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I/ LE POTASSIUlvi DANS LES SOLS DE DOMBES 
I :, 

La Dombes est  un plateau de faible alt i tude,  peu ondulé, qui fu t  entii'erement 
recouvert par l e  glacier des Alpes. VA limon f in ,  résultant de l a  décowosition e t  
du lessivage de la boue glaciaire recouvre presque tout l e  pays. Au-dessous de ce 
limon se trouvent des couches étendues de boue glaciaire, imperméable, 'a la faveur 
desquelles l~ l iome  a créé de nombreux étangs. Ces derniers sont en re'gression 
devant les cultures qui concernent surtout les  céréales (b%, avoine), mais oÙ l e  
ma% occupe une place croissante e t  l es  surfaces en herbe représentent environ l a  
moitié des superficies. L'exploitation moyeme de Dombes couvre 50 ha  dont 25 en 
herbage, 1 2  en céréales, 1 2  en plantes sarclées. 

l e m  fumure potassique est  i c i  basée d'une part  sur des Qtudes de so l s ,  d'autre 
par t  sur l'expériz~entation au champ, 

La connaissance des s o l s  de Dombes e t  plus particulièrement des problèmes de 

Etudes de s o l s  : 

com--let s, en y incluant les  dtudes d. extraction biologique du potassium, concernant 
vin.$ points de prélèvements récents dans l a  Dombes (no 1 8. 24). 011 disposait par 
a i l leurs  des analyses chimiques seules (N, P205, K20, PII) pour cinquante points de 
pr618vements effectués dans cette région de 1959 'a 1965, indépendamment de toute 
idée de recherche mais qui constituent némoins  un appoint analytique. 

Les t r o i s  premiers tableaux annexés rapportent l e s  résultats analytiques 

_____1_ E m é r i m m  : 
Les résul ta ts  de l ' e s sa i  potasse de Romaas sont d&ai l lés  par ailleurs &ans 

l e  cadre de cette réunion. Signalons qu'un second essai  débute 8. Farmans, avec 
u .  d i s p o s i t i f  factor ie l  N x P x K. Enfin, dans un passé récent, des essais de fer- 
t i l i s a t i o n  globale (NPK) sont réalisés chaque m é e  (exemple S t  h d r Q  d-e Corcy). 

principales caractéristiques de ces s o l s .  
Avant d'aborder les  problèmes de potassium, il convient de décrire les 

Analyse physique 

Les s o l s  de Dombes sont des limons f ins  du point de vue textural, c'est-8- 
d i re  des s o l s  t r è s  riches en QlQnents f in s  non colloïdaux (correspondant B l a  som- 
ne des fractions allant de 0,05 8. 0,002 mm e t  dénomnées sable t r è s  f i n  e t  limon). 
Lorsque ce t o t a l  es t  élevé, l e s  sols présentent une battance élevée. 

Pour les 20 oints rapportés en annexe ( s o l s )  ce total oscil le entre 53$1 $ 
(point 7) e t  76,O '$(point 24). S i  l ' on  excepte l e  point 7, plus riche en éléments 
grossiers, on constate que l e s  points sont t r è s  groupés entre 64 e t  76 76 (triangle 
ties textures, en annexe). 

Le pourcentage de sable grossier -k sable f i n  (0,05 à 2 mm) présente une 
fa ib le  variation, qui? mis B part le point 7, s ' inscr i t  entre 12,6 oet 18,7 $* 

L ' a g i l e  es t  l e  constituant granulom6trique l e  plus fluctuant, compris entre 

. . ./. . . 
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l!lgo o/oo 
Azgile $ 

6,7 $ (poiiit 24) e t  1798 $ (point 18). Le sous-sol est  toujours nettemrrt plus 
argileux (15,7 à 18,5 $ ) pour les points 2, 4, 6, 8 contre 10,6 B 12,2 pour l e s  
sols correspondants ( I  , 3, 59 7). 

évidement de l!anciennetd de la mise en culture. 

famille texturale bien détellilinée : linons f ins  tres battants, r a i s  ob. l e  taux 
d'argile peut varier notablement e t  s'accrott nettement en sous-sol. 

La teneur en matière organique est  faible B. moyenne I ,7 B 2,O $) e t  dépend 

Les s o l s  de Dombes appartiennent donc dans leur très grande mjo r i t é ,  'a une 

0,44 0,63 0,88 1,32 2,44 
0,06 0,08 0,09 0,15 0,22 

10,o 6,3 11,3 12,4 16,O 

halyse clnimique 

Azote tota& 

avec une teneur noyenne de 1,05 O OO. Sur l e s  50 Qchantillons analys& de 1959 B 
19651 l a  noyenne é ta i t  de 1,15 O / OD. 

P o w  les s o l s  de culture, la teneur en azote  oscil le entre 0,75 et 1,60 

Acids plzosplioriaue assimilable 

étant de 0,20 O / O O .  Les quatre sous-sols (2, 4, 6, 8) ont une teneur Iuoyenne de 
0,06 O/O0 contre 0,17 O/O0 pour l e s  s o l s  correspondants, ce qui dénote une forte 
fixation. 
Sur l e s  50 échmtillons, la moyenne é ta i t  de -0,15 o/oo. On peut donc adaettre que 
ces s o l s  ont une teneur noyenne en P205, dénotant des fmures assez r6guli'eres. 

essai é ta i t  de 0917 

La  teneur varie pour les 20 s o l s  rapportés de 0,07 'a 0,33 la moyenne 

Sur l ' e ssa i  de R o m s ,  t r è s  typique 5. cet Qgard, la  teneur, qui en début d '  
ss trouvait après six ans d'apports P120, montée 'a 

o, 28 o p 0  

Une liaison positive entre ces teneurs e t  l e  t a m  d'argile existe aussi, 
mais on peut également supposer que das certains cas, les apports de chaux auraient 
é té  f a i t s  sous fome de chaux magnésienne. 

de matière organique (MO), varie de 8 , 2  B 1 6,5 neq $ (noyenne de I 2,2 m q )  . La La capacité d'échange pour les  bases (T) fonction des taux d'zrgile (A) e t  

. . ./. . 
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l ia ison entre l a  capacité d'échange e t  l e  complexe absorbant, es t  i c i  l a  suivante, 
après groupement -par classes : 

1 6 6 4 3 norribre. de 
points' 

Le nombre dléchantillons est  t r è s  insuffisant pour permettre wi essai  de 

Les extr&mes, par exeaple, (points 24 e t  I l ) ,  t r è s  voisins du point de vue 

répa&ition de l a  capacité d'échange sur l ' a rg i le  e t  l a  matière organique. 

matière organtque (1,7 e t  1 ,8  $) d i f fken t  par l e s  taux d'argile (6,3 e t  15,l $) 
e t  l a  capacité d'échange (8,2 e t  16,5 meq). La différence de I! (8,3 mes) es t  impu- 
table  'a la  différence de taux d'argile (8,8 $) ou 'a l a  nature do celle-ci. I1 
semblerait que l'on s o i t  en présence d'argile ayant une capacite' df6change de 50 8. 
80 meq pour 100 g, ceci sous toutes réserves. 

La some de bases éclwxigeables ( sod im non déterminé) varie pour K -I- Ca + Mg 
de 1,78 meq $ (point 5) 'a 10,76 meq $ (point 19) pour des capacite's d'échange res- 
pectives de 10,O meq $ e t  15,5 meq $. I1 en résulte des t a m  de saturation en bases 
de 17,s $ e t  69 4 $. Ces s o l s  ont donc leur complexe absorbant faiblement sature' en 
moyenne (46,8 $j e t  on s ta t tendmi t  de ce f a i t  8. des pH p lus  bas que ceux indiqués 
(pH moyen de 6,5). 

r - 7  Le potassium 

Potasse échangeable 

su j e t  présent. 
Dans l e s  tableaux annexés on trouvera t r o i s  lignes pour cet te  mesure, gui méritent 
d Qtre  explicit  ées : 

La teneur en potasse échangeable constitue l a  donnée fondmentale dans l e  

1) IC20 Qclimgestble O / O 0  (il stagit bien s0.r de l 'extraction classique 2 lfac6t-tate 
d*a"onim neutre, e t  l a  teneur est exprimée en oxyde pour mille de terre ,  comme 
il est  d'usage en matière de fe r t i l i sa t ion ,  

2) I< échangeable (aeq $) : il s 'ag i t  sinpleinent du résultat  précédent exprim6 en 
nil l ie 'q~úvalent de potassium pour cent de te r re  (I meq I< = 49 mg K, correspondlant 

3) K échangeable (ppm) : il s rag i t  i c i  d'une seconde détermination de potasse 
échangeable, par la. meme méthode que ci-dessus, nais effectuée par w? second Labo- 
ra toire  (Station d 'Aspach) sur l!Qchantillon soumis à l 'extraction 'biolo@-que) e t  
exprime' en K (et  non en K20) e t  en ppm. Il est  t r b s  a isé  de passer de I( en ppm 8. 
IC20 en pow mille. (Par exemple, no 1 ,  62 ppm II correspondent 'a 0,062 pour mille 
en II e t  'a 0,074 en K20 o/oo. Il peut évidement exister une pe t i te  divergence entre 

à 47 Lug K20). 

