la cui
rasse. Au-dessous de cet escarpement on passe à des sols jeunes Peu Evo
lués formés sur les débris gravillonnaires et caillouteux de la cuiras
se, qui ont été entraînés par érosion et colluvionnement. Dans la direc
tion opposée, le centre des plateaux est occupé par des sols ferrugineux
lessivés plus ou moins riches en concrétions, qui peuvent être cimentées
jusqu'à former des carapaces.

Dans la zone sud, cette famille de sols devient pratiquement inexistante
et n'a pû être cartographiée. En effet, la cuirasse n'affleure pratique
ment jamais et les sols ont tous une certaine profondeur. Ils n'existent
éventuellement que sur les affleurements de cuirasse bordant la Casamance
dans la région de KOLDA, formant un mince liseré très fréquemment inter
rompu.



2. 1 Classe SOLS PEU. EVOLUES. 1

Deux unités cartographiques ont été séparées.

Sous-classe D'origine non climatique.

Sous-groupe: Modal •
• CI CI CI CI

Famille : SUR MATERIAU DE DEMANTELEMENT DE CUIRASSE

Sous-groupe: Sols lithiques.
00000000000000

Famille : SUR MATERIAU GRAVILLONN.AI RE SUR CUIRASSE.

Dans la classe des sols Peu Evolués d'érosion, comme pour les sols minéraux
bruts, la faible évolution peut avoir pour origine le climat, les conditions
de milieux ou certaines propriétés du matériau. Les sols Peu Evolués d'ori
gine non climatique se subdivisent en sols d'érosion et en sols d'apport.

Les sols de Casamance appartenant à ce type sont situés presque toujours
en contrebas des affleurements de cuirasse ou tout au moins à proximité de
ceux-ci. Ils sont formés à partir des débris et des matéri~ux provenant du
démantèlement de la cuirasse par érosion. Parfois, ils se situent sur la
cuirasse et proviennent d'un recouvronent postérieur quand le passage entre
le sol. et la cuirasse est très brutal. D'autre fois, ils se situent .. en po
si tion de bas de· pente et sont alors juxtaposés à des sols hyd;r-omorphes.

, '! ~ ;

Ils sont caractérisés par un profil très faiblement différenciéét souvent
très hétérogène, par la présence de morceaux de cuirasse, de gravillons
plus ou moins roulos très irrégulièrement et répartis dans le profil. Le
mode de mise en place quand il s'agit de 601s situés sous escarpements
cuirassés est le colluvionnement. La couleur dominant e de ces sols e st gé
néralement la même que celle du matériau dont ils proviennent.
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AI Groupe

- Date 25 Février 1967.

situation géographique:

Piste de KARSIA à BOUSSIMBALA, à 2,3 km après KARSIA.

Topographie et relief :

Pente faible de 1 à 1,5 %vers le marigot situé à 300 m environ, domi
née par un escarpement cuirassé situé 150 ID plus haut, avec quelques
blocs de cuirasse apparaissant' en surface. Quelques rares termitières
ocres à rouge clair.

Végétation :

Vieille jachère derrière arachide, strate herbacée faiblement dévelop
pée, strate arborée à Terminalia macroptera, Cordyla sp., Ficus
exasperata, Khaya senegalensis, parkia biglobosa et quelques combre
tacées.

Profil :

o - 20 cm Horizon humifère brun-gris clair, assez irrégulier
par suite de la mise en culture. Texture sablo-ar
gileuse avec sables moyens à grossiers; structure
irrégulière à tendance lamellaire dans les trois
premiers cm, puis fondue. Niveau assez friable,
porosité fine biologique assez développée; enraci
nement faible.

Passage irrégulier, souvent très tranché à

20 - 35 am :Horizon de transition de couleur rouge, légèrement
grise. structure fondue à débit faiblement polyédri
que. Cohésion forte. Porosité fine assez bonne, avec
important développement de canalicules dus à l'acti
vité de la faune. Enracinement faible. Très irré
gulièrement répartis dans ce niveau: des morceaux
de cuirasse, de poteries et des traces de charbon
de bois.
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Passage très progrGssif à

35 - 170 cm Horizon brun-rouge, plus foncé dans sa partie
inférieure; texture argileuse finement sa
bleuse, avec localement des sables grossiers.
Devient peu à peu plus argilewten·:p!'ofondeur.
structure d'ensemble fondue à débit polyédri
~ue mieux marqué que dans le niveau sus-jacent.
Pormsité fine très faiblement développée.
Coh6sion moyenne. Enracinement nul.

Dans tout ce niveau se rencontrent_ des frag
ments de cuirasse (dimension de 1 à 4 cm)
cassés, anguleux, irrégulièrement répartis,
ainsi ~ue des gravillons (2 à 4 mm de dia
mètre) plus régulièrement distribués dans
l'ensemble du profil. Localement des poches
sableuses foment des.z,one s .plus .friables •
Des fragments de charbon de bois forment
un niveau assez dense vers 60 cm de profon
deur; fragments de poteries rares, dans tout
le profil.

Les variations du profil concernent surtout la couleur du sol et la
proportion des matériaux grossiers caillouteux.

La oouleur dépend beauooup du matériau meuble en plaoe sur la cuirasse
avant le colluvionnement. Si oe matériau est beige comme dans le oas
des sols ferrugineux tropicaux, les sols peu évolués qui en déooulent
seront nettement plus clairs; s'il s'agit de sols ferralli.ti..ques rouges,
les sols. peu évolués seront nettement plus rubéfiés.

La 'proportio'nd' éléments grossiers dépend de la proximité de la cuirasse:
les blocs de ouirasse et autre matériel détritique seront d'autant plus
nombreux, gros et anguleux ~ue llescarpement sera proche; en position
topographique basse, c'est-à-dire loin de l'affleurement de cuirasse,
le matériel détritique sera fin et il pourra dans certains oas se mani
fester simultanément des phénomènes d'hydromorphie.

Il est possible que ces sols reposent également sur..un niveau cuirassé
dans les régions proches de la Gambie, où la ouirasse moyenne et supé
rieure sont parfois assez proches l'une de l'autre.
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La répartition de ces sols est essentiœllement liée à la topographie.
Ils se rencontrent toujours en contrebas d'un affleurement cuirassé
quand le relief est assez marqué et donc qu'il permet un transport du
matériel de démantèlement de la cuirasse.

En position plus haute, cette famille de sols est souvent dominée par
des sols rouges (avec parfois passage par un stade de sols rouges sur
cuirasse); ces sols rouges peuvent être remplacés par des sols beiges.

En position basse, la ser~e classique de sols hydromorphes succède à ces
sols. On a pu observer des cas où les profils les plus bas topographique
ment de ces sols reposent sur des sables blancs ouljiens. Ils passent
alors directement aux sols hydromorphes sur sables blancs.

Ces sols ont une extension relativement limitée. La plus grande partie
se rencontre dans la région de KOLDA; où ils forment de grands placages
autour d'un réseau hydrographique assez vigoureusement entaillé, et le
long de la Casamance. On en rencontre également le long de la Songrou
grou, et le long de certains axes hydrographiques aupord.de cette
rivière.
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- Date Décembre 1966.

- Situation géographique

Profil situé sur la piste de SOBOULDE à TOUGOUDE, 500 m au nord du
village de SARE YAKATA.

- TopOgraphie et. relief :

Pente Sud uniforme, de 0,5 à 1 %; longuour 700 à 800 m.
Profil situé à mi-longueur.

En surface, petites termitières rares et blocs de cuirasse épars.

- Végétation

Exclusivement arbustive, avec: Combretum glutinosum, Terminalia laxi
flora, Bauhinia thoningii, Acacia macrostachya, Lophira alata, Detarium
microcarpum, par place quelques bambous. Pas de végétation herbacée.

- Profil

o - 17 Horizon gris 10 YR 5/2, sablo-argileux à sable fin.
Structure massive à débit pmvérulent. Consistance fragile.
Quelques concrétions rougeâtres régulières. Porosité fine
faiblement développée. Très faible enracinement avec
quelques traînées ocre-rouille le long des racines.

Passage irrégulier et graduel à :

17 - 55 : Horizon gravillonnaire, avec 10 à 15 %de terre fine
environ. Couleur gris-beige - 10 YR 7/3. Texture de la
terre fine: argileuse finement sableuse. Structure d'en
semble massive peu cohérente. Encore quelques racines qui
sont très contournées. Les gravillons sont des concrétions
ferrugineuses moyennement dures, de forme sphérique irré
gulière, de couleur rouge foncé extérieure et plus jaune
ocre intérieurement. Leur cassure montre de nombreux grains
de quartz.
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Passage irrégulier mais net à la cuirasse
ferrugineuse. Cette cuirasse présente de nom
breuses alvéoles remplies de terre fine gri
sâtre argileuse.

La profondeur de la cuirasse varie sur les plateaux mais reste toujours
comprise entre 30 cm et 1 m. Et corrélativement, l'épaisseur de l'ho
rizon gravillonnaire est plus ou moins grande.

La couleur de la terre fine paraît parfois plus rouge, mais il s'agit
souvent de traînées rouilles d'oxydation qui se développent le long
des racines.

Ces sols représentent dans le nord de la zone une vaste étendue occu
pant tout le centre des plateaux. Ailleurs, ils s'étendent sur des
surfaces beaucoup trop petites pour être représentés sur la carte.
Mais quel que soit l'endroit où ils se trouvent, ils sont toujours
liés à la présence d'une cuirasse à faible profondeur.

Dans la région de PATA, ces sols sont limités par les affleurements de
cuirasse qui marquent la périphérie des plateaux. En se rapprochant du
centre des plateaux, les sols ont des caractères de sols ferrugineux
tropicaux de plus en plus marqués.
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- 33 -

SOLS RICHES EN SESQUIOXYDES ET HYDRATES METALLIQUES 1

Sous-classe Sols Ferrugineux Tropicaux

Cette Bous-classe dont les sels sont géographiquement très répandus en
Moyenne-Casamance est subdivisée en un certain nombre de groupes et sous
groupes. Les unités cartographiques retenues au niveau de la famille dans
cette notice sont :

Groupe non lessivés

Sous-groupe ferrugineux jeimes 1 famille

Groupe lessivé :

Sous-groupe à taches et concrétions : 2 familles

Sous-groupes : hydromorphe : 1 famille

Seus-groupe : induré en carapace ou cuirasse
1 famille

L'ensemble des sols ferrugineux a succinctement les caractères suivants g

"Ce sont des sols très riches en sesquic1xydes de fer individualisés sur
l'ensemble du profil, ou le plus souvent accumulés dans ses horizons
inférieurs, caractérisés par leur couleur rouge, rouille ou ocre, ou par
leur richesse en concrétions largement réparties. La structure est fré
quemment dégradée en surface, avec compacité élevée". (G. AUBERT, 1965).

"La texture est fréquemment sableuse en surface, avec tendance au lessivage
de l'argile qui tend à s'accumuler en profondeur". (R. MAIGNIEN, 1964).

Groupe : Ncn Lessivés

Sous-groupe : Sols Ferrugineux Tropicaux jeunes
OOOOOGOGlOOOOOeOOIlOODeooOoOCtOOOCClO

Famille: SUR MATERIAU REMANIE ARGILO-SABLEUX
DU CONTINENTAL TERMINAL

Comme nous le verrons dans les exemples de profils donnés peur cette famille
de sols, le terme de "matériau remanié" couvre en fait un ensemble assez hé
térogène de matériaux d'apports. L'unité car~ographique est donc plus une
association de sols formés à partir d'apports d'origine et d'âge différents
qulun genre bien déIini dans lequel les variations observées se répartissent
autour dlun profil type.
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La position par rappcrtau niveau cuirassé et la nature du sol en position
supérieure sont donc détorminante~,et la locture de la carte permettra donc
de mieux les caractériser en fcnction de leur environnement.

Situés en controbas de la cuirasse, ils contiennent des éléments de déman
tèlement de celle-ci: gravillons, fragments de cuirasse.

Situés en bordure de plateau de sols rouges, ils sont alors constitués
essentiellement par un matériau rouge.

Ils sont plus clairs, à tendance beige, s'ils sent situés en-dessous de
sols beiges.

Enfin, le passage aux sels hydromorphes est souvent observé: ils reposent
alers sur les sables blancs et leurs horizC'ns profends sont a.ffectés par
un engorgement.

Nous donnerons quatre exemples

- TOB 23 Sols fermé sur matériau beige, sans fragment de cuirasse, avec
hydromorphie en profondeur,

- TOB 31 Sur matériau beige également, mais en contrebas de cuirasse,
passage aux sables blancs hydromorphes.

- TOB 133 Formé sur matériau rouge, sans fragment de cuirasse.

- BAL 18 Formé sur matériau rouge, en contrebas de cuirasse.

Situation géographique

Piste de KARSIA vers SARE et BOUSSIMBALA 9

Topographie et relief :

Pente faible, 1 %environ, avant le marigot. Relief plan.

Végétation :

Ancienne jachère, repousses de Combreturn, de Khaya.



Profil :

o - 30 cm

30 - 95 cm

95 - 180 cm
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Horizon humifère gris beige. Texture sableuse, légèrement
argileuse. structure fondue à débit anguleux.
Cohésion très faible. Macroporosité biolvgique importante,
microporosité bonne.

Passage progressif à

Horizon de transition gris beige, devenant beige franc en
profondeur. La texture devient légèrement plus argileuse,
présence de sables grossiers. Structure fondue, débit angu
leux. Cohésion plus forte mais les déDits sent encore fria
bles.
Porosité moyenne.

Passage progressif à

Horizon de couleur boige uniforme. Texture argilo-sableuse,
structure fondue, cohésion assez forte. En profondeur appa
raissent quelques plages décolorées et des taches légère
ment ocres à cc,ntour fIeu.
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Prcfil TOn 23

N° Echantillon 231 232 233 234

Pre fendeur cm ° - 32 32 - 50 12-0-14-0 160-180

Humidité % 0,6 1,5 6,3 6,8
-,

ANALYSE MBCANIQUE

Argile %
Limon %
Limcn grcssier %
Sable fin %
Sable grossier %

11 ,5
1

20,6 37,1 36,7

4~3

1
4,7 5,9 5,7

6,4 4,7 4,8 6,0

36,8 31,6 23,7 23,3

40,1 38,0 28,5 28,3
----,_.-

MATIERE ORG.~TIQUE

Mat. org. totale % 0,89 0,44 - -
Carbone %0 5~ 1 2,6

Azde %0 0, L~1 0,21

C/N 12,4 12,4

ACIDE PHOSPHOm QUE

1 P205 total ~~o ~~~ 0,12

FER
-

F205 libre %0 10,2 1 11,9 16,0 16,9
F205 total %;0 11,0 15,1 20,4 20,2
Fer libre/Fer total 93 79 79 84

]~
:Bases

STRUCTUF.E

Alccc-l
Eau
:Benzène ~

49'8U~8'7
L~8,7 48,6
41,4 36,1

~---------------I. -
échangea"bles r·I[E pour 100 g de sol

Calcium
Magnésium
PC'tassium
Scdium
S
T

S/T = V %

1,22
0,64
0,04
0,01
1,90
3,20

58

1 0,64 0,80
1,49 0,89
0,04 0,02
0,02 0,02
2,20 1,75
2,90 4,20

76 42

ACIDITE llliC~WINITE

eau
KCI

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

1 pF 3 5,6 8,0 13,7 12,8
pF 4,2 3,8 6,1 11,0 10,7
Eaut utile % 1,8 1,9 2,7 2,1
Instabilité structurale 18 0,93 1,35
Perméabilité Kcm/h 1,5 3,2 4,1
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- Situation géographiqueg

Piste SARE LAtI vers SARE FARIM

- TopographiG et relief

Pente on contrebas de cuirasse (2 %envirun). Relief plan.

Végétation

Jachère de doux ans, avec repousses de Kaeya Senegalensis, Pterocarpus
erinaceus, Daniella olivieri, quelques parkia biglcbosa.

Profil g

o - 20 cm

20 - 55 cm

55 - 115 cm

115 - 135 cm

Horizon humifère gris foncé. Texture sablo-argilœuse fine,
structure fondue à débit polyédrique, cohésion ferte. Poro
smté fine assez bonne, enracinement important.

Passage prcgressif à g

Horizon de passage s'éclaircissant vers le bas, beige grisé
en profcndeur. La texture devient plus argileuse, structure
mal définie, légèrement polyédrique moyenne. Cohésion forte,
porcsité fine bonne.

Passage progressif à

Horizon beige grisé, texture argile-sableuse, structure fon
due à débit polyédrique. Cohésion forte, porosité fine
moyenne à faiblé.
Dans cet hcrizon apparaissent des taches· ocres mal définies,
petttes, et quelques plages blanches dans la matrice. A la
base, de ncmbreux fragments de cuirasse et des gravillons.

Passage net à g

Horizon plus clair, argilo-sableux à sables assez grossiers,
structure fendue à débit anguleux, porosité fine faible,
cohésion plus faible que dessus. Des taches ocres - rC'uille
petites et des taches blanches sont uniformément réparties.

\

Ils représentent un premier type de sols ferrugineux jeunes. Ces sols sont
profonds, leur profil est peu différencié, il n'y a pas de niveau appa
rent d'accumulation de fer. On trouve un niveau plus argileux en profon
deur, mais il s'agit plus d'une superposition de matériaux de granulomé
trie différentes qùe de lessivage et accumulation de l'argile dans le pro
fil. Le-tri des éléments texturaux s'est effectué lors des apports et des
remaniements qui cnt fermé des sols de pente légère en contrebas des sols
beiges. La présence de gravillons et fragments de cuirasse à la base du
profil TOB 31 confirme l'origine diverse des apports.
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La répartition de ces sels

Ils sont situés sur les versants des valléos ou des dépressions impor
tantes, le plus souvent près d'une cuirasse ennoyée dans un matériau
beige.

Relations avec les sols voisins

Sur le plateau il y passe aux sols ferrugineux lessivés à taches et con
orétions, et dans le fend de la dépression aux sols hydromorphes (sables
blanchis) qui apparaissent parfois sous le profil lui-même.

Interprétation des données analytiques

- Données physiques

La granulométrie est variable dans le profil, on peut reconnaître un
matériau argilo-sableux (37 %d'argile) profond et un matériau plus léger
en surface (15 à 20 %d'argile).
Dans le niveau argileux se manifeste l'hydromorphie, l'humidité est d'ail
leurs très liée au taux d'argile: elle passe de 0,5 %à 7 %en profondeur.
La stabilité structurale est bonne en surface et moyenne dans les horizons
sous-jacents.

- Données chimiques

Peu de matière organique totale: 0,5 %de carbone total en surface, 0,25 %
dans l'horizon de transition. Le rapport c/N total de 12 correspond à une
matière organique légèrement dégradée, suivant les. chiffres donnés.par
B. DABIN pour les sels ferrugineux tropicaux non lessivés.
La capacité d'échange est très faible, 3 méq/100 g de terre en surface et
seulement 4 méq:/100 g en profondeur malgré 37 %d'argile, soit environ
10 méq/100 g d'argile.
(argile à faible capacité d'échange).
Le pH est faiblement acide ct des valeurs sont confirmées par les taux
de saturation assez élevés en sur.face (60 %en moyenne), et encore de 40 %
dans les horizons profcnds où la désaturation n'est donc pas très forte.
Les bases échangeables sont faibles, donc pauvreté chimique actuelle et
il y a une déficience marquée en phosphere total avec se~lam.ent 0,1 %.
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Les teneurs en fer total et fer libre sont moyennes et même en profondeur,
le rapport fer libre/fer total reste constant.
Il n'y a pas d'accumulation nette de fer dans le profil.
Ces sols ont une richesse actuelle limitée~ et leurs réserves sont faibles.
De plus leur richesse potentielle est également assez faible~ en raison de
la nature de l'argile qui compose leur fraction fine (10 méq/100 g de capa
cité d'échange) et de la présence d'un niveau argileux à faible porosité
entraînant l'engorgement au moment des pluies.

