
7 Les sols 

Roche-mère 

rois mille six cents kilomètres carrés, cent dix-huit îles groupees en cinq T archipels, tel apparaît le domaine terrestre de la Polynésie française, réduit, 
morcelé et dissémine sur quatre millions de kilomktres carrésd'océan. II se partage en 
deux types d'îles : les îles hautes volcaniques, représentant les deux tiers des terres 
émergées, et les îles basses coralliennes ou atolls pour le reste. 

Dans le milieu monotone de ces dernières, la couverture pédologique, 
généralement alcaline, est peu diversifiée. Dans les îles hautes par contre, au relief 
vigoureux, l'éventail des sols, toujours plus ou moins acides, est nettement plus vaste. 
La nature géologique des roches-mères variant peu, la distribution des sols dans le 
paysage est essentiellement liée au modelé, ou auxvariations climatiques inhérentesà 
l'orientation ou à'l'altitude. 

Pédogen&se Sol 

Quant aux spécialistes de son étude, les 
pédologues qui décrivent le sol, en expliquent 
l'évolution, en reconstituent l'histoire, ils en 
ont donné de nombreuses définitions parmi 

La pédologie 
ou l'étude du sol 

Pour le profane, c'est cette mince couche 
de terre meuble et noire dans laquelle 
croissent les plantes. Pour l'exploitant minier 
ou l'entrepreneur de travaux publics c'est la 
terre inutile, gênante, qu'il faut enlever avant 
de pouvoir atteindre le minerai, le matériau 
exploitable ou le support solide. Pour l'ex- 
ploitant agricole, ce sont les premiers 
décimètres de la terre arable qu'il va travailler, 
fertiliser, protéger de son mieux afin qu'elle lui 
fournisse les meilleures récoltes possibles. 

Succession de sols sur 

Ce schéma représente un système 
dynamique au sein duquel la roche-mère , 
soumise aux actions de l'eau, des variations de 
température, s'effrite, s'altère, se décompose. 
Algues, champignons, micro-faune s'y 
installent rapidement ; puis les végétaux 
supérieurs qui enrichissent le sol en 
formation, en matière organique qui, elle- 
même, en accélère l'évolution. Les eaux de 
pluies, qui y circulent, y favorisent des trans- 
formations ou néoformations, entraînent 
certains éléments en profondeur oÙ ils s'accu- 
mulent, ou les exportent au  loin. 

La topographie, facteur particulièrement 
important en Polynésie .française, intervient 
aussi. Le relief, qui perturbe les mouvements 
de l'eau, rend les sols des îles hautes parti- 
culièrement vulntrables à l'action de I'érosion. 
II faut y ajouter le facteur temps, et les inter- 
ventions humaines q u i  accélèrent ou 
modifient les processus dans un sens parfois 
favorable, bien souvent regrettable. 

Le sol ainsi formé se compose de 
plusieurs phases : phase solide (minérale et 
organique), phase aqueuse (eau et sels 
dissous), phase gazeuse et phase vivante 
( a n i m a u x  e t  v é g é t a u x  infér ieurs  e t  
supérieurs). 

Le profil pédologique 
Sous l'influence de tous ces facteurs, le sol 
s'approfondit, se structure. II s'y individualise 
progressivement des couches plus ou moins 
homogènes qui se superposent tout en 
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dépendant étroitement les unes des autres. Le 
sol formé se caractérise alors par la succession 
de ces couches, appelées liorizons et qui se 
différencient par leur couleur, leur teneur en 
matière organique, leur texture, leur 
structure. leur compacité ... 

La section verticale d'une telle succession 
d'horizons est appelée profï1 pklologiqrre et 
l'ensemble des horizons surmontant le 
matériau originel constitue le sohrn~  

L'hori:on A occupe la partie supérieure 
du profil. Sa  couleur sombre est due à une 
accumulation de matière organique. Parfois 
peu décomposée et abondante (tourbe), elle 
est généralement bien mélangée à la fraction 
minérale et entretient une intense activité 
biologique. Cet horizon peut être appauvri en 
argile, et en oxyhydroxydes , sous l'effet de  la 
percolation des eaux pluviales. 

En-dessous, l'horizon B. d'épaisseur 
variable de  quelques centimèues à plusieurs 
mètres, est plus vivement coloré en rouge. 
brun, beige ... Généralement meuble, il peut 
être défini par l'une de  ses caractéristiques 
dominantes : coloration, consistance, emprise 
de  l'eau, texture, structure. Les accumula- 
tions y sont fréquentes, qui résultent de 
migrations verticales ou latérales d'argile, 
oxydes, hydroxydes, humus ..., et peuvent 
conduire à la constitution de carapace ou de 
cuirasse. Les sols peu évolués n'ont pas 
d'horizon B. 

Au-dessus de  la roche brute, le matériau 
d'altération, oh l'activité biologique est 
fortement réduite, et à partir duquel s'est 
formé le sol, constitue I'horizori C, que l'on 
différencie, selon que la texture de  la roche est 
conservée (isaltérite), ou pas (allothite). 

C'est la roche-mère qui fournit, par sa 
décomposition, les éléments minéraux du 
profil. Mais les processus d'entraînement 
tendent à en appauvrir, progressivement, les 
horizons de  surface. Dans certains cas 
toutefois (sous forêts) ces processus peuvent 
être contrariés par les cycles biogéochimiques, 

les racines  des  a rbres  prélevant, en  
profondeur, ces Cléments qui retournent à la 
surface par  l'intermédiaire de  la litière. 

Le sol, un milieu vivant 
Bien qu'apparemment inerte. le sol est un 
milieu où règne une vie intense mais localisée 
pour l'essentiel dans sa partie supérieure. 
enrichie en matière organique. Un bon sol 
peut renfermer plus de  deux kilos de matière 
vivante, flore et faune, a u  m?, dont environ 
IO % pour cette dernière, depuis les vers de  
terre jusqu'aux organismes microscopiques ; 
un seul gramme de  terre de surface peut 
contenir de  20 à 30 millions de germes. 

Si certains de ces microorganismes sont 
pathogènes, la plupart jouent dans le sol un 

rôle essentiel. Les plantes. en effet, ne se 
nourrissent pas de substances organiques 
mais de sels minéraux. Les Cléments minéraux 
du fumier, du compost comme de  la matière 
organique naturelle du  sol doivent donc être 
mis en solution dans le sol, avant de pouvoir 
être absorbés par les plantes. 

C'est là qu'interviennent les microorga- 
nismes qui vont, par étapes, transformer les 
matières d'origine végétale ou animale, 
d'abord en produit simplifié. l 'h~ini~is,  qui lui- 
même va être détruit, libérant ses Cléments 
minéraux qui seront absorbés par les racines. 
Matière organique et  vie microbienne sont 
donc intimement liées, la matière organique 
étant à la fois le .support et l'aliment de  la 
plupart des microorganismes. . 

se jormëpar ~ 

transformation de la 
roche (basaltique ici) 
sous l'influence des 
facteurs Bcologiques. 