. Q ./. O 



La teneur en IC20 échangeable varie de 0,03 à 0,20 0 / 0 0 9  l a  moyenne des 20 
sols é t a i t  de 0,097 ?/OO. 

Sur l e s  50 Qcliantillons sus désign&, l a  moyenne générale é t a i t  de @,IO o/oo. I1 
existe donc une t r è s  g rade  concordance, bien que l e  nombre dr8cliantillons s o i t  
faible. 

I La distribution des 70 teneurs est  l a  suivante : 

20 Qchaiitillons ayant 0,04 0,05 0,06 
I 9  échantillons ayant 0,07 0,08 0,Og O/O0 

1 I e'chantillons ayant O,  1 O O ,  1 I O, 1 2 O/OO 

10 échantillons ayant 0,13 0,14 0,15 O/OO 

1 O Qchantillons 

Donc en f a i t  28 $ des sols seraient t r è s  pauvres en potasse (0,06 O/O0 au 

supérieurs 'a 0,15 O / O o  

plus) e t  56 $ auraient moins de 0,10 O/O0. 

~ 

Taux de saturation en potassium 
Il figure 'a l a  dernière ligne des t ab leau ,  pour l a  par t ie  rtlaboratoire'f. 

Clest l e  quotient du potassium échangeable (exprime' en milli6qÚvalents) par  l a  
capacite' d'e'chaige :: 100 X 

T 
Les études récentes sur l a  dynamique du potassium dans l e  s o l  prennent souvent ce 
rapport eli consid6ration. Selon Barbier 9 f P ~ ~  une meme concentration de l a  solution 
du s o l  en Ca,, la concentration en Ii augmente en raison directe du degré de saturation 
du sol en ICr*. Selon certains auteurs d'autre par t?  l e  potassium sera i t  d'autant plus 
énergiquement retenu par l e  coilrplexe absorbant qu ' i l  représenterait une plus fa ible  
proportion de la garniture cationique de celui-ci, 
Ge taux de saturation pour l e s  20 Qchantillons varie de 0,G B 3,2 $, avec un taux 
moyen de 1 au moins 3 $ de saturation 
en potassium, O r  l a  capacité d t  échange est  en moyenne de 12,2 meq $e Un taux de 
saturation de 3 $ reprgsente 0,37 meq II $ de s o l  ( s o i t  environ O,l7 O/O0 en K20). 
On peut donc f ixer  vers 0,17 O/O0 l a  teneur du s o l  en X20 échangeable qu'il convien- 
dra i t  d'atteindre, dans ce type de sol, pour se placer ensuite en fumure d'entre- 
t i en  (14 $ des s o l s  étudie's se trouveraient a insi  à l rentret ien) .  

&utres c?&eminations (recherches) 

La considération de la teneur en I120 échangeable e t  du taux de saturation en 
potassium constitue, en 1 'Qta t  actuel des connaissances vulgarisées, l 'essentiel  en 
matière dlappr8ciation des possibil i tés d'un s o l  à fournir aux plantes l e  potassium 
nécessaire, 

On s a i t  que l a  connaissance du potassium '%otal*r du s o l  n'est pas très ut i -  
l isable.  
Les chimistes ont conçu d!autres méthodes d'extraction du potassium parmi lesquel- 
l e s  nous citerons : 

1 ) ZIextraction par l e s  résines acides, basée sur l e  fait que 1'éclwge entre une 
résine acide porteuse d'ions hydrogènes e t  l e  s o l  avec lequel e l l e  es t  mélangée 

$e On admet q u r i l  es t  bon d'amener l e  sol 

e */. . 
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sera i t  vo ish  du mécanisne d'absorption des cations par l e s  plantes. Les travaux 
sur cet te  méthode sont peu nombreux. 

2) L'extraction par l e  tétraphenylborate de sodium, c o q s  qui a l a  propriété de 
complexer l e  potassium e t  de provoquer dans un s o l  l a  désorcption du potassium 
échangeable a insi  que l a  libération d'une certaine quaatité de potassium des argiles. 
Cette m6thode semble promise 8. plus d!svenir que la  précédente e t  a déjà donné l i eu  
'a des 6tudes intéressantes. 

Le problème est  en f a i t  celui-ci : 

l e  potassium mesuré come Qchmgeable dais un s o l  e t  l a  rbponse de celui-ci 
fumure potassique. Certains so l s ,  classés pauvres répondent assez mal, d autres 
classés B 1 entretien, répondent assez bien. 

IC20 étaient mesurées avec précision que l'on ne retrouvait pas toujours trBs bien 
dm-s l e  I120 échangeable f hial du s o l  
min6 par lo bilan. 
L propos des études poursuivies sur la Station d'flspach, G2raudeaw a ainsi pose' l e  
problème : 

Les agronomes ont observé qu ' i l  n'y a pas toujours une bonne concordance entre 
la  

D'aukre part il a été observé dans certains essais oÙ l e s  exportations de 

1 1 enrichissement ou 1 appauvrissement déter- 

1% quel rythme ce potassium échangeable peut-il e t re  consomé par les  plantes ? - Peut-il effectivenent ê t re  assimilé en totali té ? - Sur une période assez longue, est-i l  l e  seul qui s o i t  assimilable par l e s  

- Dms la  négative, peut-on définir  u n  stock mobilisable complémentaire du 

Pour essayer d'obtenir w e  meilleure approche de ces problèmes, l e s  agronomes 

plantes ? 

précédent stock reconnu comme mobile ?I' 

on$ eu recours & des méthodes di tes  d'extraction biologique, en cultures en pots e t  
nous allons voir précisément l e  d6veloppement qui es t  donné à l'une de ces méthodes 
per Quemener, au laboratoire de 18 Station des Potasses 'a Aspach ( H a u t - E ~ ) .  

Extraction biologique du potassium par  la  méthode Stcanford 

Imaginée par deux chercheurs américains (Stanford e t  de Nent ) , cette méthode 
I 

é ta i t  u t i l i sée  à l a  Station d'Aspach depuis 1961 pour des études sur la forme de 
7205 d'engrais composés e t  e l l e  fut  adaptée 'a l 'extraction du potassium par Quenener 
qui la  décrit  a ins i  : 

l'Son principe est  d'affamer m e  plante avant de la  mettre en contact avec l e  
substrat à étudier. 
La plante es t  cultivée sur sable, dans un récipient sans fond, pos6 dans une soucoupe 
(voir i l lus t ra t ion  I). Elle est  alimentée par une solution dépourvue de potassium. 

de carence t r è s  nets. En outre, la  base du pot  est. garnie d'un feutrage radiculaire 
abondant, l e  matelas de racines ( i l lustrat ion II), Celui-ci permet la manipulztion de 
l a  culture sans risque de dépotage, e t  possède un pouvoir d'extraction accru pour 
lté1ément manquait. On emboite alors la  culture dans un récipient (identique, mais 
avec fond), renfermavlt l e  substrat & étudier. ( i l lustrat ion III). Les signes de carence 
disparaissent plus ou moins suivant la  richesse du substrat. L"p6rieilce a montré 

Deux semaines après l e  semis, IO jours après levée, la  plante montre des signes 

.a/" a 
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I Mise en place de l a  
plante (orge) dans les 
récipients sans fonds 

111 L e  cctransferto (mise en 

contact des racines et du 
substrat) et, à droite, I a  

culture une semaine plus tard 

I I  Culture carencée de deux 
semaines (à gauche) et 

son ccmatelasn de racines 

avant le transfert 
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Argile 
1:: échangeable 
IC l ibéré 

que l'analyse des parties végétales aériennes est  suffismto et que la récupéra- 
t ion des racines n'est pas nécessaire. 

rechercher s li1 y a eu mobilisation de 
réserves ou. non, c'est-B-dire considé- 
rer l'inportance du K lib&é, On 

6,3 10,6 12,O 10,7 9,9 
63 75 96 I37 189 
26 61 36 57 48 

Dans la pratique, la plante (orge Rika, 30 graines par pot d'va dm2 de 
surface) es t  cultivée sans potassium pendant exactement I 4 jours, dont I O j o u r s  
après levée. 

Les pots contiennent 50 g du sol 8. étudier e t  150 g de sable lavé 'a H C1 et 
rincé. Le contact racines/sol est  toujours de 20 jours e t  il y a quatre répétitions 
pour cliaqLxe so l .  
Pendant toute la durée do la  culture, l es  pots sont éclairés 15 li par jour e t  sont 
placés & 40 cm de l a  nzppe de tubes de 1 20 watt. espacés de 1 O cm les  uns dea autres, 
ce gui donne environ 10.000 lux SUT l e s  plantes, B. leur sor t ie  du sable. 
Les apports de solution sans K sont de 50 cm3 avant semh, 80 cm3 (en 4 f o i s )  entre 
la levée et l e  t ra i s fe r t  e t  I60 cm7 (en 8 f o i s )  entre l e  transfert  e t  l a  récolte. 

Après la récolte, limitée 8. la partie extérieure au sable, on détemine l e  
potassium t o t a l  présent dans cet te  partie. Le potassium absorbé 'a par t i r  du so1 est  
obtenu par différence avec un témoin transfér6 sur une semelle de sable pur. Les 
'rsemelles5r de sable e t  t e r r e  sont récupérées après culture et on y détermine IC échan- 
geable . 