Situation géographique

Piste km 102 à Séfa~ à 5,3 km après le km 102.

Topographie et relief

Pente faible~ relief général plan.

Végétation

Culture de mil, arachide.

Le Profil

o - 25 cm Horizon humifère sableux faiblement argileux gris beige.
Structure fondue, débit arrondi. Cohésion moyenne à forte,
porosité fine bonne, porosité biologique moyenne. Passage
progressif à
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25 - 70 cm

70 - 150 cm

Horizon de transition, sablo-argileux devenant
argilo-sableux, de couleur rosée. structure
fondue, porosité biologique importante dans cet
horizon.
Passage progressif à

Horizon homogène rosé, argilo-sableux. Structure
pclyédrique moyenne peu développée, humide. Cohé
sien assez forte, enracinement bon. Porosité
biologique plus faible que dessüs,'mïcroporosité
faible.



Profil TOB 133

N° EchantillC'n 1331 1332 1333

Prcfondeur cm. °- 20 60 - 70 140-150

Humidité C,6 5,3 .9~ 3

ANALYSE ~ŒCANIQUE

Argile 9,4 31,2 38,0

Limon fin % 3,8 3,7 4,2

Limcn grossier cf... 5,9 3,8 5,5

Sable fin % 48,1 34,7 32,9

Sable grossier 9~ 32,1 25,5 19,4

MATIERE ORGANIQUE

Mat. C'rg. total % 0,66 0,41 -
Carbone %0 3,8 2,4

AZ0te %0 0,28 0,23

C/N 13,6 10,4

ACIDE PHOSPHORIQUE

0,11

FER

0,14
.1

F203 libre %0 6,1 10,8 11,4

F203 tctal cf! 7,9 14,4 14,6Ica

Fer libre/Fer total 77 75 78

Bases échangeables ME peur 100 g de sol

Calcium 1,°1 0,75 0,27

Magnésium 0,08 0,37 0,41

Potassium 0,02 0,02 0,01

Scdium 0,01 0,02 0,01.

S 1, 1° 1,15 0,70

T 3,55 3,35 3,25

S/T = V % 31 34 22

ACIDITE l~CALINITE

pH eau 5,9 5,3 5,2
I-~K;,;;.C.;;..l~ --'- --'-_--I-__4..:..·'l..,;8::....- ...:4.L,...;.1__.....--__4~,..;;:3:..._.._

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Pcrcsité % 40 48
pF3 4,3 11 , 5 12,7
pF 4,2 3,0 9,0 10,1
Eau utile % 1,3 2,5 2,6
Perméabilité Kcm/h 2,5 3,9 5,0
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Situation géographique:

Piste FAFAKOUROU vers MADINA YARO, au km 8,7 depuis FAFAKOUROU

Topographie et relief

Pente moyenne (4 %) en contrebas d'une cuirasse.

Végétation

Forêt claire à Ptorocarpus, Bombax, Ccrdylia, avec sous-bois dense de
bambou, Oxythenantera abyssinica. Pas d'andropogonacées.

Le profil

0- 5 cm Hcrizon humifère gris clair sable-argileux à sables.fins o

Structure fondue, débit arrondi, cohésion faible. Porosité
forte, enracinement peu développé.

Passage assez net à :

5 - 25 cm

25 - 120 cm

120 -160 cm

Horizcn de transition sabla-argileux à argilo-sableux
beige rosé, structure pclyédrique moyenne mal définie,
cohérent. Porosité moyenne, enracinement important.
Passage progressif à :

Horizon beige franc massif frais, argilo-sableux à sables
fins, moyennement cohérent. Porosité faible, peu de raci
nes.

Passage progressif à :

Horizon de même couleur et texture que dessus, mais ap
parition de quelques petites taches ocres o Structure fon
due, débit anguleux, cohérent, humide. Peu de racines.
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Ils sont l'exemple du second type de sols ferrugineux jeunes développés
sur un matériau rouge. La pédogénèse ferrugineuse se caractérise dans
ces sols par un horizon de transition important, l'éclaircissement de la
teinte générale et l'apparition d'une tendance au concrétionnement du
fer dans les horizons profonds.
De plus, comme nous le verrons plus loin, leurs caractères ànalytiques
physico-chimiques les rapprcchent davantage des sels ferrugineux que des
sols ferrallitiques faiblement désaturés qui les dominent.

La répartition de ces sols

Ils sont situés en bordure de plateau de sols rouges, en position de pente
moyenne à faible.

Relations avec les sols voisins

Ils passent à l'am8~~ aux sols rouges ferrallitiques faiblement désaturés,
ou dans certains/à une cuirasse affleurante noyée dans le matériau rouge.
Vers le bas, ils passent aux sels hydrcmorphes qui sont alors peu étendus,
les dépressions correspondant à ces sols sont en général moins importantes
que dans le cas des sols du type précédant (altitude générale plus Sorte
par rapport au niveau de base).

Interprétation des données analytiques

- Données physiques

Comme dans le premier type, on remarque toujours un horizon de profondeur
plus argileux. Mais là encore, la position topographique est telle que
les phénomènes de transport et de remaniments semblent responsables pour
une large part du tri des éléments texturaux.
On peut remarquer que la granulométrie des sables qu'ils contiennent est
différente de celle du premier type: les rapport sables fins/Sables gros
siers varie du simple au double entre les deux types de sols :
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Sels dérivés de matériau beige ••••••••••••••••• SF/SG =

que pour les sels de couleur de fond "beige".
grande en matière organique qui est mieux
semble dégradée en profondeur.

Sols dérivés de matériau rcuge ••••••••••••••••• SF/SG 0,8

Ces valeurs restant constantes Jans un même profil.
Comme précédemment, l'humidité est liée au taux d'argile et atteint
9 %en profondeur.

- Données chimiques

_Le pH est un peu plus acide
La pauvreté est encore plus
équilibrée en surface, mais
(cjN = 14).
La capacité d'échange est très faible, correspondant à 9 méq/100 g
d'argile seulement (argile kaclinitique)
Le taux de saturation est faible, surtcut sur l'argile de l'horizon pro
fend: la désaturation est donc plus marquée que dans le premier type.
Cette désaturation est en rappcrt avec une grande pauvreté en bases échan
geables et en phosphcre tctal.

On remarque que le profil est moins riche en fer que ceux des sols "bei~es"

malgré une couleur plus rouge. Comme précédemment, le rapport fer libre/
fer total reste constant dans le profil e:t il n'y a pas de niveal.1.d.'accu
mulation du fer.

De tels sols ont une fertilité actuelle plus faible que ceux du-premier
type, mais le drainage y est supérieur, en raison de la position topogra
phique plus haute, et d'une pente plus accentuée. Leur potentialité est
donc.meilleure que celle du type "beige".
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Les Sels Ferrugineux Trcpicaux

Groupe ~ JLessivo

Sous-grcupe A taches et concrétions dans l'ensemble de B

Famille: SUR MATERIAU ARGILO-SABLEUX DU CONTINENTAL""

TEmUNAL

Parmi les sels de couleur beige, c'est le type le plus répandu dans la
région étudiée (50 %des pr0 fils de sols beiges décrits), ces sols recou
vrent en particulier les vastes plateaux forestiers à l'Est et au Nord
de la carte.

Pour rendre compte des variations possibles autc'ur du profil de référence:
TOB 6, plusieurs autres profils caractéristiques des séries remaniées
seront examinés : BAL 29 - 33 - 8 et 20.

situation géographique:

Piste de Darsilam à Missira à 8,2 km après Darsilam.

TcpcgTaphie et relief :

Le profil est situé au centre d'un vaste plateau, relief pIano

Microrelief

L'activité des termites est importante: grandes termitières beiges,
placages de terre sur les branches tombées au sol.
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Végétation

Forêt moyennement dense de Pterocarpus, Parkia, Ccrdylia. strate arbus
tive assez dense également, formée principalement par des Combretacées.
strate herbacée abondante formée de Pennisetum et Andrcpogonacées.

Profil z
~. 1

o - 20 cm Hcrizon humifère gris rcsé (5 YR 5/2), texture finement
sableuse, structure polyédrique moyenne assez bien déve
loppée. Porosité forte, friable, enracinement impcrtant.
Il s'écalaircit au passage à g

20 - 35 cm gHcrizon de transition, gris - beige rcsé, finement sableux
en surface passant à argilo-sableux. structure fondue,
cchésion plus forte débit polyédrique moyen à petit. La
porosité diminue nettement.

Passage progressif à

35 - 90 cm

99 - 150 cm

Hcrizcn de couleur uniforme beige rosé, argilo-sableux.
structure fondue, cohésion très forte, porosité trèsfai
ble. Quelques légères traces blanchies en profondeur au
passage à g

Horizen à taches et concrétions. La couleur de la matrice
s 'éclaircit légèrement vers le bas,les concrétions sent
peti tes, arrondies, bien individuâli'sees, de couleür·
vcre-rcuille. Leur densité augmente avec la profondeur,
en même temps que leur taille et leur ferme se diversi
fie. En profondeur elles sont de formes diverses et par
fois anastomosées. On remarque alors des individualisa
tivns d'argile blanche.
L'ensemble de l'horizon est argileux, humide, et moyen
nement cohérent. structure fondue, débit polyédrique
petit. La porosité est faible, l'enracinement faible
également.



Profil TOB 6
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N° Echantillon 61 62 63
1

64 65 66 67

Profondeur cm. 0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 100-j2Q 1130-150

HÙffiidité % 0~8 2~O 2~7 4~8 6~4 6~9 1 8~0

ANALYSE MECANIQUE

Argile %
! 12 ~ 1 22~4 2b~5 36 ~ 1 44,3 49~ 1 46~8

Limon fin % 4~3 3~9 3~6 . .4~0 Lj.~O 3~8 4~9
Limon grossier % 8,2 7~0 6~9 5,3 5~9 6~4 7~2

Sable fin % 43~0 38~9 35,3 30~7 2 5~ 7 23~7 25~8
Sable grcssier % 31,3 27~2 25,3 23~5 20~ 1 17~0 15,3

MATIERE OR~\NIQUE

Mat.erg. totale % 1~ 10 O~ 56 o ~ 41 0~40 - - -
Carbone %0 6~4 3,3 2~4 2,3
Azote %0 o ~ 51 0,30 0~28 0~29

C/N 12 ~ 5 11 ~ 0 8~6 7~9

ACIDE PHOSPHORI QUE

o~ 12 '-0, 12 LO._~_12--:1__.....:.....-_----:...-_----,-__

FER

F203 libre cfoo
.,...

9,3 10~2 10~8 13~ 1 16~9

F203 total %'0 12,3 12~7 14~ 1 16~6 20~9

Fer libre/Fer tetal 76 80 77 79 81

STRUCTURE
_.

Alcool 47 ~ 1

1

48~ 5 51,3
Eau 41~2 36~7 39~2

B~nzène 33~4 23,8 22~4

Bases échangeables ME pour 100 g de sol

Calcium 1~22 0~45 0~40 O~ 50 0~70

Magnésium o ~ 71 O~ 59 0~69 1 ~ 06 1~18
Potassium O~O 5 0~02 0~O2 0~02 0~02

Scdium 0~02 0~02 0~02 0~02 0~02

S 2~00 1~10 1 ~ 15 1~ 60 1 ~ 90
T 3~ 65 3~60 3~15 4~ 15 3~95
S/T = V % 55 31 36 39 48

ACIDITE ALCALINITE

pH eau 6,1 5,3 5~0 5~ 1 5,1 5,2 5,3
pH KCl 5~2 4~2 4~ 1 4~1 4~2 4,3 4~4

CARACTERISTI QUES PHYSI QUES

Pcrosité cf,..
..

37,2 40 44~4 49~ 1
pF 3 6 ~ 1 8~6 10~4 13~1 15~ 4 16~9 16,1
pF 4~2 3~9 6~6 8~1 10~7 12 ~ 4 14~2 13~9
Eau utile % 2~2 2~0 2,3 2~4 3~0 2~7 2~8
Instabilité struct. Is 0~70 1,60 1·~ 58
Perméabilité Kcm/h 2 ~ 1 2~7 3,4 3~7
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b) LE PROFIL BAL" 29
--~--~------------

Situation géographique

Piste de KOLDA vers SELIKENIE 7 au km 0 7 5, à partir de l'embranchement
de la piste vers VELINGARA.

Topographie et relief

Vaste plateau, pente nulle, relief plan.

Micrcrelief

Sols très travaillé par les termitesg constructions beiges de deux à
trois mètres de haut assez denses, placages des troncs et des scuches
par la terre beige. .

Végétation

Fcrêt claire avec Parkia biglobosa, kapokier 7 Afzelia. Sous-bois de Com
bretum, strate herbacée peu importante, formé essentiellement de hautes
andropogonacées.

Le profil

o - 10 cmg Horizon humifère gris peige, texture finement sableuse,
structure polyédrique émoussée faiblement dévelcppée.
Cohésicn faible des agrégats, perosité biologique impor
tante, enracinement abondant dans cet horizon.

Passage progressif à

10 - 30 cm gHorizon de transition fermé de sables plus grossiers
passant à sablo-argileux. Structure fondue, asëïei
cohérent, porosité plus faible. On remarque des passées
sableuses brunes (remplissage de galeries et cavernes
biologiques). Enracinement plus faible que dessus.

Passage progressif à g



30 - 70 cm

70 - 160 cm
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Horizon beige uniforme, argilo-sableux, structure
massive assez cohérente. Porosité faible, peu de
racines,

Passage assez brusque·- -à- f

Hcrizcn concrétionné formé par une terre fine beige
argilo-sableuse et de concrétions ocres peu indurées
de taille moyenne 5 mm, formes assez diverses, la
densité des concrétions augmente progressivement avec
la profondeur. A la base de l'horizon on note quel
ques taches d'argilo blanchie, et des très petites
taches jaunes.
L'ensemble de l'horizon a une structure massive assez
cohérente, débit polyédrique. Porosité faible, très
peu de racines.
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Ils représentent le type le plus caractéristique des sols des plateaux.
Le profil comporte :

- Un horizon humifère moyennement épais~ sableux à sables fins~ qui passe
assez progressivement à :

Un horizon de transition~ moins riche en matière organique~ devenant
plus argileux~ mais avec des passées sableuses de sable grossier. Cet
horizon est très travaillé par l~ faune.

- Suit un horizon d'accumulation argileuse d'environ 50 cm d'épaisseur~

homogène de couleur~ de structure fondue à forte cohésion. La porosité
est faible. Il passe assez brusquement à

Un horizon toujours argileux mais concrétionné. Les concrétions sont
bien individualisées~ quelquefcis assez grosses~ non revêtues d'argile
blanche (au moins dans l'ensemble de l'horizon). A la base apparaissent
des traces d'engorgement et on passe enfin au matériau argilo-sableux
du continental terminal~ bariolé et marqué par l'hydromorphieo

Soulignons que l'hydromorphie ne se manifeste qu'à la transition avec le
matériau: c'est ce qui distingue pour nous ces sols lessivés à concrétions
du sous-groupe hydromcrphe à taches et concrétions de pseudogley~ dans
lequel l'hydromorphie apparaît en même temps que l'accumulation argileuse
et des concrétions.
On trouve cependant tous les intermédiaires entre les deux cas~ mais
plus localisés géographiquement.
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La répartition de ces sols

Ils sont largement répandus sur les plateaux forestiers dà l'Est et du
Nord.

Relation avec los sols voisinsg

Dans certains cas, la pcsition centrale du plateau est occupée par des
sels à taches ct concrétions de psoudo-gley tandis qu'en rebord ces
sols sont remplacôs par des sols ferrugineux tropicaux sur cuirasse,
soit encore des s01s ferrugineux tropicaux jeunes.
Le passage aux sols rouges ferralli tiques peut aussi être rbservé en
bord de plateau bien draîné.

Interprétation des résultats analytiques

Données physiques

La granulométrie est oaractérisée par une augmentation progressive du
taux d'argile qui ost maximum au sommet de l'horizon concrétionné. Les
teneurs en sables fins dominent sur colles en sables grossiers mais on
trouve des passées sableuses de sables grossiers dans l'horizon de tran
sition, probablement d'origine biologique.

La stabilité structurale est benne dans l'horizon humifère, mais elle se
dégrade rapidement dès que le taux de matière organique décroît, malgré
l'augmentation très sensible du taux d'argile.
L'humidité augmente en fonction de la fraction fine, elle est maximum
en profondeur,;

- Données chimiques

Le pH est moyennement acide dans l'horizon superficiel, plus nettement
acide dans l'horizon de transition appauvri, et un peu moins dans l'ho
rizon d'accumulation.

L 'horizon humifère lui-même est pauvre en matière ·o·rganique,·celle-ai
est peu dégradée. Dès l'horizon de transition le taux de matière orga
nique est très faible.
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La capacité d'échange tetale qui varie entrG.. 3. et 4 méq/100 g de terre
est très faible, nous remarquons qu'elle reste à peu près constante dans
tout le profil: la diminution du taux de matière organique est à peine
ccmpensée par la très forte augmentation du taux d'argile avec la profon
deur.
Cette argile est elle-môme très pauvre et sa capacité d'échange faible
(8 méq/100 g d'argile).

Le taux de saturaticn est minimum dans l'horizon appauvri, il est moyen
dans les autres horizcns.
Les bases totales sont très faibles, los toneurs do phosphore total et
en phosphcre échangeable extrêmoment faibles.

Le taux de for total augmente régulièrement avec la prof(mdeur mais il
ne dépasse pas 2 ~ môme dans l'horizon concrétionné. Le rappcrt
fer libre/fer total est alors maximum (0,8).

La pauvreté actuelle de ces sols est certaine, mais on peut craindre
que leur potentialité ne soit également assez limitée. Leur profondeur
est peut-être favorable, mais l'hcrizon de surface qui est actuellement
prot~gé par la forêt est très sensible à la dégradation s'il se trouve
dôcouvert peur la culture. Si le niveau argileux peu profond est une
réserve d'eau pour les plantes, il peut aussi provoquer des accidents
d'engorgement dt d'asphyxie. De plus en raison de la faible capacité
d'échange de cette argile il sera difficile d'augmenter la richesse ohi
mique du sol, sans augmenter la teneur en colloides humiques.

Situation géographique

Piste KOLDA vers SELlKENIE, au km 13,3, à partir de l'embranchement de
la pisée VELING.ARA. '

Topographie et relief

Plateax, pente nulle. Nombreuses termitières beiges.
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Végétation

Ferêt claire, sous-bois peu abondant. strate herbacée claire.

Le profil
- .....

o - 10 cm

10 - 35 cm

35 - 110 cm

he·rizon humifère gris assez foncé, sableux, structure
fondue peu cohérente. Pc,rcsi té assez impe.rtante, peu
de racines.