C 

Le profil p6dologlque. Composition volumique les proportions d'air et 
Sur une section d'un sol de plateau, a la d'eau ufile (eau que le5 
verticale du sol, base de l'horizon A racines peuvent 
apparaissent nettement (20 cm) en saison absorber) y varient 
les trois horizons : A, pluvieuse (janvier). Le 
brun, enrichi en matikre sol est tres poreux, 
oraaniaue. 8. olus 

rapidement en fonction 
de la pluviosite. 
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Les principales caractéristiques 
d’un bon sol 
Le sol est composé d’un ensemble d’déments 
variant par leurs dimensions et leur nature : 
cailloux et graviers excédant 2 mm, sables de 
0,05 à 2 mm, limons de 0,002 à 0,05 mm, 
argile granulométrique comprenant toutes 
les particules les plus fines inférieures à 
0,002 mm (2 microns). La proportion de 
chacune de ces fractions varie d’un solà l’autre 
et définit sa textitre. Ces éléments constitutifs 
du sol s’assemblent pour constituer des 
agrégats de taille et forme variables, cet 
assemblage déterminant la structure du sol. 
Lés agrégats peuvent, h leur tour, s’assembler 
pour former des mottes. 
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Dans les agrégats, et surtout entre eux, 
subsistent des espaces vides qui permettent la 
circulation de l’air et de l’eau; de leurdévelop- 
pement dépend la porosité du sol. 

Le rôle premier du  sol est de  servir de 
support aux plantes et, pour que ce support 
soit bon, i l  faut que sa texture soit équilibrée, 
ni trop argileuse, ni trop sableuse ; qu’il soit 
meuble donc bien structuré et suffisamment 
profond pour que les racines puissent s’y 
développer. 

Son second rôle est nourricier, le sol étant 
en effet le pourvoyeur des plantes en 
nourriture. Si l’atmosphère fournit à celles-ci 
l’oxygène et le gaz carbonique dont elles ont 
besoin, c’est le sol qui, par l’intermédiaire des 
racines, fournit tous les Cléments minéraux 

. _  
’ .  

..- 
La pianhze, ou pente 
primjtiye du volcan, est 
entaillee par une 
profonde vallée (la 
Punaruu) aux pentes 
escarDees sur sa rive 
gauche, plus inclinées 
sur sa rive droite. Au 
pied de ces pentes 
s’étendent des terrasses 
alluviales Deu 
developpdes. Sur la 
planèze, deje fortement 
disséquée, subsistent 
des portions encore 
épar nees par I‘erosion 
ou pì’ateaox. AU premier 
plan, la plaine littorale 
fertile. 

La topographie joue un 
rale essentiel dans la 
répartition des sols, 
notamment par son 
influence sur le régime 
des eauxet Mcoulement 
des pluies. Ici, un 
paysage des Marquises. 

indispensables ; éléments qu’il doit être en 
mesure de fixer pour éviter leur entraînement, 
mais pas trop fortement afin qu’ils puissent 
être facilement restitués aux plantes. Le sol 
fournit aussi l’eau, élément essentiel, qui doit 
pouvoir y circuler sans entrave et être retenue 
en quantité suffisante mais sans excès. 

Les méthodes de la pédologie 
Science de terrain autant que de laboratoire, 
la pédologie est tributaire de nombreuses 
autres sciences naturelles ou physiques. Le 
pédologue doit, en premier lieu, décrire l’envi- 
ronnement, les conditions du  milieu qui ne 
peuvent être dissociées de l’étude du  sol 
proprement dite. Devant le profil, il s’attache 
à relever toutes les caractéristiques discer- 
nables de chacun de ses horizons, sans oublier 
d’apprécier la répartition des systèmes 
racinaires, la porosité, le drainage. Toutes les 
carac té r i s t iques  phys iques ,  phys ico-  
chimiques, chimiques ou minéralogiques ne 
pouvant être déterminées avec précision qu’en 
laboratoire, des échantilions des divers 
horizons sont prélevés, qui sont soumis à des 
analyses et tests variés, dont les résultats 
permettent d’établir la typologie et la fertilité 
du sol étudié. 

L‘établissement d’un document carto- 
graphique, reproduisant la répartition des sols 
dans l’espace, constitue le plus souvent 
l’aboutissement des études du pédologue. 

La répartition des sols dans le 
paysage polynésien 
Dans les régions au relief très accidenté, telles 
les îles hautes de la Polynésie française, la 
topographie joue un rôle essentiel dans la 
répartition des sols dans le paysage. La 
diversité des stations fait que ceux-ci peuvent 
varier très rapidement d’un point à un autre 
sans lien apparent entre eux. Mais l’on 
observe aussi, fréquemment, un étagement de 
différents types de sols dont certaines des 
caractéristiques varient, de façon plus ou 
moins continue, le long de la pente. C‘est ainsi 
que les éléments solubles, silice et bases, des 
sols de l’amont, sont presque totalement (sur 
les “plateaux”) ou partiellement (sur les 
pentes) mobilisés par les eaux de  drainage 
oblique qui vont enrichir les sols de l’aval (des 
plaines et des vallées). 11 s’y développe alors 
des néoformations de montmorillonite (verti- 
solisation) et de métahalloysite sur les pentes, 
tandis que, privés de leur silice, les sols des 
“plateaux” ne renferment plus d’argile miné- 
ralogique. 

Dans certaines îles, et en particulier à 
Tahiti dont les hauts sommets dépassent 
2 O00 mètres, la baisse de la température et de 
l‘hygrométrie, liée àl’altitude, donne à la pédo- 
génèse, au-dessus de 1 O00 m environ, une 
orientation particulière en liaison avec le 
ralentissement de la transformation de la 
matière organique (débris végétaux ...) en 
humus ou humification. 

Sur les formations coralliennes, très 
développées autour de certaines îles hautes et 
const i tuants  exclusifs des  a tol ls ,  se 
développent des sols particuliers, typiques d u  
substratum calcaire. 
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Les sols des 
plateaux 
(jusqu'à.900 - 1 O00 m) 

Les planèzes sont les témoins de la 
surface primitive du volcan, subsistant entre 
les vallées qui s'encaissent. L'érosion n'a 
épargné de telles reliques, doucement 
inclinées vers la mer, en forme de triangle à 
sommet dirigé vers le haut, qu'à la périphérie 
des cônes les plus jeunes (Tahiti et sa 
presqu'île). Les planèzes sont elles-mêmes 
déjà fortement disséquées et les p/atea¿r.u en 
$ont les portions encore épargnées. Les plus 
beaux exemplaires s'observent au-dessus des 

Les plateaux sont les 
parties epargnees des 
planezes temoins de la 
surface &imitive du 
volcan. 
Leurs sols sont riches 
en oxydes metalliques. 
Ils sont oenéralement 
sombre< dans les tons 
bruns. Leurs bonnes 
proprietes physiques 
les font fiaurër oarmi les 
plus inte6ssants du 
point de vue agricole, a 
condition clue leur 
soient apportes des 
engrais et de l'eau. 
En effet la nature des 
sols de blateaux fait que 
l'eau faiblement 
reteiue a tendance B y  
filtrer. Le Probleme qui 
se pose aux maraichers 
est'celui de 
I'assechement de la 
partie superieure de ces 
sois. 

Le plateau de Taravao. 
Les olateaux de l'ouest 
de lá presqu'ile 
s'etendent sur plus de 
20 kmz constituant la 
plus idportante reserve 
fonciere de TahiJi. De 
pente faible, facilement 
accessibles a la 
mecanisation 
iGvagë,  les 'cultures 
maraicheres, vivrieres 
florales et d'a rumes s'y 
developpent. ì!e plus 
gros Probleme reside 
dans 
l'approvisionnement en 
eau. 
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localités de Mahina, Faaa et surtout Tacavao. 
Ces plaieaux sont recouverts de sols de 

teinte généralement sombre, brun-chocolat, 
brun-rougeâtre ou brun-ocre dont la 
profondeur n'atteint, bien souvent, pas un 
mètre. 

