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Après l e  coup d'envoi de la Corfléreme de Ihdr id  ( Septembre 1966 
un col losue  restraint Btait projete, au Lib=, pour I " m d e  2967. 

Une première s&union e u t  l i e u  d&ut Jtt in avec pour cadre l a  

guerre du 5 Ju in  e t  l a  participation Btrangere au Liban de P*Sfigalet?, 

PQcrot et Cointepas. Une dewtibma réunion, en Octobre, a groupé autour 

dles pQdolo&mes locaux t Zelle Paquet, G.lM.lot, G.Aubert, C.PQdro et 

A.Ruellan. A déplorer l 'absence de J.Boulaine, seule vict ims de l a  

guerre du 5 Juin. 

Ces r6unions ont t o m n e  ~ U ~ Q U Z  de 2 thèmes e s s e n t i e l s  : 

- Fr6sentat ion d'une pédog6rsbse dynamique e t  a c t u e l l e  des  s o l s  rouges 

el bruns méditerran&ens, 

- Eise en éaidence du passage des  sols rouges e t  bruEs, a m  sols de 

plaine que n o m  appelerours encore isohumicpes. 

Chzque p6dologue de ' i i ' e l 'Amam3 s'est chargé d'un ou de plusieurs 
i t i n 6 r a i r e s  en présentant une not icqht  diff Ercntes notes, p a t a n t  SUT des 

problèmes de p&dog&n&se appliqués a u  sols du Liban. 
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- LE K I L I E U  - 
La montagne l i bana i se  est une bar r i è re  continue Nord-Sud de 

2 B 3000 m. formant fcran aia v e r t s  dominants, Sur l e  versant  Ouest il 
pleut  de 700 à 1500 mm. (2.300 en 1946-57) pour une température moyenne 

de 20°C. sur la côte, de 10° B 1800 n. 

D a - s  la pla ine  i n t é r i e u r e  de l a  Bekaa (1000 m.) entre  le Liban 
e t  l'kntiliban, il pleu t  e n t r e  TOO au Sud e t  200 ni. au Forda 

L a  saison s&che varie de 5 à 7 mois. 

Les roches-mères sont  des  ca l ca i r e s  ou dolomies, rarenont des 

@Ds et des basal tes .  Les matbriaux originels des sols peuvent St re  soit 
l e s  foclies-m6fe~, s o i t  des alluvions ou col luvions variées. 

L a  tr8g.Station apbustive e s t  assez danse SUT le versant Ouest  et 
fortement dégrad6.e ii l ' E s t  du XonC Liban.  

- LES SOLS GmQ3AL. 

L a  lithologic va jouer i c i  un r61e prépondérant : 

Sur roche-mère 

car-bonat de 

( Dure (karstique) : formation de s o l s  rouges e t  bruns 
( mGditerran6ens - Tendres al terilances da dure e t  tendre 

( or*-euse : formation do s o l s  calcoma$pésiformes de 

( type rendsine.  

( 

( 

( Sol  brun l e s s i v é  ou s o l  rouge méditerrant5en l e s s i v é  
6?XC @?èS 

Sol b r u n  eutroghe ou s o l  b run  m6diterran6en SUT 
basal te@) 

, -- 

t 
S a r  colluvions ( Sols vari& peu 6volu&s, bruns ca lca i r e s  e t  rendzines 

( diverses.  

( sols rouges et bruns réaiterra.néens, sol tmms e t  

( Sols hydromorghes e t  ve r t i so l s .  
c ](ilâ t a i n  s i so humique s ( 

( 
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- LES SOLS OBSERVES LU COUFS DE LA REUNION 

U m  t r en ta ine  de p r o f i l s  ont  ét6 observés : 

- des sols rouges m6diterranéens divers (15) 
- des sols rouges m6ditersanéens partiellement b r u n i f i d s  (4) 
- des sols bruns mgditerran4ens (2)  

- des s o l s  châtains isohumiques (2) 

- m sol brun calcaire 
- des verti’sols ou sols ver t iques  (4) 
- mi sol hydromorphe. 

Y * X 

f 
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1 - S o l s  rouges mdditerranéens f o r m i s  i n  situ 

Ce sont incontestablsment les svnls l e s  p lus  r6pandus dans la montagne 

1 ibanai se. 

