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I - GENERALITES 

L 

Les rég ions  é tud iées  pa r  l ' a u t e u r  s e  s i t u e n t :  

- pour l a  p lus  grande p a r t i e  en Haute-Volta, dans 

l e  s e c t e u r  Centre-Sud, c o n s t i t u é e  p a r  les 6 f e u i l l e s  

au  1/200.000&me de'Boulsa,  Ouagadougou, Koudougou, 

'Tenkodogo, PÔ e t  Léo, e n t r e  les longi tudes  Oo e t  3 O  W 

e t  l a  l a t i t u d e  1l0 e t  1 3 O  N. 

- e t  a u  Sénégal-Oriental  s u r  la  f e u i l l e  au  1/200.000ème 

de Dalaf i ,  comprise e n t r e  l e  longi tude  12O W e t  13O W e t  

l e s  l a t i t u d e s  1 3 O  e t  1 4 O  N. 

L e  climat es t  soudanien typique. 
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II - LE CADRE GEOMORPHOLOGIQUE 

A - LE RELIEF 

Les régions étudiées constituent des plaines, souvent monotones, 

B pentes très faibles à-faibles de l'ordre de 0,5 B 2 %. 

lo/ La Haute-Volta 

Les reliefs qui rompent cette monotonie sont: 

- les buttes témoins cuirassees qui dominent la plaine çh et 19 et qui 

deviennent nombreuses dans les schisteuses du Nord et autour des reliefs 

birrimien supérieur 

- les reliefs vigoureux du birrimien supérieur 
- les inselbergs "granitiquesff plus ou moins importants allant du dôme 
ou du bloc vertical A la masse importante formant système de collines. 

Ce modelé plat 2 buttes cuirassés caractkrisent>mais non spéci- 
fiquement,les zones où la cuirasse ou les altérites ferruginisées SOUS- 

jacentes sont omniprésentes. 
1 

I I  

Dans le Sud appara:t un modelé largement ondulé à pentes plus 

fortes (de l'ordre de 3 %) constitué de larges croupes (Région de Zabrè 

et Tenkodogo). I1 caractérise les régions oÙ les cuirasses anciennes ont 

kt6 fortement démantelées et oÙ affleure, assez souvent la roche saine 

ou son produit d'altérhtion récente.montmoril1onitique. 

Mais ces régions peuvent être couvertes principalement par des 

altérites anciennes. Par ailleurs, les' régions couvertes par les maté- 

riaux montmorillonitiques peuvent constituer également une plaine mono- 

tone à pentes très faibles qui ne se distingue de celle du modelé à 

cuirasse ou altérites anciennes omniprésentes que lorsqu'elle est dissé- 

quée par le réseau hydrographique: dans le matériau tendaet imperméable 

qu'est l'argile montmorillonitique, la dissection est intense et le 

chevelu hydrographique très dense. 



20/ Le Sénégal-Oriental  

L 

Les r e l i e f s  sont  cons t i t ués  par  de p e t i t s  massifs  de roches 

volcaniques anciennes (Bi r r imien)  e t  par l e s - g r è s  pr imaires  qui  cons- 

t i t u e n t  l a  bordure occ iden ta l e  des ' l sch is tes"  de l a  Falémé. Ld p l a i n e  

couvre l ' e s s e n t i e l  des régions é tudiées .  Le modelé p l a t  e t  monotone 

c a r a c t é r i s e  l e s  zones o Ù  l a  c u i r a s s e  du moyen g l a c i s  e s t  omniprésente, 

recouverte  l e  p lus  souvent par  s e s  p rodu i t s  de démantèlement. Mais 

i l  c a r a c t é r i s e  également l e s  régions recouvertes  par  l e s  a r g i l e s  

ve r t iques  dér ivées  des s c h i s t e s  de l a  Falémé. 

Le modelé ondulé B i n t e r f l u v e s  p l u s  cour t s ,  intensément 

disséqué par l e  réseau hydrographique c a r a c t é r i s e  l e s  zones o Ù  l a  

c u i r a s s e  du moyen g l a c i s  a é t é  fortement démantélé@,mais o Ù  s u b i s t e n t  

l e s  a l t é r i t e s  ou l a  carapace ' sous- jacente .  

B - LA GENESE DU RELIEF 

La zone du SQnégal-Oriental  que nous avons é tud iée  f a i t  p a r t i e  

des bas s ins  du Sénégal e t  de l a  Gambie. E l l e  a d e a ~  é t é  é tud iée  par  

M I  CHEL. 

