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1. 

A V A N T  - P R O P O S  

La feu¡ I l e  TUNIS au 1/200 O00 e s t  l a  deuxième c a r t e  c o q u e  dans l e  Nord 

de l a  Tun ls le  à p a r t i r  de . l a  masse des études f a i t e s  depuls v i n g t  ans sur c e t t e  

région, pour c lasser  les  sols les  uns pa r  rappor t  aux aut res e t  f o u r n i r  un 

document de base pour les études de développement rég ional .  

A I l Inverse des car tes  d'apti tudes des sols, classiques, qu i  proposent 

un éven ta l l  p l u s  ou molns ouver t  de spéculat lons e t  de techniques agr ico les  pouvant 

Qvoluer dans le temps en fonc t i on  des cond i t ions  Qconomlques du moment,cette cati-e 

la isse  5 I ' u t l l l s a t e u r  l a  responsab l l l t é  de ses choix  l u l  fourn issant  pa r  contre 

de façon l a  p lus  c l a i r e  poss ib le  les Contraintes du m i l l e u  quf l u i  permet t ront  

d lé tayer  sa d k i s t o n .  

Dans Un sbucl de c l a r t é  I a ca r te  n' i n tèg re  pas les données c l  imatlques ce 

qu i  comp 1 l q u e r a i f  B I 'excès l e  schéma ut.1 I isé. Ces données devant cependant tou jou rs  

ê t r e  présentes 3 I 1 e s p r i t  de l ' u t i l i s a t e u r  sont  fourn ies  sous forme d9un car ton 

rappelant  l e  decoupage b I o c l  Imatologlque de l a  rég lon a i n s i  que la pluvlomètr1e. 

Un car ton de l 'occupat ion actu611.l.e des sols accompagne aussi l a  ca r te  

a f i n  de montrer les p r i n c i p a l e s  col'ncldences ou d l s to rs ions  e x i s t a n t  en t re  l a  

r é a l i t é  e t  les p o s s f b l l l t é s  théoriques,ce qu i  peut conduire 2 des ré f l ex tons  s u r  

les ac t ions  2 entreprendre pour' que I l u t ?  I l s a t i o n  ra t l onne l  l e  des t e r r e s  t i enne  

m l  eux compte des cont ra in tes  ou des potent1 a I ltés sou I Ignées pa r  I a car te .  

Ce document présente donc l a  synthèse des études de sol existantes, sous 

une f o m e  slmpl I f l e e  e t  dans uti souci d 'u t1 I i s a t l o n  ,p ra t ique pa r  de non-spkcial is fes 

en pédologIe,en donnant aux u t i l i s a t e u r s  l a  p o s s i b l I i t 6  de remonter aux sources 

e t  de comprendre l a  genèse du classement ayant ent rarne l a  h lé ra rch l sa t l on  des sols 
les  uns pa r  rappor t  aux autres. 

En f in  un tab leau donnant l a  sur face d lspon lb le  pour chaque catégorie de 

sols d o i t  permettre s u r  un p lan  p lus  général d'évaluer les p o t e n t l a l l t é s  agricoles 

d'une région. 
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2. 

1 - LE CADRE REGIONAL 

La f e u i l l e  Tunis e s t  comprise e n t r e  les para 

10' 15' E s t  e t  l ~ m 6 r t d i e n s 3 6 ~  20' e t  36O 509 Nord. 

l è l e s  9' 10' Es t  e t  

E l l e  englobe les réglons na tu re l l es  scllyantes : 

- Au Nord-Ouest l a  réQion de Bé ja  ou B6jaoua qui  englobe l a  zone d i t e  des l~éca l I les ' l  

e t  la va l  lee de I 'Oued Tihe qui  remonte su r  Mateur. 

- Traversant l a  feu¡ I l e  du Sud Ouest au Nord Est, l a  moyenne va i  Iée de l a  Medjerdah 

e t  Son a f f  ILlent l e  Kra1 led. 

- Les massi f-S trf asiques e t  ca l  ca i  res  o r i en tés  Sud-Ouest/Nord-Est de p a r t  e t  d s  auSre 

de l a  v a l l é e  : Djebel Guerouaou, Mzoural, Lamserine, Ech Cheid e t  Djebel RBhane. 