Ce sont des oxydisols, c'est-à-dire des 
sols ferrallitiques fortement désaturés, humi- 
fères et gibbsitiques. Un sol hio?i[/ère 
renferme des quantités importantes de 
matière organique. Un sol désa/irréest un sol 
démuni en Cléments minéraux nutritifs. La 
silice et les bases, éléments solubles, que 
renfermait, à l'origine, le matériau, ont en leur 
quasi-totalité-été entraînées par les eaux de 
pluie. I I  n'y reste plus alors sauf exceptions, 

Le plaleau de Tamanu, 
dans la haute Punaruu. 
est un plateau-témoin. 
Les plateaux-temoins 
sont ce qui subsiste des 
coulees qui ont en partie 
comble certaines 
grandes vallees. 
Des orangers, introduits 
par Cook, y produisent 
a l'etat sauvage des 
fruits dont lasaveur est 
tres appreciée. Leur 
ramassage, a la fin du 
mois de juin ou au debut 
de juillet, tient plus de 
l'exploit sporrif que de la 
cueillette. 

que les dements les plus stables, oxydes et 
hydroxydes d'aluminium. de fer, de titane. 
Une fraction de l'alumine est entraînée en 
p r o f o n d e u r ,  t a n d i s  q u e  d e  f o r t e s  
concentrations de fer et de titane apparaissent 
en surface :jusqu'à 70 % d u  poids d u  sol pour 
les 50 centimètres supérieurs, dont 114 de 
titane, sur les bas-plateaux de la presqu'île. 

De texture fine, malgré l'absence d'argile 
minéralogique, ces sols acquièrent une 
structure en petits grains stables, qui favorise 
u n e  augmenta t ion  excess ive  d e  la 
perméabilité, comparable à celle observée 
pour les sols à dominante sableuse. L'eau, 
faiblement retenue, a tendance à y filtrer 
rapidement. phénomène très légèrement 
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atténué toutefois par la richesse en matière 
organique dont les teneurs croissent avec 
l'altitude de 9 à 1 I %en moyenne. Ainsi, l'un 
des problèmes préoccupant les agriculteurs, 
maraîchers en particulier, est celui de cet 
assèchement rapide du sol ; les plantes à 
enracinement superficiel peuvent en effet, 
durant la saison la plus sèche, souffrir de ce 
manque d'eau dans la partie supérieure du sol. 
Les arbustes ont quant à eux la possibilité de 
compenser cet assèchement superficiel en 
prélevant plus profondément l'eau qui leurest 
nécessaire. 

Ces sols sont d'une grande pauvreté 
chimique et très acides. Leur capacité de 
rétention des éléments nutritifs, faible en pro- 

fondeur, croît en surface grâce à la matière 
organique ; mais la rareté de ces éléments, 
potassium, calcium ou magnésium, les laisse 
en I'état de très forte désaturation. Seul le 
phosphore y est présent en quantités 
importantes mais est si fortement fixé q u h e  
très faible fraction en est accessible aux 
plantes. 

Malgré leur pauvreté chimique 1 laquelle 
il est possible de remédier par des apports 
d'engrais ou amendements, et malgré leur 
faible capacité de rétention de l'eau, partiel- 
lement compensée par une bonne répartition 
de la pluviosité et, pour les cultures 
exigeantes, par l'irrigation, ces sols, grâce à 

Plateau de Taravao. 
Preparation du terrain 
en vue de l'implantation 
de cultures maraicheres 

Elevage bovin sur les 
plateaux de Taravao. 
L'ensemble des fermes 
laitieres de Tahiti sont 
regroupees sur ces 
plateaux L'elevage y est 
pratique de façon 
Intensive sur plus de 
600 hectares de 
peturages avec parfols 

I? hectare 
Ius de 4 bëtes B 
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leurs bonnes propriétés physiques figurent 
parmi les plus intéressants quant à leur mise 
en valeur. 

En effet, sans être très profonds, ils le 
sont dans l'ensemble suffisamment ; la 
porosité y est développée, la structure est 
bonne et stable, offrant une grande résistance 
à la dégradation. Les sols de plateaux 
constituent donc de bons supports pour les 
cultures et en outre, facteur déterminant, ils 
sont localisés sur les pentes les plus faibles, en 
des sites favorables. 

Cependant, nombre des petits plateaux 
de la périphérie de Tahiti, dont  la plupart ne 
dépassent pas quelques hectares, sont d'accès 
très difficile et ne sont, de  ce fait, l'objet 
d'aucune exploitation. Les grands plateaux de 
l'ouest de la presqu'île, qui s'étendent sur plus 
de 20 km* sont, par contre, d'accès 
généralement aisé et ouverts aussi à la 
mécanisation, Les principales fermes de 
Tahiti s'y trouvent regroupées, qui pratiquent 
l'élevage sur plus de 600 hectares de pâturages. 
En liaison avec celui-ci ou pour l'alimentation 
humaine l'on y pratique aussi les cultures 
vivrières. Les plantations d'agrumes s'y 
développent de même que les cultures 
maraîchères et florales mais dans la mesure 
seulement oh les disponibilités en  eau sont 
satisfaisantes. 

Postérieurement à l'épanchement de la 
pellicule basaltique dans laquelle se sont 
différenciés planèzes et plateaux et posté- 
rieurement au creusement des grandes vallées, 
d'importantes coulées se sont produites qui 
ont en partie comblé ces dernières. II en 
subsiste des plateaux-témoins, dans les 
grandes vallées de l'île de Tahiti surtout. L'on 
y distingue deux types de sols. 

Des sols ferrallitiquesdans les secteurs au  vent 
recevant les plus fortes précipitations. 
Brunâtres, bien structurés, peu profonds, 
moins évolués que les précédents, ils 
renferment, à côté de la gibbsite, des propor- 
tions variables de niétahallo~site, qui est une 
variété d'argile minéralogique. Bien que riches 
en matière organique, leur potentiel de 
fertilité est faible, ils sont fortement désaturés 
et très acides. Leur situation topographique 
est leur atout essentiel mais, situés dans les 
hautes vallées ils sont d'accès très difficile et de 
ce fait ne sont pas utilisés. 
Des sols bruns eutrophes tropicaux, localisés 
sur les plateaux les plus abrités, sous le vent de 
l'île (plateaux de Tamanu et de Rataà  Tahiti). 
Ces sols bruns, caractérisés par leur forte 
pierrosité, sont  assez profonds ,  bien 
structurés, poreux. Les teneurs en méta- 
halloysite y croissent notablement, aussi 
retiennent-ils mieux l'eau. Ils sont riches en 
matière organique, bien pourvus en Cléments 
fertilisants, faiblement désaturés, peu acides. 
Malgré la présence fréquente d'importantes 
quantités d'éléments rocheux, leur potentiel 
de fertilité est satisfaisant. Mais, situés comme 
les précédents loin du  littoral et d'accès 
difficile, ces sols ne sont pas non plus cultivés. 
Introduits par Cook, des orangers y viennent 
à I'état naturel et donnent d'excellents fruits. 
Des plantations de ce type pourraient y être 
développées, de même que d'autres cultures 
arbustives ou vivrières. 
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Les sols des pentes 
Cjusqu'à 900 - 1 O00 m) 

Les cônes volcaniques les plus jeunes 
(Tahiti Nui et Tahiti lti) sont entaillés par une 
multitude de vallées, profondes aux pentes 
escarpées que seules d'étroites crêtes séparent 
les unes des autres, e p  leur partie amont. Les 
rivières y coulent entre de véritables murailles 
les dominant parfois de plus de I O00 m. Et si, 
à la périphérie, subsistent encore de 
nombreux lambeaux de la surface primitive 
du volcan,ceux-ci sont eux-mêmes profondé- 
ment ravinés. Dans les îles plus anciennes, la 
dissection des cône$ volcaniques est plus 
avancée : les altitudes moindres, les flancs 
réduits des vallées, la totale disparition des 
surfaces primitives sont 18 pour témoigner de 
cette plus grande ancienneté. 