Pour l a  Haute-Volta, nous nous sommes appuyés essent ie l lement  

s u r  l e s  t ravaux de MICHEL (1959) e t  VOGT (1959) pour e squ i s se r  l e s  

grandes é tapes  de l a  morphogénëse. 

Le schéma de l a  physionomie de ces régions comporte un système 

de g l a c i s  qua te rna i r e s  dominés par des lambeaux de su r face  d 'ap lan iase-  

ment p lus  anciennes.  

lo/ Les su r faces  supé r i eu r s  an téquaterna i res  

I1 n'en s u b s i s t e  que des témoins de f a i b l e  étendue, générale-  

ment l i m i t é s  aux hauts  r e l i e f s  du b i r r imien  supér ieur .  

Au Sénégal-Oriental ,  MICHEL l e s  r a t t a c h e  pour l a  première B la deuxième 

su r face  d'aplanissement d 'âge é o c h e  ou grande su r face  a f r i c a i n e ,  e t  

pour l a  deuxième à un aplanissement p l iocène  ou r e l i e f  i n t e rméd ia i r e .  
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Il en es t  de même en Haute-Volta. C e s  su r f aces  sont  f o s s i l i s é e s  

pa r  des formations cu i r a s sées  constamment bauxi t ique  pour la  première.  

Pendant la  génèse de ces cu i r a s ses ,  i l  s ' e s t  c o n s t i t u é  un épa i s  manteau 

k a o l i n i t i q u e .  

2 O /  Les su r faces  qua te rna i r e s  

MICHEL en d i s t ingue  t r o i s  au Sénégal-Oriental .  Nous en avons 

de même d i s t ingué  t r o i s  en Haute-Volta en accord avec les t ravaux de 

VOGT e t  MICHEL. Ce sont :  

- un haut  ou g l a c i s  supé r i eu r  se raccordant  éventuellement à une 

haute  t e r r a s s e  

- un moyen g l a c i s  s e  raccordant  éventuellement à l a  moyenne terrasse 

- un bas  g l a c i s  ou g l a c i s  i n f é r i e u r  se raccordant  éventuellement 

à l a  basse  terrasse. 

Le haut  g l a c i s  e t  l e  moyen g l a c i s  ont  é t é  f o s s i l i s é s  p a r  une c u i r a s s e  

fe r rugineuse .  L 'extension du haut  g l a c i s  e s t  f a i b l e .  I1 est  généralement 

l i m i t é  aux rég ions  de c o l l i n e s  (b i r r imien  supér ieur ,  p l a t eau  de p r è s ) .  

Le moyen g l a c i s  qu i  a une t rès  grande extension r ep résen te  

l e  de rn ie r  des grands cyc les  de cuirassement.  C'est dans les niveaux 

cu i r a s sés  du moyen g l a c i s  qu'a é t é  e n t a i l l é  l e  bas  g l a c i s  qu i  ne  p ré sen te  

en propre, qu'un carapacement sporadique. 

C e  façonnement du bas  g l a c i s ,  s e lon  q u ' i l  a é té  p lus  ou moins 

knergique a pu ou non déblayer  la  c u i r a s s e  du moyen g l a c i s  e t  s e s  a l t é -  

r i t es  sous- jacentes .  

- 

On a donc un bas g l a c i s  B s u b s t r a t u m v a r i é  e t  c o n s t i t u é :  

- de reste de cu i r a s ses  du moyen g l a c i s  

- d ' a l t é r i t e s  anciennes k a o l i n i t i q u e s  f e r r u g i n i s é e s  dont l e  ,aciès 

l e  p l u s  typique et  . l e  p lus  répandu e s t  un matér iau b i g a r r é  p lus  

ou moins r i c h e  e n ' c o n c r é t i o n s  se lon  l e  niveau de la  t r o n c a t u r e  

dans l e s  su r faces  anciennes 

- da carapaces du bas g l a c i s  

- de roches s a i n q o u  peu a l t é r é e s  ou de l e u r  produi t  d ' a l t é r a t i o n  

r écen te  p lus  ou moins r i c h e  en minéraux 2/1.  
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L e  bas  g l a c i s  n e  semble pas ê t r e  l a  s e u l e  des sur faces  qua te rna i r e s  2 

a v o i r  e n t a i l l é  l e s  a l t é r i t e s  des  su r faces  a n t é r i e u r e s  jusqu 'à  la roche 

sa ine .  