- Les bassins p lus  ou moins b ien  drainés de Bou Arada, Goubellat e t  Pont du Fahs. 

- La v a l l é e  du Mi l iane .  

- e t  enftn, au Sud-Est, l e  massif de Zaghouan 

La surface de l a  f e u i l l e  représente 

de sebkhas d iverses e t  74,O km2 représentant 

I 'agglomératlon de Tunis. 

Admininstrativement l a  f e u i  

Tun i s ,  Zaghouan . 
1 . 1 .  - C l ima t+  

Dgapres la ca r te  b l o c l i m a t  

e t  l e  Djebel Rebal'. 

5760 km2 dont I I f a u t  dédul r e  69,fi km2 

'etnprlse approxlmatlve actuel  e de 

l e  Tunis re lève  des Gouvernorats de Béja, 

que de MM. GOUNOT e t  LE HOUEROU l a  f e u i l l e  

Tunis couvre les étages b ioc l imat iques  su ivants  : 

' - L - L 9  9 ' t a  e ...................... médlterranéen humide, sous étage i n f é r i e u r  5 h l v e r  tempéré pour 

l a  p a r t l e  au Nord-Ouest de Béja. 

2 - L'Qtage méditerranéen sub-humide à h i v e r  doux pour l a  m o l t i é  ouest qu i  ----- .......................... 
béné f i c ie  d'une Dluvlomètr¡e encore assez bonne. 

3 - L2--9 ' ' t a  e ------------u-- semi-aride sueér ieur  ------ B h i v e r  doux 

4 - l e - - 9  " ta  e -----I--------- semi-aride moxen -- 5 h l v e r  doux pour le res te  de l a  f e u i l l e  s o i t ' p r è s  

prox tml té  de Tunls e t  

des deux t l e r s  de l a  super f i c i e .  

Nous observons un g rad ien t  marqué des températures e t  de l a  p luv iomèt r ie  

du Nord-Ouest au Sud-Est. 

0 
Les données c l imat iques sont  e x t r a i t e s  de : Cl imato log ie e t  b ioc l ima to log ie  
de l a  Tun is ie  Septent r lonale : Annales INRAT Vol. 42 Fasc. I - 1969 - -? 



3. 

Bé j a  Tun 1 s Medjez-EI-Bab 

To moyenne annuel l e  i 708 18’3 

P luv lomèt r le  annuel l e  655 mm 456 mm 417 mm 

Les p l u l e s  sont  5 domlnante h iverna le  ce qu1 diminue les p o s s ? b l l l t é s  

d l u t i l I s a t i o n  du f a i t  de l a  f ra fcheur  des mois d’hlver. 

Les r isques de gelées sont  f a i b l e s  mals non nggligeables dans les 

dépressions de I P i n t é r i e u r  (Béjs, Medjez-el Bab, Goubel la t ,  E l  Aroussa). 

La p luv lomèt r i e  e s t  carac tér isée  pa r  une f o r t e  t r r é g u l a r i t 6  Interannuel le 
qui  f a i t  que l e  t o t a l  peut descendre une année s u r  d i x  en-dessous de 300 ml l l im+tres 

dans l a  v a l l é e  du Mi l laneb mais on peut compter par tour  a i l l e u r s  s u r  des p l u i e s  

supérieures 5 400 m i l l i m è t r e s  7 années su r  d ix .  

Les acdden ts  c l fmat iques sont  assez rares mals l e  s i rocco  peut régner 

pendant 8 21 i0 j o u r s  eh été. 



4. 

I PLUV I OMETRI E 
I 

R6partit.ton annuel l e  i Fréquence annue I l e  
--..-_. - .._I-_C^. 

Sta t i on  

Le Munchar 

BQjS 

Thi ba r  

Tun i s 

Beauce 
Tun¡ s i  enne 

Oued Zarga 

b n t a r n a u d  

< , .  . . . . .  

.......... _-...-_..- . ̂I . ~ II ............ 