1.1 - Sur ne karst du versant Ouest (karst ouvert  ou fermg) 

601 se présente  sous forcas de poches (It.1 p r o f i l  3 - It.11 pro f i l  

en entonnoirs,  drainant des quantités d'eau b ien  supérieures aux 

prée lp i ta t ions .  

l e  

- G c u ~ ~ u ~  2,5 2 5 YR? 
- Str i rc turs  pzimaire, polyédrique, f i n e ,  dominant e t  s'organisant, 

en profondeur, en structure secondaire prismatique ( au r s t ruc tu l .~  

- Complexe s a t u r é  en bases (Y = 90 B lo@), capac i t é  élevée de 30 
50 mBq.$! du Í'sit; de l'aboildmco de rrinBravx de tjTe montmoril 

3. o n i  t i  q ~ o  a 

4' - C;ranulom&i.rie dn profil II 

Peu de discussions quant a - i  ca rac t6 r i s t i ques  g6n8sales de c e s  

sols, é tudi6s  par a i l l eurs  (Lmourcwr 196568.) o Signalons simplement l a  

mise en  Bvider,ce de "1 ' a l t 6 r a t i o n  d i t e  >ell iculaire",  ne pouvant z%re 
confondue avec un dépôt secondaire ( l g r e s  objections de C-hïber t  et de 

Larlaelle récemmt)  e 
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Le problème du l e s s i v ~ ~ e  dans les sols roup% m6diterranéens 

a f a i t  l'obdet de vives disoussions e n t r e  l'auteur 6% A.Ruellan, avec 

l ' a r b i t r a g e  de G.Aubert. 

D'aprBs le tableau ci-dessue, A.Ruellan note un gradient arg i leux  

&conclut à 'un debut de lassiva439 (non i, un sol rouge lessia6) qu' i l  pense 
provoqué par des entrainenent.s phpiqueS. dus aux premières pluies,  s u r  u11 

sol seo dans lequel l a  macsopros i t6  s e r a i t  très forte. 

Cette bypothEse a provogué une vive r6mt ion  de l'auteur qni  ne 
peut rder le gradient agj leux ,  mais considère cette question trop ímpor- 

%ante pour Gtre présentée ainsi 2 

- Le p~ocessus m8oaique auqcel A.Ruellan f a i t  a l l u s i o n  est 

f 

peut-e^tre possible ,  m i e  c ' e s t  justement &pr&s des périodes 

sèches que les eaux de percola t ion  sont les plus olaires (les 
glus chasg4es en carbonates) alors que les ea= de ruissellemen' 
sont  boueuse S* 

En outre, s'il est vra i  que ces BOIS ont une macroporositti 

assez élevQe, ils poss8aent souvent an couvert v é g g t a l  e t  un 

horiaan humifère suffisamn?ent importaxit pour joue9 le rô l e  
*td*amortisseurtf e t  de P i 1  tre B d' dventuels estrainemenlis. 

Deux 61 4nents important-s con$ríbueiit à favoriser 1 établissenen 

d'un gradient argileux f 

- la r iot ion de "profil inversé** (Lmouroux 1966) impliqu 
une alimentation de surface en cailioux e% psv iers  
calcaires, il sten suit une augnlentation des sables 

grosslass et f i n s  ( d d b r i s  ca3oaires) des horizons de 

surfme, au détriment'des BlGments fins, & ce qui 

n ' e s t  pas v i s i b l e  dans 'l'exemple d o m &  

Dms l'analyse gTznulomQtrique Ilattaque B E202 p m  
dktruire la matière organique est nettement icnsufff- 

sante ,  si b i e n  qu"e pz.rt is  impoì-tante des sables  

f i n s  et des limons (5 B IQ$) est cona t i tu& de 

pseudo-limons ou pseudo-sables (argile amalgamee à 

des matières organiques et hydroxydes), Il e s t  logique 

de los oonsidBrer camme szbles ou l imons  du point de 
vue -textural, il. e s t  inexact  de l e s  faire intervenir 

pour ju(,er d'un entrainemerit argileuxQ 

- 

c Ja o * 
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- Dans l a  7 2 "  ~ ~ g r o x i m a t i o n ,  rgvisée en 1967r il e s t  d i t  dans 

le texte ''les horizons i n fEr i su r s  peuvent ê-tre de t e x t u r e  plus 

f i n e  que les horizons supQrieurs, sans qu'il s'agisse pour 

qutrtnt d'un horizon azgillique,.. La perte ci'zrgile des horizons 
de surface pouvant n* avoir aucune s ign i f i ca t ion  de lessivagen. 