Quel que soit le stade atteint par cette 
évolution morphologique, les pentes de toutes 
natures occupent donc, et de loin, sur chacune 
des îles hautes, les superficies les plus impor- 
tantes ; partout, à l'exception toutefois des 
"murs" proches de la verticalité, ces pentes 
sont recouvertes d'un sol, parfois très réduit 
qui se développe sous la protection d'un 
manteau végétal. 

Sur les pentes les plus fortes, parsemées 
d'éboulis et de blocs rocheux, se développent 
des sols peu évolués d'érosion, bruriifiés : un 
horizon friable mais riche en graviers repose 
directement sur  la roche (profil AC), morcelée 
d'abord, massive ou fragmentée ensuite, oh 
s'ancrent les racines. Riches en ,matière 
organique et en bases, faiblement acides, ces 
sols sont d'une tr is  grande fragilité et la 
destruction de la végétation protectrice entraî- 
nerait leur disparition. 

La pente décroissant sensiblement, les 

sols peuvent se développer davantage. Bien 
que très peu profond encore et peu différencié, 
le profil atteint lestade A(B)C avec un horizon 
(B) peu développé. Ce sont des sols bruns 
eutrophes tropicaux peu différenciés 
graveleux ou caillouteux, riches en mineraux 
primaires résiduels, eux-mêmes riches en 
calcium et magnésium. Ils sont bien pourvus 
en matière organique et en bases. Cependant, 
situés sur des pentes trop fortes, tres sensibles 
à I'érosion, et malgré leur bonne fertilité 
physico-chimique, ces sols n'offrent que peu 
d'intérêt sur le plan agricole. 

La pente décroissant en-dessous de 450, 
l'on entre dans le domaine des sols 
ferrallitiques, bruns à brun-rougeâtre ou 
brunjaunâtre sur basaltes, gris-beige sur  
roches andésitiques. Leur profondeur, qui 
n'est pas toujours en rapport avec la pente, 
oscille entre 20 et 130 cm pour une valeur 
moyenne de 50 cm. Le profil est généralement 
du type ABC. 
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L'Brosion des pentes est 
fortement acce16rl.e par 
ia denudation et les 
travaux agricoles 
répé+s. Ces sols 
peuvent donner de bons 

resultats, si on leur 
apporte les fertilisants 
nécessaires. Toutefois, 
ils sont plus propices 

ia culture arbustive 
ou a la reforestation. 

Les pentes sont les 
temoins de I'évolution 
morphologique des iles 
hautes. Pentes abrupte: 
de vallées profondes 
entaillant les cönes 
volcaniques des iles 
jeunes, elles se 
reduisent et 
s'adoucissent au fur et: 
mesure de la disparitior 
des surfaces primitives 
dans les iles anciennes. 

Le d6veloppement du 
sol des pentes fortes est 
freiné Dar I'erosion. Cet 
kquilitire est fragile et 
ia destruction de la 
vegetation peut causer 
sa disparition. 



\ LES SOLS 

L'érosion étant ici moins vive, I'évolution 
du  sol s'accentue. La plus grande partie des 
eaux de  pluie percole au travers du sol poreux, 
dissolvant et entrainant au passage les 
éléments solubles : bases et silice sont ainsi 
p a r t i e l l e m e n t  empor tées ,  avec  p o u r  
conséquences une baisse de la teneur en argile 
et de la capacité de rétention de I'eau, une 
chute de  la capacité d'échange. 

Les sols ainsi formés sont généralement 
des sols ferrallitiques fortement désaturés, 
humifères. Ils demeurent riches en matière 
organique mais ne renferment plus de 
minéraux résiduels riches en bases. Ils sont 
'très pauvres en éléments nutritifs d'où leur 
forte désaturation et I'acidification croissante. 
Leurs propriétés physiques demeurent 
cependant satisfaisantes, aussi sont-ils suscep- 
tibles, sur pentes accessibles et avec des 
apports importants de f e r h a n t s ,  d'être 
cultivés. Mais, très sensibles à I'érosion, leur 

vocation est soit la culture arbustive pérenne, 
soit 'la reforestation. 

Les sols ferrallitiques n'ont, sur ces 
pentes, pas tous atteint ce degré d'appau- 
vrissement. Dans la partie ouest, sous le vent 
de l'île, là où la pluviosité est moindre 
(inférieure à 2 500 mm) subsistent en effet, à 
côté des précédents, des sols moins fortement 
désaturés, plus riches en éléments nutritifs, 
moins acides aussi. Ils ne sont pas plus riches 
en matière organique mais possèdent encore 
u n e  réserve  ca lco-magnés ienne  n o n  
négligeable. Ce sont des sols ferrallitiques 
faiblement ou moyennement désaturés, 
humifères. De tels sols, dont  l'ensemble des 
propriétés, tant physiques que chimiques, 
sont satisfaisantes, sont actuellement utilisés 
sur des pentes assez fortes, pouvant atteindre 
75 %, pour des cultures vivrières ou marai- 
chères intensives avec de  bons résultats. Mais 
malgré leur bonne tenue les travaux répétés en 
accélèrent fortement I'érosion. 

Sur les pentes tres 
fortes, les sols d'une 
grande fragilité sont a la 
merci de la destruction 
de la vegetation 
protectrice. Sur les 
pentes moins fortes, les 
sols demeurent peu 
profonds et, malgre leur 
bonne fertilite, n'offrent 
que peu d'interë1 sur le 
plan agricole. 
Sur les pentes de moins 
de 45", ce sont les sols 
situes sur les parties 
ouest, sous le vent de 
l'ïle, ou la pluviosite est 
moindre, qui donnent 
les meilleurs resultats 
pour les cultures 
vivrières ou 
maraichères. 

Les maraichers cultivent 
des pentes pouvant 
atteindre 75 % avec de 
bons résultats. 

Les pentes occupent 
dans les iles hautes les 
superficies les plus 
imvortantes. 

Sol profond 
et vivement colore de 
bas de pente. Cette 
formation, dite 
colluviale. est riche en 
matiere organique et en 
elements nutritifs, cequi 
en fait un bon sol pourla 
culture. 

I1 est fréquent aussi de  voir s'accumuler 
au bas des pentes, par glissement le long de  
celles-ci, des  masses p lus  ou moins  
importantes de  matériau meuble. Ces 
formations dites collir\iia/es apparaissent ddnS 
les fonds de vallons, au  bas des versants 
limitant les vallées ... mais surtout à la péri- 
phérie des îles, en bordure d e  la plaine 
littorale, où elles peuvent recouvrir des 
superficies importantes particulièrement dans 
les districts sud de Tahiti. 

Dans ces matériaux, enrichis en débris 
rocheux et minéraux résiduels, riches en 
bases, se développent des sols au profil peu 
différencié : des sols peu évolués d'apport 
colluvial. Bien drainés, bien structurés, 
profonds, riches en matière organique et bien 
pourvus en éléments nutritifs, ces sols sont à 
classer parmi les meilleurs. Et lorsqu'ils sont 
situés sur  des pentes modérées, ils offrent 
d'intéressantes possibilités pour tous les types 
de  cultures couramment pratiqués. 
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LES ILES OCeANlQUES ! 