.La methode Stanford donne donc l ieu  aux déterminations suivantes (exemple no I 
des tableaux). 
1) K échangeable avant culture = 62 ppm 
2) I< tibsorbd (analyse des plantes) = 49 ppm 
3) Rapport K absorbé/IC &haageable =: O, 79 
4) IC échangeable après culture = 49 ppm 
5) variation K échangeable en cours culture = 49-62 = - 13 ppm 
6) Potassium libéré = K absorbé + K f i n  de culture - K début culture 

= 49 ppm -I- 49 PPm - 62 ppm = 36 ppm 

D i  smssion 

Pour les  20 s o l s ,  l e  potassium absorbé a varié de 18 'a 225 ppm tandis que l e  
potassium échsageable avcmt culture variait  de 41 & I89 ppm? dans des l i a i t e s  un 
peu plus étroites. 
Il existe évidement wne liaison positive entre X &changeable ou K absorbé e t  l e  
taux d'argile, exprimée par l a  figure 1. Les s o l s  l es  plus argileux du groupe sont 
les mieux dotés en IC échangeable e t  présentent les  plus fortes absorptions. Deux 
s o l s  s'kcartent nettement de la liaison (NO 10 e t  15, s o l s  enrichis). 
I1 existe aussi m e  for te  corrélation positive entre K échangeable e t  K absorbé e t  , 
l e  raFpoi% ;[I absorbé/K échangeable permet de distinguer les groupes de sols suivants 
(figure 2) : 

I ) Sols h rapport voisin de 1 , c'est-à-dire pour lesquels l e  41 absorbé est voisin 
du IC échangeable. Ils sont au nombre de cinq, e t  ont des teneurs en potassium t r è s  

[ IT0 sols 24 7 12 15 10 I On peut, 'a l r i n t é r i eu r  du groupe, 
variables e t  un rapport mopn de 0,94. 
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r 
N O  sols  i 16 11 22 14 19 13 

&&le 9,2 15,l 11,4 15,3 16,3 17,4 
IC: &changeable 43 68 70 73 79 156 

constate alors que cette libération est  t r è s  fa ible  pour l e s  no 24 e t  1 2  e t  plus 
importante pour les  no 7, 15, 10 dont les deux derniers son t  des s o l s  probablement 
eiiricles en potasse. La libération moyenne de ce groupe est  de 46 ppm e t  sa teneur 
moyenne en IC échangeable est  de 112 ppm. 
Notons également que l e s  s o l s  de ce groupe sont faiblement argileux: 

K l ibéré 

2) Sols 'a rapport inférieur &A, c'est-à-dire pour lesquels II: absorbé est  assez 
nettement plus faible que K échangeable (rapport  moyen de 0,71) e 

Ils sont au nombre de neuf e t  présentent aussi des teneurs en potassium fo r t  varia- 
bles (41 B. 133 ppm). 

67 105 111 84 87 147 

Pour ces so l s ,  l e  potassium semble donc plus fortement l i e '  que pour l e  groupe 
pr8ce'den.t; La libération de potassium non échangeable initialement a toutes chances 
d'y Qt re  t r è s  limitée, e t  c'est en effet  ce que l'on peut constater (O 'a 41 ppm). 
La libération moyenne du groupe est  de 23 ppm e t  sa teneur en K échangeable de 82  

La  teneur en argile de ce groupe est t r è s  dispersée, allant du simple au double, 
P P d  

Notons aussi que sur les six s o l s  de ce groupe, quatre figurent parmi l e s  plus argi- 
leux de Itensemble, Sur les  deux exceptions l e  no 16 est  t r è s  paune en potassiun e t  
de ce f a i t  il ne permet _nas une importánte absorption de potassium (66 ppm) malgré 
sa libdration importante relativement au K échangeable initial, 

Remarque sur les  sous-sols 

En considérant l e s  no 2, 4, 6, 8, on constate que ces sous-sols particuliè- 
rement paumes en potassium, présentent également de très fa ibles  libérations mais 

' 

on note aussi que l e s  absorptions ont é té  t r è s  faibles si bien que pour ces quatre 
sous-sols, l e  taux de X échangeable après culture es t  toujours légèrement supérieur 



au taux in i t i a l .  I1 s 'es t  donc reconstitug t r è s  vite. Les quatre sous-sols sont 
nettement plus argileux que les  sols correspondants e t  on constate (voir ci-après) 
qu ' i ls  présentent un pouvoir fixateur t r è s  supérieur, 

Le pouvoir fixateur 

Le pouvoir fixateur vis-à-vis de l ' ion  K est  également d6termin6 8. Aspach, 
selon la  teclmique de Vm-der-Xarel qui consiste 'a introduire dans l e  s o l  une solu- 
t i on  do IC C1 e t  'a mesurer l e  potassium échangeable avant e t  apr'es cette addition. 
Deux variantes de cette méthode sont pratiquées 'a Aspach selon quraprEs l!appor-h 
de IC C1, l e  s o l  es t  se'clié (une nuit 'a 700) ou la issé  'a l t é t a t  liwaide, Le sol es t  en- 
su i te  SOLUX¡-S 'a l a  percolation, non par l 'acétate d'amoniua comme pour l a  détermina- 
t ion  du potassium échangeable, mis par l 'acétate de magnésie. 

f ixateur 'a l 'ékat sec, exprimés en $ de la quantité de potassium introduite (celle- 
c i  est  de 1 O/O0 en K20, s o i t  3 tonnes IC20 pour un hectare de 3000 tonnes de terre) ,  
Les résultats obtenus sont portés dans l e  bas des tableaux annexés, 

Le pouvoir fixateur sans séchage varie pour l'ensemble des 20 s o l s  de 3 $ 'a 
41 $. En f a i t  17 s o l s  ont un t r è s  faible pouvoir fixateur compris entre 3 e t  16 $, 
e t  3 s o l s  ont un pouvoir fixateur assez élevé (30 'a 41 $). Ces t r o i s  s o l s  (no 14, 
19, 11 ) figuraient également parmi l e s  s ix  s o l s  'a rapport Stanford supérieur 'a 1 . 
Ils figurent aussi parni les s o l s  l e s  plus argileux* 

teur  (figure 3)  mais, sans séchage, l a  grande majorité de ces s o l s  ont un t r è s  fa ible  
pouvoir fixateur e t  l a  liaison es t  assez moyenne. 

supérieur au précédent. La l iaison positive avec l e s  tam d'argile est bien meilleure, 
m i s  'a part  l e  no 18, Ce dernier, l e  plus argileux du groupe a donc un faible  pouvoir 
fixateur e t  également un faible rapport Stanford. Les autres s o l s  plus argileux (no 
9, 1 1 ,  13, 14, 19, 23) ont bien i c i  un pouvoir fixateur nettement supérieur, 

On obtient de l a  sorte, l e  pouvoir fixateur 'a l ' é t a t  humide e t  l e  pouvoir 

Il existe évidement une l iaison entre l e  taux d'argile e t  l e  pouvoir fixa- 

Le pouvoir fixateur avec séchage varie i c i  de 16 $ à 75 $, I1 est  donc t rès  

Synthèse des résultatg 

4 O 1 Potassium échangeable 

i c i  de 41 à 189 ppm X (c'est-à-dire de 0,05 'a 0,22 O/O0 en $20) avec mie teneur moyen- 
ne de 89 ppa IC (0,106 O/OO IC20). 

(I 2,2 meq $) il seable que 1 'on puisse raisonnablement f ixer  vers O, I7 O/O O (K.20) 
l a  tenem 'a par t i r  de laquelle, on pourrait considdrer que l e  so1 entre en f"ure 
potassique d'entretien. 

que 56 $ ont'aoins de 0,lO O/O0 e t  que 14 $ seulement sont 'a l 'entret ien (plus de 
0,17 O/O0 K20). 

' 

La teneur en potassium échangeable des s o l s  de Dombes (analyses Aspacli) varie 

En tenant compte de l a  capacité d'échange moyenne de ces s o l s  pour les bases, 

Rappelons que 28 $ de ces s o l s  sont t rès  pauvres en potasse (moins de 0,07°/00),  

20) E-artraction biologique du potassiuu 

. */. . 



9. 

Ces Qtudes ont-elles apporté des Qléments de réponse aux questions posées 
au-d ébut ? 

- Dans quelle mesure e t  8. quel rythme l e  I(: 6changeable est-i l  effectivement absorbé 

- Qu-elle quantité de potassium non appréhendé come échangeable peut-&tre mobilisée 
par l e s  p l a t e s  ? 

évent ue 1 lement ? 

Le potassiun échangeable exprime assez bien, en moyenne, l e s  possibil i tés de 
fourniture de potassium des s o l s  de Dombes. La moyenne générale des 20 s o l s  étudiés 
donne eli effet  un rapport K absorb6/1(: échangeable de 1,O'j. 