En e f f e t ,  les su r faces  qua terna i res ,  même l o r s q u ' e l l e s  ont  é t6  
l ' o b j e t  d'un cuirassement in tense ,  ne semblent pas cependant a v o i r  &té 

l e  s i è g e  d'une a l t é r a t i o n  k a o l i n i t i q u e  profonde. L e  manteau k a o l i n i t i q u e  

semble l e  p lus  souvent h é r i t é  des v i e i l l e s  su r faces  t e r t i a i r e s .  A i n s i  

lo rsque  l ' e n t a i l l e  de ce  v ieux  manteau p a r  les su r faces  qua te rna i r e s  a 

a t t e i n t  la  roche sa ine ,  on v o i t  les c u i r a s s e s  qua te rna i r e s  ( y  compris 

celles du haut  g l a c i s )  reposer  brutalement  s u r  c e t t e  de rn iè re  ou s u r  

une a l t é r a t i o n  r écen te  de cel le-ci  donnant des matér iaux d i f f é r e n t s  de 

ceux du v i eux  manteau k a o l i n i t i q u e .  

Ains i  Guelma, un témoin de l a  Haute t e r r a s s e  de l a  Volta  

Blanche s igna lé#  par  VOGT e t  TRINQUART (1969) repose brutalement s u r  

l a  migmatite sa ine .  I1 en e x i s t e  un exemple iden t ique  ap rès  l a  Volta  

Blanche s u r  l a  r o u t e  Ouagoudougou Koupèla. 

D e  même la  c u i r a s s e  du moyen g l a c i s  peut  reposer  brutalement  

s u r  une a l t é r a t i o n  montmori l loni t ique.  

Di re  que l e  manteau k a o l i n i t i q u e  est h é r i t é  des s u r f a c e s  

t e r t i a i r e s  ne  veut  pas  d i r e  que les pédogénèses qua te rna i r e s  n ' y  ont  pas 

imprimé des c a r a c t é r i s t i q u e s  propres .  Ains i  l e  matér iau b i g a r r é  semble 

hér i té  du moyen g l a c i s .  

3 O /  L'évolu t ion  du bas g l a c i s  

Après l e  façonnement du bas  g l a c i s ,  une nouvel le  phase de 

d i s s e c t i o n  s ' a t t a q u e  au r e l i e f .  VOGT qu i  l ' a p p e l l e  d e r n i è r e  é t a p e  de 

l ' é v o l u t i o n  morphologique 'karactér isée p a r  une i n t e n s e  d i s s e c t i o n  

s ' a t t a q u a n t  B tous  les éléments du r e l i e f :  les r av ins  g r igno ten t  les 

hau t s  g l a c i s ,  les v a l l o n s  d é t r u i s e n t  l e s  bas  g l a c i s  f r a g i l e s  que ne  

pro tège  pas une carapace cont inue e t  épa isse ,  a i n s i  que les hautes  

t e r r a s ses" .  E l l e  s u i v i t  de phases de dépôts.  L e s  e n t a i l l e s  se colmatent 

et: i l  y a nivel lement  quasi  complet de 1 A  p l a i n e  à c e r t a i n s  endro i t s .  
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III - RELATIONS MORPHOGENESE ET DIFFERIENCIATION DES SOLS 

A - MORPHOGENESE ET PROCESSUS D'ALTERATION 

A.l. L'altération kaolonitique 

Elle aboutit A la transformation totale de minéraux en kaolinite, 

avec lessivage des bases, individualisation des hydroxydes de fer et de 

manganèse. Elle est associée i3 un milieu générateur acide et nécessite l'éli- 

mination des cations divalenzsq. Elle apparalht comme essentiellement paléo- 

climatique en Haute-Volta et sur le degré carré 

de pédogénèses très anciennes paraissant remonter au tertiaire. 

de Balafi, et hérobhée 

A.2.  L'altération montmorillonitique 

Elle a été longtemps considérée comme intrazonale c'est-à-dire 

liée des conditions de station particulière (roche-mère basique ou dépres- 

sion), tandis que l'altération kaolinitique était considérée comme climatique 

dans les régions soudaniennes. La génëse de la montmorillonite est liée 5 un 

milieu générateur basique riche en cations alcalino-terreux et en silice. 