Passage très progressif à :

Horizon beige grisé, sablo-argileux, massif peucché
rente Porosité moyenne, enracinement moyennement abon
dant.

Passage assez brusque à

Nettement plus argileux, beige resé, uniforme. struc
ture fendue très cohérente, débits anguleux. Porosité
faible, traversé par de grosses racines obliques •.

Passage assez net à :

110 - 170 cm : Apparition de concrétions argileuses rouges et de
taches blanchies dans la matrice argileuse beige.
Porosité faible, massif, cohérent; ... .

A la base lés concrétions sent très abondantes et
. anastcmosGese
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Profil BAL 33

N° Echantillcn A B C D

Prefendeur cm 0-10 20-30 80-90 150-160

Terre fine 100 100 100 100
Humidité % 0,8 0,6 4,1 6,6

ANALYSE MECANIQUE

Argile % 1,0 9,0 41,1 45,1
Limon fin 1. 2,8 4,0 2,4 6,9
Limon grossier % 6,5 5,4 6,0 6,4
Sable fin %. 29,0 28,2 11,1 15,9
Sable grossier % 53,0 52,1 32,9 24,8

MATIERE ORGliNI QUE

Mat. orge totale % 1,14 0,68 0,50 0,34
Mat. Humiques ( ) 1,38 0,66
Carbcne %0 10,0 3,9 2,9 1,9
Azote %0 0,10 0,32 0,32 0,25
C/N 14,3 12,3 8,9 1,8

ACIDE PHOSPHORIQUE

, P205 total %0 1 0,12

FER

0,06 0,09 0,11

F203 libre %0 10,0 10,3 16,6 26,0

F203 tc·tal %0 13,4 11,3 18,0 26,4

Fer libre/Fer total 15 91 92 98

STRUCTURE

Alccol 65,1 61,1 12,4 69,1
Eau 61,0 63,8 59,0 51 ,6

Benzène 61,8 63,2 29,8 22,0

Bases échangeables ME pour 100 g de sol

Calcium 2,24 0,11 0,22 0,85
Magnésium 0,94 0,29 0,42 0,12
potassium 0,01 0,01 0,01 0,01
Sodium 0,02 0,02 0,02 0,02
S 3,25 1,10 0,61 1,60
T 5,45 2,10 3,85 3,90
S/T = V % 60 41 11 41

ACIDITE ALCAL"INITE

]....p_H_~_~_~ I_l_:_~__........._l_:_~_----'''''--_5_:_~_ .........__~_:_~__
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Porosité 11,1 24,1 19,0 29,0
pF3 8,1 4,9 14,8 11,3
Instabilité structurale Is 0,52 0,12 1,41 1,52
Perméabilité Kcm/h 3,1 3,1 1,4 6,1
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Situation géographique

Ancienne piste de VELINGARA, au km 35,2 depuis l'embranchement de la
piste vers PATA, à KOLDA.

Topographie et relief

Plateau forestier, relief plan, à 3 km d'un affleurement de cuirasse.
Activité des termites importante.

Végétation

Forêt claire, strate arbustive et herbacée peu développée.

Le profil

o - 15 cm

15 - 55 cm

55 - 115 cm

Horizon humifère gris sableux, structure massive peu
cohérente. Porosité assez forte, quelques chevelus ra
cinaires de graminées.

passage très progressif à

Hcrizcn beige grisé à sen sommet, plus beige ensuite.
Structure massivo assez cohérente, texture sable-argi
leuse. Quelques petites taches ocres (diamètre un mm)
et petits fragments de charbon de bois. Porosité fai
ble, peu de racines.

Passage très progressif à g

Hc·rizc·n beige franc, devenant argilo-sableux. struc
ture fondue; plus cohérent. Pas de taches ni de con
crétions. Porosité faible, pas de racines.

Passage brusque à g



- 56 -

115 - 150 cm Hcrizcn ccncrétionné fcrmé de terre fine argileuse
beige et de concréticns ccres peu indurées, rendes,
de taille moyenne 5 mmo L'ensemble est massif, cohé
rent, à faiblo porosité, frais en profondeura A sa
base on observe un léger blanchiement de la matrice,
et il semble y avoir moins de concrétionsa
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Echantillon A 13 C D

Profondeur cm 0-15 40-50 go-100 140-150

Terre fine 100 100 100 100
Humidité oje, 0~8 2~0 6~3 2~3

ANALYSE MECANIQUE

Argile % 8~7 21 ~ 4 37 ~ 9 40,3
Limon fin % "51 2 ,+~6 6~1 4~8
Limon grcssier 11 ~ 9 8 11 7,4 9~9
Sable fin % 34,3 26,4 20,0 .18,8
Sable grcssier % 38~6 39~0 28~2 25,8

MATIERE ORGANIQUE

Mat. erg. totale % 1,33 0,54 0~43 O~37

Mat. Humiques ( ) 1~02 0 148

Carbone %0 717 311 2~5 2,2
Azote %0 0147 0 128 0,25 0 126
C/N 1614 11 11 9~9 8~4

ACIDm PHOSPHORIQUE

0 108

FER

0 1 08 0 106 0 103 ,

F203 libre %0 914 10~6 11 18 23 10
F203 total %0 11,3 11 17 1419 271 6
Fer libre/Fer tc,tal 83 91 79 83

Alc'~c l 58 18 56 18 561 8 64d
Eau 58 ~ 3 50 ~ 1 4517 48 13
'Benzène 51~8 38 12 2 5~ 2 2 5~ 1

.. ....

Bases éch3.ngeables ~Œ peur 100 g de sol

Calcium 2~38 0167 0,43 0~86
Magnésium 1 ~ 11 0~55 0~67 0~77

Potassium O~ 10 0,02 0~03 0~06

Sodium O~02 0,02 0 102 0~03

S 3~60 1 ~ 25 1 ~ 15 1170
T 4~70 3~35 3175 4d5
S/T = V '1c." 77 37 31 39

ACIDITE ALGALINITE _..

pH eau
KGl

6~2

5d

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

5~1

4~0

Pcrcsité % 29~0 20,0 21 ~ 7 25~0
pF3 6~9 8~65 13~25 14~2
Instabilité structurale Is 0~35 1 ~ 64 . 1 ~ 75 1~ 72
Perméabilité Kcm/h 2~2 5~4 5~6 5~1
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f) LES PROFILS BAL 33 ET BAL 8----------------------------

Les variaticms qu'ils représentent par rapport au profil type TOB 6,
sent les sUivantes g

Leur horizon argileux sans cencrétions est plus épais, et la transi
tion avec l'horizon supérieur appauvri plus nette. Il semble que les
les phén0mènes d'entraînement d'argile scient plus impc·rtants.

Dans l'hcrizen concréticnné, une tendance au carapacement est oàservée:
oes sols font la transition avec le scus-groupe "induré en carapace cu
cuirasse", mais leurs caractères sont assez voisins du modelé "lessivé
à cC'noréticns" peur les placer dans la même unité cartcgraphique.

La répartition de ces sels

On les trouve soit en position centrale de plateau, soit au oontraire à
la périphérie des grands plateaux forestiers, 0Ù circule une nappe rete-
nue par un niveau cuirassé. . .

Relation avec les sols vcisins

On passe par une transition très lente aux sols ferrugineux lessivés à
taches ou concrétions du type modal, ou à des sols à carapace cu cuirasse.

Interprétation desdonnée's analytiques

Données physiques

L'augmehtatio'n du. taux d'argile est'plus brusque que peur Îe profil TOB 6
et la fraction sableuse est composée de sables plus grossiers. Cependant
la stabilit~ structurale est équivalente à celle des sels préoédents.,
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Données chimiques

Les différences essentielles portQnt sur la matière organique, et le fer.
Ces sels sont aussi pauvres en matière organique, mais celle-ci est un peu
plus dégradée en surface. (C/N = 15 en mcyenne).

Les taux de fer libre et fer total sont plus élevés, surtout dans l'hori
zon de concrétionnement où le fer total s'élève à 2,8 %. Le rapport fer
libre/fer total est alors très élevé (0,98) indiquant une grande mobilité
théorique de cet hydroxyde dans l 'he'rize n.

En conclusion, les caractères chimiques sent vOJ.sJ.ns du profil de réfé
rence, et la pauvreté actuelle en bases est aussi forte, mais il y a à
craindre en plus des dangers d'engorgement dans l'horizon argileux.

Situation géOgraphique

Piste FAFAKOUROU vers MADINA YARO, au km 15 à partir de FAFAKOUROU.

Topographie et relief

Plateau forestier uniforme, pente nulleo

Végétation

Forêt claire arbustive, avec sous-bois important de bambou.

Le profil

°- 15 cm HorizGn humifère gris rcsé, sableux, massif peu cohé
rent. Porosité forte, pas de racines.
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15 - 40 cm Horizon beige rosé, sabla-argileux à argile-sableux,
sbructure massive, plus cohérent. Porcsité faible,
peu de racines.

Passage progressif .a :

40 - 180 cm He,ri zcn argile- sableux beige rC'sô uniforme. structure
fendue moyennement cohérente, pcrosité faible. Quel
ques rares taches ccres, très petites, uniformément
réparties dans tout l'horizcn.

Passage assez brusque à :

180 - 250 cm: Matériau argilr.-sableux bariolé rose et blanchâtre
plages hydrcmorphes plus claires, pas de concréticn
nement.
Ce matériau se poursuit à la sonde jusqu'à 350.

Ce profil représente un type particulier de sol ferrugineux trouvé en
association au profil type sur le vaste plateau entre FAF~OUROU et MADINA
YARO.
Il n'a pas été possible d'en faire une unité cartographie distincte, car
il ne représente que quelques plages dans ce plateau.

Ses caractères essentiels sont une grande prcfondeur et l'absence du
ccncrétionnement dans son hcrizon d'accumulation. Lesqllelques.taches
observées dans le niveau argileux justifient de son maintien dans l'unité
cartographique correspcndant au sous-groupe "à taches et concrétions
dans l'ensemble do B", mais il est certain que ces sols sont à rapprocher
également du scus-groupe "j eune".

Leurs caractéristiques physico-chimique s, sont v(;~s~nes de celles du
t~e TOB 6, -avec une concentration en fer total plus faible cependant.
Mais ce dernier caractère n'influe que peu sur les qualités agronomi
ques des sols considérés.
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Les Sels Ferrugineux Trcpicaux

Grc·upe Lessivé

Seus-groupe A taches et ccncréticns dans l'ensemble do B
0.e80.000001»00 •••• 00000000.0 ••• 00.0.OCloOOOOO

Famille: SUR MATERIAU ARGILO-S1l13LEUX SUR CUIRASSE.

Ce type de sel, beaucoup mcins répandu que le type précédent, est cepen
dant assez répandu pour qu'il soit pcssible dlen faire une unité carto
graphique distincte au 1/200.000è.
Nous donnerons deux exemples, la variation la plus impertante étant
l'épaisseur du sel lui-même sur la cuirasse.

Situation gécgraphique

Piste SARE LALI vers SARE FARIM, au km 9,4 depuis SARE LALI.

Topographie et relief

Bord de plateau, très légère pente (moins de O,Y%)•. " .

Végétation

Arbustive principalement, à Pterocarpus erinaceus, et Combretum.
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Le profil

0- 15 cm

15 - 45 cm

45 - 115 cm

115 - 120 cm
et desscus

Herizen humifère gris rosé, sableux fin. Structure
pclyédrique très peu dévelcppée, pcrosité fine mcyen
ne, enracinement assez développé.

Passage progressif à :

Herizcn de transi tian, beige grisé en haut devenant
progressivement beige-ocre. Texture argile-sableuse
devenant plus argileuse. structure fondue, débit
pclyédrique, cchésicn plus fcrte que dessus.

Passage pro gressi f à g

Hcri zon argilc,-sableux à argileux, s'éclaircissant
vers le bas, couleur beige. structure d'ensemble
fendue, débit polyédrique anguleux.
Dans cet hc,rizcn, quelques taches ocres de plus en
plus nombreuses et indurées vers le bas de l'hori
zen. A sa base, les concréticns sent encore peu
sbcndantes, mais bien individualisées. Des plages
blanchies à la limite très nette avec .

: Cuirasse massive de couleur brun uniforme~"

A la transition avec l'hclrizcn argileux: des gravil
leons roulés.
La cuirasse est très dure, sans vacuole, non gra
villennaire.

b) CARACTERISTIQUES DE TOB 34-----------------

Ce sol est caractérisé par un horizon humifère de surface assez semblables
à ceux des sels précédents, suivi parfois par un hürizcn.él.ppauvri.net,
puis par un horizon d'accumulation argileuse plus ou moins épais, avec
concrétions ferrugineuses.

Les variations portent sur l'importance de l'horizc·n appauvri et sur
l'épaisseur totale du profil du dessus de la cuirasse.
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Répartition de ce sel

Il est assez uni fermement répandu dans tcute la région étudiée, spéciale
ment vers le Nord et l'Est.

Rela tions avec les sols vc,isins

La disparition du niveau cuirassé peut se faire de deux façons

- Au centre du plateau, on passe alGrs aux scls ferrugineux à taches
et concrétions, ou aux sels ferrugineux du scus-groupe hydromorphe; aux
bord du plateau on passe aux sels peu évelués sur cuirasse, ou aux sols
ferrugineux tropicaux jeunes.

Ces sels qui reposent sur une cuirasse ancienne ont des cendi tians d' évc'
lution différentes des sels classés "indurés en carapace cu cuirasso",
dent cn peut les distinguer par llcbservaticn de l'herizon d'accumulation~

On trouve à sa base des gravillons cu des fragments de cuirasso qui mon
trent bien que le sol n'est pas Bn place.
Les 'taches et les ccncrétions de la ,partie m-('yenne du profil ne sent pas
suffisamment importantes peur actuellement donner naissance à unecara
pace ou une cuirasse par anastomose.
Le niveau durci apparaît brutalement, il est hérité, et non une
conséquence de la pédcgénèso actuelle sur laquelle il influe cépendant
en limitant le drainage et en prcvcquant de l'engorgement.

Interprétations dos données analytiques

Données physiques

La granulométrie est comparable à celle des sels précédents, avec toute
feis une légère augmentation de la fraction limoneuse. La stabilité
structurale est un peu moins bonne.
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Dcnnées chimiques

L'acidité est plus marquée, même en surface.
Faible taux do matière crganique, le C/N fcrt montre que celle-ci est
dégradée.
La capacité d'échange est faible également, elle correspond à 9 méq/100
g d'argile seulement.
Le taux do saturation est particulièrement bas, surtout dans l'horizon
argileux, avec une grande pauvreté en bases, et en phcsphcre.

Le taux de fer libr~ et de fer total sent VC1S1ns de ceux observés dans
les sels précédents, on remarque cependant une augmentation sensible
du rapport fer libre/fer total qui souligne la rncbilité du fer dans
l'hcrizcn qui repose sur la cuirasse.

En ccnclusion, la désaturation impcrtante et la présence d'une cuirasse
à profondeur variable sont dos facteurs. supplémentaires de difficultés
peur une mise en valeur de ces sols. Quand la cuirasse est relativement
profonde cos sols sent cependant très utilisables à conditicn d'effec
tuer les ccorrections chimiques nécessaires.
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Sols Ferrugineux Tropicaux Lessivés

Sous-groupo Hydromcrphes à taches et concrétions de pseudcgley
••• oeoo •• oooClc.oe •••• o.o ••••• o.o.ooo •••• oe.o ••• oo.

Famille SUR MATERIAU ARGILO-SABLEUX DU CONTINENTAL
TERMINAL

Ces sols sont caractérisés par un horizon d'accumulation très marqué
par l'hydromcrphie, les deux phénomènes étant associés par le jeu
d'une nappe fluctuante.

Situation géOgraphique

Ancienne piste VELINGARA, au km 25,3 depuis KOLDA.

Topographie et relief

Légère dépression, marigot à 1 km, dans un plateau de sols beiges. Peu
d'activité des termites.

Végétaticn

Savane arborée à Bchinia Spa hautes andrcpcgcnacées.
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Le profil

o - 15 cm

15 - 40 cm

40 - 60 cm

60 - 140 cm

Horizon humifère gris beige rosé~ sableux à sables
fins~ légèremont argileux. structure massive peu
cühérente~ porcsité- mcyenne à faible. On cbserve
quelques passées plus sableuses à sables grossiers.
Racines assez abondantes.

Passage progressif à g

Hcrizon beige grisé~ teinté par endroits par des
traînées de matière ürganique. Sableux légèrement
argileux à sablos plus grossiers~ structure massi
ve assez cohérente. Porosité moyenno~ peu de racines~

passage progressif à g

Hcrizen beige rosé~ plus argileux~ structure massive
plus cchérente. Porcsité faible~ des très petites
taches ccres - rouille et t-race-s rcuille le-long
des fines racines.

Passage progressif à g

Horizon plus argileux~ devenant argiIQ-~~bl~~~

Couleur bariolée rouille~ ocre et plages très blan
chies verdâtres nombreuses. S'enrichit avec la
profondeur en concrétions ocres de taille moyenne
5 mm, enrobées par une argile blanche.
Les taches de gioy sont alors très nombreuses égale
ment. Peu de racines.
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NG Echantillon A B C D

Profcndeur cm 0-15 30-40 60-70 110-120
Terre fin'e 100 100 100 100
Humidité % 0,8 2,2 2,3 2,5

ANALYSE ME CANI QUE

Argile % 11,4 25,1 30,6 39,4
Limen fin % 5,7 3,6 3,8 7,1
Limon grossier % 11,6 10,0 9,6 12,3
Sable fin % 32,8 24,9 23,9 18,4
Sable grcssier 37,5 35,7 31,6 22,4

MATIERE ORGANIQUE

Mat.erg. totale % 0,96 0,72 0,48 0,36
Mat. Humiques ( ) 0,75 0,60

Ca.rbone %0 5,6 4,2 2,8 2,1
Azote %0 0,41 0,37 0,30 0,28
C/N 13,5 11,3 9,3 7,5

ACIDE PHOSPHORI QUE

1 0, 14 0,09 1__0_,_1_2.........1__0_,1_4_

FER

F203 libre 'to 7,8 10,6 11 ,8 31,8
F203 total %0 8,4 12,4 13,1 33,3
Fer libre/Fer total 93 86 88 95

STRUCTURE

Alcool 52,2 65,4 56,2 57,1
Eau 48,0 55,1 45,1 48,2
Benzène 40,9 37,6 30,9 20,6

Bases échangeables ME peur 100 g de sol

Calcium 1,71 1,54 1,12 0,94
Magnésium 0,36 0,71 1,02 0,43
Pctassium 0,03 0,02 0,01 0,03
Sc'dium 0,02 0,02 0,02 0,04
S 2,10 2,30 2,15 1,45
T 3,15 3,50 3,65 4,60
S/T = V % 67 66 59 31

ACIDITE ALCALINITE

1pH eau
KCl

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Porasi té 24,0 19,0 24,0 14,2
pF3 6,0 9,8 11,05 16,5
Instabilité structurale Is 0,81 1,06 ',79 :1,86
Perméabilité Kcm/h 2,6 3,6 3,0 3,2
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Situation gécgraphiquo

Piste de PATA vers FAFAKOUROU~ par MADINA Yll.RO, au km 35,2 depuis PATA.

Topog;aphie et relief

Pcsiticn de mi-pente sur un plateau en pente douce.