Certes, cette moyenne n'a qulI-%e valeur indicative car basée sur 20 éclzantil- 
lons. Mais il faut bien préciser que l e s  8tudes d'extraction biologique ne sont pas 
des analyses de routine e t  ne peuvent porter que sur un pe t i t  nombre d'échmtillons. 
On peut accorder un  degré de sécurité suffisant 21, l'échmtillonnage i c i  souais 'a 
cet te  méthode, car il a concerné des s o l s  allLant de t r è s  pauvres 2. enrichis, mec 
des tam d'argile t r è s  diversifiés au sein d'une famille texturale homog'ene. Un 
autre ddfaut de l a  moyenne est  d '&tre  influencée par l es  valeurs l e s  plus klevées. 
En effet ,  pour près de l a  moitié des s o l s  étudiés, l e  potassium échaqpable bien que 
fa ib le  (82 ppia) a surestimé l e s  possibil i tés de fourniture. 
Pour l e  quart des s o l s  au contraire, en plus du K échangeable, uze certaine qumti t6  
de potassium non échmgeable a ét61tmobilisée1t. 

sim libéré  décroissant e t  on y a f a i t  figurer l e s  autres données les plus inrportantes 
syn."chétismt l e s  problèmes potassiques de ces sols. 

Dans l e  tableau suivant, les 20 s o l s  ont été classés da i s  l'ordre du potas- 



13 
22 

11 

19 

14 

16 

11 102 

9 133 
7 32 

O 41 

7 
15 
10 

3 
21 

12  

4 

5 
24 

9 

0969 
O, 76 
0, 66 
O 9 44 

23 
18 

17 
20 - 

Potassim 
lib&-6 6cli. 

14'7 156 
'I11 70 
105 68 

87 79 

84 73 

67 43 

1,4G 

1,74 
1,68 

1,52 

1,56 

1753 

61 75 

57 137 
48 189 
41 77 
38 80 

36 96 
TG 62 

36 44 
26 63 

25 1 1 8  

o, 95 
1 ,o2 

O, 98 
O, 79 
0,70 

0,87 

0279 
0,77 
o, 90 
0,78 

Pouvoir 
f h a t  eur 

15 52 
1 2  49 
41 65 

36 76 

30 63 

8 26 

10 26 

5 25 
8 26 

. 8 24 

9 31 
9 27 

1 2  TI  

4 21 

4 17 
1 2  58 

16 39 
9 2 3  

9 2 3  
3 16 

1 o. 

- 

&gile( d Comportement v i s  à ois du potassium I 
17,4 ' ' 94 
15,l t 6 t  plus argileux 
16,3 1 Rapport) 1 - Libération moyenne 

. 
'573 leux 

Rapport IC abs/K éch. >I - Libération assez 
nette - Pouvoir f ixatem varieble s m s  sé- 
chage, assez élevé avec séchage - s o l s  plu, 

Pouvoir fixateur mrqu6, s o l s  assez argi- 

Rapport) 1 - Libération moyenne - faible 9,2 
, pouvoir fixateur - peu argileux 

10,G 

1 O,7 

999 
12,2 

11,6 
12,o 

11 ,8  

11,6 

693 
14,5 

Rapport IC abs/K éch. le'g'erement inférieur 
ou inférieur à 1 .  

Libération assez moyenne pour 7, 15, 10 
faible  pour les  autres - faibleltmobilisa~'  
t ion des réserves. 

Pouvoir fixateur t r è s  faible sans séchage 
assez moyen avec séchage sauf no 9 (plus 
argileux) 

Sols  peu argileux, représentatifs de la  
moyenne des Dombes. 

1 G,1 

17,8 
10,2 

Rapport K abs/K éch. {I 

Libération presque inexistmte o 

Pouvoir fixateur t r è s  fa ible  sans séchage 

... Il. n r y  a pas de l iaison entre l e  II Qchzngeable in i t i a l '  e t  l e  rapport IC a b S b  éch. 
puisciuton rencontre les teneurs en IC éch.. l e s  plus variables dans c h a m  des t r o i s  
sous-groupes du tableau. 

- Il existe é-videment une liaison. positive entre l e  II libéré e t  l e  rapPo&, qui 
découle en par t ie  de la dgfinition du IC libéré. 

Cette l iaison est  i c i  particulièrement bonne. 

pas doués d'une dynamique du potassium notable, d'une libération iaportante de 
potassium non Qchange&ble sous la  forme écliangeable ou disponible, Ces sols ,  p ~ u w e s  

II l i b &  = II éch. f i na l  + K abs. - IC &ch. i n i t i a l  

Finalement, on peut dire  que l e s  s o l s  de Donbes, dans leur 1mjorité9 ne sont 

D O  ./. 
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11. 

5, tr'es pauvres en potassium échangeable, plut& peu argileux ont aussi un pouvoir 
f ixateur sans séchage t r è s  faible. 

l*ensenble, sont, corrélativement des s o l s  à pouvoir de fixation plus iaportmt sais 
séchage, e t  assez élevé avec séchage. Dans ces s o l s ,  la dynamique du potassiun est  
incontestablement plus active. Ils présentent une libération de potassium plus ou 
moins importante e t  peuvent a insi  mettre à la disposition des plantes, des quantités 
da potassiun sup6Qrieures au potassium échangeable. 

Cepeiidant, certains s o l s ,  une minorité, l e  plus souvent les  plus argileux de 



12, 

II/ LE POTASSIUM DABS LES SOLS DE BRESSE 

La Bresse est  u 3  plateau vallonné tres diversifié oÙ l e s  cultures sont 
variées. Dans l.'&i e l l e  compte environ 10.000 pet i tes  exploitations t r è s  dissé- 
miliées, dont l a  surface moyeime est  de 10 à. 12 ha (3 ha de céréales, I ?4 ha de 
plantes sarclées, 5,5 ha de paturages, 2 ha de bois) .  

l a  volai l le  e t  de l a  production la i t iè re .  

souvent imperméables du Î a i t  de leur nature argileuse ou argilo-siliceuse. Elle es t  
presque toute recouverte d'un manteau de limon argileux renfermant souvent des con- 
crétions d'oxyde de fer. Les régions oÙ dominent l e  limon ferrugineux. sont souvent 
boisées a 

I1 existe ea certains points des s o l s  argilo-calcaires, (Les manies de Bresse, 
aTgiles à granulations calcaires sont des dépp6ts lacustres qui ont constitué l e  
substratum profond de l a  cuvette Bressane). Ils se trouvent assez représentés 'a l ' E s t  
(région de Comoz par exemple). 

que celui des s o l s  de Dombes e t  llétude i c i  présentée n 'a  pas la prétention d 'ê t re  
exhaustive car e l l e  est  basée sur un &hantillonnage l imité ?i 20 poiiits de prélève- 
m e j j t s  si-tués da is  l a  Bresse de l'Ain (dont l e s  caractéristiques aialytiques sont 
rapportees en trois tableaux annexés, sous l e s  nn 25 'a 44). En particulier,  cet te  
étude ne conporte pas d'exemples des limons Îins battants au s o ~ - s o l  argileux imper- 
méable, t r è s  fréquents en Sathe e t  Loire, dans l a  Bresse Chalonnaise. 

Elle es t  caractérisée par llimportance de l a  culture du maïs, de l'élevage de 

La Bresse présente des s o l s  variés dont l e  caractère comun est  d '&tre  l e  plus 

Le problème de 1'Qcliantillonnage des s o l s  de Bresse est  beaucoup plus complique' 

Analyse physique 
Les 20 points représentatifs dans l e  tr iangle des textures sont, 'a l r inverse du 

groupement des s o l s  de Dombes, t r è s  éparpillés e t  présentent 1% réparti t ion suivante : 

Dem s o l s  sont faiblement argileux (I 1 'a 1 6 $) 
Euit s o l s  sont assez argileux (24 'a 35 $) 
Dix s o l s  sont -très argileux (39 B 57 $) et  tombent dans l a  dénomination 
tTargilel* ou "argile limoneuse". 

La teneur en matière organique, mesurée par l a  perte au feu, es t  en général t r è s  
élevée ; l'échantillonnage aymt porté sur 17 s o l s  de prair ie  pour lesquels l a  perte 
au feu varie de 5,9 à 14,2 $ et  sur t r o i s  s o l s  de cultures, moins argileux (no 38, 
39, 42). 

Analyse chimique 

Jzo-te total 

p o w  l e s  prair ies  e t  1 , I5  'a 1,70 O/OO pour l e s  céréales). 

Acide phosphorique assimilable 

Les teneurs sont du. f a i t  de 11échantillonnage, t r è s  élevées (I ,75 2 6,75 O/O0 

. . ./. . 



La teneur en P205 varie de O, 1 2 8. 0,30 O / O  O ,  avec une moyenne de O, 21 O/O O. 

Ces s o l s  sont donc assez bien pourvus en P2O5. 

Bases échangeables 
On enregistre des vmiations considérables. 

La chaux échangeable varie de 1,60 8. 10,60 O/O0 avec une tenem moyenne de 
5 Y 15 0 /------ OO. Certains s o l s  ont des traces de calcaire (no 35, 43) ou sont lég'erement 
calcaires (no 71 , 38, 42, 44). 

La  rilagdsie dchangeable vario de @,IO 'a 0,44 O / O o S  avec une tecem moyenne de o, l9  /----I -1-1 

0 OO. Les t r o i s  s o l s  riches en inagnésie (no 29, 30, 36) sont 6galouen-k riches 
ea cham échangeable ; ce sont aussi l e s  t r o i s  s o l s  l e s  plus argileux de l'ensemble 
(tr iangle des textures). 