En Haute-Volta, elle apparalht tant sur les roches acides que sur 

les roches basiques pourvu que les altérites anciennes kaolinitiques aient 

été déblapes jusqu'à la roche saine ou peu altérée. 

L'apparition de l'altération montmorillonitique est donc liée 

d'une part à l'intensité de l'érosion, d'autre part à la topographie du front 

inférieur des altérites anciennes. 

Dans ce passage de l'altération kaolinitique l'altération mont- 

morillonitique, le rôle principal est joué par le drainage interne. Ce pas- 

sage correspond à une rupture dans les conditions de drainage interne avec un 

déplacement vers un pôle d'aridité interne plus grande. 

Au Sénégal-Oriental, l'altération montmorillonitique a lieu sur 

les granites à amphiboles et pyroxènes et sur les granodiorites. 

Mais dans ces deux pays, lorsque la roche-mère est acide et très 

drainante on obtient de la kaolinite. 
i 
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r B -  MORPHOGENESE ET REPARTION DES SOLS 

1 D'après ce que nous savons des r e l a t i o n s  e n t r e  la  morphogénèse e t  

l e s  processus d ' a l t é r a t i o n ,  on v o i t  que celle-ci  apparal"t ê t r e  l e  f a c t e u r  

déterminant de l a  r é p a r t i t i o n  des deux grands types de s o l s :  

- les s o l s  du complexe d ' a l t é r a t i o n  k a o l i n i t i q u e s  

- e t  les s o l s  du complexe d ' a l t é r a t i o n  montmori l loni t ique.  

Ce f a i t  e s t  important à savoi r ,  même s i  tous  les f a c t e u r s  de l a  

morphogénèse qui  i n t e rv i ennen t  ne son t  pas car tographiables  p a r  l e  géomorpho- 

logue. Il f i x e  les p o s s i b i l i t é s  d ' e x t r a p o l l a t i o n  à p a r t i r  des a u t r e s  données 

pédogénétiques. I1 montre que l ' a p p a r i t i o n  des s o l s  du complexe d ' a l t é r a t i o n  

dépend du phénomène cap r i c i eux  quCest l 'arasement  e t  l e  déblayage des  a l t é r i -  

t es  anciennes.  

Par a i l l e u r s  à l ' i n t é r i e u r  de chacun de ces deux grands groupes 

de s o l s ,  naus a l l o n s  examiner l e  r ô l e  des f a c t e u r s  de la  morphogénèse s u r  

l a  r é p a r t i t i o n  e t  l a  r é p a r t i t i o n  des-?so ls .  

B . l .  Sur face  topographique a c t u e l l e  e n t a i l l é e  dans l a  c u i r a s s e  

ou les  a l t é r i t e s  anciennes 

On a des s o l s  du complexe d ' a l t é r a t i o n  k a o l i n i t i q u e  dont l a  na tu re  

va dépendre: 

- du niveau de l a  t ronca tu re  dans l e s  matér iaux anciens 

- des phénomènes de colmatage 

B . l . l .  Surface topographique e n t a i l l é e  dans l e  haut  g l a c i s  

ou dans les au r faces  p lus  anciennes: 

On a essent ie l lement  des l i t h o s o l s  s u r  c u i r a s s e  fe r rugineuse .  

Ces s o l s  n 'acquièren t  un grande développement qu5autour des r e l i e f s  b i r r i -  

miens, zone de développement optimum des témoins du haut g l a c i s .  



B.1.2. Surface topographique actuelle entaillée dans 

le moyen glacis 

1. Cuirasse du moyen glacis partiellement demantelée par l'krosion: 

On a de vastes zones constitués de lithosols sur cuirasses et de s o l  

gravillonnaires plus ou moins squelettiques au-dessus de cuirasses. De ces 

vastes zones ne s'individualisent que les entailles des rivières avec leur 

prbduits de colmatage, des buttes cuirassées et les régions de collines. 
Q 

Au Sénégal-Oriental, ce type de surface occupe près des 4 / 5  du degré 

carré de Dalafi. Il s'étend aussi largement dans les ré ions cartographiées 
sur les feuilles au 1/200 OOOème de Bake1 et Tambacounda par PEREIRA-BARRETO. 

Dans le secteur Centre Sud de la Haute-Volta, il s'étend grosso- 

modo de 1 2 O  20' N à 1 3 O  N de lattitude, s'abaissant à 1 2 O  N dans la partie 
occidenta le. 