Carte pédologique Aux basses altitudes, le degré d'évolution du 
sol est fonction de la pente. 11 croît des plus 
fortes, recouvertes de sols peu évolués sement. 
d'érosion brunifiés ou de sols bruns eutrophes 

giles, aux plus modérées, domaine des sols 
ferrallitiques, à des stades divers d'appauvris- 

Sur les plateaux, parties encore conservées de de Tahiti 
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L’érosion des sols 
des îles hautes 

Les sols des iles hadtes, pour la plupart 
issus de roches basaltiques, opposent généra- 
lement une bonne résistance à I’érosion. 
Riches en matière organique, bien structurés, 
ils sont très poreux, de sorte que les eaux de 
pluies s’y infiltrent rapidement tout au moins 
jusqu’au niveau moins permeable du tnatnu. 
Le ruissellement, facteur principal de I’érosion 
n’y apparaît alors qu’à retardement, lorsque, 
sous de très fortes précipitations, le sol est 
parvenu à saturation, mais d’autant plus vite 
qu’il est moins profond. I I  croît avec l’incli- 
naison de la pente et sa‘longueur mais son 
action érosive est tempérée par la stabilité de 
la structure qui permet au sol de résister assez 
bien à la détérioration physique, inhérente 
aussi bien h l’agressivité des pluies qu’à celle 
des eaux de ruissellement.elles-mêmes. Dans 
la partie centrale des iles, la plus à l’abri de 
toute agression humaine, I’érosion demeure 
généralement peu perceptible à nos yeux, bien 
qu’elle s’y poursuive inexorablement mais très 
lentement. Le milieu paraît stabilisé sous son 
couvert végétal. 

I I  n’en est pas de même dans les lieux 
habités ou exploités de la périphérie, où les 
travaux de terrassements (lotissements, pistes 
de pénètration ...), les cultures et les feux a c d -  
lèrent fortement le ruissellement et I’érosion. 
Des mesures récentes ont montré que, sur  des 
pentes de 50 o/o cultivées en maraîchage de 
façon intensive, 80 tonnes de terre sont 
emportées chaque année par hectare, soit une 

sols de plaines et de vallées 
sols de pentes 
sols de plateaux 
sols d‘altitude 
sols coralliens 

couche de 1 centimètre environ. Sous forêt 
cette perte est inférieure à I tonne par hectare. 
En effet, les arbres fixent le sol avec leurs 
racines et le protègent de I’érosion. 

La lutte contre I’érosion 

Le moyen le plus efficace pour lutter contre 
I’érosion, en particulier sur les pentes fortes, 
est la reforestation. Dans le Territoire, elle a 
été entreprise il y a une vingtaine d’années. 

LES SOLS 

qui, non seulement protège, mais aussi 
améliore le sol. Plus accessoirement est utilisé 
I‘aïto (Casuarina equisetijblia). Le pin des 
Caraïbes (Pinus Caraïbea) outre son rôle utili- 
taire assure également la protection des sols 
contre I’érosion. 

Au total près de 2 500 ha d’Albizzia 
f a k a f a  ont été plantés, dont la moitié environ 
aux iles Sous-le-Vent ainsi que plus de 3 O00 
ha de pins des Caraïbes, répartis sur toutes les 
îles hautes. avec Dour ces derniers un obiectif 

Elle s’est‘ intensifiée ces derniers temps avec de I I 250 hectarks. 

Tahiti 
2 Moorea 
2 Huahinè. 
0 Raiatea 
$ Tahaa 

Bora Bora 

A US TRALES 
MARQUEES 
GAMBlER 
TUAMOTU 

TO TA 1 

Pinus Albizzia 
Caraïbea falcafa 

876,9 1385 
200,8 14,3 
155,6 235 
465,9 256,6 
298,6 3753 

3543 613,8 
845,4 240,7 
67,4 235,2 

32654 2333,6 

216 

8 

deux objectifs : la constitution d’un capital 
forestier de production de bois d’œuvre et la 
protection des sols contre I’érosion. 

Les reboisements de protection sont prio- 
ritairement effectués dans les massifs les plus 
sensibles, et dans certains bassins versants afin 
d’y assurer la pérennité des ressources en eau. 
La principale espèce utiliséeà cet effet est une 
légumineuse arborescente, I’Albizzia .ju/t.ata 

Aïto et‘ 
divers 

146.9 
28,9 
78,3 
57 
5 3  

248,5 

383 
24,3 
61,4 
8 

646 

Bois 

ferie 
d’8bØnis- Total 

9,7 1172 
553 2993 
9 477,9 
35,l 763,3 

6798 
68 5323 

12,2 1019,3 
211,2 1321,6 
0,7 364,7 

401,4 6646,4 

16 

Plantation de pins des 
Caraïbes h Raiatea. Le 
pin, de croissance 
rapide, est largement L’Albizzla lalcata est une 
utilise dans le légumineuse 
reboisement avec pour arborescente 
but principal ia protégeant efficacement 
constitution d’une 
importante réserve de 
bois d’oeuvre. II assure 
en même temps une 
bonne protection des 
sols contre I’érosion. 

le sol contre I’érosion 
et l’enrichissant en 
azote. Deux mille cinq 
cents hectaresenontete 
plantés, répartis dans 
tout le Territoire. 
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LES ILES OCfiANlQUES 

Les sols 
des hauteurs 
(au-delà de 900 - 1 O00 m) 

Ils s’observent surtout à Tahiti, seule Ele 
où de nombreux sommets franchissent des 
cotes élevées. Avec l’altitude frzichit le climat, 
et corrélativement à la baisse de la 
température et de l’humidité, des modifi- 
cations importantes interviennent dans la 
végétation et dans son évolution une fois celle- 
ci retournée au sol. Les sols se caractérisent 
ainsi par leur très net enrichissement en 
matière organique, au-dessus de 900 mètres 
environ pour ceux situés au  vent de l’île, de 
1 O00 mètres dans les secteurs ouest sous le 
vent, les plus abrités. L‘on y observe soit une 
accumulat ion superficielle de  matière  
organique, soit un fort enrichissement de 
toute la faible épaisseur du  sol, fréquemment 
recouvert alors d’une couche de mousses. 
L‘ensemble témoigne d’un très net ralentis- 
sement de l’activité biologique. 

D’autre part, sur les roches basiques à 
altération rapide, cette matière organique, de 
décomposition lente, freine la cristallisation 
des oxyhydroxydes. I l  apparaît alors dans les 
sols des minéraux ariiorphes (non cristallisés) 
qui leur confèrent des caractères andiques 
plus ou moins marqués : une forte capacité de 
rétention de l’eau, et une capacité d’échange 
élevée. L‘on peut ainsi distinguer plusieurs 
types de sols caractéristiques des secteurs les 
plus élevés. 
Des sols à profil peu différencié, très 
humifères, caractéristiques des pentes très 
fortes, des sommets  bien arrosés  e t  
relativement frais. Leur profondeur ne 
dépasse pas une cinquantaine de centimètres 
mais ils sont, sur toute cette épaisseur, très 
riches en matière organique et riches aussi en 
minéraux amorphes. Ils sont, par contre, 
fortement appauvris en bases, en silice et 
acides. 
Des sols bruns humifères, dystrophes, c’est-à- 
dire très fortement acides dont le pH peut, en 
surface, être inférieur à 4. La matière 
organique,  t rès  abondante ,  ou bien 
s’incorpore au sol, ou bien s’accumule en 
surface. Situés sur des pentes souvent plus 
faibles, ces sols bruns à brun-jaunâtre sont 
plus profonds que les précédents et possèdent 
une importante capacité de rétention de l’eau. 
Les teneurs, variables, en fer et aluminium 
amorphes permettent de distinguer des sols 
proches soit des sols andiques, les plus riches, 
soit des sols ferrallitiques. Déjà très évolués, 
ils ont tous perdu une grande partie de leur 
silice et de leurs bases et sont très fortement 
désaturés. Très pauvres en éléments nutritifs 
ils sont, par contre, assez riches en aluminium 
échangeable, en partie responsable de la forte 
acidité et qui peut entraîner une certaine 
toxicité pour la végétation. Leur situation 
topographique les rend inaptes à toute 
spéculation. 
Des sols ferrallitiques gibbsitiques, très 
humifères : ces sols, brun-ocre à rouge- 
j a u n â t r e  ou beiges ,  peu p r o f o n d s ,  
apparaissent sur les pentes faibles des 
plateaux, ou un peu plus accentuées des 
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versants de vallons ou ravines entaillant les 
planèzes. Evoluant, comme les précédents, en 
milieu frais et humide, ils se différencient des 
sols des altitudes moindres, avant tout, par 
une accumulation superficielle de  matière 
organique. Ils sont plus ou moins désilicifiés, 
presque totalement sur  les plateaux où la 
gibbsite est abondante. Très pauvres en bases, 
fortement désaturés, ils sont aussi très acides. 
Leur localisation sur les hauteurs les tient à 