Végétà.tion

Jachère d'arachide de 3 ans. Repousses de Combretum, de Pterocarpus.

Le profil

o - 20 cm Horizon humifère beige gr1se, sableux. Structure
fendue,' débits émoussés~ cohésion faible,

• Porosité forte, chevelu racinaire impor-
tant.

Passage assez net à .. ~.

20 ~ 60 cm gHorizon beige~ s'éclaircissant avec la profondour.
Sableux· faiblement argileux, structure fendue à
débit polyédrique 'moyen à fin. Cohésion faible, p~

rosi té faible.

Passage assez net à g

60 - 140cm~ Hcrizc n marbré blanc ~ beige cere, argileuX à argf.lo
sableux. Structure fondue à débit pc'lyédrique. Cohé
sion fcrte, porosité moyenne. Tout l'horizon est mar
qué par los taches de pseudogloy, on profondeur la ma
trice est très blanchie et la cohésion augmente.
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Ils sent donc caractérisGs par l'horizon marmorisé argileux~ ou le fer
prend alternativement l'état oxydé et l'état réduit.

Répartition de ces sols

On les C'bserve au :centre des dépressicns des plateaux forestiers ou en
position de bcrdure~ si le plateau s'incline doucement vers les vallées.

Relation avec les sels voisins

Ils passent aux sols hydrcmcrphes en aval~ aux sols ferrugineux lessivés
à taches et concrétions en amont.

Interprétation des données analytiques

Le taux d'argile augmente régulièrement et est maximum dans l'horizon
hydrcmürphe.

Données chimiques

Moins acides que les sels non hydromcrphes~ ils sont également moins
désaturés et les bases échangeables un peu plus abc,ndant es. Mais la
pauvreté en phosphore est aussi grande.
La matière erganique est peu abondante~ et dégradée en surface.

Le taux de fer total augmente sensiblement dans le niveau de fluctuation
de la nappe~ mais le rappcrt fer libre/fer total reste toujours élevég
la mcbilité du fer est possible dans tout le profil mais le concrétionne
ment peu important.
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Ce dernior caractère les oppose au sous-groupe suivant dans lequel,
se produit une induration du fer dans le niveau argileux.

En conclusion, les caractères chimiques do ces sols sont plus favcra
bles que ceux des sels précédents, leur complexe argile-humique est
un peu plus fourni en bases, ils sont d'ailleurs scuvent cultivés.
La présence d'un hcrizcn engcrgé vers 60 cm semble favorable en créant
des réserves hydriques pour les plantes, mais on peu craindre seulement
un engorgement do l'horizon superficiel si la pente n'est pas suffisan
te peur assurer la drainage (prcfil BAL 6).
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Sels Ferrugineux Tropioaux Lessivés

Sous-groupe Induré en carapace ou cuirasse
olt 0000000 lit 0 lit 000 iO 00 f!I 0" 0 0 0 0 0 e e 0 0

Famille SUR MATERIAU ARGILO-SAJ3LEUX DU OONTINENTAL
TERMINAL

Ce dernier sous-groupe de sols ferTUglneux se trcuve réparti par taohes
sur les plateaux fcrestiersde l'Est, spécialement au contact de la
carte de haute Casamance (TURENNE et VIZIER - 1963).

Il se caractérise par la fc,rmation i 'uno carapace cu d'un début de
cuirasse en pl~ce dans le profil, par anastcmose des ccncrétions très
abondantes dans l'horizen d'accumulation.

a) LE PROFIL :BAL 50--------------

Situation géographique

Piste de TIARA vers KOUMAKARA, au km 2,4 depuis le crcisement avec la
piste de VELINGfJL\.

Topographie et relief

Plateau forestier, relief plan.

Végétation

Forêt claire, strate herbacée peu abondante.
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Le prcfil

o - 10 cm: Horizon humifère gris sableux, structure polyédrique
émoussée peu dévelcppée, pcrosité ~cyenne, peu de
racines?

Passage progressif à :

10 - 30 cm: Horizon sableux à sable-argileux beige grisé assez
clair? structure massive, peu cohérent. Porosité
faible? quelques rares petites taches ocres?

Passage assez net à :

30 - 100 cm: Horizon beige franc? sable-argileux? structure massive
moyennement cohérent. Perosité faible, enracinement
pou abondant,

Passage très progressif à g

100 - 140 cm: Herizon formé d'une matrice de même teinte que dessus,
chargée de concrétions ocres-rouille arrondies peu
induréos, parfois entourées d'une pellicule jaun~.

Les concrétions deviennent plus abondantes avec la
profondeur. L'ensemble est massif, assez cohérent,
peu pereux, sans racines.

Passage assez rapide à g

140 - 180 cm: Carapace formée des mêmes cencrétions ocres, jaunes,
assez indurées et anastomcsées, et de terre fine
argileuses blanchie. L'horizon est massif, mais se
brise à la main. Pas de racines. A la sende, ce ni
veau carapace se pOUEsuit encore pendant 1 mètre,
puis passe graduellement au matériau argileux bariolé
rouge et blanc du Ccntinental Terminal.
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N° Echantillon A 'B C D
-

Profondeur cm 0-10 20-30 60-70 120-130

Terre fine 100 100 100 96
Hurnidi té % 0~5 0~5 3,7 2,0

ANALYSE MECANIQUE

Argile 0;:. 6,7 9~7 39,4 43,8
Limon fin % 2,8 3~8 7,5 6,6
Limon grossier % 9~4 6,7 7~4 9~0

Sable fin 1- 35,7 29~ 6 17 ~ 5 16,6
Sable grcssier % 44d 49,8 27,8 23,7

MATIERE ORGANIQUE

Mat.Org. tetale % 1,07 0,45 Od6 0,29
Mat. Humiques ( ) 3,21 0,49

Carbcne %0 6,2 2,6 2,1 1 ~ 7
Azote %0 °~43

1

0,24 0,27 0,28
C/N 14,4 10,9 7,7 6 ~ 1

ACIDE PHOSPHORIQUE

I....P_2_0_5_ ...._"._<t_'1_1_%_oO --l-1_0_,_0_1_J 0,06]

FER

0~04 1 0,06 1

F203 libre %0 7~3 7,6 9~7 18~8

F203 total %0 7~7 9 ~ 1 10,9 20,6
Fer libre/Fer total 95 84 89 91

1
STRUCTURE

Alccol 49,4 64d
1

62,4 64,0

1

Eau 49,8 59,9 49,1 53,6
'Benzàne 47,1 53,8 26,6 22,3

Bases échangeables ME peur 100 g de sel

Calcium 0,62 0,21 1 0,21 0,14
Magnésium 0,24 0,12 0~40 1,14
Pc tassium 0,06 0,02 O~O1 . O~O1

Sodium 0,02 0~02 0,01 0~02

S 0,94 0,37 0,62 1dO
T 2,96 1,97 3,80 4,15
S/T = V % 32 19 16 31

ACIDITE ALCALINITE

eau
KCl

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Pcrosi té %. 23~8 22,0 32,0 28,0
pF3 5,6 5,6 15,6 18,2
Instabilité structurale Is 0,84 0,85 1,93 1,67
Perméabilité 2,0 3,8 4,8 5~7
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Situation géographique

Ancienne' piste VELINGARA, au km 43,1 depuis KOLDA.

Tcpcgraphi0 et relief

Plateau forestier, relief plan. Activité des termites importantes.

Végétation

Fcrêt claire à strat0s arbustives et herbacée importantes hautes andrc
pcgcnacées.

Le profil

o - 15 cm

15 - 60 cm

60 - 100 cm

Herizon humifère gris sablo-argileux, structure
massive peu cohérent. Pcrosité assez forte, quelques
racines horizontales,

Passage progressif à ~

Horizon beige franc, plus argileux, massif, assez
cohérent. Porosité faible, pas de racines.

Passage net à g.

Horizon concrétionné, formé par la matrice argileuse
beige. et de nombreuses·concrétions ocres peu indu
rées.,L'ensemble est massif, assez cohérent, peu
pereux.

Passage rapide à



100 - 150 cm
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Carapace fermée des concrétions très nombreuses et
plus indurées que dessus, de couleur ,Qcre-rcuille
et de la matrice blanchie. structure alvéolaire de
la carapace, cohésion assez forte. Pas de raoines.

c) LES PROFILS BAL 50 ET BAL 9-----------------------

Ces sols à ouirassG cu carapaoe sent caraotérisés par un hcrizon nette
ment appauvri assez épais, S~V1 par un hcrizcn d'accumulation d'argile
et de fer bien individualisé.

Les conditions climatiques particulières de la région Est de la carte où
ils se sont devéloppés sont probablement responsables de la formation
d'un niveau d'aocumulation net, où le fer libéré dans les horizons super
ficiel vient s'accumuler et se ccncrétionner.

Répartition de ces sols

On les trouve surtout sur les plateaux fcrestiers de l'est de la feuille,
~~ contact de la carte de haute Casamance (TURENNE et VIZIER - 1963) ,
ainsi que la zone nord-ouest. .

Relation avec les sols vcisins

Ils passent aux sols ferrugineux lessivés concrétionnés en position de
meilleur drainage, ou aux sels hydromürphes dans les dépressions.

Interprétation des données analytiques

Données physiquos

On remarque l'augmentation brusqua du taux d'argile vers 50 cm, qui
ccrrespond à l'apparition des ocncr~tions ferrugineuses.
La stabilité struoturale est assez benne en surface.
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Données chimiques

Acidité marquée dans tout le profil, et désaturation importante du
complexe argile-humique.
La capamité d'échange totale est particulièrement faible dans l'horizon
appauvri, ainsi que les bases échangeables.

Très grande pauvreté en phcsphcre.

La matière organique peu abcndante est dégradée en surface, mieux évo
luée dans l'horizon appauvri.

Les teneurs en fer total augmentent brusquement dans l'hc'rizon concrô
tionné, et le rapport fer libre/fer total qui reste 'toujours fort (0,9)
indique une grande mcbilité du fer dans le profil.

Ces sols de fcrêt sont actuellement pauvres chimiqu~ment, Çl1ï..<l.aur. poten-
tialité est relativement faible. ,'" '
De plus, on peut craindre que leur mise en culture, donc leur assèchement
pendant de longues périodes de l'année; accentue 10 phénom'ène de durcis
sem~nt de l'horizon profond carapao6, les oxydes de fer duroissant si le
sol n'est plus assez humide. La forêt joue un rôle protecteur noil négli
geable et le danger d'un cuirassement irréversible est certain.
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Los sols ferrallitiqües~ caractérisés par une très forte alté
ration des minéraux~ sont subdivisés dans la classification
française (AUBERT - SEGALEN - 1966) selon leur degré de satu
ration et leur richesse chimique~ selon les caractéristiques
d'appauvrissement~ et de remaniements des profils.
En Meyenne-Casamance ils sent représentés par un s~us-g.rcupe

et deux familles:

Sous-classe

Groupe

Faiblement désaturés.

Sous-groupe

Famille

Famille

Modal
o 0 0 0 0

SUR MATERIAU ARGILO-SABLEUX PROFOND
DU CONTINENTAIJ TERMINAL

SUR :MATERIAU ARGILO-SABLEUX PEU EPAIS
SUR CUIRASSE.

Ces deux familles représentées en deux unités cartcgraphiques
" concernent des sels qui sent très bien définis par les carac
tères propres de leur profil~ et par leur situation dans le
paysage; on les appelle les sels "rouges" de Casamance o

1/ La famille sur matériau argilo-sableux profond du Continental Terminal
couvre la plus grande surface~ et correspond à des conditions de tc
pographie (donc de drainage) bien précises.

2/ La deuxième famille (sols sur cuirasse) limitée essentiellement au
bassin de la Gambie (nord de la région de PATA) semble correspondre
à une pôdogénèse particulière~ dans un matériau probablement plus
ancien~ rubéfié~ compris entre les niveaux cuirassés haut et moyen
définis par MICHEL.
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AI Famille SUR MATERIAU ARGILO-SABLEUX PROFOND DU CONTINENTAL TERMIN.l1L

- Si tuatien géographique

A 2,6 km .dc DIEMINGUIEKE, sur la piste DIEMINGUIEKE-DIANIETE, en
bordure du plateau qui s'étend entre ces deux villages.

- Topographie et rolief

Zene plane de plateau, peu avant la pente qui va jusqu'au village
de DIElVlINGUIEKE.

Microrelief

Nombreuses termitières rouges, très élancées, et hautes; très
nombreuses traces d'activité biologique caractéristique de ces
types de scls~ turricules de vers de terre à la surface du sol,
fragments de bcis tapissés de terre (dr:nt il ne reste souvent
plus que des tubes de terre), troncs d'arbres recouverts de pla
cages rouges jusqu'à 2 cu 3 mètres de hauteur, etc •••

Végétation

Forêt moyennement dense àPterccarpus erinaceus, Annona senega
lensis Bombax ccstatum, Ccrdyla pinnata, Bauhinia Thonningii,
avec sous-bois de Combretum; strate herbacée très bien dévelop
pée.



- Profil

o - 18 cm

18 - 60 cm

60 - 200 cm
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Horizon h~ifère de cculeur gris-brun foncé 5 YR 4,/2
très bien développé, scus une importante litière de
débris végétaux qui rep0sent sans transition sur celui
ci. Texture sableuse moyenne à faiblement grossière,
très peu argileuse. structure lccalement très bien
développée, de type grumeleux mcyen à fin de 0 à 10,
moins bien développée par ailleurs. Les éléments de
struoture sent très friables. Porosité d'origine bio
logique très importante, surtout dans les 10 cm supé
rieurs; porosité intergranulaire élevée. Excellente
activité biologique générale (nombreux canaux souvent
remplis de déjections animales). Très ben enracinement
superficiel graminéen.

Passage graduel à :

Peur teus ses caractères, cet horizon est de transition
avec l'horizcn sous-jacent. Il est encore un peu humi
fère dans sa partie supérieure ( 5 YR 4/4), mais la
texture devient peu à peu plus argileuse, et la struc
ture moins bien définie. La porosité fine d'origine
biolcgique est encore assez élevée, mais la macrcporo
sité (gros canaux de vers) diminue beauccup. La cché
sion devient importante et atteint sen maximum vers
60 cm.

Passage graduel à

Horizon rouge uniforme sur toute sa hauteur (2,5 YR 5/6).
Texture argilo-sableuse, à taux de sables grossiers
assez élevé. La structure d'ensemble est fondue, avec
éléments à débit anguleux. La cohésion d'ensemble assez
faible est liée à une humidité assez élevée (la terre
devient notamment plastique). Présence d'agrégats ar
gileux, scuvent assez durs, faciles à isoler de la ma
trice, à couleur un peu pius fcncée, à cassure mate,
avec grains de quartz peu visibles. Concrétions ferru
gineuses peu dures, à peine plus foncées 'que la matrice
dent elles se distinguent difficilement, devenant un
peu plus grosses vers le bas. Dans tout le profil,
grains de quartz prcpres, bien visibles; formant de
petites taches blanches lorsqu'ils sont éclatés.
Fentes profondes et larges scuvent tapissées de maté
riel humifère provenant de la surface, donnant sur les
faces de ces fentes une structure de type grumeleux
moyen, bien développé et une porosité élevée même en
profondeur. Gros canaux de termites. Enracinement régu
lier des arbres dans les 150cm supérieurs.
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Profil TOB 43

N0 Echantillon 431 432 434 436

Profc,ndeur cm. 0-18 18-35 50-75 17 5-200

ANALYSE GRANULOMETRIQUE

Argile % 11 y9 15,0 39 y6 45y5 1
Limon fin % 4d 2 90 2,2 5,3
Limon grcssier % 59 2 6 95 59 1 5,7
Sable fin % 29,2 28,6 18 90 17,7
Sable grcssier % 48d 47d 34 y6 25,8

MATIERE ORGANIQUE

Mat. orge totale % 1905 0 962 0 952
Carbcne %0 6 91 3,6 3 90
Azote %0 0,41 Od1 OdO
clN 1499 11 96 10

ACIDE PHOSPHORIQUE

0,12

FER

0 9 15 1 0 9 14 1 r

F203 libre "Jo 999 999 18,4 23d
F203 total %0 11,3 13,0 21 92 25,7
Fer libre/Fer total 88 76 87 91

Bases Echangeable 6 ME peur 100 g de 601

Calcium 2 922 1,23 1d8 °dO
Magnésium 0,56 0,43 1,21 0,54
Pctassium 0 904 0 902 0 902 0 9 01
Sodium 0 901 0 901 0 901 0 901
S 2,85 1970 2 960 0 985
T 59 00 3 905 49 00 3,60
slT = V % 57 56 65 24

ACIDITE ALCALINITE

pH eau 6,2 59 8 5,8 5,0
pH KCl 5,1 4,5 4,5 4,0

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

1 Perméabilité K cm/h 4,2 5,2
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On a le profil typo des sels rouges tel qu'on peut le rencontrer en de
nombreux point s de r~oyenne-Casamance.

Le profil TOB 120 ost légèrement différent; situé sur la rive gauche de
la Casamance, en zone plus humide et sous une fcrêt assez dense, son
microclimat est très différent de celui du sol rc,uge précédent. De plus,
il occupe le centre d'un plateau.

- Situation géographique

Il est situé au centre de la fcrêt classée de MANGAROUNGOU, le long
de la piste SAMlNE-TAN.AFE.

Topographie et Relief

Zene plane de centre de plateau.

- Microrelief

Très peu marqué; peu de termitières; traces d'activité biologique
superficielle rare; importante litière végétale mal décomposée.

- Végétation

Importante strate arbcrescente formant une fcrêt de type gw.neen, avec
Pterocarpus erinaceus, Prcsopis africana, Bombax costatum, Khaya sene
galensis, Daniella Ollivieri; strate arbustive dense composée essen
tiellement de Ccmbretum; tapis graminéen lâche.
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Profil TOB 120

N° Echantillon 1.201 '1 1.202
1

1.203 1.204 1.205
1

Prolficneur cm. 0-10 11 30-40 60-70 100-110 1 190-200

KN.ALYSE GRANULOMETRIQUE

Argile ct 12 ~O .: 23~6 42 ~ 7 36~4 42 ~O

Limon fin tf 4~8 2 ~ 1 2,4 4,0 2,7
Limon grossier % 5A 9,3 2~4 5, 1 3,4
Sabl e fin 1<~ 37,3 30~3 22,1 28,6 24,0
Sable grossier % 38}9 34~2 29~ 9 2 5~ 9 27,9

MATIERE ORGliliIQUE
1

Mat. Org. totale % 1 ~ 62 o ~ 54 o~ 52
Carbcne ct'o 9~4 3,1 3,0
Azcte %0 0,60 0~31 0,32
C/N 15,7 10,0 l 9~4

ACIDE PHOSPHORIQUE

0,17 1 0,15

FER

F20 3 libre %0 10~8 23~9 23,0
F203 total %0 12,0 27,6 25~2

Fer libre/Fer total 90 87 91- . ...