; A : H : P  
I . . . . . . . . .  ...... . * - -  
l 

158 251 i 127 

i 175 298 1 153 

i ; 164 j 238 i 163 

1 136 i 176 122 

1 149 i 213 i 121 

c 127 I 196 106 
t 
i 125 ! 152 i ' 104 

t 

I 

i i 

i I 
! 

I 
i 

110 
I 

Medjez e l  Bab 1 118 i 165 
i 

Le K r i b  140 ' 256 

ATn e l  Asker 128 I 158 

2 ag houan j 163 j 185 

E l  Aroussa i 113 152 
i 

1 207 \ 356 
1 

Guermanez 

Ksar Mezouar ' 1  197 i 341 

Eddekhl I a I 131 1 197 

b I I 

1 
I I 

Les Charmettes 

Hench i r Kosbat 

.Mo9 h rane 

TQb ou rsou k 

Moyenne 

i 

156 1 194 

118 i 150 

155 i 182 

138,i I 219 

! %  

148 i 214 
1 

I 

I 

i 
I 

Max 1 i 1 207 i 356 

Mini ' 113 i 150 
! ! 

156 

164 

135 

108 

157 

158 

1 O6 

! 116 

106 1 
127 I 
139 

1 

3 23 

163 

104 

. . . . . . . . . . . . . . .  -.._ 

.-.i. .... .. 

27 563 t 

29 655 

39 !. 604 
I 
1 

22 

28 

21 

23 

27 

33 

25 

43 

34 

456 

51 1 

450 

404 

420 

5 85 

415 

526 

40 7 

745 

23 1 700 
25 i 

18 

19 

23 

40 

37,5 

28 

43 

18 

452 

4 85 

39 7 

500 

535 

5 15 

750 

400 

435 

490 

410 

290 

375 

310 

25 5 

290 

400 

24C 

320 

2 85 

5 10 

500 

315 

330 

250 

35 O 

- 

35 3 

5 10 

240 

.-.I.-_-- . 
75% 

...-. .... 

500 

550 

455 

350 

415 

3 70 

365 

35 O 

490 

340 

400 

355 

6 10 

590 

350 

390 

320 

405 

- 

422 

6 10 

320 

... ....--. ... 
50% 

540 

5 80 

5 85 

450 

5 10 

450 

405 

400 

565 

440 

490 

390 

725 

69 5 

430 

465 

390 

500 

__I.__I- -.-.. 

- 

500 

725 

390 

La s t a t i o n  l a  p l u s  humlde : '  Guemanez au Nord-Ouest, 

prgs du Pont du Fahs. 

la p lus  sèche : Henchlr Kasbat 



5 .  

AMPLITUDES THERMIQUES 
-- - . .-.-u- ~~_--.I--.- --- .--- ,._-". 

z i -  i I 
i !Moyenne [ Moyenne Moyenne 'Amp I . Amp I . 

i des m i des M des M therm. j des M-m i ;To m 

i de Janv de Janv ide Ju l  I 'ann. i Janv Ju¡ I 1 
j I i i 

! 
I i 

i Quo t ien t  
S t a t  1 ons 

L 1 

I 

5 h i v e r  doux i 

I 
BQ j a  

Th ibar  

Semi ------------- -ar i  de sue2 
à h i v e r  doux i 

i 

I 

j: 

Aouina i 

i 18,O Manoubia f 

Téboursouk 16,6 

18,3 Tun I s- 

Tun i s- 

Oued Zarga j 16,4 
i 18,O Medjez- 

e l  Bab i i 
i 

I 

I 

L 

Y Semi -------_------- -ar i  de SUP ~. 

i 

i 
b h i v e r  deux ! 