Sur les matériaux de colmatage des axes de drainage se développent 

les sols ferrugineux tropicaux associés ou non à des s o l s  gravillonnaires et 

les s o l s  hydromorphes. 

2. Cuirasse du moyen glacis plus ou moins complktement démantelée. 

2.1. Omniprésence des altkrites sous-jacentes 

C'est le cas de la majeure partie du Centre Sud de la Haute-Volta, 

grosso-modo dans toute la région comprise entre le méridien 10 W, le paral- 
lèle 12O 30' N et la volta Moire. 

Le degré carré de Lé0 et la partie occidentale de celui de PÔ s'y 

distinguent par la faible représentativité des cuirasses. Les restes de cui- 

rasses @LUS ou moins nombreux ne se signalent pas le plus souvent par un 
décrochement permettant de les identifier. 

L'hétérogénéité dans la répartition des s o l s  est la règle: 

- mature des matériaux résiduels anciens ferruginisés servant de 
matériau originel, et qui dépend du niveau de la troncature dans 

ces matériaux 

- nature et kpaisseur des matériaux qui recouvrent les précédents. 
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C 1  e s t  l e  domaine: 

- des s o l s  fe r rugineux t rop icaux  remaniés, lo rsque  les matér iaux  de 

colmatage sont  épa i s  

- des s o l s  peu évolués p lus  ou moins qquele t t iques  au-dessus de cu i -  

r a s s e  (moins r ep résen té s  s u r  l e  degré c a r r é  de Léo) 

- des s o l s  à pseudo-gley h é r i t é  s u r  matér iau k a o l i n i t i q u e  anc ien  

b iga r ré .  Selon I l é t a t  de durcissement du s q u e l e t t e  fe r rugineux dans 

ce matériau,  on a une s o r t e  de  carapace fe r rugineuse  ou un s o l  

meuble sans changement dans son aspec t  morphologique ex te rne  

Par  plages,  l a  roche s a i n e  a pu ê t r e  a t t e i n t e  pa r  l a  t ronca tu re ,  on 

a a l o r s  des s o l s  du complexe d ' a . l t é r a t ion  montmori l loni t ique ou des l i t h s o l s .  

2.2. Les p rodu i t s  de demantèlement de l a  c u i r a s s e  ( g r a v i l l o n s )  

sont  omniprésents, mais c e l l e - c i  r eposa i t  souvent s u r  l a  ro-  

che ou son produi t  d ' a l t é r a t i o n  récent .  Les  r e s t e s  de cu i rasse  

s ont nombreux , 

C'est l e  cas  s u r  la  majeure p a r t i e  du degré carré de Boulsa. 

La su r f ace  d l é ros ion  a t t e i n t  souvent la  roche s a i n e  ou son produi t  

d ' a l t é r a t i o n  p lus  ou moins ve r t ique .  E l l e  est colmatée par  des matér iaux d i -  

v e r s  a rg i lo-sableux  k a o l i n i t i q u e s  B niveau g rav i l lonna i r e s ,  ;argi leuxØ kao l i -  

n i t i q u g  mais p lus  ou moins r i c h e  en minéraux 2 / 1  avec des niveaux g r a v i l -  

lonnai res .  

+&U d v o L k s  
Les matér iaux g r a v i l l o n n a i r e s  po r t en t  des s o l s l g r a v i l l o n n a i r e s .  

L e s  matér iaux arg i lo-sableux  p o r t e n t  des s o l s  fe r rugineux t ropicaux  remaniés, 

e t  l e s  matér iaux a r g i l e u x  des so l s  à pseudo-gley s t r u c t u r é s .  

Chacun de ces types de so ls  peut  p ré sen te r  des p r o f i l s  calcaires 

en profondeur. Ce complexe de s o l s  c o n t i e n t  des p lages  de s o l s  du complexe 

d ' a l t é r a t i o n  montmori l loni t ique.  

Le paysage e s t  c e l u i  d 'une p l a i n e  à pente  souvent i n f é r i e u r e  à 

1 %, o Ù  l a  r é p a r t i t i o n  des s o l s  appa ra f t  t rès  complexe, 
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2.3. Conclusion s u r  l e s  r e l a t i o n s  e n t r e  l a  morphogénèse e t  

l a  pédogénèse. 