L a  capacité d'échmge pour l e s  bases (Ir) es t  élevée, s'agissant de s o l s  pour 
la pluPa* mgileux et riches en matière organique. T varie de 12,5 raeq 'a 48 neq $, 
Pour l'ensemble, l a  capacite' d'Qchange croPt t r è s  régulièrernent avec l e  taux d 'argi le  
(voir  tableau plus loin) 8. part deux exceptions (no 32 e t  33 s o l s  argilsux 8. plus 
f a ib l e  capacité d 1  Qchmge) . 

-- ------------------ 

Les s o l s  t r è s  argileux, B t r è s  for te  capacité d'échange voient leur  complexe 
absorbait pas tout 8. f a i t  saturé par l e s  cations échangeables, ce qui explique que 
l 'on trouve des pK acides malgré des teneurs assez élevées en bases écliangeables. 

Les tam de saturation en bases, c'est-à-dire : 100 (K + .Ca -I- Hg en meq) 
m 
I 

en ne considérait que l e s  cations déteminés ont ét4 les suivavlts pour quelques nu- 
méros : 

;No I 3 2  27 40 29 30 36 I 44 

Les 16 s o l s  non calcaires ont un taux moyen de saturation en bases de 
61 p7 $ (pour une capacité moyenne de 31,5 meq $) e t  un pH Eoyen de 6$7. 

Les 4 s o l s  calcaires ont un taux moyen de saturation de 10@,4 $ (T uoyen. 
20,2 meq 7;) e t  un pH noyen de 8,4. 

Potasse e'chanffeable 

La teneur en potasse échangeable es t  conprise entre 0,06 e t  0,22 O / O o Y  avec 
une teneur noyenne de O, 1 1 O/O O. 

3 s o l s  ont de 0,06 8. 0,08 O/O0 K20 e t  en noyenne 1,91 O / O O  Cao, 0,11 O/Q0 PlgO 

5 sols 011% de @,I2 8. 0,14 O/O0 IC20 6,65 O / O O  Ca0 0,21 O / O o  MgO 
2 sols ont O,I 5 O/OO et plus DO 11 ' 1  I' 8,46 0 / O o  Ca0 0,30 O/O0 NgO 

I O  s o l s  ont de 0,09 8. 0,11 O/OO K20 11 4 , ~  o/oo CELO o,18 o/oo r4go 

I 
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14. 

I1 semble donc exister une l iaison entre teneurs en potasse e t  en cham 
e t  magnésie. 

,Le taux de saturation en potassium 

I1 est  dans l'ensemble t r è s  faible,  a l lant  de 0,4 'a I ,7 $; La réalisation 
d'un tmx de saturation en R de 3 $J exigerait poux l a  famille de s o l s  étudiés 
(T = 12,5 8. 48 meq $) une teneur en K échangeable allant de 0,37 8. 1,44 meq $ ou 
de 0,17 'a 0,67 o/o(' en K20) c'est-à-dire exactement t r o i s  f o i s  plus de potasse 
dclzangeable que ces s o l s  n'en renferment ! 

ces so l s ,  dont nous verrons d 'a i l leurs  que l e  pouvoir fixateur énergique pourrait 
rendre encore plus vain l 'object i f  précédent. 

savoir s i  ces s o l s  argileux, si mal dotés en potassium, au moins relativenent 8. leur 
capacite' d*Echange, ne seraient pas dotés d'un certain pouvoir de l ibération qui 
s h p l i f i e r a i t  d'autant l a  tache ingrate de l'enrichissemsnt par l a  fe r t i l i sa t ion .  

Un t e l  but est  évidement hors de portée pratique, au moins pour certains de 

Eh présence de cet te  d i f f icu l té  considérable, on voit l l i n t d d t  q u f i l  y a de 

n o  s o l s  f 25 37 36 26 28 27 41 30 33 32 29 
Argile 2BP4 11,2 55,5 42,9 31,2 44,s 46,6 58,4 42,l 41,4 56,7 
IC échangeable 64 69 76 95 95 102 104 123 I24 126 189 
IC l ibéré  20 38 65 40 32 53 47 36 54 45 73 

1 
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Argile 
IC échangeable 
IC libére' 

La libération moyenne du groupe est  de 46 ppm e t  sa teneur en IC échangeable 
moyeime est  de 106 ppm. 
La teneur en argile est  t r è s  élevée, ais 'a part les no 25, 37, 28. S u r  l e s  9 s o l s  
aymt plus de 40 $ d'argile, 8 appartiennent à ce groupe (seul l e  no 40 y éChappe). 

15p6 24,l 34,s 39,l 43,O 24,6 25,l 25,5 2&4 
94 94 94 107 134 162 169 127 179 
62 79 81 104 118 131 160 159 232 

On constate dans l e  tableau ci-dessus un parallélisme caractéris6 entre l e  
potassiun l ibéré  e t  l e  potassium échangeable. 
La lib6ration es t  assez substantielle pour l e s  quatre plus riches. 

moyenne es t  de 122 ppm. 
Par différence avec l e  groupe précédent, il slagit i c i  des s o l s  les moins argileux 
du groupe, mis à part l e  no 40. 

La libération moyenne du groupe est  de IO5 ppm e t  sa teneur en K Qchmgeablo 

3)  Sols à rapport un peu supérieur à I 
' 

Ce groupe est  t r è s  peu représenté (no 39 e t  38) (voir l e  tableau précédent). 
I1 s'agi-% d 'a i l leurs  de deux des s o l s  en culture, s o l s  moins argileux, 2 libération 
import ant e, 

Le pouvoir fixateur 

l a  figure 5. 
Le pouvoir fixateur sans séchage varie pour l'enseuble des 20 s o l s  de 7 & 82 $. 
€hit s o l s  sevJement ont un pouvoir fixateur inférieur 'a 30 $. Le pouvoir fixateur 
des s o l s  ayant plus de 40 $ d'argile a t te int  50 $, 

d'me mene pièce ; ils ont un conportenent t r è s  voisin e t  présentent Qgalement une 
capacite' d'échange plutat  faible relativenent aux taux d'argile. 11 c'agit s a s  
doute dtargi les  différentes. Le pouvoir fixateur avec sécliage varie de 25 'a 91 $? 

t r è s  fortement l i 6  au taux d'argile (mis B par t  les no 32, 33). 
Les s o l s  àpouvoir fixateur élevé ont tendance & présenter l e s  faibles rapports 
K absorb&C e'chaigeable. 

La l iaison entre l e  taux d'argile e t  l e  pouvoir fixateur es t  expr ide  par 

Dem s o l s  sont en discordance avec I n  l iaison : ce sont l e s  no 32 e t  33 issus 

Synthbse des résulta-ts 

dant wie game assez large 5 cet Qgard (1 1 'a 57 $ d'argile) e t  pour l a  capacité 
Les s o l s  de Bresse étudie's, t r è s  argileux dans lfenseable, recouvrent cepen- 



I 

d' 6chaig-e (I 2,s 8. 48 meq $) . 
Ces sols presentent mi éventail de teneurs en potassium de 0,OG à 0,22 O/OO. 

geable, se résume ainsi  : 

I 

La subdivision en t r o i s  groupes, en fonction du rapport IC absorbé/K échan- 

I potassium dans ces so ls .  

1 éclmngeable I l ibéré 

11 sols 106 ppm 46 ppm 
7 s o l s  122 ppm 105 ppm 
2 s o l s  153 ppn 195 ppm 

_13 

K éch. 

0,55 41,7 $ 
0,94 29,5 $ 
1,27 26,9 % 

42 15,O 15,6 
37 1 2,5 I l  , 2  

IC abs. 
Lib&é échang, II éch. I Pot assim 

36 í23 
65 76 
73 189 
47 1 O4 
53 102 

118 134 
40 95 
81 94 
32 95 
45 1 26 

104 I O7 
20 64 
54 124 

23 2 179 
160 169 
159 1 27 
131 162 
79 94 

1 ,o2 

1 ,o0 
1 ,o0 

62 94 0,76 
38 69 O, 66 

Pouvoir 
f ixat ?ur 

cmmide sec 

80 92 
82 90 
68 85 
63 87 
58 85 

58 83 
58 86 
44 76 
45 77 
17 52 
51 76 
44 82 
1 4 48 
41 61 
17 53 
28 64 
21 50 
15 44 

11 43 
7 25 

Couporteaen% v i s  'a v i s  du 
potassium 

Sols  très argileux à capacité 
d' échange très élevée. 
Très faible rapport I< abs/K éch 
Le potassiun est  fortement l i é .  
Faible libération - Très f o r t  
pouvoir f ixztem. 

Sols  argileux aymt l e  plus 
souventun faible rapport K abs/ 
I1 éch. 
t r è s  faible libération sauf no 
40, 43, 44 
t r è s  for te  fixation sauf l o s  no 
32 e t  33 

Sols moyennement argileux 24 k 
28 $ i noyeme CE ( I  6 B 20 me%) 
doués d'une libckation importan- 
t e  - rzpport  I< abs/II éch. = 1 
ou > 1 - pouvoir f ixateur rela- 
tivement modéré. 