Zaghouan i~ ! 18,O 

Afn el Asker 17,9 

Sml nd ja  I 17p3 
I 

Semi -ar¡ de mQY. I 
i -----------I*- 

h i v e r  doux 

E l  Aroussa 17,5 i 
Pont du Fahs 18,5 

i Goubel la t  I 17,6 

13,4 

5,7 1 13,l 
I 
i 
I 

5 i 12,o 
t 

7,5 i 14,5 

6, l  14,7 

2,6 ! 12,6 

i 

1 4,9 15,l 

i 
i 

i 
r 

i 
l 

t 

6,6 I 12,9 

f 

i 

! .  4,5 i 14,l 

: 3,l i 15,O 

. .  

i 
1 3,3 

I 4,4 

i 4,4 
i 

13,3 

í5,O 

13,5 

33,7 

ì i 

! i 
; 20,3 i 8J 

i 
i 

! , 

16,O 

35,3 22,2 i 7,4 15,4 

78 

70 

33,5 i 21,5 i 7,O 14,6 69 

i 31,3 i 16,8 i 7 1 1  1 59 

31,9 i 17,2 j 8,s 31,8, 59 

! 36,7 i 24,l ! 10,O Z O , í ! :  50 

35,l 1 20,O : 9,2 16,2 i 47 

1 
L 

I i i 

i 
I I 

i ! 

t i ! 
I 

ì l 

I I y 35,h i 21,5 ! 9,6 17,3 46 

i 36,9 i 23,9 ' 11,9 20,5; 43 
I 
l i i 

i 

I 
I 

: i 
i 
i 
I 

i 

i 37,O 23,7 10 21,4 

I 37,6 22,6 i 10,6 17,l t I 

! ! 
43 

39 



6. 

TEMPERATURES MOYENNES MENSUELLES 
1---- ".I_ --> '_._I --._-^ II"._ .I__i._" .. - __"-I_I___II___L_"_"_I__~I-- ..__. . _ _  

i . .  
j 

i J i F i M ; A I M : J i J i A '  S i O j N j D  
1 

i 
I I 

I___ -- - 
i 

. ----..-.-. 
S t a t i o n  

Béja 27,2 f27,5 t24,4 !19,3 114,l j10,5 

Tunis Manoubia 1 10,4 :11,3 '13,l :15,5 19 123,3 , 26 !26,4 j24,5 /19,9 j13,2 :11,4 

Medjez e l  Bab i 9,5 i 10,5 j 1 3 , O  !15,8 19,7 . 23,7 . 27 i 26,8 24,6 119,9 ;14,6 i 10,9 

Thlbar  i 9,4 10 !12,4 :.15,1 . 19,2 j 24,2 : 27,6 28,l 124,7 19,3 ;14,6 l0,6 

_.I_._.____I __T-___.-__ __ .̂ I__ 
! !  I ' .  

. .  1 9,3 ;10,2 :12,5 '15,4 .19,4 I 24 

! i 

i 8,5 i 9 ,  :11,7 /14,5 :18,1 I 23 :26,2 I26,2 !22,9 !18,4 '13,9 Téboursouk 

Oued Zarga i 7,6 8,7 !11,2 i13,9 118,6 [23,5 :26,5 126,4 :22,7 !17;4,. i12,1 
Zag hou an 9,7 f10,6 :12,9 i15,5 :19,3 '23,8 :26,9 !27,1 i24,l  i19,6 j14,8 

Goube I I a t  8,9 [10,2 j12,2 !14,1 i19,7 ;23,8 j28,l j26,6 !24,5 i19,l '13,8 
E I  Aroussa I I 8,3 8,2 112,l j14,5 !18,5 ;24,2 28 j29,l :23,5 f18,3 :13,6 

Pont du Fahs 9,7 !11,4 !13,2 116,2 i20,8 124,8 i29,O :28,5 !25,9 ;19,6 

! . a :  

i 
I 

I 

i 
! 

: I -  

I 
! --- i i .. -- 

INTENS I TES DES PLU I ES 

S t a t  i on Tota I maxi mum Tota l  dvun' Durée de 
en une journée épisode p luv ieux  c e t  episode 

. '  13 j r s  Bé j a  50 116 

9,9 

8,5 
11,8 

10,3 

8,5 

997 
-- 

. , - . . ..- . .- .-.- 
Si-at i on' 

es pa r  an 

I 
.----~-, ---.--,.; -L-. -- -. ^. + _-__- 4 ___.-_. ..i ___._.,_ 

!.13 i l l  I 9 1 6 1 5  
!12 f l 0  9 1 7  1 5 

I 
1 I t 

Guermanez 

Le Munchar 

Béja 

Thi ba r  

Tunis-Manoubia 113 -12 1 1  1 9 i 6 
Eddekh i I a 

Beauce tun is ienne 110 j 9 i 9 i 8 i 5 

Medjei e l  Bab ' 112 . 9 f 8 8 5 

Les Charmettes i 8 i 7 i 7 1 2 3 

Henchir Kasbat 7 ' 7 i 7 1 5 I 3 

. i  

115 ! I 3  i10 f 7. 