l’écart de toute utilisation à des fins agricoles 
mais ils pourraient facilement être reboisés. 
Des sols ferrallitiques podzolisés : leur 
domaine débute, selon l’exposition, vers I 100 
ou 1 200 m ; il est constitué par les parties 
extrêmes, les plus hautes des planèzes ou des 
“plateaux” de vallées. Au-delà de cette 
altitude en effet, en corrélation avec la baisse 
nettement plus sensible de  la température, 
l’accumulation superficielle de la matière 

Les plateaux d‘altitude 
ont des pentes faibles 
qui sont le domaine des 
sols ferrallitiques 
ydzolises. Sous 
horizon humifere épais 

apparait un horizon 
blanchi, riche en 
alumine. Ici au Mont 
Marau a Tahiti. 

Du fait de l‘altitude, 
les sols des hauteurs ne 
sont pratiquement 
observables qu’a Tahiti. 
Ils n’offrent pas de 
possibilite de mise en 
valeur pour 
l’agriculture : c’est le 
domaine des fougeres, 
des petits arbustes et 
des mousses. 



organique se fait plus importante et avec elle 
l'évolution du sol se différencie. 

Comme sur les plateaux de faible 
altitude, le sol est, en sa partie supérieure, très 
fortement désilicifié ; mais ici, sous l'action de 
la matière organique extrêmement acide et 
agressive, le fer en est aussi partiellement 
entraîné, mais pas très loin puisqu'on le 
retrouve accumulé quelques centimètres plus 
bas. C'est ainsi qu'apparaît, sous l'horizon 

?~ 
y 
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LES SOLS 

humifère, un horizon blanchi. peu épais, 
dépourvu de silice, très appauvri en fer, 
enrichi de façon relative en alumine et en 
titane, et nettement délimité par une pellicule 
ferrugineuse, très dure, obstacle à la 
pénétration des fines racines. I1 se produit m e  
sorte de podzolisation superficielle. 

Horizon organique excepté, ces sols, peu 
profonds, sont pauvres en tous les Cléments 
nutritifs et donc fortement désaturés. La 

présence d'aluminium échangeable dans le sol 
en quantité trop importante peut entraîner 
une certaine toxicitépour lavégétation. Situés 
5, des altitudes élevées et difficilement 
accessibles, ils n'ont été l'objet d'aucune 
tentative de mise en valeur. Ils sont 
généralement recouverts de fougères 
dominées par des arbustes rabougris, au port 
tortueux, aux branches recouvertes d'un épais 
manchon d'humus, de mousses et de lichens. 

Un horizon blançhl 
commence a se 
développer dans ce sol 
ferrallitique podzolisé 
du plateau de Temehani . . 
à Raiatea. 

Les paysages d'altitude 
sont le domaine des sols 
à profil peu différencie 
tres humifere et des sols 
bruns humifères 
dystrophes. Au second 
plan apparaît le Mont 
Orohena, plus haut 
sommet de Tahiti, 
culmlnant à 2 241 m. 
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LES ILES OCeANlQUES 

Les sols des plaines 
et des vallées 

Au cours des millénaires, d'importantes 
quantités d'éléments détritiques, provenant de 
la dissection, par l'érosion terrestre ou marine, 
des cônes volcaniques, se sont accumulées 
dans le fond des vallées et à la périphérie des 
îles. Plus tardivement, dans la plaine littorale, 
des sédiments d'origine corallienne s'y sont 
localement mêlés. Puis, survenant il y a 3 O00 
ans environ, le dernier abaissement, de faible 
amplitude, du niveau marin, a provoqué 
l'émersion de ces dépôts alluviaux, respon- 
sable de la constitution des terrasses allu- 
viales et des plaines côtières, enrichies depuis 
par des apports de faible épaisseur. 

L'extension de la plaine littorale est 
maximale dans le sud de Tahiti oh sa 
profondeur atteint 1,5 km. Nettement plus 
étroite autour du reste de l'île, elle disparaît 
même, à l'aplomb de certaines côtes 
rocheuses. Dans les autres îles de la Société sa 
largeur ne dépasse généralement pas les 400 
mètres. C'est à Tahiti également, dans les 
basses vallées des principaux cours d'eau, que 
s'observent les terrasses alluviales les plus 
étendues. 

Ces zones planes d'accumulation sont le 
domaine des sols les plus riches ;jeunes, peu 
évolués, ils sont fréquemment verliques, c'est- 
à-dire qu'ils renferment des argiles gonflantes, 
souvent aussi hynroniorphes, évoluant sous 
l'influence de l'eau, et plus rarement tourbeux. 
Sur le matériau corallien apparaissent des sols 
identiques à ceux des motu décrits plus loin. 

Les sols des plaines côtières 
Les plus répandus sont les sols peu évolués 
modaux ou hydromorphes à caractères verti- 
ques fréquents. Ils sont niorluux lorsque leur 
évolution n'est pas perturbée par un excès 
d'eau. Seul s'y différencie un horizon humi- 
fère sombre, assez épais, parfois presque con- 
fondu avec le reste du profil dont la teinte va 
du gris au brun. Compte tenu de l'origine du 
matériau, la texture, à dominante limoneuse, 
y varie rapidement verticalement et latéra- 
lement, les Cléments détritiques grossiers 
pouvant y être abondants. 

En saison pluvieuse, la nappe phréatique 
peut remonter très haut, y laissant son 
empreinte sous la forme de petites tâches 
rouille. En saison sèche, par contre, elle peut 
descendre à un ou deux mètres ou davantage. 
Sur la coupe asséchée apparaissent alors, 
fréquemment, des fentes de retrait trahissant 
la présence d'une argile gonflante, la mont- 
morillonite. qui se forme dans les milieux sédi- 
mentaires au  drainage ralenti et enrichis en 
bases, calcium et- magnésium notamment. 

Ces sols sont, en effet, fortement enrichis 
en silice apportée en solution par les eaux 
provenant du  drainage des parties hautes des 
îles et en ces deux Cléments, calcium et 
magnésium qui peuvent atteindre 15 %de leur 
poids. Une grande partie en est, toutefois, 

.-incluse dans deux minéraux résiduels 
également hérités des roches basaltiques : 
l'a'ugite et le labrador, qui constituent une 
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importante réserve lentement libérée. Ils sont 
assez bien pourvus également en potassium, 
phosphore et matière organique, la capacité 
d'échange et le degré de saturation y sont 
élevés, l'acidité d'ensemble faible. 