Sols  peu argileux, paumes en EI 
écli. à faible rappo-rt; IC ab/II éch 
à faible pouvoir f ixateur 

. . ./. e 



- Les dem premières colonnes montrent qu'B. quelques -interversions près, il y a une 
t r è s  fo r t e  l ia ison positive entre taux d'argile e t  capacité d'échange, 

I Il ii*y a pas de l ia ison net te  entre l e s  deux caractères pr6cédeiits e t  l a  teneur 
eil I< Qclimgea'ble , 
- Les s o l s  l e s  plus argileux, à, for te  capacité d'échange, 'a f o r t  pouvoir f ixateur 
ont 
Les 11 s o l s  de ce groupe se  retrouvent presque tous dans la noitid sup6rieure du 
tableau, Ils ne sont doués que d'une fa ible  lib6ratiiOn de potassium non échangeable. 

l e s  plus fa ibles  rapports I< ::bs/K éch. 



18. 

III / ALLUVIONS FLUVSRLES DE L'UIN 

I2 ne s ' ag i t  i c i  que de formuler quelques observations puisque t r o i s  points 
de prélèvements seulement sont rapportés. 

--. JinaJZe physique 

( O  à 40 em); 
Jh.mxi la  texture est-elle beaucoup plus grossière que dans l a  Dombes ou la  Bresse : 

Le squelette du s o l  représenté par des graviers e t  gal le ts  ronds est  inportant 

argile : 16 'a 23 k 
Linon -t sable t r è s  fin : 34 à 56 $ 
Sable grossier 4- sable f i n  : 20 'a 47 $ 

Ita teneur en matière organique (perte au feu) es t  élevée (so ls  bruns hwuifères). 

& " . e  chimique 
La teneur en azote t o t a l  es t  particulièrement élevée pour l e  s o l  e t  t r è s  

notable encore en sous-sol. 
Les teneurs en acide phosphorique assimilable solit t r è s  élevées pour l e s  s o l s  (moyen- 
iie 0,36 o / O O )  e t  particulièrement basses pour l e s  sous-sols (moyenne 0,Og o/oo) .  
Les tenem-s en cham échangeable sont t r è s  satisfaisantes (2,16 'a 3,66 0 / O o )  e t  il en 
es t  de meme pour l a  magnésie, 
La capacit6 d'échange est  moyenne e t  l e  complexe absorbant es t  sature' 'a plus de 
80 $ pour l e s  no 45, 47,à 61 $ pour l e  no 4g0 
Les pH sont t r è s  groupés vers 7,4 pour l e  sol. 

Le potassium 

La teneur en I(20 est  moyenne (0,18 0 / O o )  à satisfaisante (0,41 O/O0) pour l e  
s o l ,  plus fa ible  en sous-sol (0,12 O/oO en moyenne). LR taux de saturation en potas- 
sium es t  satisfaisant.  
Les rapports II absorb@K échangeable sont dms l'ensemble voisins de 1 
pour l e  s o l  que pour l e  sous-sol (rapport élevé pour l e  no 47), Le potassium échan- 
geable exprime donc bien l a  quantité de potassium disponible pour l e s  planbes, 
La libération,moyeime pour l e s  deux s o l s  'a éléments grossiers, est  par contre élevée 
pour l e  no 47'. La libération en sous-sol es t  faible. 
Le pouvoir fixateur des t r o i s  s o l s  es t  t r è s  fa ible  sans séchage ; il es t  élevé avec 
s6clicage pour l es  no 45? 46, 47, 48 e t  faible pour l e s  no 49 e t  50. 

pr6c6dents9 tant  en valeur absolue, qu'en valeur relative,  par rapport 'a la capacité 
d*Qc!?aigs, Les plantes semblent y puiser facilement des quantités m i s b e s  de cel les  
du II échangeable. Nais l a  libération de potassium y serable assez variable, 

aussi bien 

On se trouve donc en présence de sols nettement plus riches en potasse que l e s  



Etude des s o l s  de l'Ain ( s o l s  sur alluvions glaciaires 
des Dombes) 

Commune I$eximieux Meximieux MexMeux (]?érouges) 
Nom de Iragricul'ceur Soff ray Coint e t  Soffray Soffray 
?!Tom de l a  pièce Les Liattes Les Fourches Chatenay Les Liattes 
Date de prélèvement nov. 1966 nov. 1966 nov. 1966 nov. 1966 
Culture 1967 Colza MaEs Blé Prair ie  n 

No Laboratoire 68.125& 68.132 68.135'a 68.142 68.143b 68.150 68.1238-68.124 
Profondeur s o l  s/sol sol s / so l  sol s/sol sol &o1 

Eléments grossiers (sup. à 2") 2,4 2Y2 I 139 1 ?6  3,2 3?4 1 ,2 
Analyse physique t e r r e  f ine (%) 
Sable grossier (2 B 0,2 mm) 
Sable f i n  (0,2 'a 0,05 mm) 
Sable très fin (0,05 EL 0,02 m) 
Limon (0,02 à 0,002 m) 
Argile (M. à 0,002 mm) 
Perte au feu 

1 
49 9 

14,2 
43 ? O  
23 90 
Il ,8 
3,l 

Analyse chimique 
N t o t a l  O/OO 1,35 
P205 assimilable O / O O  0,12 

Ca0 échangeable O/O0 1,20 
M@ échangeable O/Oo 0,09 

K20 Qchangeable O p o  O, O7 

0,15 
12,o 
1,2 

Capacité échange a meq % $) T 
K échangeable (me 

Taux de saturation en I< 1 O0 K/T 

Analyse Stanford Station dl Aspach 

No Aspach 8759 
TT0 essai Aspach 61-02 

K échangeable (ppm) 62 
K absorbé (ppm) 49 
K absorbé/K échangeable 
K échangeable après cul'cuse 
Variation IC éch; en e:omscultur 
II l ibéré  
K rétrogz-adé ' 

8760 

27 
16 

32 
e 5  

21 

67-02 

0959 

- 

i 

3 ? 9  
14,8 
41 17 
25,8 
12,2 
1 Y6 
7,o 

0,06 0,04 
0,88 OY64 
0,07 0,06 

' 0913 Of09 
l l , o  12,o 

1 Y2 OY7 I 
8761 8762 

77 42 
61 40 
0979 0995 
57 44 - 20 4-2  

41 42 

67-02 67-02 

w - 

2, 
10,o 
46,O 
28, O 
11,6 
118 

6?6 6*4. 

1,Ol 0,52 

0,08 0,05 

0,03 0,03 

0,06 0,06 

0,064 0,064 

,0940 0940 

10,O 10,5 
o, 6 036 

11,8 3Y9 
22y2 . 1315 
32,5 42,7 
20,6 23,O 
10,6 15,9 
2Y3 1#0, 

7Y9 797 

2,30 0,50 

0,26 0,09 

0,06 0,05 
1,04 0,88 
0,06 0,08 

0,13 0,11 
11,o 11,o 
1,2 , 190 

8763 8764 
67-02 67-02 

44 25 
34 23 

+ 2  -1-14 1 
I 

37 I 36 - 

8757 8758 
67-02 67-02 

75 51 
71 34 
0,95 0,67 
65 55 - 10 + 4  
61 38 

.L.l - 
Pouvoir fixateur Station d 'Aspach 

10 20 
26 50 

Sans séchage $ 12 19 ' 8  15 4 
Avec s6chage $ 31 53 24 47 21 45 

BO de l'étude I 2 3 ' 4  5 6 7 " 8  
, -  - 



Etude des s o l s  de L'Ain ( s o l s  sur alluv5ons glaciaires 
des Dombes) 

Non de Ilagriculteur 
Nom de l a  pièce 

Date de prélèvement 
Culture 1961 

net te  Terre 
f i n  novembre 1 966 

Analme p a y s s 1  
Sable grossier ( 2  8. 0,2 ma)  
Sable f in  (0,2 'a 0,05 ma) 

PH 
halyse cl?imique 
N t o t a l  o/oo 
P205 assimilable O/O0 
K20 échangeable O/OO 
Ca0 échangeable 0 / O o  

HgO échangeable d / O o  

K échangeable (ppm) 
K absorbé (ppm) 
K absorb&/X échangeable 
II échangeable après culture 

K l ibéré  
41 rétrogradé 

Pouvoir f i xa t em Station d.!Aspach 
sans séchage 7; 
Avec séchage $ 

L 



h 

Etude des sols  de 1 l ~ i i i  (sols SUT alluvions glaciaires 
des Dombes) 

Commune 
Nom de l tagr icul teur  
Nom de la  pi'ece 

I 

Date de prélèvement 
Culture 1967 
Prof oiideur 
No Laboratoire ' 

Eléments grossiers (sup. à 2") 
Analyse physique t e m e  f ine ($1 
Sable grossier (2 à 0,2 mm) 
Sable f i n  (0,2 'a 0,05 mm) 
Sable très f i n  (OY05 5 0,02 mm) 
Limon (0,02 à 0,002 mm) 
Argile ( inf ,  à 0,002 mm) 
Per te  au feu 

PH i 

Analyse chimiaue 

P205 assimilable O/O0 

K20 échangeable o/oO 
Ca0 échangeable O/OO 

M g O  échangeable O / o O  

K échangeable (en meq $) 
Capacité échange (mes $) I! 
Tam de saturation en IC 100 K/T 

IT total. o/oo 

+ 

Analyse. Stanford Station dlAspach; 

N O  Aspach 
No essai Aspach 

K échangeable (ipn~) 
K absorbé (ppm) 
K absorbé/II Qchaxtgeable 
K échangeable après culture 
Variation IC éch. en cours culture 
K l ib&é 
K rétrogradé 
=voir fixateur Station dtAspach 
sans sécliage $ 
Avec séchage $6 