STRUCTURE

Alcool% 51~6 r 59~0
1eau % 45,2 47,6

1
Benzène % 41~7 34~6

Bases échangeables ME pour 100 g de SGI

Calcium 1 ~ 47 0~62 0~83

Magnésium 0,57 0~49 0~69
. Potassium 0,02 O~O1 0,01

Sodium 0~02 0~O2 0,02
S 2 ~ 10 1 ,1 5 1 1 ~ 55
T 5~2 5 3,25 4,40
S/T = V % 40 35 35

ACIDITE ALCALINITE

pH eau
pH KCI

1

CARl~CTERISTIQUES PHYSIQUES

Pcrosité 31 50 42 43
pF 3~0 7~9 9,6 15,3 13~0 14,5
pF 4~2 4~7 7,5 12~6 10~7 12 ~ 5
Eaut utile % 3~2 2 ~ 1 2~7 2d 2,0
Instabilité struct. la 1 ~ 13 1 ~ 48
Perméabilité Kcm/h 1~2 3, 1 5~0 5~5 7,2
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- PrClfil

o - 30 cm

30 - 70 cm

Hcrizon humifère gris-brun, assoz foncé (10 Y 4/3).
Texture sableuse fine, peu argileuse. Structure très
peu marquée: polyédrique à localement grumeleuse
mcyenne peu développée de 0 à 5, devenant fondue de
5 à 30. Cohésion moyenne de l'ensemble. Porosité bio
logique fine très élevée, activité de la macrofaune
(gros vers) assez limitée. Enracinement superficiel de
type graminéen.

passage graduel à

Hcrizon de couleur rcuge (2,5 y 4/8); il Y a augmenta
tion nette du taux d'argile: la texture devient argi
le-sableuse vers le bas de l'horizon, grains de quartz
propres. structure fc,ndue, à dléments à débit anguleux.
6ohésion de l'ensemble moyenne; porrsité fine très
élevée (fins canalicules d'origlne biologique). Acti
vité biologique moyenne, surtout localisée de )0 à 50.

70 - 190 cm: Horizon hom0gène, de couleur rouge 2,5 YR 5/6, deve
nant peut être plus clair vers le bas. Texture argilc
sableuse. structure fondue. Agrégats argileux répartis
dans tout le niveau, mais mal définis, petits, peu
visibles. Porosité assez limitée: quelques canalicules
d'crigine biologique et quelques gr~s tubes (emplace
ments de racines et activité des termites)o Enracine
ments assez denses des arbres.

Les deux exemples choisis, le profil TOB 43 est le plus typique, et se
trouve représenté de nombreuses fois. On a un profil de type AoBoC. ou
A. (B). C., dans lequel :
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A est l'horizon organique do surface.

L'horizon sous-jacent est qualifié do B (accumulation d'argile) ou (B)
si on constate une simple variation dans les propriétés phy
siques (par exempleg cohésion plus élevée g (B) structural).

C est le matériau crigLnel à partir duquel se différencie le sol. Il
est souvent difficile~ dans ce cas précis où le sol se trouve sur
un matériau du Continental Terminal; ~e préciser la limite entre
B et C.

Ces sols sent toujours prcfondsg il n'est pas rare que le pfofil attei
gne 3 m et plus d'épaisseur~ et que lion ne trouve pas de différence
notable avec le matériau originel situé plus profond. On peut cependant
distinguer certains horizons.

Llhori~Gn organique superficiel~ de couleur brun foncé à noir~ est pres
que toujcurs bien différencié; il est 10 siège d'une activité biologique
très intense~ qui lui donne des propriétés de porosité assez remarquable
Par l'intermédiaire d'un horizcn de passage dent la couleur décroft ra
pidement~ il passe sur une épaisseur de 40 cm en moyenne à un horizon de
couleur rouge dent on ne peut dire dans pratiquement tous les cas s'il
est d'accumulation d'argile (problème do la formation de particules sa
bleuses par cimentation des argi19s par les oxydes de fer). Cet horizon
est tcujours au moins un (B) (augmentation de la cohésion entre 40 et
70 cm en moyenne). La structure est souvent difficile à préciserg le
plus souvent fondue~ aVec éléments à débit anguleux. Dans le profil
TOB 120 décrit~ en plus de l'horizon (B) net~ il semble qu'il y ait un
B texturaI d'accumulation. Cet exemple est assez rare~

Au lieu de parler de lessivage, il a semblé préférable de parler pour ces
sels d'appauvrissement en argile dans les horizons supérieurs.

A la base de cet hcrizcn (B) s'individualisent souvent des "agrégats
argileux" qui nIent pas encore été étudiés dans 10 détail. Ce sont de
petites masses de taille variable (5 mm à 2-3 cm)~ bien plus cohérentes
que la matrice souvent assez dures à l'état sec~ de couleur plus sombre~

à cassure mate, semblant être constituées d'un plasma argileux enrobant
étroitement des grains de quartz souvent peu visibles. Ces agrégats
semblent provenir d'une concentration locale de certains éléments (concen
tration de fer sur un subst~at argileux stable?); à la présence de ces
éléments à la base du profil est souvent associée une ségrégation argi
leuse blanche. A la limite d'apparition de ces taches blanches~ les agré-
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gats sent sGuvent enrobés dans un cortex blanc jaunâtre, dans ca cas, la
propcrtion des agr6gats argileux et l'importance de leur cortex augmente
avec la profondeur.

La présence de ces agrégats argileux semble donc liée à un processus de
dynamique de l'eau.

L'exerren de la oarte fait apparaître une répartition particulière de
ces sois., Ils sQ~t assez peu représentés dans la moitié nord de la carte;
dans la ~oitié sud ils augmentent beaucoup vers l'ouest, pour finalement
occupeI' la place 'la plus importante sur la rive gauche de la Casamance,
dans la région de T.ANAFE.

Les sols rouges de cette famille sont toujours si tué's en position"de
bon drainage: par leurs propriétés physiques ils ont tin drain~ge ~nterne

facile, et leur localisation topographique assure à l'eau qui 'li? '~st
infiltrée un ben exutoire vers le marigot. Ils se lccalisent à la:péri
phérie des plateaux quand ceux-ci sà~tde grande étendue et sont lim~tés
par une entaille assez marquée de l'axe hydrographique (la dimensioli.;' 4e
ces plateaux est de l'ordre de 10 à 20 km). Quand la taille de ceux-cl\ '.
'diminue la propcrtion de sols rouges augmente; dans le' sud-ouest ,de la.'"
zone, le résea.u hydrographique est très dense et très bien marquée par '" ','
'des marigots qtrl sont en' eau pendant une grande partie' .de l'aniléê; les 'l, "\

vallées sont à fond plat et sont' encadrées par des flan:cs en" 'pente assez \
'forte. 'Les inteT'fluves forment des crC'upes arrondies qui. sont pr'esque .. ::~

~ntièrement occup,ées par des sols roug~s. " ;. ','
.'....

,
. ". .... ....... . . .,. " \.

On ne rencont~e pas ce type de sol dan~:toute la \partie comprise entr~

la rivière So~grougrou et la Gambie britqnnique. Dans la partie Est, le
relief est p],us "mou", le réseau hydrcgraphique est moins marqué et
moins fonct~nnel: les sols rouges profonds sont ~rares•.

,.

Du point de, vue représentation cartographique, il a été 'pratiquement
impossible~~ë distinguer;, dans le secteur sud-cueB~,les Bols sur maté~,
riau prodton'd de ceux qui ..sent si tués sur cuirasse. Celle":'ci se trouve
presque tcujG~SS ennoyée sous une grande épaisseur de ma~ériel, si bien
que dans certains cas, les sols rouges pourront se renc0ntrer en posi
tion topographique plus basse que le niveau cuirassé. ' '
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Les relations de ces sols avoc les sols voisins sont schématisées dans
les p

Le,s sols beiges ou ferrugineux trc'picaux lessives apparaissent pratiquem
,ment toujours associés à ces sols reuges, à de rares exceptions près,
les sols beiges occupent toujours une' pCsition plus centralo sur les pla
teaux. Si la cuirasse affleure, on aura ,en contrebas des sels Peu Evolués
sur matériau de démantèlement de cui ra ss'e • Si la cuirasse, est ennoyée
on passe aux sols hydrcmorphes des cours do marigots par l'intermédiaire
de sols Ferrugineux Jeunes. Dans le cas de plateaux de'moyenne extension,
le passage des sols ferrugineux, J centre de plateaux aux sols rouges
peut se faire par un sel à faciès intergrade de couleur orange, présen
tant simultanément les caractères principaux amoindris de ces deux sols.
Entre TANAFE et SAMINE, les sels rouges peuvent passer sur une faible
distance à des sols hydromorphes.

f) ::INTERPRETATION DES DONNEES ANALYTIQUES.
,---~----------------------------------

- Dcnnées physiques

L 'horizon humifère de surface est sableux faiblement argileux (taux '.
d'argile variant de 8 à 12 %dans les 20 cm supérieurs). Puis, le taux
d'argile augmente régulièrement avec la profondeur jusqu'à environ 70 cm,
peur rester auteur de 35 à 40 %à partir de 80 à 100 cm (exceptionnel
lement 55 %'). cette détermination est effectuée suivant ,la méthode
habituelle d'analyse, avec dispersion à l'ammoniaque; cependant, on ar
rive à mettre en évidence un taux d'argile nettement supérieur si l'en
effectue une déferrification préalable. Le fait impcrtant est que ces
sels conservent des propriétés relativement bennes vis-à-vis de l'eau,
malgré des teneurs élevées en argiles. Des mesures de perméabilité ef
fectuées par ailleurs sur des échantillons de sols non remaniés mon
trent d'ailleurs un profil homogène ne presentant pas de niveau de blo
cage de l'eau.

La stabilité structurale est souvent bonne à très bonne dans les 15 cm
supérieurs; IS varie entre '0,8 et 1,2 dans ce niveau (atteint exception
nellement 0,65 pour un sol rouge voisin de TOB 43); cette valeur de IS
augmente cependant vers la profondeur, atteint 1,40 à 1,60 et plus entre
50 et 70 cm.
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Le test de perméabilité Kcm/h donne des valeurs de 2 à 3 en surface,
qui passent à 5 vers SO cm.

La porcsité, assez élevée, se situe autour de 35 à 40 cC/100 g de terre
en surface, augmente légèrement vers la profcndeur (45 cC/100 g de terre)
et se maintient autour de ces valeurs entre 100 et 200 cm.

- Données chimiques

La teneur en Matière Organique Totale n'est jamais inférieure à 1 %
(valeur moyenne 1,2 à 1,3 %) dans les 10 cm superficiels sauf seus
certains sols mis en culture; elle peut atteindre exceptionnellement
2 à 2,5 %. Cette teneur, qui est moyenne à faible, s'explique par la
minéralisation très rapide ies composés organiques dans les sols tropi
caux. Corrélativement, la teneur en Azcte est moyenne à faible elle
aussi. Le rapport C/N est sensiblement compris peur l'horizon de sur
face entre 12 et 15.

Les teneurs en Phosphore total sont très faible~, et se maintiennent
autGur de 0,15 et 0,20 %0 dans tout le prefil. Pour quelques exceptions,
ce taux s'élève à 0,30 - 0,40 %0 : c'est le cas pour quelques sols
rouges situés en ccntrebas de cuirasse.

La capacité d'échange totale est faible, se situe autour de 5 à 6
méq pour 100 g de terre, avec quelque s exceptic·ns allant jusqu'à S
10 méq. Le taux de saturation ne descend pratiquement jamais au-desseus
de 40 %, ce qui fait classer ces sols parmi les sels ferrallitiques
faiblement désaturés. En effet, on retient dans la ncuvelle classifica
tion les limites suivantes:

- Taux de saturation inférieur à 20 %
et S inférieur à 1 milliéquivalent.

Taux de saturation entre 2C et ..jO %
et S compris entre 1 et 3 méq.

Taux de saturation su;6rieur à 40 %
et S compris entre 2 et.S méq.

Sels Ferrallitiques
fortement désaturés.

Sels ferrallitiques
moyennement désaturés.

-...." ."''''.

s~~~rallitiqUeS.fii _lement déeaturée.

i
;'
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La s0mmede~bases ébhangeables est faiole dans l'ensemble, et varie
en surface' "eritl'é 2 et 3méq peur 100 g de terre.Ges bases sont essen
tiellement représentées par le Calcium et le Magnésium. Il faut noter
la forte déficience en Potassium, dent les teneurs sent comprises entl'e
0,01 et 0,02 ~o dans l'horizon de surface.

Le PH do ces sols, si tué entre 5,9 et 6,2 dans l'hori zon de surface, est
en accord avec la richesse en bases et le taux de saturation, et fait
que ces sols sent mcyennement acides. En profondeur (100 à 150 cm), le
pH varie entre 5,0 et 5,5.

Ce type de sols présente donc une pl'tentialité chimique limitae, qui sst
commune à tous les sols sur matériau argilo-sableux du Ccntinental Ter
minal. On peut cependant, noter que l'entraînement hers·du profil des
éléments minéraux est scuvent plus poussé dans les centres de plateaux
(par exemple pH 5,8 en surface, taux de saturation de 40 %pour l'hcri
son de surface quo dans les zones bordant ces mêmes plateaux, et surtout
que dans les quelque s sels rouges qui ont débordé la cuirasse et se
trcuvent en contrebas de celle-ci (pH 6,2 à 6,4 e~ taux de saturation de
55 à 60 %pour l'horize·n do surface.

L'atout majeur de ces sols qui fait qu'ils deivent être préférés à de
nombl'eux autres pour la mise en valeur est leur grande profondeur, et
surtout des conditions physiques favcrables qui permettent aux racines
d'exploiter lœsols sur une grande épaisseur, sans rencontrer de condi-
tions défavoràbles.· .
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BI Famille SUR MATERIAU ARGILO-SAl3LEUX PEU EPAIS SUR CUIRASSE.

- Situation gécgraphique

Sur la rive drcite de la rJ.vJ.ere Scngrcugrcu, à 1,8 km avant le
village de DI.AL1I.MBERE, sur la pi ste SILAYA SILAKOUNDA-DIAL.lU.ŒERE.

- Topographie et relief

Robord de plateau, traversé à faible distance par un affluent du
Songrougrou. Surface plane, miorcrelief uni, très peu de termi
tière~.

- Végétation; acticn anthropique g

Profil si tué sur une ancienne Jachèr~da-mIL--A proximité, sur
le plateau, savane arbcrée claire~ et vestiges de forêt galerie
le long des marigcts.

- Profil

o - 21 cm Herizcn humifère brun rc-ugeâtre 7,5 YR 3/2; tex
ture sableuse faiblement argileuse; structure
grumeleuse très faiblement développée, cohésion
de l'ensemble très faitle (structure à tendance
particulaire). Grande dureté due au tassement.
Porosité tubulaire assez bien développée. Enraci
nement superficiel de tin chevelu graminéen.

Passage progressif à r



21 - 38 cm

38 - 133 cm
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Horizon brun plus rouge 5 YR 4/8. Texture sablo
argileuse; structure à tendance polyédrique
mieux marquée. L'ensemble est moins dur. que l'ho
rizcn sus-jacent. Pero sité bülogique t~ès bien
développée.

Passage progressif' à

Herizcn rouge vif' 2,5 IR 4/6. Texture argileuse
finement sableuse. structure fendue. L'ensemble
est meuble (caractère lié au taux d'humidité).
Pcrosité meins dévelcppée. Enracinement nul.

Passage butaI à

- 140 cm :Cuirasee ferrugineuse.
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Prcfil PS 34

N° Echantillon 341 342 343

Prcfcn1aur cm. 0-21 21-38 38-133

ANALYSE GRJUruLORÊTRIQUE

Argile 1< 12~2 21 ~ 7 36~3
Limon fin % 6~9 2~3 4,1
Limcn grcssier 1c 10 1 7 7~7 7~2

Sable fin % 42,5 34,8 30,5
Sable grcssier % 25,7 27,3 21,4

MATIERE OR~tNIQUE

Mat. Org. totale 10 1~ 98 O~78 0,43 1

Carbone %'0 11, 5 . 4,5 2~5

Azcte %0 O~ 72 0~41

C/N 16,0 11,0

ACIDE PHOSPHORIQl~

0~27

FER

F203 libre %0 13~ 7 22~2 32~7

F203 tctal %0 16~9 29,7 44,5
Fer libre/Fer total 81 75 74

Bases échangeables ME peur 100 g de sol

Calcium 4~ 14 1,81 O~ 56
Magnésium 1 ~ 54 1,02 O~ 90
Potassium 0~o6 0~03 0~02

Scdium 0~O1 0~02 0,01
S 5,75 2 ~ 9C 1 ~ 50
T 6,90 5~30 4~45

S/T = V % 83 55 34

ACIDITE ALCALINITE

1pH eau
pH KCl

CAIù1CTERISTIQUES PHYSIQUES

pF 3~0 8,0 9~4 13,0
pF 4,2 4,6 7~2 10d
Eau utile % 3~4 2~2 2~7
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- Situatic~ géographique

Sur la piste longeant la frcntière de la Gambie située à l'Ouest,
à proximité du village de DIAKALI (32,4 km à l'ouest de PATA).

- Topographie et relief

Zene de glacis à relief uni, compris entre deux niveaux de cui
rasse, en pente n~rd de 2 à 3 1 vers le marigot.

- Végétation et action anthropique

Jachère récente de mil, avec quelques ~erminalia macroptera;
important tapis graminéen.

- Profil

a - 11 cm Horizcn humifère gris brun, 7,5 YR 5/2. Texture
sableuse fine, faiblement argileuse. structure
fondue, à tendance grumeleuse fine très peu déve
lùppée. Cohésion faible de l'ensemble. Porasité
fine tubulaire. Enracinement nul.

11 - 29 cm g L'horizen superJ.eur passe avec une limite nette
à un horizon rouge clair 5 YR 4/6. Texture sablo
argileuse. Structure massive, à éléments à débit
polyédrique fin. Cohésion faible. Porosité fine
moyennement développée. Enracinement nul.

Passage progressif à
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30 - 140 cm Hc,rizc.n rouge vif 5 YR 4/8, marquant le front
d'humidité. Texture argileuse finement sableuse.
structure massive à débit polyédrique fin. Po
rcsité importanto, liée à une forte activité
de la faune. Enracinement nul.

Passage progressif à :

220 - 285 cm Horizon identique dans lequel se différencie un
processus d'hydromorphie (individualisation de
plages blanchâtres de ségrégation argileuse).

285 cm Cuirasse ferrugineuse massive.

Le· profil PS 38 est un exemple de ces sels qui occupent dans le pcurteur
du bassin,de la Gambie l'étendue comprise entre les deux affleurements
des cuirasses Meyenne et Supérieure. Ce profil est un cas particulièrement
prcfond.

Dans leur ensemble, les caractères du profil de sol--rouge' sur cuirasse
sent analogues à ceux des sels rouges situés sur maténiau argilo-sableux
profond. On a les mêmes horizons, de cculeur analogue; seule l'épaisseur
du profil varie, et se situe entre 125 cm et 200 cm; ces sols sont excep
tio~ellement plus profonds.