L ' e n s e m b l e  d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  
physiques et chimiques de ces sols est très 
favorable à leur mise en valeur. La cocoteraie 
y est très développée. L'on y pratique aussi les 
cultures maraîchères, vivrières et fruitières, 
l'élevage. L'on y a même,jadis, cultivé le coton 
et la canne à sucre. 

Bien souvent,la plaine littorale n'émerge 
que de très peu au-dessus du niveau de la 
pleine mer et, de surcroît, les petites 
dépressions y sont 'fréquentes. Dans ces 
conditions, la nappe phréatique étant  très 
proche de la surface, l'emprise de  l'eau est 
forte. Elle affecte l'évolution et les caracté- 
ristiques du sol mais de façons variées selon 
que l 'engorgement est p e r m a n e n t  o u  

temporaire, couvre ou non l'ensemble du 
profil. 

C'est là le d o m a i n e  d e s  so l s  
hydromorphes, généralement minéraux, plus 
rarement organiques lorsqu'a pu se produire 
une accumulation de matière organique de 
type tourbe, à l'abri de l'air. 

Les sols hydromorphes minéraux à pseu- 
dogley ou à gley sont les plus fréquents. Ils 
sont facilement reconnaissables sur le terrain 
par la présence d'un pseudogley, c'est-à-dire 
de traînées et taches rouille et grisâtres 
jusqu'en surface, trahissant l'engorgement 
périodique avec son alternance d'oxydation et 
de réduction du fer, ou d'un gley unifor- 
mément gris-bleuté marquant les horizons 
engorgés en permanence. 

caractérisent par leur richesse en calcium et 
magnés ium et  la  n é o f o r m a t i o n  d e  

' 

Comme les précédents, ces sols se . 

Les cultures 
maraicheres 
s'accommodent fort 
bien des sols peu 
Bvolu& de la plaine 
littorale. 

I 

i 
1 

Le golf d'Atlmaono B I 
Papara. La plaine 
littorale atteint 
A cet endroit son 
extension maximale, 
avec 1,5 km de large 
Son sol a permis le 
dbveloppement au 
siecle dernier de 
plantations de coton, de 
cafeet decanne tisucre i 

1 
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montmorillonite. Les teneurs en matière 
organique y sont inférieures à IO %et l'acidité 
faible. 

Les sols hydromorphes organiques ou 
tourbeux : rares aux îles Sous-le-Vent, ne 
couvrant que quelques dizaines d'hectares à 
Tahiti, ils prennent de l'extension aux iles 
Australes, 1 Tubuai, au sein d'une vaste zone 
marécageuse avoisinant les I O00 hectares. 
L'épaisseur de la masse végétale accumulée et 
plus ou moins bien décomposée peut atteindre 

. jusqu'l un mètre. L'acidité et la saturation en 
Cléments minéraux, variables selon le lieu, 
conduit à les partager en deux groupes, celui 
des sols oligotrophes très acides et désaturés, 
celui des sols mésotrophes, moins acides' et 

' mieux saturés. 

impossible dans les secteurs trop proches du 
niveau de la mer. Pour les tourbières, des 
précautions doivent être prises lors de  sa mise 
en place de façon à ne pas provoquer un 
assèchement irréversible de la cowhe  
supérieure des sols, qui peuventalors convenir 
aux cultures maraich8res et vivrières. 

Les sols des vallées 
Les cours inférieurs des rivières sont bordés 
par des terrasses alluviales hautes de quelques 
mètres. etroites dans les petites va!lées, leur 
largeur peut dépasser 400 mètres dans les plus 
grandes, en particulier Tahiti. Grossières et 
essentiellement caillouteuses à l'amont, les 
alluvions superficielles s'affinent vers l'aval où 
elles acquièrent une texture limoneuse à 

. limono-argileuse. 
11 s'y forme des sols peu évolués d'apport 

alluvial, caractérisés comme ceux des plaines 
La mise en valeur des sols hydromorphes 

ne peut se faire sans drainage préalable et il est 

Sol brun peu 6volu& 
d'apport de la plaine 
littorale. 
Dans ces sols 
h dromorphes de 
pYaines, la nappe 
Dhreatiaue est la 
plu art du temps proche 
de k surface : leur 
utilisation pour la 
culture necessite un 
drainage. 
Les zones 
d'accumulation 
alluvionnaire sont les 
domaines des sols les 
plus riches, 
particulierement 
favorables aux cultures 
maraicheres et vivrieres. 

LES SOLS 

par un net enrichissement en matière 
organique des trois ou quatre décimètres 
supérieurs du matériau, et une concentration, 
moindre cependant, des mêmes minéraux 
résiduels, riches en calcium et magnésium. 
Peu acides, ils ont une bonne capacité 
d'échange, sont assez bien saturés, Bien que 
parfois carencés en potassium, leur fertilité 
chimique est ginéralement bonne. La texture 
de surface y est généralement équilibrée, la 
s t r u c t u r e  b o n n e ,  le b i l a n  h y d r i q u e  
satisfaisant. 

Ces sols sont partiellement utilisés pour 
des  c u l t u r e s  mara îcheres ,  v ivr iè res ,  
bananières, rarement l'élevage. Une partie est 
occupée par la cocoteraie, le reste par des 
jachères ou la forkt à Purau (Hibiscus 
tiliai.eus), Aiitaraa Popaa (Badamier), Tiairi 
ou Bancoulier (Aleurites tnoluccana), etc. 
avec fréquemment en sous-bois le caféier 
(Cofea arabica). 

Les terrasses alluviales 
sont parfois utilisees 
comme pâturages, mais 
plus souvent pour les 
cultures maraicheres. 
Les sols des terrasses 
alluviales qui ne sont pas 
occupes par le cocotier . 
le sont par lespurau, les 
badamìers ... La cafeier 
trouve en sous-bois un 
terrain propice a sa 
croissance. 

Les cours inf6rleun des 
rivieres sont bordes 
de terrasses alluviales. 
parfois rbduites. 
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LES ILES OCCANIOUES 

Les sols des atolls 
et des ceintures 
coralliennes des î¡es 
hautes 

Les motu, chapelets de petits îlots de 
verdure au  ras de l'océan, sont les parties 
exondées de  l'anneau corallien constituant les 
atolls, ou du  récif-barrière de certaines îles 
hautes volcaniques. Dans les deux cas, ils sont 
le résultat conjugué du dernier abaissement du 
niveau de la mer et d'une accumulation de 
fragments arrachés au récif et déposés par les 
fortes vagues lors des tempêtes. Larges de 200 
à 400 m, parfois davantage, ils peuvent 
s'étendre sur plusieurs kilomètres. 

L'aspect des motu dépend de leur 
modelage par les vents dominants. Le plus 
souvent, une plagede sablecorallien et coquil- 
lier, mêlé de  fragments et blocs de coraux, en 
constitue la limite externe se prolongeant, 
côté océan, par une ceinture de bancs 
coralliens, et limitée, en direction du lagon, 
par la pente accentuée d'une levée rocailleuse 
pouvant dominer la mer de 4 à 6 m. Une pente 
douce conduit ensuite au  lagon, d'abord 
rocailleuse, à surface entièrement recouverte 
de fragments de coraux, plus sableuse ensuite 
et se terminant parfois par une ou plusieurs 
petites dunes sableuses bordant la plage. 