MeXimieux 
Bamians 

jochard Viralet 

nov. 1 966 

Mont lue1 
Jossermd 

Le Ceri- La 
s i e r  Serve 
haut 

nov. 1966 
:or&ass prair ie  mafis pra i r ie  1 

497 3 $8 
11,l l0,3 
44,9 36,7 
26,G 29,4 
10,2 17,8 
295 2?0 
597 6,6 

1,20 1,05 
0,15 0,20 
0,09 0,16 
0,88 1,52 
0 , l O  0,lO 

0,20 0,34 

197 296 
12,O 13,O 

8407 8410 
66-1 2 

82 133 
54 I o1 
0,66 0,76 
35 41 - 47 - 92 
7 9 
I - 

9 9 
23 23 

:o1 s o l  
i8741 68742 

OP3 o, 7 

47,6 53,5 
18,5 20,O 
16,3 895 
1,5 1 ?9 
6,8 5,7 

0,80 0,90 
0,28 0,lO 

0,11 0,04 
2,54 0,48 
0,29 0,06 

0,24 0,09 
15,5 12,O 
1 9 5  OY7 

8406 8412 

79 41 
120 18 
1,52 0,44 
46 23 
-33 - 18 
87 O 

66-1 2 

- - 

36 3 
76 16 

NO de l*étude 'i 7 18 29 20 

Raya5 
Peuplier Terre 

de 
Sure 

nove 66 nov. 1966 
blé  

s o l  
68483 
395 

296 
14,2 
48, O 
21 ,8 
11,G 
183 
636 

1 ,o0 

0,13 
O, 06 
0,88 
o, o9 
0,13 

1095 
1 9 2  

8733 
67-02 
80 
56 

0970 
62 - 18 
38 - 

9 
31 

21 

rairie b lé  
301 s o l  
58815 .68616 

O P  O f 3  

495 It2 
12,9 991 
51,9 44,9 
17,s 26,5 
11,4 16,l 

1 9 5  292 
693 6,1 

0,95 1,6( 
0,oe 0,r: 

0,08 0,11 
1,04 1,2€ 
0,20 0,lS 
0,lS 0,2d 
12,O 13,5 
1 t 5  1 2 8  

8416 8417 
36-1 2 66-1 2 

70 I02 
122 70 
1,74 0,69 
59 43 - 11 - 59 

11 I 11 - - 
12 16 
49 39 

22 8 

Baïse 
=harpen. 
les 

m i l  66 
IllaYs 
s o l  
64341 

1 9 8  

1 9 0  

154 
5395 
22,5 
693 
197 
694 

o, 90 
0,33 
0,05 
O ,  63 
O, 08 
0,11 
892 
193 

83 67 
66-1 2 

63 
57 
o, 90 
32 - 31 
26 ." 

4 
17 

24 



Etude des s o l s  de l ' f i n  ( so l s  de Bresse) 

FoissisLt 
Renoud 

Queue Favier Pré du 
Loup Pont 

Prair ie  Prair ie  Prairie 
s o l  18 cm s o l  

68.996 68.997 68.998 

Décembre 1966 

Commune 
Rom' de 1 'Agriculteur 
Rom de l a  pièce 

Bereyziat 
Perrin 

Verget flu 

DQc. 1966 
Prair ie  Prair ie  

s o l  s o l  
68.986 68.987 

champ 
Date de prélèvement 
Culture 1967 
Profondeur 
N o  Laboratoire I 
ElémenCs grossiers (sup. à 2 mm) 
Analyse physique t t f i n e  ($1 
Sable grossier (2 à 0,2 m) 
Sable f i n  (0,2 à 0,05 m) 
Sable très f in  (0,05 'a 0,02 rum) 
Limon (0,02 à 0,002 mm) 
&lrgi.le (inf. à 0,002 mm) 
Perte au feu 
Calcaire t otal 

PE 
h a l y s e  chimique, 
IT t o t a l  O/OO 
P205 assimilable O/OO 
II20 échangeable O/O O 

Ca0 échangeable O/O O 

MgO échangeable O / O 0  

II échangeable (mes $) 
Capacité échange (meq $) = T 
Taux de saturation en If = 100 K/! 

53 32 73 - - - 

58 45 68 
85 77 85 

h a l y s e  Stavlf ord Station d 'Aspacl 
N o  Bspach 
Mo essai  Aspach 

K Qchmgecible (ppm) 
K absorb4 (ppm) 
K absorbé/IC e'chmgeakle 
K dchmgeablo après culture 
Variation IC éch. en cours culturc 

K l ibéré  
II rétrogradé 

Pouvoir f ixa tem S-n, d'fkpacl 

Sans séchage $ 
Avec séchage $ 

36 160 
L - 

80 17 
91 63 

Foissiat 
Bernard 

Avanière 
Sud Nori 

Déc. 1966 
Prairie Prairie 

15 cm 15 cm 
68.991 68.992 

O 

371 
490 
994 

31,6 
42,9 
9,O 

6 3 1  

4,75 
O,  26 
0,lO 
3,90 
0,15 
o, 22 

096 

- 

35,O 

8770 8771 

64 95 
29 52 

55 83 
09 - 1 2  

20 40 

67-02 67-02 

0,45 O, 55 

- - 

44 58 
92 86 

O O 

14,4 24,O 
697 993 
798 1072 

16,2 17,O 
44,s 31,2 
1091 893 

6,5 692 

- 

5,35 4,20 
0,23 0,19 
0,I 2 0,13 
6,l 6 5194 
O ,  24 0,15 
O, 26 O ,'29 
40, o 30,5 
o, 7 039 

O 

2,9 
2,3 
399 

20, o 
56," 
14,2 

696 

6,75 

09 a 
o, 22 

0,35 

0,49 
47,5 

I ,o 

... 

1 0,br8 

O 

119 
573 
5,4 

16,5 
58,4 
12,5 

793 

6,50 
O,  26 

0,13 
9,52 
0 44 

O ,  29 

076 

- 

48, O 

099 

997 
27,9 
14,9 
1599 
25,l 

695 

895 

1,75 
0914 

0,14 
5,OO 
0,13 

0,3l 
18,5 

I 7 7  

- 

I 
8772 8773 8774 1 8765 8766 
67-02 67-02 67-02 67-02 67-02 

I02 95 1 89 
46 51 113 

I o9 76 149 
t -7  - I9 - 40 

0,45 0,54 0,GO 

123 169 
64 180 . 

O ,  52 1 ,O6 
95 149 - 28 - 20 

25 26 27 28 29 30 31 



L 
Etude des s o l s  de l'Ain ( s o l s  de Bresse) 

t, 
'1 

I 

C o m e  
Nom de L'Agriculteur 
Nom de la pièce 

Date de prélèvement 
Culture 1967 
Profondeur 
N o  Laboratoire 
Eléments grossiers (sup. à 2 mm) 
h a l y s e  pliysique t e r r e  fine (%) 
Sable grossier (2 à 0,2 mm) 
Sable f i n  (0,2 B. 0,05 mm) 
Sable -très f in (0,05 'a 0,02 mtn) 
Linon (0,02 à 0,002 m) 
Argile (inf. i 0,002 mm) 
Perte au feu 
Calcaire t o t a l  

PH 
Analyse chhiclu. 
N t o t a l  o/oo 

P205 assimilable O/OO 

K20 Bchaigeable O/OO 
Ca0 échangeable O/O0 

MgO échangeable O/O0 

K échangeable (en meq $) 
Capacité échange (mes $) = T 
Taux de saturation ea K : 100 K/T 

m e  Stanford Station d'Aspach 
No Aspach 
Mo essai Aspach 

K échangeable (ppm) 
K absorbé (ppm) 
K absorbé/K échangeable 
K échangeable après culture 
Variation Ii: éch, en cours culture 

IC lib6rd 
K rétrogradé 

Pouvoir f ixateur Station d 1  Aspach 

Saas séchage '$ 
I Avec séclzaffe $ 
T J O  de l5 étude 

comnoz 
Favier 

Les P i l l e s  Les P i l l e s  Chemin Lever du 
Robin so le i l  

Décembre 1966 
Prair ie  n Prairre n Prair ie  t Prair ie  t 

15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 
69.006 69.007 69.008 69 009 

O O 0?8 123 

198 2?6 493 6?4  
4?5  4?9  13,2 10,3 

12,3 10,2 19,o ' 24,l 
33,l 35,l 37,O 32,2 
41,4 42, I 24,l 24,G 

5?1 2Y4 294 - - f tr. 
6?9 

599 6,O 6?9 890 

4,20 

0,30 
0,l o 
2,46 
OY14 

o, 22 
30,O 

O 9 7  

3,40 

0,19 
0,lO 
2,62 
0,13 

o, 22 
25,O 

O? 9 

I ,60 

0,18 

0,07 
I $60 
0,IO 

0,16 
16,O 

1 ? O  

1970 
O, 26 

0,11 
2,62 
0,13 

0,  24 

1 Y3 
18,O 

8777 8778 8779 8780 
67-02 67-02 . 67-02 67-02 

1 26 1 24 94 162 
71 q 79 94 162 

1 O0 99 79 131 
0,56 0,64 1 ,o0 1 ,o0 

Jayat 
Perrin 

.rand - 
PrB 
décembre 1966 
Prair ie  Prair ie  

15 cm 15 cm 
69.001 69.002 

O O 

7 Y O  6?7  

5,95 
o, 28 

c,o9 

0,31 

o, 20 
48, O 

O P 4  

1 O, 60 

1,40 

0,13 
O, O6 
1,20 
0,11 

0,13 
12,5 
1 ? O  

8775 ,8776 

76 69 
39 46 

102 G I  

67-02 67-02 

O, 51 O, 66 

- 26 - 25 - 15 - 31 -t- 26 - a  
45 54 79 131 ,65 . 38 - - - L I - 

17 14 15 21 82 7 
52 4-8 44 50 90 25 

32 33 34 35 36 37 



Etude des s o l s  de l'Ain (so ls  de Bresse) 