Deux différences cependant sent à noter

l'horizon de surface est souvent dégradé par la mis~ en culture. Si
l'Ion excepte les sols de la région gambienne, ces sels sont prati
quement toujours situés en bcrdurede cuirasse. Les zones qui sent ain-

. si délimitées sont les plus aptes à l'implantation de villages: ce
sont des zenes rêlativement moins humides pendant l'hivernage que
les centres de plateaux; de plus elles sent à faible distance d'un
marigot pour l'apprcvisionnement en eau pendant la saison sèche. La
proximité d'une cuirasse 9c~duit souvent à la formation d'espaces
plus cu moins dénudés avec blocs do cuirasses erratiques en surface,
favorables à l'installation de parcs à bétail. Aussi les sols rouges
sur cuirasses, situés à proximité des villages et en position topo-



- 97 -

graphique légèrement plus haute, ~Gnt-ils très cultivés. Lorsqu'ils
sont tr(;"J.-.cultivés et mis à nu, ils ne, présentent plus cette intense
activité .biologiquo dans 1 'horizon de surface, et la perosi té devient
alors uniquement particulaire. Co:niveÇl.u de surface devient très dur,
et il est très érodé en surface. L,a structure est alc.rs totalement
dégradée.

en prcfondeur, 10 passage à la cuiras~~ peut se faire par l'intermé
diaire d'un niveau légèrement hydromorphe, avec parfois des gravil
lons et des débris de cuirasse suivant la distance de l'affleurement.

D'un peint de vue purement pédologique~ il serait nécossaire de faire
une différence entre deux: types de sols rcuges sur cu.irasse:

sols rouges bcrdant le bassin de la Gambie~ et ccmpris entre deux
niveaux cuirassés; ils se développent âans un matériau qui est
très rubéfié. ( planche 7 )0

sols rouges si tués simplement sur une cuimsse bordant un plateau~

comme c'est le cas lorsque l'on suit la piste sur la rive gauche
de la Casamance entre SM~BOlTh~ et KARANTABA. Dans ce dernier cas,
les sels rouges sur cuirasse voisinent avec de~ sols rouges pro~

fonds qui peuvent évoluer en sols beiges en allant vers le oentre
des plateaux. Les s(ls rouges situés sur le bassin de la Gambie
sont liés à un type de matériau précis, très rubéfié~ qui n'évolue
pratiquement pas. Ces sols sont à rattacher a'l,lX Bols décrits par
VIZIER ET TURENNE sur les bords do la Kculountcu.

L'ensemble de ces sols occupe une faible surfaceg les premiers se
rencontrent unique~ont le long de la frontière gambienne~ les seconds
surtout sur le flanc ncrd de la casamance et le long de quelques af
fluents de cello-ci, à prcximité des affleurements de cuirasse bordant
les plateaux. . .'

:~

. ~
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Pour les sols rouges sur cuir~sse observés le leng du bassin de la
Gambie, les relations avec les autres sels sont schématisées dans la
planche 7.

Pour les scls rouges sur cuirasse du second type, on rencontre

en allant vers le centre dos plateaux: des sols rcuges profonds dans
toute la pcrtion au Sud de la Casamance, et des sels ferrugineux dans
la partie au nord du Scngrcugrcu.

vers l'axe des marigets, en a le plus seuvent des sels peu évolués
sur matériau de démantèlement de cuirasse. Dans le cas où le relief
est moins accusé, on passe aux sols ferrugineux jeunes.

Les données analytiques sont sensiblement analogues à celles cbtenues
pour les sels rouges profonds, si ce n'est le plus souvent une structure
dégradée en surface par la mise en culture. Ce phénomène est d'ailleurs
général à tous les sels de la région, et a été particulièrement bien
observé à la Station de SEFA.

Il faut noter que pour treis profils de ce type qui ont été prélevés et
analysés, on a constaté une richesse en base bien meilleure dans les
horizons de surface que peur les sols rouges profonds. C'est ainsi que
pour le prcfil PS 34, le taux de saturation atteint 83 %.pour une somme
de bases échangeables égale à 5,75 méq pour 100 g de sel. Dans ce cas
là, la teneur en potassium ~st nettement plus forte, et le pH à la sur
face est voisin de la neutralité. Cependant, la désaturation augmente
avec la profondeur, et les valeurs du pH se,nt plus basses (4,9 entre
38 et 133 cm).
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5. 1 Classe: LES SOLS HYDROMORPHES 7

G. AUBERT les définit ainsi: "La Classe des Sols Hydrc-m0rphes réunit tous
les sels dont l'évclutiC'n est essentiellement caractérisée par l'effet
d'un excès d'eau par engorgement tempcraire de profondeur cu de surfaoe,
ou par la présence ou remontée de nappe".

Dans la région étudiée les sols hydromorphes ferment un ensemble dent
l'extension se limite aux ze'nes basses où circulent les marigots.

En Meyenne-Casamance les unités cartcgraphiques retenues correspondent
aux familles suivantes :

Seus-classe S('ls Hydromerphes minéraux cu peu humifères.

Seus-groupe : A gley de surface ou d'ensemble (lessivés).
oooooooooOOO ••• OIll. 000 000 0 00 •• 00 0000000000.

Famille

Famille

Seus-grcupe

Famille

Sous-groupe

Famille

Sous-groupe

Famille

SUR NATERIAU SABLEUX A. SABLO-ARGILEUX DE
COLLUVIONNEM:ENT.

SUR MATERIA.U ARGILEUX llLLUVIO-COLLUVIAL.

A amphi gley.
00000000000

SUR MATERIAU SABLEUX BLANC ALLUVIAL.

Sols Hydromorphes à taches dès la surface.
••• 00000000000000000000000000000000000000

SUR MATERIAU ARGILEUX ALLUVIO-COLLUVIAL.

A gley salé.

SUR MATERIAU COMPLEXE ARGILEUX ET SABLEUX
ALLUVIO-COLLUVIAL.



REPARTITION DES SOLS HYDROMORPHES EN BORDURE DE LA CASAMANCE.
----------p~~-----------------------_._--------------- --------
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S U B MER S ION
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MARIGOT

SUBMERSION
PERMANENTE
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Dans teute la zene prcspectée, les sols.hydrcmorphes sont pauvres en
matière erganique (à quelques exceptiens près), et le phénc.mène de
gleyficaticn est prédcminant dans le prcfil o Le matériau sur lequel se
déve10:P.peCQê sÇ>+s é"tap::t_gçn~s~a~~_ JCs:ntinon:ta~: ~_~rminal sabla-argileux),
la topcgraphie et les conditions gécmerphclcgiques de mise en place
des matériaux ont une importance capitaleo Si l'en excepte les sols
hydromcrphes à taches dès la surface et les sols à gley salé, la discri
mination entre les différents types de sels est liôe uniquement au type
de matériau sur lequel ils se sent mis en placeo C'est ainsi que l'en
aura la famille de sols sur matériau sableux à sable-argileux de col
luvionnement, la famille de scls sur sables blancs et la famille sur
matériau argileux alluvic-colluvial o Pour des raisGns pratiques de
cartographie, ces deux derni~res familles' sUr sables blancs et sur ma
tériau argileux serent représentées sur la carte seus ferme d'une as
sociation de scls o De plus, les chapitres répartition et relations des
sols entre eux ne serc,nt plus traités séparémentp<'urchaque famille,
mais regrcupés peur tcute la classe des sels hydromerphes.
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11./ Seus-groupe

1°/ Famille

A gley do surface ou d'ensemble
oaeoooooooooo •• ooooooooClOOOOOOO

SUR MATERIAU SABLEUX A SABLO~ARGILEUX ISSU DE COLLUVIONNEMENT

Ces sols ont été décrits peur la premièrefds en Casamance,
sous l'appoll~tiende sels hydromerphes gris lessivés des bas-fonds.

Date 20/03/67

-Situatiûn gécgraphique

Profil situé le long de la piste allant du carrefour km 102 à
DIAROUME et SEFA, à 4,0 km après le village de DIABOm.~.

Topcgraphie et relief:

Zone plane en pente légère vers le marigot; quelques ter
mitières grises, et lccalement des zones à turricules de
vers de petite taille. Imp~rtante érosion en nappe en zene
dénudée.

Végétation

Forêt moyennmment dense de bcrds de marig0t, avec pterccar
pus erinaceus, Parkia biglobosa, Khaya senegalensis, Bau
hinia Thoningii et seus-bois de Ccmbretum, Strate herbacée
assez dense. En contrebas, en zone plus humide: Elaeis gui
neensis.

L'ensemble de ce profil est homogène du pe'int de vue cou
leur (gris-clair en surface, peu humifère, devenant plus
clair, plus délavé en prcfondeur) et au peint de vue tex
ture.

Sol nu, sans aucune couverture de litière.



- Profil

o - 22 cmg Horizon humifère de couleur gris clair N 5; texture
sableuse fine à mçyenn~, très peu argileuse. Struc
ture d'ensemble fondue, avec cohésicn extrêmement
élevée de l'ensemble. Il est difficile d'extraire
au picchcn des m,ttes~ l'ensemble se réduit préfé
rentiellement enpcudre. Activité biologique très
limitée, laissant quelques canaux de vers de terre.

Passage très prcgressif à :

22 - 60 cm~Horizcn de couleur plus claire N 5-6, devenant N 5
vers 60 sous l'influence de l'humidité. Texture sa
bleuse un peu plus argileuse. Structure ineXÈstante:
en arrive cependant à extraire des éléments à débit
polyédrique mcyen. Cohésion d'ensemble extrêmement
élevée. AppaTiticn de taches jaunes ocres,diffuses,
très claires, peu ncmbreuses et mal définies.~ Pcro
sité très faible, limitée à quelques canalicules
d'origine biologique.

Passage très progressif à

60 - 140 cm: Horizon de couleur d'ensemble N 7, devenant extrê
mement clair en prcfondeur. La texture, très fai
blement argileuse vers le haut, devient sableuse
fine en prcfondeur. Taches ferrugine~ses pe.tites
vers le haut, de cGuleur 2,5 YR 6/8, devenant· plus
grosses, plus nombreuses vers le bas, de cou~eur

10 YR 7/8. Cohésion très fcrte de l'ensemble, poro
sité très limitée,de type intergranulaire,. deve
nant plus élevée vers le bas du profil (texture
plus sableuse).
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Profil TO]3 135

..

N0 Echantillon 10351
1

10352 10353

Profondeur cmo 0-20 30-50 70-80

ANALYSE GRANULOMETRIQUE

Argile % 12,7 27,9
,

21,0
Limon fin % j7,2 22,8 13 ,,+

Limon grossier % 28,0 16,0 14,7
Sable fin % 32,7 25,1 38,1
Sable grossier % 8,1 7,3 12,6

MATIERE ORGANIQUE

Mato Orgo totale % 1,33 0,86 0,23
Carbone %0 7,7 5,0 1,3
Azot.e. %0 0,49 0,37
C/N 15,7 13,5

ACIDE PHOSPHORIQUE

0,12

FER

0,08

F203 libre %0 3,5 4,6 6,1
F203 total '%'0 .6,.4 10,3 8,9
Fer libre/Fer total 55 4:) 68

]3ases échangeables ME %g de sel

Calcium 0,58 0,40
Magnésium 0,10 0,07
Potassium 0,04 0,02
Sodium 0,02 0,02
S 0,75 0,50
T 4,10 5,85
S/T = V % 18 8,5

ACIDITE ALC1~INITE

1 pH eau
pH KCl
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- Date 06/03/67

- Situation géographique

Profil situé le 18ng de la piste SEDHIOU-KOLDA, dans la grande
dépressicn avec marigot, à 2,7 km après le village de SITABA.

- Topographie et relief

Zone à relief uniforme, en pente légère vers la Casamance; quel
ques grosses termitières grises; traces de billcns par endroits,
souvent effacés par l'érosicn.

- Végétation, action anthropique

Ancienne jachère, laissant un sol tctalement mis à nu, avec une
importante érosion en nappe. Quelques Pterccarpus erinaceus,
Parkia biglobosa et repousses de Combretum, Strate graminéenne
lâche.

- Profil

o - ·24 cm Hcrizon humifère de couleur grise N 6, devenant
plus claire vers le bas de l'horizon. Texture
sableuse fine à sablo-argileuse; structure polyé
drique moyenne à large très mal développée dans
les 5 cm supérieurs, devenant massive; par endroits,
litage horizontal d'éléments alternativement sa
bleux et argileux dûs à l'ércsion. Porosité très
limitée; très grande cchésion de l'ensemble, avec
débit pulvérulent.

Passage très progressif à
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24 - 55 cm

55 - 150 cm

Herizc,n de transition avec l'hori:zocn sous..:jacent;
couleur passant progressiv6IDBnt au gris-pâle N 7.
Texture sableuse fine à sablo-argileuse avec taux
d'argile qui diminue. structure massive, avec
cchésicn enC0~e assoz forte dans la partie supé
rieure do l'horizon. Porosité très faible, de type
intergranulaire. Activité biclc.gique faible à
nulle.

Passage très progressif à

Hcrizon de couleur gris clair à blanc très homo
gène, de texture sableuse très faiblement argi
leuse, sans structure .. (désagrégation. poudreuse
de l'ensemble)e Cohésion très faible. Porosité
de type intergranulaire, avec activité biolcgi
que faible à nulle.

il travers tous les exemples étudiés, ces sels sont caractérisés par une
très grande homogénéité de leur profile La couleur de l'horizon supérieur
est gris assez vlair (N 6) parfois un pou plus foncé (N 5) avec dans ce
cas là un niveau humifère mieux développéo La couleur décroît insensi
blement jusqu'en profondeur où on a sOlNent un matériau sableux presque
blanco La texture est essentiellement sableuse, légèrement argileuse
dans les 40 cm supérieurso Il est souvent difficile de mettre en évi
dence un horizon d'accumulation d'argile dans le cas des sols gris les
plus typiques (taux d'argile très faiblo). Mais le lessivage est d'au
tant mieux concevable dans ces sols dont la texture est essentiellement
sableuse et dont les argiles se dispersent facilement (dans· certains
profils où la nappe dleau libre a été rencontrée, l'eau est trouble en
permanence, avec une forte proportion d'argiles dispersées en suspen
sion). La structure est toujours très mal définie, et l'on ne peut jamais
isoler d'agrégats; à l'état sec, les éléments que l'en peut isoler
éclatent en pc'udre par pression des dc.igtso La cohésion est toujours
forte à très forte dans les niveaux supérieurs à 11 état seco Le passage
aux niveaux profonds sc fait insensiblement; en arrive à des sables pra
tiquement blancs et sans aucune cohésion o On trouve parfois en profon
deur des taches ferrugineuses mal individualisées, correspondant à un
niveau d'oxydation de pseudcgiey des éléments ferrugineux par une nappe
d'eau libre relativement proche, mais ne beignant jamais cet hcrizcn e
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(Hydromorpho à gley de surface ru d'ensemble)
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- Date 25/02/67.

- Situation gGcgraphique

Pre fil si tUC3 le long de la pi ste KOLDA-SEHIOU, au km 7,9 après
DIANA MALARI 1 dans la zone d. 1inondatian sitUGe après le pc,nt.

- Micrcreliof

Zene de rizière cultivéeg parcelles de petite surface, limitées
par des murettes de terre sur lesquelles poussent souvent des
mitragynes. Sur certaines de ces murettes sont installés des
réseaux de sentiers de passage pendant la pGriode de culture.

Végétation

Sur les bordures des parcelles cultivéesg Mitragyna inormis.
Sur les quelques levées sableuses bordant le lit de la C~samance~

bouquets d'arbres 1 avec essentiellement des palmiers (Elaeis
guinensis) et quelques grosses touffes de Ficus.

- Profil

o - (12-18) Horizcn humifère de couleur très foncée (2,51 4/0);
texture argileuse 1 faiblement sableuse fine.
Structure très bien développée dans cet horizon 1
de type polyédrique fine à moyenne, à tendance gru
meleuse très bien développée localement. A l'état
sec, les agrégats sont très durs, la porosité
de fins canalicules très bien dévelcppée. Enra
cinement de type graminéen.
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(12-18) - 34 cmg Hcrizen de couleur gris plus clair (2,5 y 4-5/0).
Lo plus scuvent, structure prismatique de taille
mcyenne à bien développée, avec lccalemant une
scus-structure polyédrique moyenne à large bien
dévelcppée. Par endrci ts, cet hcrizrn disparaît
et fait alors place à un horizc;nsuperficiel très
épais avec structure prismatique moyenne à large
très bien développée. Pcresité bien dévelcppée,
surtcut d'crigine biolc.gique. Très scuvent, dans
ce niveau, taches ferrugineuses ocres diffuses
autvur des tubes de racines.

34 - 140 cmgHo~iz(n de pseudcgley d'ensemble, de texture argi
leuse. A l'état sec apparaissent de nombreuses
fentes verticales, déterminant une structure pris
matique à columnaire large à moyennement dévelop
pée, avec les faces des prismes rugueuses présen
tant des n.spéri tGs. Sur ces éléments de-' structure,
taches ferrugineuses jaunes 10 YR 7/8 à conteurs
diffus, orientées parfois en traînées verticales
dans une matrice claire 5 y 6/1. En profondeur,
ces taches deviennent plus grandes, à contours
peu définis, dans un matériel humide dent la struc
turedisparaît.

140 cm Nappe d'eau libr.::>, avec une impc,rtante suspension
argileuse permanente.

On a ici un exemple de ces sols argileux de bas-fonds, qui sont très
cultivés en rizières inondées. La structure est très bien marquée, ce
qui est rareg quand le taux de sables augmente, cette structure disparaît
le plus souvent.



- 111 -

Date 02/03/67

- Situation géographique

Profil situé le long de la route SEDHIOU - KOLDA~ dans une grande
dépression à environ 1 km avant KOLDA.

- Topographie et relief

Zene plane de bas-fcnd~ située peu avant d'arriver à KOLDA et à
faible distance de la Casamance. Non loin du profil~ mares en eau
pendant une grande partie do l'année.

- Végétation

Zone dénudée~ avec végétation de type herbacé; quelques arbres
isolôs (Daniella Olivieri~ Khaya senegalensis), et par endroits,
en bordure des mares~ importante végétation de plantes hygrc'philes.
Traces de culture.

- Profil g

Résultats analytiques -

o - 35 cm g Horizcn de couleur gris foncé (N 4 - 5 ). Texture
limoneuse à limone-sableuse fine. structure fondue,
massive. Ce niveau peut par endroits être divisé
en un horizon do culture de 0 à 5 - 15 cm, à struc
ture plus cu moins mamellaire moyenne bien dévelop
pée, avec ben enracinement et fragments végétaux
non décomposés. Süus ce niveau, horizon humifère
foncé, dont la couleur décroît jusqu'à 35. Poro
sité fine intergranulaire très faible (liée à la
texture limoneuse), activité biologique importante
laissant de nombreux tubes. Cohésion forte à très
forte à 1 1 état sec; écrasement pou~eux.
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35 - 75 cm g Horizon de cculeur gris clair à l'état sec, gris
foncé à l'état humide. Texture limone-sableuse fi
ne faiblement argileuse. structure d'ensemble fen
due à l'état humido; à l'état sec, débit vaguement
polyédrique d'éléments à éclatement poudreux. In
dividualisation locale de taches plus claires. La
cohésion est moyenne vers 35; à 75 ce niveau est
très plastique (taux d'humidité élevé). Porosité
d' 0rigino biolc,gique élevée entre 40 et '100 g

nombreux tubes d'origine biclcgique, entourés
d'une gangue blanche de dessicaticn, donnant par
endrcits une allure marbrée de l'ensemble. Par
dessèchement ressortent quelques taches d'oxyde
de fer de petito taille, diffuses, de couleur
jaune clair.

75 -170 cm :Horizon de cculeur gris foncé à l'état humide,
devenant gris clair à l'état sec. Texture argilo
sableuse fine. structure massive. Apparition de
taches ferrugineuses de couleur rouge-orangé, peu
marquées, peu étendues vers le haut de l'horizon,
devenant bien individuàlisôes vers la profondeur
et de taille plus grande (2 -3 cm). N.i.vE?!1u plas
tique à l'état humide, devenant très cohérent à
l'état.': sec. Porosité faible à nulle.