Les sols se forment sur ces débris 
coralliens et coquilliers plus ou moins 
morcelés. En profondeur, au-dessus de la 
nappe d'eau douce apparaît fréquemment une 
dalle calcaire. En surface, la matière orga- 

nique leur donne une teinte brune àgrise plus 
ou moins accentuée et profonde en fonction 
de ses teneurs. Très lentement, la granu- 
lométrie s'affine :,la corrosion d u  calcaire par 
la matière organique, sa dissolution par les 
eaux et sa reprécipitation dans la zone de 
battement de la nappe contribuent àaccroître 
les fractions fines de la taille des limons et 
argiles. C'est ainsi que l'activité du  calcaire 
croît fortement en même temps qu'il s'affine, 
avec pour conséquence des effets néfastes tel le 
blocage du phosphore, du  fer, du  manganèse, 
indispensables au bon développement de la 
végétation. Sa fraction finement divisée ou 
i&aire acrtj; susceptible de se solubiliser 
rapidement, peut atteindre des valeurs 
supérieures à 20 % dans les horizons 
humifères. 

Une faible fertilité 
La fertilité de ces sols repose cependant essen- 
tiellement sur la matière organique dont le 
rôle est tout à fait primordial. C'est en effet 
elle seule qui, à défaut de matière colloïdale 
minérale, peut fixer les déments minéraux 
fertilisants, en particulier la potasse que l'on 
trouve concentrée dans le seul horizon 
humifère. Très avide d'eau, elle joue un rôle 
important dans le maintien de l'humidité ; elle 
est seule avec le calcaire très fin à en retenir des 
teneurs notables, le calcaire grossier n'en 
retenant que très peu, par capillarité . La 
m a t i è r e  o r g a n i q u e  f a v o r i s e  e n c o r e  
l'agrégation des horizons de  surface. 

Les carences en certains éléments-traces 
(par exemple carence en fer, provoquant la 
chlorose) sont exacerbées par la nature alca- 

La cocoteraie sur l'atoll 
de Tupal. Ces sols sont 
formés de débris 
coralliens et coquilliers 
de toutes tailles. Leur 
fertilité repose 
essentiellement sur la 
matiere organique dont 
s'est enrichi l'horizon 
humifère de surface. La 
nappe d'eau douce n'est 
jamais très profonde : 
1 a 2 mètres environ. 

Rendzlne humlfhre, avec 
son horizon A très 
enrichi en matière 
organique. 

. .  

i 
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LES SOLS 

line du milieu (pH = 8,5), de même que le 
phosphore y est insolubilisé. Par son action 
acidifiante, la matière organique contribue à 
réduire ces effets nocifs, d'autant plus qu'elle 
est plus abondante ; d'où l'importance d'une 
bonne conservation du  'stock existant, qui 
peut, dans la partie centrale du tirotu, où la 
cocoteraie est la plus florissante, dépasser 
10 o/o du poids du sol sur une quinzaine de 
centimètres. Le coprah exportant déjà, à lui 

seul, de fortes quantités de potasse, élément 
qui fait le plus défaut au sol, on a donc fout 
intérêt A rapporter au  sol tous les déchets des 
récoltes, sans les brûler. En effet, si on les 
brûle, le sol ne peut pas retenir les éléments 
minéraux contenus dans les cendres, trop 
rapidement entraînées par les pluies. 

La fraction minérale de ces sols est, dans 
tous les cas, constituée quasi exclusivement de 
carbonates : carbonate de calcium pour 

l'essentiel et de  magntsium, auxquels s'ajoute 
localement du phosphore, à l'exclusion des 
silicates et des oxydes. Aussi la matière orga- 
nique devient-elle le principal crittre de diffé- 
renciation et de classification des sols. Elle est 
rare dans les sols peu évolués où l'horizon 
humifère, peu visible, apparaît recouvert 
d'une pellicule de débris coralliens délavés. 
Parfois abondante, elle se présente sous la 
forme d'une accumulation superficielle dans 

La dalle calcaire tres 
dure apparaît ici tout 
près de la surface, au- 
dessus de la nappe d'eau 
douce d'un motu de 
Bora Bora. 

Une levée rocailleuse, 
constitue, cöte ocean, 
la limite du motu. 

Le cocotier est une des 
plantes les mieux 
adaptées aux sols 
coralliens et aux 
conditions climatiques 
des atolls ou des 
ceintures coralliennes. 
II Duise dans la name 
peu profonde I'humidite 
dont II a besoin, II 
s'accommode d'eau 
saumltre et ne craint 
pas le vent. 

I 
Coupe du cordon sable grossier rosatre cailloutis 
CoralIlen de l'atoll de levbe rocailleuse superficiel 

muraille 
extdrieure 

Rangiroa. ou \ hcu%~~e 'r I ho 
\ mlnre hur 

sols pierreux ou graveleux 
du cenfre du motu 

lentille d'eau 
douce ou saumatre non humifbre 

croüte calcaire 
tendre 

I I I 

bourrelet sableux 
de bord de lagune - I horizon humlfhre 

horïon ' 1  
humlfbre superficiel 

119 



LES ILES OCf2ANIQUES 

les sols semi-tourbeux, parfois même 
tourbeux au  niveau de petites dépressions. 
Elle est souvent assez abondante et 
intimement mélangée au  calcaire. C'est ce que 
l'on observe, généralement, sur la pente douce 
du I ~ O I L I  proche du  lagon, domaine des 
rendzines humifères caractérisées par leur 
horizon A, gris-brun, assez épais. 

Des cocotiers et des pastèques 

son élément qu'il peut puiser dans la nappe 
peu profonde toute l'humidité dont il a 
besoin, pouvant  même,  à l 'occasion 
s'accommoder de l'eau saumâtre. 

Si dans les lointains atolls, c'est la seule 
grande culture envisageable, sur les nio/u des 
îles Sous-le-Vent, par  contre peu éloignées du  
marché de Papeete, les agriculteurs ont, 
depuis plus de 20ans déjà, introduit un type de 
culture tout à fait particulier produisant 
essentiellement pastèques et melons. Au 

La plante la mieux adaptée à ces sols départ, il y avaii deux facteurs favorables : 
coralliens est, sans conteste, le cocotier. d'une part la présence de  vastes superficies 
Aimant le vent et les sols perméables, tolérant planes facilitant le travail. d'autre part de 
les sols alcalins, il s'y trouve d'autant plus dans meilleures conditions phytosanitaires. En 

effet, dans la végétation plus dense de la 
montagne, il se développe davantage de 
microorganismes pathogènes qui attaquent 
les plantes. Le sol corallien se prêtant 
cependant mal à ce type de culture, les utili- 
sateurs décidèrent de lui substituer de la terre 
arable rapportée d'e la montagne, en la 
déposant dans un réseau de trous creusés à 
même le sol corallien, en ayant soin toutefois 
de la remplacer périodiquement. Engrais et 
irrigation à partir de l'eau de la nappe 
faisant le reste, on produit ainsi chaque année 
environ 2 O00 tonnes de pastèques et melons 
auxquelles s'ajoutent poivrons, tomates, 
concombres. 

La culture de polvrons 
sur motu B Huahine. 
Entre les rangs, des f6ts 
de 200 I jouent le rdle 
de fontaines oh est 
puis6e l'eau d'arrosage. 
Ils sont aliment6s par un 
Systeme de tuyaux reli6 
B une pompe qui tire 
l'eau de la nappe 
souterraine. 

Les trous, creuses B 
même le sol corallien 
et emplis de terre en 
provenance de I'ile 
haute, sont prêts B 
recevoir les semis de 
pasteques ou de melons, 
principales cultures sur 
les motu. 

Les parcelles cultlvCs 
sur ce motu B Huahine 
gagnent 
progressivement sur la 
cocoteraie. Les motu 
offrent de grandes 
surfaces planes et de 
bonnes conditions 
phytosanitaires pour 
les cultures. 
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