LES p6doloLues font de p l u s  en plias allusion & c e t t e  not ion 

dtaFpauvrissement des barizons de stuf ace. &,Leneuf (1966) pease 
que les eaux de p lu ie  et l e s  facteurs biologiques imposent tvf 
enrichissexant en mat6riaw: f i n s  colloXdaax. C e  ph6nomkne 6voqu8 

pour les sols ferrallitiques peut très bien 1'Ztl.e Bgalement 
pour d'autres types de sols. 

En out re ,  les produits résiduels de dkcarbonatafion sont 

essentiellemenf argiletu:, peu sa3ieux et pratiquement pas 

limoneux. Comment expl iquer  oes taux Blav6s  de linons ea surface 

chaque f o i s  que nous W O ~ E  de la matlEse o r g a i q u e  ou d a s  iEe 

p r o f i l  quand des carbonates s'accumulent ? 

Ces arguments sont b nuances et 2. chiffrer, d'autres pourraient  

$tre a v a c é s  (des &tudes sont e= cours), sa326 t o u t e f o i s  exclure ' ~ l  

faible entrainement d a s  quelques cas. @an-¿ âu résultat global, 

pour Is c l a s s i f i c a t e =  il est l e  su ivaa t  : 

si un enfrainenent des 616ments colloZdaw: du sol rouge 

m6diterranéen du k u s t  se produisait dans c e r t a i n s  cas, 

il ne pourrai% être que t r è s  faible e t  ses e f f e t s  

d i s p a r a l t r a i e n t  SOUS 1 ' ac t ion,  non n&gligeable, des 

remaniements biologiques et mécaniques. 

Sur  ce dern ie r  point d'ailleurs,8,RuelZan serait parfaitement 

d'accord et il l'a montré par sa prise de pos i t i on  dans son 
compte-rendu SUT l a  tournée E s p a p e  de Sep-tembre 3.966. 

e 

k marge du dialogue engagé avec L B u e l l a n  ajoutons que quelques 

il6ments de micropédologie vierment confirmer q u ' i l  n ' ex i s t e  pas de 

"cutans" d'illuviation, mais des "cutam de tension" que noua appelons 

g6n6ralement lissages. Laruelle, après ses premibres observztions de 

t e r r a i n  confirme eellee-ci, f a i t e s  en  lames minces. 

Il semble donc que s ' i l  ex i s t e  un f a i b l e  entraiaemeat m8canique, 

ce soit difficile 2 mettre en dvide1Tce. Quand il sct net ,  il e s t  d E j i  



difficile à prouver. Cet argument peut en out re  ê t re  avanc8 pour bien 

d'autres sols. 
De tou tes  façons nous sommes bien  en presence de sols roq,es 

m6dktesraneens non l e s s ivés  ne trouvant aucun ?*tiroiru de rangenlent" 
dans l a  ?&me approximation (Rhodoxeralf pour T h i h n  e t  Verh;&, faute de 

mieux). 

A.Euellan a dejà d s e n d u  ce point  de vue ?i Hadrid. 

'Pour SBgalen c e t t e  d i f f i c u l t 6  de ranger ces sols daas les  A l f i s o l s  

pousse bon nombre de p6dologues 2, vouloir prouver, B t o u t e  force,  q u * i l  

s'agit de s o l s  lessivBs. 

G.hber t  ne pense pas B un lessivag;e/mais n 'exclut  p s s  une certaine 
e6grégation des él8ments s t ruc turaux  pemmìnt être suivie de faibles  

entrzinemeats en profondeur, sans rapport  t o u t e f o i s  ivec le ph&-aomène 
phjrsico-chimique du lessivage. 

1.2 - Sur %e kamst couvert du Sud Liban ' tes sols rouges (It.II,profiXq 
d8velopy6s BUT un calcaire dur à chailles, fosment une oouvert-Ure 
continue. 
Ils ont  5 peu pres les mgmes caract6ristiqaes les précBdermtzt 

mais DOUS n t a v o m  plus de **profils inversést', le. Emface est totalemon 

dépourvue de réserves czrbonatées et lee alt&ations srofondes .sont 

4. 