Profil TO:B 63

- 113 -

N° Echantillon 631 632 633

Prcfcndeur cm. 0-35 50-75 100-125

ANALYSE GRANULOMWT.RIQUE
... . .

Argile % 12 ~ 9 18,3 33,3
Limon fin % 12~9 16~0 17,8
Limon grossier % 35,3 37,1 30,7
Sable fin % 34,3 27,3 17 ,6
Sable grossier % 3,2 1,0 0,6

MATIERE ORGANIQUE

Mat. erg. totale % 1,40 0,27
Carbone %0 8,1 1,6
Azote %0 0,56 0,18

1
C/N 14,5 8,9

ACIDE PHOSPHORIQUE

FER

F203 libre %0 5,8 5,2 7,0
F203 tctal %0 9~3 8,6 10,9
Fer libre/Fer total 62 60 64

. STRUCTUREl

Alcool % 6,4 3,4
Eau % 5,4 1,5
benzène % 4,9 1,4

:Bases échangeables ME pour 100 g de sol

Calcium 3,18 3,25
Magnésium 0,82 0,38
Potassium 0,24 0,02
Sodium 0,02 0,02
S 4,25 3,70
T 7,10 3,45
S/T = V "! 60 st.

!CIDlTE ALCALINITE

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Porosité % 40,5 36
Instabilité structurale Is 8,42 26,8
Perméabilité K cm/h 1,1 0,7
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c) LE PROFIL DES S(!}LS HYDROMORPHES SUR MATERIAU ARGILEUX.
-----~~--------------------------------. --------------

Le profil présente une assez grande variabilité dans sen épaisseur et
dans l'importance de l'horizon humifère de surface. L'épaisseur de ces
sels est déterminée par l'apparition des sablGs ouljiens de profondeur
sur lesquels le matériau argileux repose tcujours: dans certains cas
ces sables peuvent appararaître à 80 cm dG profondeur seulement. Le
niveau humifère peut avcir une grande épaisseur (40 cm) Gt Gtre très
foncé dans IGs- sols qui ne sont pas mis en culture. Par centre, dans,
certains cas, le niveau humifère est très clair, peu déveleppo (cas'
de nombreuses rizières). Ces sels cnt toujcurs un horizc·n s1J.perficicü
dégradé lcrsqu'ils sont mis en culture.

Ce matériau argileux est toujours le s~ege d'une impertanto hydromorphie,
avec fermation d'un gley qui peut concerner tout l'ensemble du profil
(couleur grise à bleutée de l'argile en profondeur) ou seulement sa par
tie supérieureg l'horizcn de profondeur montre alors une oxydation du
fer (pseudogley) sous forme de taches et de traînées. La nappe d'eau
libre baigne alors sc·uvent ce dernier horizon.

;;...-

Le passage d'un hcrizon au suivent est tcujours progressif, sauf
lorsqu'apparaît le pseudc-gley: les taches d'oxydation déterminent
alors souvent un front nettement marqué.



B/ Sous-grcupe

Famille

Sols Hydromorphes à amphigley.
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SUR MATERIAU S1lJ3LEUX BLANC ALLUVIAL
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- Date g 18/03/67

- Situation gécgraphique

Profil situé le long de la piste SAtIE TENING - MISSIRA EOURBON
KOKOUNG à 6,1 km après SARE TENING, et peu après le village de
MISSIRA BOURBON.

- Topographie et relief

Dépression à fond plat, do bordure de marigot, aménagée à
proximité en rizière; les deux versants encadrant cette
dépression à fend plat sont à pente assez forte, surmon
tés par des affleurements de cuirasse.

- Microrelief

Uni dans l'ensemble, avec localement une importante activité
biologique laissant de nombreux turricules de vers de faible
hauteur; vers l'aval quelques bouquets d'arbres sur ~es

levées sablonneuses.
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Végétation

Dans le fond de la dôpression 1 r'Ti trélgyna inermis et grami
nées; sur les pentes envi~onnantes Parkia biglobosa 1 Khaya
senegalensis et sous-bcis de ccmbreté1~ées; sur les levées
sableuses, parkia biglcbosa dc-minant des Mitragyna et des
Bauhinia.

Profil

o - 30 cm

30 - 60 cm

Hc,rizcn super~our humifère, de cCluleur gris
2,5 y 5/0. Texture argileuse, faiblement sa
bleuse fine. structure très caractéristique
à sec de CG type do sol~ on peut extraire
des agrégats pclyédriques très,bieri indivi
dualisés, très anguleux de taille petite à
moyenne, de cohôsion moyenne à forte. En
écrasant les agrégats, il ne se forme pas de
pcussière mais plutôt des lamelles de desquama
tion. Très intonse.activit6 biologique, lais
sant un très impcrtant réseau de canalicules.
On peut lc'caliser~le potites plages où so dif
férencie un matériel blanc, plus clair.

Hcrizcn intermédiaire dans lequel le taux
d'argile reste sensiblement constant, mais dans
lequel s'individualisent des taches jaunes dif
fuses 1 rôparties en traînées plus ou moins
verticales (tachés jaunes 2,5"1 6/6, dans une
matrice 2,5 Y 6/0). Activité biologique très
intense, avec nombreux canalicules; par en
droits, peches remplies de déjections de vers.
structure analcguo à celle ,'de l'horizon supé
rieur.

60 - 140 cm gHerizon sableux de profondeur, de couleur gris
clair à l'état humide deveriaritblanc à l'état
sec. Très ferte humidité. rrexture sableuse
grossière 1 très faiblement argileuse. structure
particulaire. Taches diffuses jaunes jusqu'à
130, devenant peu à peu plus denses, plus
grosses, mieux individualisées 1 formant un
front anastomosé vers 130 de couleur brun rouil
le très vif 10 R 3/6.
Nappe d'eau libre vers 150 cm.
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Ces sols sont localisos dans les dép~essions de bordure de marigots:
aussi sont-ils très fréquemment cultivés. On a avec le profil TOB 132
un exemple assez rare de sel qui n'a pas été mis en culture, avec
des horizons superficiels présentant une structure qui n'est pas dé
gradée.

Date Février 1967

- Situation géographique

Piste PATA - PAKALI BA, à 28,5 km de PATA, à la sortie du village
de SARE KEITA.

- Topographie et relief

Fond de vallée plat, avec petit marigot affluent du marigot princi
pal de PATA, en pente légère vers celui-ci. Surface du sol unie.

- Végétaticn

Tapis dense de grandes herbes hygrophiles.

- Profil

o - 12 cm He,rizen homogène, de couleur très foncée. Texture
sable-argileuse. StructUBe massive; aucun débit
particulier. Peu dur. Porosité fine bien dévelop
pée. Enracinement dense de type graminéen.

Passage pro gressif à g

12 - 35 cm : Horizon de couleur gris sombre. Texture argilo-sa
bleuse fine. Structure massive avec débit polyé
drique mal développé moyen à large. Cohésion et
dureté très fortes. Porosité fine très bonne.
Enracinement moyen.
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limite plus nette avec

35 - 130cm~ Hcrizcn de cculeur gris, hétérogèno; texture argilo
limoneuse. structure massive. Taches diffuses ocre
rouille et gris plus clair. Enracinemont nul.
Percsité très faible.

130 - 170cm: Mat6riau sable-argileux gris blanchâtre, avec par
endroits des reflets verdâtres de gley.

Le profil PS 17 est un prcfil intermédiaire entre deux types de sols g

famille de sols 1sur sables blancs alluviaux (passage en prcfondeur à
un matériau sableux clair) et famille sur matériau argileux (taux
d'argile important en prcfcndeur).



Profil PS 17
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N° Echantillon '71 172 '173 174

Profc.ndeur 0-12 12-35 3~120 >130

ANALYSE GRANULOMETRIQUE

Argile % 11~9 15~ 9 30~ 1 21 ~ 9
1

Limons fins C; 20~9 26~4 30~8 12 ~8

Limons grossiers % 28~8 32~9 21 ~ 4 22~9

Sable fin '1c 23~ 7 17 ~ 7 13~ 7 31~1

Sable grGssier % 12 ~O 6~2 3,3 11~1

MATIERE ORGANI QUE

Mat. Org. tctale '%. 2~73 0 389 0~67 0~23

Carbone %0 153 8 5~1 339 133
Azote %0 0 391 0,36
C/N 17,3 14~ 1

1I:!l

1 P205 total %0

ACIDE PHOSPHORIQUE

1 O~ 12

FER

F203 libre %0 9~0 9~3 18~7

F203 tctal %0 12~7 13~ 7 23~6
Fer libre/Fer teotal 71 68 79

Bases échangeables ME peur %g de sol

Calcium 3~76 0~88 1~2 5 .
O~93

Magnésium 1 ~ 86 O~ 74 1 ~ 09 1~76
Potassium 0~06 0~02 O~02 O~02

Sodium 0~02 O~02 0~06 O~02

S 5~ 70 1365 2 ~40 2~75

T 8~80 5~85 7 ~ 50 3~15

S/T = V % 65 28 32 87

ACIDITE ALCALINITE

pH eau 5~8 5~5 4;6 " 4,-9
pH CKI 4~7 336 3~4 3~7

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

pF3 11 3 4 10~9 15~ 9
pF 4~2 53~ 5~5 10~6

pF 2~ 5 6~4 5~4 5,3 .,'
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c) LE PROFIL DES SOLS SUR MATERIAU S1lJ3LEUX BLANC ALLUVIAL.
-----~--------------_ ..._------_ .._~--- ..-------_...._-.._---

Ces sols appartiennent au sous-groupe des sels hydromorphos à amphigley:
ils c,nt un gley de pre fendeur :le texture sableuse sur leQuel repose un
pseudügl.ey pC'uvant atteindre 1 mètre 8t plus d'épaisseur. Le niveau de
prc.'fcnd.eur, sableux, est envahi par la nappe d'eau libre pendant une
grande partie de l'année, ce 'lui permet la fcrmation d'un gley.

Le profil présente peu de variations dans l'ensemble. Un horizon humifère
gris assez foncé (N 5 à 5 y 5/1) d'épaisseur variable suivant l'impor
tance de la végétaticn, à structure bien marQuôe à l'Gtat sec (de type
polyédrique moyen à petit meyennement développé) passant insensiblement
à un horizen beaucoup plus clair, de texture sable-argileuse, avec struc
ture plus large. L'activité biologiQue est tcujours très grande dans cas
deux horizons. L'ensemble repose sur un niveau sableux dans leQuel se
forme parfois un pseude-gley, avec individualisaticn de taches ferrugi
neuses. Dans le cas de sels scus culture, l'heœizun superficiel est dégra
dé, beaucoup plus clair,l'activi té biole giQue diminue dans de très fer'"
tes propcrtions et la stmucture disparaît presQue totalement: r.n a alors
des niveaux dans leSQuels la cohésicn est extrêmement élevée à l'état sec.

Le niveau sableux est souvent hétércgène et montre des conditions de sédi
mentation très variables lors de la mise en place de ce matériel: dans
l 'horizc:t:J. sableux s'intercale parfois un niveau argileux; l'argile peut.
se trouver mélangée au sable dans toute l'épaisseur (Profil PS 17). On
peut avoir des sables dent la texture va de grossière à très fine, et trcu
ver différentes granulométries imbriquées en lits successifs.

REPARTITION DE CES SOLS - RELATIONS AVEC LES SOLS VOISINS -
-----------------------------------------~---------------

L "examen d.e la céi'rte· mcntre. 'lue ces sels serenccntrent uniQuement dans les
vallées cù circ~lent les marigots, formant parf0is des dépnessions for
mées à exutoire difficile. Ces sols se,nt te ujours étrc.i temen t associés
entre eux et on a le plus sruvent une réparti ticm régulière en fonction
des dcrinéeei géomorpholcgi.Ques~ Tl existe tous les 'termes de· passage d'un
type de 6cls à l'autre.
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Deux axes hydrographiques impcrtants traversent la zone étudiée: il s'agit
de la Casamance, dont la vallée est assez bien taillée dans le paysage
(zone basse plane~ du lit actuel)~ bordée de la terrasse ancienne et des
glacis~ ,et encadrée souvent par des ccrniches cuirassées) et son affluent
la Songrcugr(.u~ dent la vallée est ccmparativement bien plus étalée; un
troisième affluent do la Casamance~ beaucoup mcins important au peint de
vue taille, le Tanafe Bolen~ (entre la Casamance et la frcntière de la
Guinée Bissaü) est à noter peur le mode de répartition des sols hydrc
morphes et pour l'extension et le développement des scls gris qui se
trouvent le long de sen cc-urs (très visibles le long de la piste SARE
TENING-TANAFE) •

Si l'en fait une coupe transversale à travers le cours d'un marigot~ on
peut cünstater la successic,n suivante

Les scls hydromcrphes sur matériau sable-argileux de cclluvionnement, ou
sols gris~ se rencontrent uniquement sur les flancs des vallées. Ils ocnt
crnstitués d'un T:latoriau d'appert sableux de cnlluvicnnement provenant de
1 'érosi'~n des z':mes si tuées plus h"mt ~ auquel sent mGlés des éléments ar
gileux. Ces élérnents argileux sent tr8s désaturés et facilement dispersa
bles: ils s,)nt entraînés hers du prr- fil par lessivage ,blique ~ ce qui
explique les heriz',ns de prcf0ndeur sableux blanc·s. Do plus~ une érrsicn
superficielle très intense pendant 1 'hivernage (ruissellement s imp.-rtants ~

surtout si le s(l est mis i nu) entraîne une grande quantité d'éléments
fins. Ceci amène un départ permanent d'argiles par le haut du profil
(érosion superficielle) et un entraînement par le bas du profil sous for
me colloïdale dispersée (éluviation). Ces sols s'e trouvent en position
d'engorgement temporaire pendant l'hivernage; au début de la saison sèche,
le sol se ressuie~ puis sèche. En aucun moment de l'année les horizons
profonds de ces sols ne baignent dans l'eau libre de la nappe.

En ce rapprochant du fond de la vallée~ le niveau superficiel humifère
devient plus épais~ mieux développé: on passe peu à peu à des sols sur
matériau sableux blanc alluvial~ qui sont très typés en zone plane de
fond de talweg, les deux niveaux supe:r1eurs argileux reposant brutale'ment
sur les sables blancs. En se rapprochant du centre du marigot~ l'épais
seur des niveaux argileux supérieurs augmente~ la texture devient sablo
argileuse en profondeur: on arrive à la zone des sols sur matériau argi
leux alluvio-colluviaLLe long de la Casamance~ en observe fréquemment
une levée sableuse~ sous forme de bourrelet plus ou moins large (ierras
se "culjienne"?) sur laquelle se développent des sols hydromorphes à
pseudogley~ avec taches et parfois concrétions. Puis en traverse une ban
de de sols sur matériau argileux (souvent sur une faible largeur) pour
passer aux sols hydromorphes inondés en permanence, à taches dès la sur
face.
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On retrouve une zcnalité analogue en suivant le profil kngitudinal du
marigot. La "tête" du marigot, dont le relief est souvent peu marqué,
est représentée par des sols gris passant en s'élevant par exemple à
des sols du type ferrugineux hydromorphes de centre de plateaux. En
redescendant le cours du marigot (asséché pendant une grande partie de
l'année) on passe aux sols sur sables blancs, fermant d'abord une mince
bandeau fond du talweg, 'puis s 'élargissant; on arrive sur les sols
sur matériau argileux par épaississement des niveaux supérieurs. Dans
certains cas, suivant les conditions locales de la morphologie, on
passe très rapidement aux sols sur matériau argileux, en évitant prati
quement ceux sur sables blancs. Par contre, pour certains marigots de
faible importance, on ne rencontrera le stade sol sur matériau argi
leux qu'au voisinage de confluent avec le marigot principal.

Dans la partie sud-ouest de la zone étudiée, le relief est beaucoup
plus marqué, et certains stades sont fréquemment sautés; c'est ainsi
que l'on passe fréquemment d'un sol rouge de plateau ou sur cuirasse
à un sol ferrugineux jeune de pente, dont la partie la plus basse repo
se sur les sables "ouljiens"g il n'y a plus le stade sols gris.

On rencontre fréquemment le long des marigots des zones à inondation
presque permanente présentant un exutoire difficile, avec des sols
hydromorphes à taches dès la surface. Ce fait est le plus souvent à
relier à la confluence proche d'un marigot secondaire qui amène dans
le cours primaire des matériaux sableux formant un seuil (cas du mari
gct de B.ANTANKOUTOUYEL, près de KOLDÀ, qui se jette dans la Casamance).
La présence de seuils d'origine géologique ancienne n'est cependant
pas à exclure (transgressions et régressions d'inégale importance,
jeux de failles).·

INTERPmTIATION DES DONNEES ANgpQUE~

Dans. la plus grande partie du secteur étudié,la culture traditionnelle
se lc.calise peur l' essent iel dans les zcnes preches des cc,uxs. d'eau, donc
le plus souvent sur des sols hydrcmcrphes. Cette répartition· géographi
que des cultures, si elle est justifiée pour la culture du riz, l'est
1)eauceup mC'ins pc·ur les autres cultures. Il est peu le gique en ef:t:et de
rencontrer des grandes pauvreté chimique et pc·ur de très mauvaises pro
priétés physiques (cas des sels gris), alors que d'autres types de sels
qui seraient plus favorables à ces cultures sont beaucoup moins utili
sés. De plus, les sells gris sent situés sur des pentes et snnt par là
même très sensibles à l'ér0sion.
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Les caractères physiques et chimiques de ces sols sont essentiellement
liés à deux facteurs g

la teneur en argile~

- les conditions de drainage.

Le premier de ces facteurs est capital peur les possibilités de réten
tions du sol en Gléments fertilisants. Les conditi,ns de drainage con
ditiennent la crcissance de nombreux: végétaux:g en absence de drainage~

le sol devient asphyxiant vis-à-vis de certaines plantes et favcrise
la producticn de composés réduits sr:uvent texiques.

Les sols gris des bas fonds présentent dans l'ensemble des qualités de
drainage exceptionnelles~ liées à leur texture sableuse; ce caractère
agit d'ailleurs dans un sens défavcrable~ car la ciro.ulation de l'eau
étant très intense dans le sens vertical~ il y a lessivage du peu
d'argiles qui peut se trouver en surface~ et entraînement de 1'1 plus
grande partie des éléments fertilisants qui ne trouvent plus de suppc.rt.
ces sels sont caractérisés par un niveau chimique bas à très bas~ et
par des propriétés physiques très mauvaises (en particulier absence de
structure). Quand le taux d'argile et de matière organique superficielle
augmente un peu~ comme c'est le cas peur le pDCfil TOR 135, le niveau
chimique devient un peu meilleur~ mais la richesse en bases échangeables
est faible (entre 0~60 et 1,0 mé ) et le taux de saturation très faible
( V = 15 à 30 %). Corrélativement~ le pH est basg entre 4~5 et 5~0.