Ces rég ions  sont  l e  p l u s  souvent cons t i t uées  par  des p l a i n e s  à 

pentes  très f a i b l e s  de l ' o r d r e  de  0,7 % A 2 % oÙ l e s  recouvrements s u p e r f i -  

c ie l s  masquent les matér iaux sous- jacents ,  o Ù  l a  tendance au mauvais d r a i -  

nage est  constante ,  l a  végé ta t ion  non spéc i f ique .  

Ces c a r a c t é r i s t i q u e s  rendent  l e s  d i f f é r e n t s  t r a i t s  géomorphologi- 

ques d i f f i c i l e s  à ca r tog raph ie r  dans l e  d é t a i l  é t a n t  donné la complexité de 

1 a c t  í o n  morphogénéti que. 

La c a r t e  géomorphologique, moins d é t a i l l é e  ne pourra pas s e r v i r  

pour l e  t r a c é  des l i m i t e s  des d i f f é r e n t s  types de s o l s ,  mais e l l e  d o i t  

pouvoir permet t re  au pédologue de s e  f a i r e  une i d é e  de 

du cannevas géographique 

l a  Physiographie e t  

qu i  e s t  l a  base  des a s soc ia t ions  de s o l s .  

B.2. Surface  topographique a c t u e l l e  e n t a i l l é e  dans l a  roche 

s a i n e  ou dans s e s  p rodu i t s  d ' a l t é r a t i o n  r écen te  
(c 

C'est l e  domaine des s o l s  du complexe d ' a l t é r a t i o n  montmoril loni-  

t i q u e  ou des l i t h o s o l s  s u r  roches d iverses .  On peut  d i r e  schématiquement que 

les v e r t i s o l s  s e  développent s u r  roches basiques e t  les grano-d ior i tes ,  les 

S o l s  Halomorphes s u r  les roches g ran i t iques ,  les Sols  Bruns eutrophes s u r  

les roches non sodiques 5 synthèse  montmori l loni t ique p lus  f a i b l e ,  ou s u r  

des roches à f o r t e  synthèse montmori l loni t ique mais en p o s i t i o n  de pente  e t  

avec des p r o f i l s  peu épais. 

T 

C -  - MORPHOGENESE ET DIFFERENCIATION PEDOLOGIQUE 

Dans ce  chapi t re ,  l e s  f a c t e u r s  de  la morphogénèse ne son t  pas 

envisagés en t a n t  que f a c t e u r  p r i n c i p a l  de l a  d i f f é r e n c i a t i o n  des sols .  

Même lorsque  les f a c t e u r s  géomorphologiques jouent  un r ô l e  impor- 

t a n t  dans l a  génèse des so ls ,  l ' a t t e n t i o n  du pédologue peut ne pas  ê t r e  a t -  

t i r é e  s u r  eux s i  l a  pédogénèse t rès  i n t e n s e  masque e t  domine l e u r s  e f f e t s .  
1 
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Par contre ,  lo rsque  l ' a c t i o n  de l a  pédogénèse ne peut  masquer 

c e l l e  des f a c t e u r s  de l a  morphogénèse, l ' a t t e n t i o n  du pédologue d o i t  o b l i -  

gatoirement se p o r t e r  s u r  ceux-ci. 

Dans l e  deuxième cas,  l a  connaissance de l ' h i s t o i r e  géomorpho- 

logique e s t  impérat ive pour l a  compréhension de l a  génèse e t  de l a  répar -  

t i o n  des s o l s .  

11 ne  s ' a g i t  que de problèmes de pédogénèse de 

p o r t é e  théorique.  

En e f f e t  l a  c a r a c t é r i s a t i o n  des s o l s  e s t  souvent e s s e n t i e l l e -  

ment morphologique a l o r s  q u ' f L t b M t  chargéa d'une s ign iE ica t ion  génét ique  

dont les conséquences /M$h simple problème de c l a s s i f i c a t i o n .  

C'est a i n s i  que l e  contex te  s o l  fe r rugineux t r o p i c a l  l e s s i v é  à t aches  e t  

concré t ions  ( e t  c u i r a s s e )  suppose une pédogénèse t rès  a c t i v e  oÙ i l  y a 

mobi l i sa t ion ,  migra t ion  e t  accumulation in t enses  du f e r ,  du manganèse e t  

de l ' a r g i l e  avec t o u t e s  ses conséquences devenues désormais c l a s s iques ,  B 
s a v o i r  l e  cuirassement - ou pour employer un terme p lus  connu, mais p lus  

imprécis,  l a  l a t é r i t i s a t i o n  - envahissant  les s o l s  e t  l e  passage. 