' 16  112 12 i l 0  i 8 
t 

i i 
! I 

i 8  i 6 1 5  1 3 
t i 

1 

I i 
Montarnaud i g  i : 7  1 7  i' i 4 

I ! 

i g  i 7  t ' 5  
! 

Zaghouan 1 1 1  i10 1 

Mogh rane i 9  : 8  : 8 ' 4 

2 1 1  

4 1 1  I ,  
I 2 j  

2 r 1  

1 
4 j l  

10 
9 

9 

4 

6 

-c 

N 

9 

9 

1 1  
1 1  
11 
6 

8 

6 

8 

6 
5 

9 

7 

_I 

1 
I 

1- 
f 

-.-.. ". . .. . 
D I T. 

---. 
12 I 77 

13 i 79 
14 i108 
14 il08 

14 !'IO2 
10 ; 58 

10 i 70 

9 i 5 8  
10 i 78 

7 54 
7 i 5 2  

9 i 8 0  

8 ! 6 7  
i 

; 



7. 

1 .Z. - Géologie e t  géomorphologie 

L'ensemble de  l a  feu¡ I le Tunls e s t  cons t i tuée de formations sédlmentaires 

que 190n peut  d i v i s e r  en : 

1 - Des formations quaternai res  anciennes e t  récentes soul Ignant les grands axes 

de drainage : Oued Tine, Kra1 led, Medjerdah, 

de GoubeIIat, Smindja e t  Bou Arada. 

M I  I iane, a i n s i  que les dépressions 

2 - Des formations peu consol idées du miopl iocène e t  de I v60cène (mames, grès, 

c a l c a i r e  tendre)  e n t r e  l a  Medjerdah e t  l e  Mi I iane. 

3 - Des r e l i e f s  marno-calcaires, du'secondaire, généralement assez rés i s tan ts  2 

Ivéros ion,  a l l a n t  jusqu9aux ca l ca i res  durs du l i a s  e t  du campanien 

(Zaghouan, Djebel Oust). 

4 - De nombreuses i n t rus ions  t r i a s i q u e s  : djebels  Guerouaou, Melah, Lamserine, 

Ech Cheid, Mourrah viennent s v i n s é r e r  dans les formations marno-calcalres e t  

cons t i t ue r  les noyaux des d jebels .  

La l i t h o l o g i e  e s t  donc essent ie l lement  const i tuée de roches sédimentaires 

peu consolidées ou fac i lement  a l t g rab les  : grès, sables, marnes, ca l ca i res  tendres, 

a r g i l e s  p l u s  ou moins bariol6es, formations t r i a s i q u e s  B base de cargneules. 

Seuls les ca l ca i res  campaniens de I'éocène i n f é r i e u r  e t  du l i a s  sont t r è s  

compacts e t  o n t  permis l e  dégagement de r e l  l e f s  vigoureux : Munchar, djebel 

Es Sekh i ra, djebe I Oust , d jebe I Zaghouan . 
Cet te l i t h o l o g i e  B prédominance c a l c a i r e  a condi t ionné l a  genèse des sols. 

Les ca l ca i res  durs du Nord Ouest a l t é r é s  sous un c l ima t  re la t ivement  humide 

o n t  f ou rn i  des a r g i l e s  montmor i l lon i t iques å 1 9 0 r i g l n e  des v e r t i s o l s  du Béjaoua, 

a i  I leurs  l a  p luv iomèt r ie  é t a n t  moindre le c a l c a i r e  n n a  pu ê t r e  évacué avec l a  même 

i ntens i t é  e t  se ret rouve SOUS forme d accumu I a t  i on (c roû te  e t  encroûtement) dans 

I a p 1 upar t  des g I ac i  s quaternai.res. 