I 

Commune 
Nom de ltdb&culteur 
Nom de la pièce 

Date de prél'evement 
Culture 1967 
Profondeur 
No Laboratoire 

Eléments grossiers (sup; à 2 mu) 

Analyse physique t e r r e  f ine ($) 
Sable grossies (2 'a O, 2 mm) 
Sable f i n  (0,2 à 0,05 ma) 
Sable t r è s  f in (0,05 'a 0,02 ma) 
Limon ( 0 ~ 0 2  B 0,002 mm) 
Argile (inf. à 0,002 m) 
Perte au feu 
Calcaire t otdL 

Analyse chimique 
N t o t a l  o/oo 

P205 assimilable O/O0 

K20 échangeable O/O0 
Ca0 échangeable O / O 0  

NgO échangeable O/O0 

K échangeable (en meq 9) 
Capacité échange (mes $) = T 
Taux de saturation en IC : 100 K/T 

Analyse Stanford Station d'Aspach 
No Aspach 
No essai  Aspach 

K échangeable (ppm) 
K absorbé (ppm) 
EI absorbé/K échangeable 
K échaageable, après culture 
Variation IC éch. en COUTS culture 
IC l ibéré  
K rétrogradé 

Pouvoir f ixateur Station d'llspach 
sans séchage $ 
Avec séchage 5 

Hont reve 1 
Pauget 

Bouvardikre Pré de la maison 
Nord Sud 1 2 

Décembre 1966 
blé orge Prair ie  Prair ie  

20 cm 20 cm 15 cm 15 cm 
9.010 69.011 69.012 6ge013 

O ?  5 

9,5 
17,O 
17,l 
22, o 
28,4 

6, 0 
895 

I ,70 
0,12 

0,14 
4,6O 
0,11 

0,31 
20, o 

196  

- 

o, 5 

12,2 
16,2 
19,9 
24, I 
25,5 

2,1 

7,3 

1,55 
0,18 

0,l o 
2,32 
0,14 
o, 22 

192  

- 

i8,O 

O 

3 13 
890 

1 O 9 5  
22,8 
46,6 

8 3 8  

694 

5,05 
o, 22 

0,11 
6,68 
O ,  24 
O, 24 

40,5 
096 

- 

8781 
67-02 

179 
232 
1 ?30 
179 

O 

232 - 

41 
GI 

8782 
67-02 

127 
157 
1,24 

II 129 
+ 2  

159 - 

28 
64 

8783 

134 
137 
1 ,o2 
115 - 19 
118 

67-02 

- 

58 
83 

8784 
67-02 

104 
55 

O, 53 
96 

- 8  

47 
I 

63 
87 

Mont revel 
ChArnay 

?aget Fontaine L'Etang 

Décembre 1966 
orge prair ie  pra i r ie  
s o l  s o l  s o l  

58.988 68,989 68.990 

29 1 

28,3 
21 , I  
18,2 
13,5 
15,6 

3 13 
894 

1,15 
0,12 

0,lO 
4,04 
0,12 
o, 22 

1 530 
1 ?5  

- 

O 

14,8 
992 

11,7 
21 ,o 
34,8 
8,5 

f tr. 

7?7 

4,45 
O, 29 
0,11 
6,08 
0,19 
O, 24 

32,5 
or7 

0 

799 
4,9 
996 

24,0 
39,1 

790 
735 
892 

4, GO 

0,13 
0,11 
7,92 
o, 20 

O ,  24 
2 7 7 0  
099 

8767 8768 
67-02 67-02 

94 94 
71 75 

0,76 0,80 
85 1 O0 

- 9  t - 6  
62 81 

11 44 
43 76 

8769 

1 O7 
1 O 3  
0,96 
1 08 
- t l  

1 04 

67-02 

51 
76 

N O  de ltétude 38 39 40 41 42 43 44 



4, 
b 
v, 

i Etude des s o l s  de l'Ain (alluvions f luviales  de l'Ain) 

Comune 
Nom de 1IAgriculteur 
Nom de l a  pièce 
Date de prélèvement 
Culture 1967 
Profondeur 
ITo Laboratoire 

Eléments grossiers (sup. à 2 mm) 

Analyse physique t e r r e  f ine  ($) 
Sable grossier (2 à 0,2 mm) 
Sable f i n  (092 'a 0,05 mm) 
Sable t r è s  fin (0,05 5 0,02 mm) 
Limon (0~02 à 0,002 m) 
Lrgile (inf. à 0,002 mm) 
Perte au feu 

PH 
Analyse chiniquq 
N to ta l  o/oo  

P205 assinilable O/OO 

K20 échangeable O/OO 

Ca0 échangeable O/O0 
MgO échangeable 0 / O o  

K échangeable (en meq $ 
Capacité échange (mes $1 = T 
Taux de saturation en K = 100 K/T 

Analyse Stanford Station d'flspach 
No Aspach , 

N O  essai  Aspach 

K échangeable (ppm) 
X absorbé (ppm) 
K absorbé/K écliaqpable 
X échangeable après culture 
Tariation If éch. en coms 6ulture 

K l ibéré  
IC rétrogradé 

Pouvoir f ixateur Station d'dspach 

Sans séchage $ 
Avec séchage $ 

No de 1'Qtude 

graviers e t  gal le ts  ronds 

Meximiem 
Varay 

Four B chaux 
nov. 1966 

colza 

68.455 B 68.462 
28,8 28,8 

s o l  s/sol 

13,5 13,4 
18,5 17,3 
19,5 20,2 
22, o 2297 
3 7 0  25,O 
395 f 94 

7,4 776 

2,05 t 1 , I O  

O743 o, o9 
0,41 0,16 
3,66 3,66 
o, 21 o, 21 
0,86 0,34 
1798 16,G 
4,8 2, o 

841 8 841 9 

345 1 o7 
3 50 106 
1 ,o1 o, 99 
11 2 59 - 233 - 48 
117 58 

66-1 2 

- - 

15 21 
79 68 

45 46 

Neximieux "Iximiew: 
Juenet Bemiin 

nov. I966 nov. 1966 
E33fiS b l é  

68.556 'a 68.563 68.447 k 68.454 

St Georges Ra&-í.-í 

s o l  s/sol sol s/sol 

199 

698 
13,3 
26,l 
309 O 
21 ?2 
2?6 
775 

9,60 

O, 29 
o, 20 
3,50 
o, 21 
0,42 
16,8 

0,3 

3?7 
899 

3 9 1  

32,O 
31 ,I 
1 9 2  

7?6 

1 ,IO 
O p 0 3  

0909 
4,04 
o, 21 
o, 20 
20,2 

36,9 

27,9 
18,9 
15,9 
17,9 
16,2 
392 

772 

2,IO 
0937 
0,18 
2,l 6 
0,14 

41,6 

3094 
17,6 
14,8 
17,3 
17,8 
29 1 

794 

1,45 
0,15 
091% 

3910 
0,16 

84 20 84 21 
66-1 2 

165 65 
253 69 
1,53 1 ,O6 
118 48 - 47 - 17 

8422 8423 
66-1 2 

1 75 91 
1 78 74 
1 ,o2 0,81 
69 39 

-I O6 - 52 
206 52 I 72 22 

14 39 6 13 
70 80 28 31 

47 48 49 50 



Argile 

Linon 

27 
a 

S o l s  de l'Ain 
6 Bresse 

.-;k Dombes 

40 ..i 
>i 
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'r. ..... 
%'-I'- 25 

-=. . 
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38 
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>. 
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30 ...; i 
! Limon argil-sableux 
i ............... I ............................. " -.. .........-. " . " . " . " " . .~  >i 

p ,/' 3 1 o 39. / 
i' 

20 <i. 
)"""'-'c.,m",,,,,,,~---,~.-,.-,""-~ti: 

.i B 
15 kl 42 i' 

/ ...k 
f 

-r. 
"-,- 

Limon sableux 

.... 
i' 

:=*. ' 77 
i' Limon f i n  

10 &. i'' Sable'-lk. 

"., 
1%. 

%.--- limoneux '-..-,., 
...... i 

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

5.. 
-\... '5- 

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

/ -.. '.. 
/ 

{<' .! Sable *... 

.J \-,* ! 
..$ ---% -% 

e ...................................... ................................................. i z " I .̂. "z . L " ..-...... " 2?¿ 6 -1- 2: 

O 60 50 40 30 20 O 85 80 70 
Sable grossier f sable f i n  (0,05 & 2 m) 