I1 est  donc pr imordia l  de n 'appl iquer  des termes B s i g n i f i c a -  

t i o n  génét ique qu'A des f a c i è s  génét iques dont on e s t  c e r t a i n  q u ' i l s  doi-  

ven t  l e u r s  c a r a c t è r e s  de d i f f é r e n c i a t i o n  à une évolu t ion  pédologique en 

place.  

Depuis 1964, mon a t t e n t i o n  a é té  a t t i r é e  pa r  l e  f a i t  que les 

s o l s  du type  fe r rugineux t r o p i c a l  l e s s i v é  des bas s ins  v e r s a n t s  des VoEtaS 

Blanche e t  Rouge poumien t  devoir  p l u s  à l a  morphogénèse qu'à l ' é v o l u t i o n  

pédologique pour ce  qui  e s t  de l a  d i f f é r e n c i a t i o n  de l e u r s  p r o f i l s .  

Dans l e  f a c i è s  morphologique qui  correspond 2 ce  qu i  e s t  commu- 

nément désigné dans ces régions p a r  l e  t e r m e  "Ferrugineux Tropica l  l e s s i v é  

à t aches  e t  concré t ions  ( e t  carapace ou c u i r a s s e ) :  c i  

- l e s  phénomènes de f e r r u g i n i s a t i o n  ( taches ,  concrét ions,  carapaces,  cu i -  

rasses) appa ra i s sen t  pr incipalement  d ' o r ig ine  ancienne. 

Le  matér iau o r i g i n e l  e s t  d é r i v é  du moyen g l a c i s .  
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L'intensité et le type de la ségragation et de l'accumulation 

du fer dans ces matériaux anciens qui constituent la base des profils est 

variable et dépend du niveau de la troncature dans le moyen glacis. 

- les variations' texturales peuvent s'expliquer par le processus de mise 
en place des matériaux et le processus normal du fonctionnement des glacis. 

- l'évolution réelle en place paraft faible. 

Dans l'évolution des s o l s  5 faciès morpholo$iques de solonetz ou d . 
de solonetz solod&sés, les processus de mise en place des matériaux parais- 

sent devoir jouer également un rôle important. 

c 

t 
i 



VI - CONCLUSIONS- 

* 
C e t t e  ktude montre combien morphogénëse e t  pédogénèse peuvent 

e t r e  Qt ro i tement  l iées  e t  combien l a  compréhension de l a  gknèse e t  de l a  

r é p a r t i t i o n  des s o l s  peut n é c e s s i t e r  l a  connaissance de l ' h i s t o i r e  gkomor- 

phologique. 

h 

Dans une op t ique  de r i v a l i t é s  e n t r e  les d i s c i p l i n e s ,  on peut  

e spé re r  que la pédologue s e  s u b s t i t u e  au  géomorphologue e t  f a s s e  g râce  à 

l ' o b s e r v a t i o n  de s e s  p r o f i l s ,  une e squ i s se  géomorphologique s u f f i s a n t e  

pour s e s  beso ins .  Mais encore f a u t - i l  q u ' i l  en s e n t e  la  n é c e s s i t é  e t  en 

a i t  les moyens p ra t iques .  

L e s  renseignements géomorphologiques doivent au moins ê t r e  au 

pédologue, ce que l u i  sont  ac tue l lement  l e s  renseignements géologiques. 

La tâche du pédologue r e s t e  grande car c 'es t  à l u i  sau1 q u ' i l  

a p p a r t i e n t  de d é f i n i r  dans q u e l l e  mesure e t  de q u e l l e  façon l e s  rense igne-  

m e n t s  géologiques et  géomorphologiques i n t e r v i e n n e n t  dans l a  gknèse e t  l a  

r é p a r t i t i o n  des so l s .  

Cn'est à l u i  de f a i r e  la  p a r t  de l a  morphokénkse e t  de l a  pkdogé- 

&se. S e s  conclgsions se ron t  en r e t o u r  p réc i euses  e t  i nd i spensab le s  au 

géomorphologue pour mieux c a r a c t é r i s e r  les grandes é tapes  de la morphogé- 

nèse. 