Les formations cr6tacé e t  de IvBoc8ne moyen, essent ie l lement  consti tuées 

de marnes d v a r g i l e s  de c a l c a i r e  ou de grès c a l c a i r e  peu consolidés se fragmentent 

en p e t i t e s  p laquet tes ou p e t i t s  polyèdres sous l ' e f f e t  de I P a l t é r a t i o n  pédologique. 

Cette product¡ on de matériaux meubles ent rarne simu Itanément une I i bé ra t i on  

importante de carbonates dsoÙ une évo lu t i on  des so l s  en sols bruns ca l ca i res  p lus  

ou moins encroÛt6s sauf pour les so l s  les p lus  v ieux qui en p o s i t i o n  b ien drainante 

o n t  évolué en sols bruns ou rouges m6ditorranéens 2 une époque probablement p lus  

contrastée s u r  l e  p l m  CI imatologique. 
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8. 

Les aff leurements t r i a s i q u e s  correspondent à des ex t rus ions  l i é e s  à 

Ivorogenèse v i l ¡a f ranch ienne ce qul  expl ique l a  vigueur des r e l i e f s  e t  les 

' mani festat ions sévères d'érosion qu i  les accompagnent. 

Les roches de ces formations t r i a s i q u e s  sont  l e  p I us fréquemment des 

marnes, des a rg i  les bar io lées,  des cargneules, accompagnées de bancs gypseux e t  

de couches sableuses. Lvensemble e s t  gsnéralement sa lé.  

E n f i n  les  zones a l l u v i a l e s  correspondent aux dépressions liées b des 

subsidences oligocènes ou miopliocènes qui  on t  é t 6  combik  ou se 

actuel lement pa r  des t r a n s f e r t s  de matériaux 2, p a r t i r  des r e l i e f s  avoisinnants : 

zone d 9 E l  Aroussa à Pont du Fahs, dépressions de Smindja e t  de Goubellat ou par  

comblent encore 

des apports p lus  l o i n t a i n s  donc généralement p lus  f i n s  : p l a i n e  de l a  Medjerdah 

b p a r t i r  de Medjez e l  Bab. 

Les sols dans ces cas sont  des sols peu évolu6s ou marqués pa r  une ce r ta ine  

v e r t i s o l i s a t i o n  l i é e  2 l a  f inesse des dépôts e t  au drainage souvent défectueux 

de ces zones basses.. 

1.3. - Végétation 

La végétat ion n a t u r e l l e  s u r  tous l es  r e l i e f s  e t  les g l a c i s  à croûte c 

é t a i t  une fo rê t  à o léo lent isques associés au caroubier  passanfvers l e  Sud à 

associat ion de p i n  dvAlep e t  chêne ve r t .  

L90ccupation t r è s  ancienne des sols pa r  l'homme a ent rarné sa d ispar  

e t  l a  dégradation des so l s  par  éros ion des horizons de sur face r i ches  en mat 

I ca i  r e  

une 

t i o n  

ère 

organique. 

Sur les  r e l i e f s  d i f f i c i l e m e n t  u t i  l i sab les  pour l v a g r i c u l t u r e  une gar r igue 

de Thymus capit&us, P i s t a k a  Zantiscus, Phy 2 Zema cmgustifoZia, Romarinus 
officinaZis e t  AnrpeZodesma m a u x i t a n i m  se ma in t i en t  malgré l a  pression des 

troupeaux e t  du charbonnage. Les pr inc ipaux  massifs on t  é t é  t r a i t é s  pa r  1 Padminis- 

t r a t i o n  des Eaux e t  Forêts : banquettes ant i -éros ion avec p l a n t a t i o n  d*eucalyptus, 

de p i n  d'Alep e t  de Cyprès. La réuss i te  de ces p lan ta t i ons  e s t  var iab le,  dépendand- 

généralement de I v e f  f i caci t é  p I us ou moins grande de I a mise en défens u I t e r i e u r e .  

Sur les r e l i e f s  moins accentués des p lan ta t i ons  ou greffage de caroubiers 

e t  d*au t res  p lan tes  fourragères pérennes devra ient  ê t r e  en t repr ises  pour amhl i o r e r  

les parcours. 