' intenses.  L a  s t r u c t u r e  d8Vlent plus massive en profondeur, dès que 
l e  pTofil s'humidifie, 

Ici le gradient  argileux est nettement plus accus&, un début de 

désaturat ion peut a2paraZtre en  surface (B = 83$, pP voisin de 7)? 
mais il y a g6n&ralement saturat ion.  Un faible lessivage ne sesait 
pas impossible dans ces sols, il demeure d i f f i c i l e  B mettre en 
évidence du f a i t  d'importants remaniements de surface dus aux vents 
e t  aux ruissellements (Lamouroux 1968) . 
Ce sont encore des s o l s  rouges méditerranéens non lessiaes pour les 

p&dologues frangais. Thirion e t  'VerheyG.-en font plus facilement 
que les pr&4dents, des Ehodexeralfs, mais i l s  hettent une rgserve 

quant 2 la nakure de l'horizon 13. 

5 

/ 
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2 - S o l s  r o q y e s  m&diterran&ns al lochtones - Passage aux s o l s  châtains. 

On peut oorisidérer que les sols accu"& en poches sont pikg& dans 

le karat et ne subissent que des remanienent6 sus eux-m&", ou en surface 

SUT les pentes du karst couvert, Par contre sus l e s  bas de pentes, sur les 

glacis et les anciens cônes torrentiels, des formatiom rouges, souvect 

important.es, ont 8t6 manifestewnt  trsnsporthes et n*ont que peu de 
rapports avec le substretun.  

Be nombreuses questions se posent a l o r s  au pédologue : 

- Comment ce mat4riciu calluaionné s'est-il mis en place, en m e  
ou p lus i eu - s  f o i s ,  Q quelle époque, sous forme d'él6meats 
dispersés ou encore stsuctus&s ? 

- Quels critères d*dvolutioa vont permettre de jwer de la nouvelle 
p6dogénê.se qui Blest dC.velopp6e ou se dkveloppe sur ce mat6sizu 
d'apport, a y a t  agparteriu aux sols rouges néditerrandens du 
bass in  versant amont ? 

2.1 - Les s o l s  o b s e r v k  

- SUT les pentes cies pJacip, et des cônes (It.= et It.V,profiI 4) 
Le materiau est pmfaitement roaea (2,5 33)  d6ealcasifi8,  la 
structure de l'horizon Ap n ' e s t  pas tres bien développge, finement 

grumeleuse B rrtotteussl 

En profondeur, dans les sols des heuts de glacis ou de canes, une 
f a i b l e  structure p lyQdr i4ue  est  reconnaissable  avec dss 81Qmen-k 

mâts, peu cohézents, e l le  s'affirme vers le milieu das pentes, pour 

finalerrfen-& présenter une surs t ruc ture  prismatique trBs nette dans 

c 

"les sols de bas da pente, sous fa ible  topographie. 

Eot.ons u n  entraineeent ob l ique  des solutions du sol, bZoquQes p a s  

le substratum rocheux (conglomirat p l i o c h e  semble te&.) e t  mis en 

éviderice par un pseudomycelium calc~re, visible B certaines Bpoques 

de 1 'ann&, akrs le bas de pente, 
L1 - S O ~ S  muges complexes (Habaty6) 
n 

11 est p a r f o i s  possible  de d i s t i n g u e r  des a y p o r t s  suparposés, soit 

d i f f 6 r e n t s  de nature, soit sBpar6s par des cailloux roulés .  D a n s  

tous les czsI e t  n o w  en i3vons vu m exemple & Babaty6 (Sud Liban) ,  

li; formation supc'rieurs e s t  u11 s o l  rouge 5 structure polyi.drique, 

la f o r m a t i o n  sous-jacente e s t  nettement : r ism;t t ique,  moyenne à f ine ,  



c_ , 

4 
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Quand on passe des sols rouges méditerranéens de Eiedmont aux sols 
plus ou moins rouges de p la ine  dëux ca rac tg res  morphologiques semblent 

assez nettement d i f f6 ronc ie r  ces  801s : l a  structure d'une par t ,  le profil 
calcaire d'autre part .  