Les sols sur sables blancs et les sels sur matériau argileux présentent
beaucoup plus d'intérêt en ce qui crncerne leur mise en valeur; ils sont
rarement laissés incultes~ et sont Gccupés par les rizières. Leur pc
tentiali té chimique serai .t très acceptable pc·ur cette culture~ mais
les méthodes traditionnelles d'exploitation doivent être améliorées. Du
peint de vue propriétés chimiques et physiques~ ces scls sent très voi
sins; la seule différence est d'crdre pédclogique dans la nature du pro
fil (les sels sur sables blancs ont un hcriZûn supérieur argileux qui
est interrompu à faible cu mc.yenne prcfcndeur par l'apparition du ni
veau de sables blancs et présentent rarement les phénomènes d'asphyxie
et de gleyfication que l'en rencontre peur les sols sur matériau argi
leux). La valeur de ces sels est liée essentiellement à un taux: d'argi
le et de limons plus élevé dans les horizons supérieurs~ permettant la
fixation des bases. La semme des bases échangeables est toujeurs supé
rieure à 3,5 - 4 mé pour 100 g de terre dans l' horizon superficiel. Le
taux de saturation y est toujeurs supérieur à 50 %~ le plus seuvent
ccmpris entre 60 et 80 ~.
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Ces caractéristiques se maintiennent vers ln profondeur peur les sols
argileux, par centre, elles baissent rapidement pour les sels sur sables
blancs jusqu'au niveau sableux, ce qui indique une certaine tendance au
lessivage.

Le pH de surface est tcuje-urs cempris Gntre 5,5 et 6,0. Le taux de matière
organique peut être élevé peur les sels non cultivés (Profil PS 11). Ce
taux tombe rapidement avec la mise en culture à des valeurs assez basses
(autour de 1 %).

La teneur en acide phcsphcrique est assez faible.

La stabilité structurale est extrêmement faible, pendant l'hivernage, ces
sels forment presque une beue cù l'on ne reconnaît plus aucune structure.
A l'état sec, cette structure est mieux marquée.
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cl Sous-groupe

Famille SUR MATERIAU ARGILEUX ALLUVIO-COLLUVIAL.

Ces sols, qui occupent la position tcpographique la plus basse, sont
incndés en permanence. Leur étude sera très succincte~ car ils ne
représenèent qu'une très faible surface; de plus, leur mise en valeur
rationnelle ne peut être envisagée qu'au prix de très importants tra
vaux d'aménagement (drainage).

- Date 24 Février 1967

- Situation gécgraphique

Profil situé à l'.:lntrée de la ville de TANAFE, en bcrdure de la
piste KOLDA - TANAFE~ environ 400 m avant la ville.

- Topographie et relief

Zcne plane de bas-fcnds~ à pente sensiblement nulle, d'assez
grande étendue tquelques km de longueur), incndée presque en to
talité; seuls quelques rares ilôts demeurent exondés. Dans cer
taines zcnes cù l'eau est plus cu m~ins crcupissante~ celle-ci
est ocuverte d'une pellicule ferrugineuse. Bc·rdure de la dépres
sion devenant peu à peu sableuse, passant aux sols gris dès que
la pente devient plus forte.

- Végétation

Assez dense de plantes hygrophiles (essentiellement des joncs).
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- Profil : effectu~ sur unilêt exondé. '

o - 14 €lm

14 cm

Horizcn decculeur gris foncé à nc'ir N 4 à 5 y 4/1,
de texture argileuse. Entre les touffes de végéta
tion, le snI est absclument nu, sans matière végé
tale superficielle en décomposés (racines mêlées à
l'argile; quelques taches gris plus clair, mal dé
finies, et de très petites taches rouille).

Nappe d'eau libre, relativement claire contraire
ment à ce que lion peut observer peur d'autres s01s
hydrcmcrphBso En profondeur, les taches ferrugineu
ses semblent prendre plus d'importance.

Aucune trace superficielle de sel n'a pu être observée dans cette dépres
sien.

Tcus les sels qui sont topographiquement lecalisés à des bas-fends inondés
en permanence ont été conventic,nnellement grcupés dans la légende dans la
famille sur matériau complexe argileux alluviû-cclluvial o Si la plus
grande partie présente un prefil analcgue au profil TOB 28, il en est
certains qui se différencient de cœlui-ci par une texture argilo-sableuse
et même sablc-argileusB, et par l'accumulation possible de matière orga
niqueg c'est le cas pour certaines boucles de la Casamance et surtout
le long de la Scngrcugrou, qui sont actuellement en voie de colmatage, et
sont envahies par une végétation herbacée extrêmement dense, permettant
la formation d'épaisses couches de matériel végéta.'l 'mort non déccmpc'séo
On a alors des sels semi-tourbeux, et même tcurbeux.

Dans certains cas en rencêntre en prcfcndeur des accumulations d.e ma
tière organique: ce sont les restes de la végétation qui s'étant déve
loppée Ivrs de la présence d'une mangrove. Dans ce cas là le sol est
saléo
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DI Sous-groupe

Famille SUR MATERIAU COMPLEXE ARGILEUX ET SABLEUX ALLUVIO
COLLUVIAL.

Le problème de la salure dans certains sols de la Meyenne Casamance revêt
une grande impcrtance au peint de vue agrcnomique~ d'autant plus que la
localisation de ces zones salées est telle qu'elle affecte des sols qui
pourraient être œis en valeur à peu de frais (par ex. aménagement de
rizières dans les ze,nes basses incndables). Ce n'est pas dans le cadre
d'un inventaire des sols que peut être abcrdé ce problèmeg quelques indi
catiC'ns scmmaires serent dunnées à prcpes de ces sols~ qui occupent une
surface restreinte.

Dans la zone étudi ée, les condi tians de salinité n'ont pas ce,ndui t à la
formation de süls particuliers? du genre sols halcmcrphes~ avec tous
les caractères physiques et chimiques que cela compcrte. La salinité est
indépendante des types de sols~ et peut se trouver indifféremment dans
n'importe quel sol inondable de bas-fend subissant au moins une incnda
tir n tompe,raire (sels sur sables blancs ~ sur matériel argileux cu hydro
morphe à taches dès la surface). Cependant les sols gris~ qui sont des
sels lessivés et très bien drainés ne sc,nt jamais salés.

La présence de sel est liée aux différents mcuvements de la mer pendant
la péricde quaternaire; d.es trangressicms marines~ dont les traces se
rencontrent jusqu'à DIANA MALARI sur la Casamance, ont mis en place un
matériel sédimentaire fin et salé qui se retrouve en profondeur à l'heure
actuelle. Il s'agit donc d'une "salure résiduelle" liée à la présence
d'un matériau d'origine marine.

Une autre raison peur expliquer la présence de ce sel avait été propoaéeg
il s'agit du mouvement des marées, dont l'influence se fait sentir encore
au niveau de DIANA MALARI. Cette hyp()thèse~ si elle demeure valable en
Basse Casamance où de l'eau de mer reme,nte assez lcin à l'intérieur des
terres et envahit certaines zones. inondables~ n'est pas à retenir pour
la Moyenne-Casamance cù la marée est uniquement dynamique.



- 128 -

D'après les observations faites en diversplints, la présence de sel
devient parfois très gênante pour les cultures à la limite de certaines
zones incndées en permanence, situées le lc,ng de la Casamance et de la
Sungrcugrcu: il y a une ccncentration du sel en surface par remontées
capillaires dès Clue s'amerce un processus de dessicaticn~ ce sel est
entraîné en prcfcndeur dès les premières pl~ies. Ce fait a notamment
été observé sur la Scngrougrou, à DIAROlTh~E, où le sel est remonté en
surface de parcelles de riz inondées après un arrêt momentané de l'ir
rigaticn.

Le profil TOB 78 est un exemple de sel salé que l'on peut renccntrer
le long de la Casamance en aval de DIANA MALARI: il a été creusé dans
une dépressicn bordant cette rivière.

- Date :03 Mars 1967

- Situation géOgraphique

Prcfil situé le lcng de la piste KOLDA - DIANAMALARI - SEDHIOU,
à 26,7 km après DIliliA NALARI, dans une dépression inondable tra
versée par la route sur une digue (entre les villages de BAOOUGA
et BOUGNADOU) 0

- Tcpcgraphie et relief

Dépressicn inc.'ndable, avec marigot en eau au meis de Mars, de
forme allongée N - S, s'ouvrant largement sur la Casamance au
Sud. Les bc·rdures de la dépression sont plus sableuses, un peu
plus relevées et présentent de grandes zones dénudées. De part
et d'autre, versants en pente atteignant 3 %àt plus.
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Végétation

Dans toute la dépression1 végétaticn herbacée répartie en zones
concentriQues. Au centre 1 végétaticn d'hygrcphytes de types
joncs; vers la bordure 1 végétation plus clairsemée 1 rampante 1
avec espaces découverts assez sableux avec efflorescences de sel.
A la limite de la dépression 1 rideau de palmiers.

- Prc,fil

Surface pulvérulente à sableuse 1 avec par endrcits dans de très
petites dGpressions des efflcrescences salines fermant des lamel
les de desQuamation 1 constituées scit par de petites aiguilles
blanches irradiant à partir d'un point 1 scit de petits mamelons
blancs plus oumc'ins circulaires (taille de l'crdre do 1/2 cm).

o - 8 cm

8 - 24 cm

24 - 60 cm

60 - 150 cm

Horizon de cculeur gri s clair (2 15 y 5/0) 1 peu humi
fère 1 de texture argile-sableuse. Structure mal défi
ni0 1 polyédriQue à grumeleuse moyenne peu développée.
Enracinement graminéen imporaant. Très grande friabi
lité. Pas de canaux d'crigine biologiQue animale.
Eléments étrangersg gravillcns de petite taille en
déccmpcsi tion1 taches jaunes mal délimitées et petites.

Horizon de cculeur 10 YR 3/1 1 plus foncé Que le niveau
sus-jacent (presQue nGir) 1 argileux1 à structure pris
matiQue large mal définie par des fentes verticales
de dessicati0n. Cohésion assez forte 1 porosité moyenne.

Hcrizcn de coüleur1 de texture et de structure sensi
blement analogues~ traces verticales d'oxydes de fer
formées à partir de fragments de cuirasse ferrugineuse
en déccmp0sition1 diffusant leur fer dans le profil.
Cchésion forte.

Passage brutal sur une épaisseur de 5 cm à

Horizon sableux hétérogène 1 constitué de plusieurs
niveaux g
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60 - 75 cmg sables jaunes, homogènes, sans taches.

75 - 105 cmg Hcrizcn de texture analogue, avec en
plus des fragments de cuirasse en dé
compcsiticn, de taille variable~ avec
des cxydes et hydroxydes de fer dif
fusant verticalement, aux couleurs
très vives~ rouge au centre (2,5 YR
5/8) à proximité du fragment de cui
rasse, passant progressivement au
jaune à la périphérie des taches.

- - 105 - 140 cmg Horizon sableux gris sale à jaune,
avec taches diffuses d'cxyde de fer
de cculeur jaune (10 YR 8/8).

Ce profil présente peu de caractères particuliers~ c'est un sel hydromor
phe sur matériau sableux, dans lequel la mise en place des matériaux a
été plus hétérogène (présence de fragments de cuirasse). L'ensemble est
imprégné par une solution assez fc.,rtement salée, modifiant certains ca
ractères (niveau crganique de surface épais et foncé et couleurs très vi
ves des composés du fer).

L J extension de ces sç,ls se limite aux ::lépressicns à inondations tempo
raire à permanentes bcrdant la Casamance~ dans lesquelles 'serpente un
marigot dont le ceurs est très imprécis, et dans certaines zones de
cclmatage et d'alluviennement ancien. Dans ces ze,nes d'alluvionnement
ancien situées le plus souvent dans les p~rtions concaves du cours de la
rivière se rencontrent en prrfondeur des reste et débris végétaux d'une
ancienne mangrove, avec alluvions marines salées.
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CON C LUS ION S
==============

1. REPARTITION GENERALE DES SOLS.

Un rapide survol de la carte permet de résumer ainsi les traits gé
néraux de la répartition des sols des 5 gTandes classes représentées.

Les sols minéraux bruts, qui sont constitués essentiellement par
les affleurements de cuirasse, se rencontrent surtout dans le
Nord-Ouest de la carte.

Les sols Peu Evolués se répartissent plus uniformément, car ils
ne dépendent que de positions topographiques locales liées à
l'existence d'escarpements de cuirasse.

Les sols Ferrugineux Tropicaux ont, eux aussi, une répartition
assez générale, mais constituent une immense tache dans toute la
moitié Nord de la zone prospectéeg dans ce cas là, ils reposent
ou comportent généralement un niveau cuirassé à faible profondeur.
Toutefois, dans la zone médiane, ils occupent en concurrence avec
les sols rouges ferrallitiques des positions de centre ou de bor
dure de plateau. Dans les vastes "interfluves où le drainage est
faible, voire endoréique, ils possèdent des caractères importants
d 'hydromorphie.

Les sols ferrallitiques (rouges, profonds, et relativement favo
rables à une mise en valeur), occupent principalement le secteur
Sud-Ouest de la carte et diminuent progressivement de l'Ouest vers
l'Est et du Sud au Nord. Ils se situent dans la région où le
réseau hydrographique est le plus dense et le relief le plus ac
cusé. Une superficie non négligeable existe également dans
l'extrême Nord et le Nord-Est de la carte se rattachant au bassin
de la Gambie. Mais ces sols reposent alors sur une cuirasse plus
ou moins profonde.

Les sols hydromorphes se développent presque systématiquement
dans les dépressions tout a1l long des marigots. Les caractères
de salures n'existent qu'à proximité des grands cours d'eau
(Casamance et Songrougrou).
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II. CRITERES GENERAUX DE FERTILITE.

Il faut insister ici sur la simplicité apparente de la carte qui
s'explique par la grande hemogénéi té du matériau criginel. La
conséquence importante de l'origine c~mmune de teus ces sols est
la relative ~mifcrmité des facteurs chimiques de leur fertilité.
En effet, la plupart des sels cnt une richesse moyenne en bases
échangeables de l'ordre de 2 à 3 mé/100 g de terre, avec un taux
de saturation compris entre 35 et 60 %~ et un pH généralement
acide et même très acide.

De plus~ quelle que scit la classe (excepté les sols hydromorphes
argileux cultivés en rizière), les sols sont tous pauvres en matière
organique support de l'activité micrcbiolcgique et de l'efficacité
des engrai s.

Dans l'ensemble donc, les facteurs chimiques de la fertilité en
fcnt des sols aux possibilités culturales limitées.

Il faut signaler l'excepticn des sols Ferrugineux Jeunes, situés
en pcsition de contrebas de cuirasse, dent le niveau de fertilité
chimique est plus élevé que peur les autres sols; il y a vraisem
blablement un apport par migration latérale d'éléments entraînés
en solution à partir de sels topographiquement plus élevés.

Lorsque apparaît une différence de fertilité entre deux sols,
celle-ci est essentiellement liée soit à certains oaractères mor
phologiques des prcfils, sdt à des propriétés physiques parti
culières.
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En ce qui ccncerne lespremiàres, les plus importantes scmt g'

profondeur de sel utilisable par les plantes g présence d'une
cuirasse et prcf0ndeur de celle-ci, niveau de colmatage par
augmentation du taux d'éléments fins. Il est cependant remar
quable que la majorité des sols a une profondeur moyenne ~upé

rieùre ~ un mètre.

présence d'une zone d'engorgement, due par exemple à une
circulation d'eau contrariée, cu à une nappe peu profonde.

En deuxième lieu, interviennent les caractères physiques des dif
férents hcrizonsg ce sent essentiellement, la structure, la porosité,
la perméabilité et la cohésion. Une structure fine, une cohésion
moyenne à faible facilitent le développement de la plantule. Une
pcrcsité élevée permet une bonne aératic:n du sol (d'où activité bio
lcgique), et une benne circulation de l'eau.

Rappelons à ce sujet que la différence fondamentale entre les sols
rouges (sels ferrallitiques) et les sels beiges (sels ferrugineux),
est liée essentiellement à des phénomènes d'ordre physique. Les sols
rouges typiques que l'en rencontre seus forêt présentent toujours des
caractères le parosité et de perméabilité remarquables, nettement
supérieurs à ceux des sols beiges pour lesquels, il existe entre
40 et 80 cm un niveau de moindre perméabilité. Ce niveau entraîne
ées caractères hydrcmerphes qui peuvent être plus ou moins marqués
suivant les pcsitions tcpcgraphiques, mais qui constitue toujeurs pour
la végétation à enracinement profond une barrière difficile à passer.

Les conséquences pédülcgiques sont multiples

très grande perméabilité peur les sels rouges profonds pour les
quels l'érosion superficielle sera aBsez limitée, et qui CC.r;~~Bont.

donc partiellement leur pauvreté chimique par leur grande profondeur.

faible oirculation verticale de l'eau dans les sols beiges, avec
ércsionsuperficielle tros intense lcrs des maxima de précipita
tion.

Les zones de sc,ls rouges semblent permettre le réapprovi sionnement en
eau des nappes ;>rüfcndes; il est vrai semblable que l'alimentation en
eau des sols beiges s'effectue en partie par la pre.fendeur.

Au bilan la pauvreté des sols en éléments chimiques est souvent com
pensée par des caractères structuraux de bonne qualité, et par une
profondeur moyenne souvent grande.
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III. POSSIBILITES D'UTILISATION ET D'AMELIORATION DES SOLS.

Les expériences entreprises à la Station Expérimentale I.R.A.T. de
SEFA, mentrent que ces sels peuvent fournir un rendement élevé,
justifiant des investissements peur la mise en valeur. Mais cer
taines nctions fcndamentales dcivent être respectées, ce sont celles
qui découlent des caractéristiques générales des sols exposées
précédemmentg

- ccrrection de la pauvreté chimique minérale par apport d'éléments
fertilisants, pour non seulement ccmpenser les exportations mais
remonter le niveau de fertilité chimique initial,

nécessité absolue de relever le taux de matière organique, sans
laquelle l'opération précédente ne serait pas valorisée à sen
maximum, et pour éviter la dégradation de la stabilité structurale.

nécessité impérieuse de pratiquer des façons culturales bien déter
minées, en particulierg labours de fin de cycle, sarclage, billon
nage, et d'introduire dans la rotation une sole de regénération
(engrais vert par exemple).

- mise en place d'un dispositif anti-érosif adapté aux conditions
de la tope graphie et au mode de mise en valeur.

Les exper~ences de mécanisation de la culture à SEFA ont montré que
l'équilibre de ces sels est précaire, et peut être dangereusement
modifié par une mise en culture inccnsidérée après défrichement de
la forêt. Les sols subissent alors une dégradation générale de toutes
leurs pre,priétés et il y a déclenchement d'un processus d'érosion qui
provoque l'ablation des horizons fertiles du sel.

Si l'on tient ccmpte de cette expérience en peut conclure cette noti
ce en disant que los cultures sGches sent praticables sur tous les
plateaux; que dans les dépressions et vallées, pourront être pratiquées
des cultures irriguées, dans la mesure où l'on a la maîtrise de l'eau
douce (marigct permanent, diguettes et barrages, etc ••• ).

Au total la superficie cultivable est donc très importante, et les
sels généralement utilisables. Cependant on ne saurait trep insister
sur le caractère complexe de leur fertilité résultant d'un ensemble
de facteurs plus ou moins liés, soumis à la lei du minimumg il suffit
qu'un seul facteur soit déficient pour que la fertilité soit considé
rablement diminuée, le facteur propriétés physiques ayant souvent
autant d'importance que le facteur propriétés chimiques.
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