Lygewn spac tm  se rencontre s u r  tous les massifs t r i a s i q u e s  é t a n t  donné 

son goût pour l e  gypse.. 
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Avpelodesma m a d t m i c a  . s e  développe s u r t o u t  s u r  les g l a c i s  marneux p lus  

ou moins dégradés a l o r s  que l e  thym p ré fè re  les ca l ca i res  durs p r o f i t a n t  des 

moindres fentes pour s v i n s t a l l e r .  

Pa r tou t  a i  I l eurs  I v a g r i c u l t u r e  'est  i n s t a l  Iée depuis p lus ieu rs  m i  I léna i res  

transformant profondément l a  composition de l a  végétat ion na tu re l l e .  

En dehors des cu l tu res  on rencontre seulement des espèces rudérales. 

Les cu l tu res  céréa l i6 res  sont  largement dominantes occupant tou tes  les 

p la ines  e t  remontant p a r f o l s  f o r t  l o i n  su r  les versants, des pentes t r è s  fo r tes  

sont  labourées s u r  les formations tendres qui permettent un t r a v a i l  du sol malgré 

le'décapage 

l e  t r i a s  ou l e  miopl iocène). 

presque complet du sol pa r  I véros ion (pentes de 30 e t  msme 40 7! s u r  

Les piedmonts encroûtés son t  l e  p lus  souvent occup6s par  des p lan ta t i ons  

d'o1 i v i e r s  p a r f a i s  t r e s  anciennes, les r6générations successives à p a r t i r  de l a  

souche é t a n t  une pra t ique courante depuis des s ièc les .  

Des p lan ta t i ons  récentes dParbres f r u i t i e r s  : amandiers e t  0 1  ¡ v i e r s  s u r  

les piedmonts,, ab r i co t i e rs ,  p run ie rs  e t  agrumes dans les zones a l  l uv ia les  on t  é t é  

mises en place s u r t o u t  depuis lPind@pendance en ce qui concerne les zones basses. 

En f in  des p6rimètres i r r i g u é s  o n t  é t é  i n s t a l l é s  dans l a  p l a i n e  de l a  

Medjerdah à p a r t i r  de  Medjez a i n s i  que dans l e  Mornag e t  la basse val IBe du M I  l iane.  

1 .4. - Pédologie 

La pédogenèse actuel l e  en m i  I ¡eu b ien dra iné e s t  de type brun c a l c a l r e  ou 

isohumique selon la p luv iomèt r ie  e t  l a  t e x t u r e  du subst rat .  En m i l i e u  conf iné 

I ' êvo lu t ion  es-l-.de type  ve r t i que  avec généralement une In f luence importante des 

sels (zones de sebkhas). 

Les hér i tages  du quaternai re  sont  présents pa r tou t  : sols rouges médlterra- 

néens, croûtes e t  encroûtements ca l ca i res  sou l ignant  l a  géomorphologie quaternai re .  

Ces sols sont  p a r f o i s  en place, évoluant  sans doute encore t r è s  lentement, l e  p lus  

souvent Ils o n t  e t 6  r e p r i s  p a r  I 'érosion, fourn issant  des a l l u v i o n s  e t  co l luv ions  

rougeâtres qui  évoluent  actuel lement en sols bruns ca l ca i res  ou Isohumlques. 

S i  I v o n  passe en revue les  grandes rggions na ture l  les f i g u r a n t  s u r  l a  feu¡ I l e  

on a du Nord-Ouest au Sud-Est : 
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a )  k-ge jaoua cw-eays de E G @  qui  f a i t ,  s u i t e  vers le Sud aux Héd i ls  de l a  f e u i l l e  

B i ze r te .  Les so ls  sont  l e  p r o d u i t  d9une alternance de ca l ca i res  

marnes avec un r e l i e f  assez f o r t  qu l  a f a v o r i s é  I 'é ros ion  des barres ca l ca i res  

tand is  que I P a l t é r a t i o n  des marnes condui t  généralement à des v e r t i s o l s .  

durs e t  de 

Les va l l ées  sont  encombrées d v a l l u v i o n s  lourdes oÙ se sont  développés des 

v e r t i  sols profonds avec souvent des accumulations ca l  cai res  en profondeur. 