L s '  s t ruc tu re  prismatique appara î t  progressivemer-t eo bas de pente, 

d*abord surs t ruc ture ,  ensuite s t r u c t u r e  proprement dite. L a  f a b r i c a t i o n  

de cet-te structure, Bvoqude su coars de la t o a n & ,  se ferait  dans un 

milieu de f a i b l e  pente e t  B drzinage r a l e a t i -  

Le g r d i e n t  calcaire appa3'aZt plus bas daris l a  p la ine  quzrid les 
f luctuat ions de l a  m ~ p e  peuvent intervevlir e t  f avor i se s  l'apport de 

oarbonates Q l a  base du pro f i l .  

L a  concomitai:ce de ces deux casiletEres d o i t  suffire B mettre en 
Bwidsnce une pédogGn6se difT"6rente de c e l l e  &es sols rouges méditersanéci-is, 

a u s s i  r i ' hk i tons  n o w  pas B parler de sols ch3%ainf;, a l o r s  que l e s  s o l +  
s t ruc tn re  prismaZique ( t d s  fria.ble B l'4tat humide) et sans calcaire 

resten% des SOIE s o x e s  méditerran6ens de bas de pente. 

P.Séealen, à propos Se ces s o l s  de bas de pente e t  de p la ine ,  d o p t e  

la p O S i t i O l . 3  6LIiVEiYlh : 

- Bols  r o q e s  méditesran&ens : pa.0 questior, " le  matériau a subi 
-cri t ranspor t  important et la Et ruc tu re  a compl5tement changé", 

- sols isohuziques a l a  cou leu r  châta in  rouge n'est pas due B 
l*&vofution e n  place,  mis e s t  un oaractbre  d'origine. 

L a  rGpâr t i t ion  du calcaire es% très irr6gulibre (Ségalen 

n 'ava i t  pas vu en Juin de sols B gradient caloaise) .  

La r e p a r t i t i o n  de la matière organique peut-Stre valablement 

attribuee Q l'ouverture e t  à lii fermeture des fentes .  

t 

- Vert i so l s :  &volut ion ve r t i so l ique  incomplbte dans de nombreux 

c86, Ségalen considésant 1% matériau o r i g i n e l  Comme peu 

trensformé, en S a i t  .des 601s peu 6volu& d*apgort ,  

vertiques ou non suivant  l e s  cas. 

Au s u j e t  de la structure, 38g;itLen croit "excessif" l'usage 

de ce caractbre  POW diff6renoier les sols rowes m8diterranéens 

eux-mgmes, en se basant d'une par t  s u r  l e  fait que des contenus 

minckalogiques diff6rents  correspondent p a r f o i s  B des st ruct~xres  

.. 

d i f f e r e n t e s  e t  d'autre par t  ququhe t ex ture  sab leuse  interdit 

toute i n d i v i d u a l i s a t i o n  structurale. 

o*/.* 
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Nous ne pouvons s o + r i r o  b cette p o s i t i o n  : 

La 8tructu%e,comrce toari les caractères,ne peut cuffire à e l l e  seule 
& caráctérisel-  un 601. L e  f a i t  q u ' e l l e  Eoit un des caractères e s s e n t i e l s  

pn r  d i€férenc ier  l e s  v e r t i s o f s  e t  sols vertiques montre &&Jà %ou& mn 
~ intérGt. 

Que des s o l s  sableux so ien t  peu ou rcal structurés, c'est exact 
e t  c*est  valable non seulement pour les sols ronges méditerran4iens mais 

pour  bien d'autres s o l s ,  d ' o Ù  la tentg-tion, pour  certains, de voir traiter 
à part ces s o l s  sableux. 

Autres observations de Villaime t 

- L e  - t m x  de dispersion à l ' e a u  des t e r r e s  grovenant de sols rouges 
e s t  très 2x3z&?m f a i b l e ,  La migration a donc pu se faire sous 

forme d'zgrQgEtts. Par consauent  la struckuse des sols rouges 
méditerrzméens peut ne pas s'être totalement dégrad&, au cozccs 

de l a  mise en du mat6riau colluvionn8, 

Une structure peut s+ddifier relative". vite. La structure 
peut-elle a l o r s  Qtre u t i l i s 6 e  cc"e critère d*Bvoiution ? Oui 
dans la mesure OB, pm  in mat4.riau donnB, l e  "r&"ent** 
des 4li.ments s t r u o t l x r a u  primaires serait Qtroitement fonct ion 

des condi t ions p6doofimaSiques, 
< 

11 e s t  peu probable que Is structure se maintierine intacte au C o u s  

de la mise en place du rrrat6riau du f z i t  que les s p l s  l e s  plus r6cents 

(ha-r;it de glacis, apports dluviaux récents )  sont peu ou mal structurés. 

Tout au plus, peut-on accorder au matériau argile- des sols 
rouges une cer ta ine  "potentialit4, quant à l a  structuration polyéAriquets 
e t  ceci a B t é  observQ &ans 6es argiles de d6carboaatation des calcaires. 

Enfin, il ne semble pas q=e 1'4tablissement d'me s? ; suc tm,  

s u r t o u t  p r i s m a t i v e ,  s o i t  vraiment trQs rapide du f a i t  que dans toutes nos 

observations de s o l s  comrlexos l es  nivea- à s t ruc tu re  prismatique se 

trouvellt si tuis  sou6 un 601 assez mal struct 'uré,  qui  bien pue plus r6cenL 
n 'es t  certainement pas tout  jeune. 

1 

La s t ruc ture  a change du b u t  de l a  pente vers l e  bas (Ségalen 

l e  reoonnazt lui-rnêrm) e t  une d i f f6 renc ia t ion  t r è s  n e t t e  d b r i z o n s  

s'?bserve dans chaque profil, pourquoi par ler  a l o r s  de sols peu éaolu6s 

1 e t  fonder son jugement SUI' une hypoth6tique stabilite des carac tè res  du 
maLBriau or ig ine l  ? 

I .  

- - i , , ,  
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Ces critZtreE de s t ruc tme  sont les seuls ne-ttemert apparents, ils 
sont zBe1s e t  non imaginaisee e t  même s'ils étaient i n d u i t s  par un 

matériau originel issu de sols rowes en zLace,w serait-ce pas m o  plus 

grasse esreur de changer de classe, alors qu'A lTorigine le natQsiau 
&ait s o l  rouge méditerranéen e t  que l'environnement est s o l  ronge 
&diterranéen ? 

11 est évident que ce seul  casactère ne peut sufrire, amsi bien 
gour. les 802s rou:;es ou bruns m&iterra.nQens que pour les sols isohwniques, 
J e  gradient calcaire pour G ~ S  derniers est  primordial, la na%urs eZ, la 
repar t i t ion des différentes formes de fer e t  rie malibses organiques doiven% 

également contribuer B czsactgr iser  PES mis el; les  autres. 

Athel lan voi t  an Liban, eomme au %kcroc, d'une par$ des sols 
soEges transportés, d'autre paz*  des s o l s  bruns sur materfaux 3 3 3 1 3 . g ~ ~ ~  Si 
l'on prend Bon profil type de s o i  chåtain de la Basse Moulonya ( S O P  ehZit;sLin 

subtsopical dont i 2  propose la d ispzr i t ion  dans la c l a s s i f i c a t i o n  f r a a p l a e  

i1 sta&% .t 

- d*un sol de cardeur ~ o u g e  (2,5 3% de 22 CM. 5 23 cm.1 
\ - d'un sol p u  calcaire en  surface (o,o~ b 1,~$) à 10 e m a  

(16&) e t  exl px-ofon&N.r 36,8 e% 34,8$. 
- dt  zm s o l  argil o-limoneux en surfxe,  argileux prisentant .  uno 

accumtahtion apparente d'argile, entre 50 et 80 crn, 

- une s t r u c t u r e  pismatique de l*tioriaon non calcaire 
d*mcumulation d* argile. 

- un% d 6 o r o i s ~ v l c e  l e n t e  des taux de matière organique 

- m e  proport ion de fer fibre plus f a i b l e  que dams les sols 
rouges, plus for te  que dans les sols  bruns. 

" 

C ' e s t  bien  Ià l'idée que le Professem Airbert nous await doan6 des 

s o l s  châtains smbtr~picaux e t  l a  tourncie k r o c  de 1966 nous a, montré des 

sols, peut-Gtre moins caz'act6ristiques que oelui-ci, où la structure 
priematique sembl&it un critare garf aitemect valable, bien que non 
spéoifique de ce sol. 
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Sur basaLLe, dans les conditions -olima)iques mtuellets le sol rouge 
mQditerran6en ne semble pas se développer mais unoomplOment d'&ude 
s*av&re nthessaire sur ce type de sois, 1 
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