Dvune façon generale d v a i l l e u r s  les so ls  de l a  reg ion o n t  une f o r  

d9échange, satur6e en calcium ce qu i  assure dans l'ensemble une bonne 

e t  un pH de 7 à 8 ce qu i  en f a i t  de t r è s  bons sols agr ico les  même s 9 i  

quelques problkmes de mise en oeuvre d u . f a i t  de l e u r  t e x t u r e  lourde. 

e capaci té  

s t r u c t u r e  

s posent 

L * i m b r i c a t i o n  de sols  peu QvoluSs d'érosion ou b r u t s  d'érosion s u r  les barres 

ca l ca i res  e t  de ver - t i so ls  e n t r e  cail[les-nI peut Citre t r è s  serrée auquel cas nous 

avons f a i t  appel 2 une associat ion de sol oÙ seul l e  v e r t i s o l  e s t  noté. Mais 

i l  f a u t  s a v o i r  que dans ce cas ils n'occupent que 30 à 40 5 de l a  surface e t  

sous forme de lambeaux assez r e s t r e i n t s .  

b )  Les massifs t r i a s i q u e s  de l 'ang le  Sud-Ouest de l a  ca r te  au DJebel Lamsarine 

Par s u i t e  dPune orogenèse récente e t  d9un débotsement ancien ces massifs 

son t  fortement érod&. La p lus  grande p a r t i e ,  des sols  sont  des so ts  peu 6volués 

d'érosion, peu épais s u r  les ca l ca i res  e t  les marnes, p l u s  profonds grâce au 

subs t ra t  p l u s  f a c i  lemen? pénétrables pa r  les racines s u r  t r i a s  ce qui  peut 
f a v o r i s e r  I imp lan ta t ion  de reboisements. 

------------------ ---_---_--- --------------------___p_I___ -----_--_----I- 

Quelques lambeaux de so l s  rouge médii-erranhens se sont  maintenus dans les 

s i t u a t i o n s  les p l u s  prot6gées 2 I segard  des processus 6 ros i f s .  

Cer ta ins r e l i e f s  marneux au c o n t r a i r e  o n t  é t é  décapés jusqupà l a  roche-mère 

e t  transformés en "bad lands!' seront  t r è s  d i f f i c i l e s  2 restaurer .  

Les labours sont  général ises sur roche-mère calcai r e  !sols rendziniformes) 

même pour de t r è s  f o r t e s  pentes. 

Ces p la ines  a l  luv ia les,  r é s u l t a n t  dvun comblement dPanciennes gou t t i è res  

séparant I es p r i  nc i  paux massi f s  son t  bordés de g I ac i  s quaternai res  po r tan t  des 

s o l s  rendziniformes p lus  ou moins encroûtés, quelques lambeaux de s o l s  rouges 

ou brursm6diterran@ens1 l e  centre é t a n t  formé de so ls  ver t iques  ou de so l s  peu 

évolués d'apport plus ou moins hydromorphes. 



Les schgmas d 9 0 c ~ p a Y l ; o n  des s o l s  doivent--favori s e r ' l  '?arborl CU I t u r e  ..sur les 
pentes encroûtées, après percement des accumu 1 a t ions  ca I ca i  res, les cér6ales 

occupant les  sols p lus  lourds des axes de drainage, t e r r a i n s  qu i  peuvent aussi 

ê t r e  u t i  I ¡sés pour des cu l tu res  fourragères i r r iguées .  

d) ------ Les déeressions de Goubellat ---,,-,,--,,,-,,---,,e,-,,,,,,--L,,,,,,,--------------~ Bou Arada Pont du Fahs e t  SmindJg on t  é t6  comblées 

au cours du quaterna i re  par  les  a l l u v i o n s  des r e l i e f s  vo is ins .  Du centre de ces 

p la ines  vers l a  pé r iphé r ie  on rencontre successivement des sols peu évolués - 
hydromorphes, des v e r t i s o l s  e t  des sols rendziniformes ou, p lus  fréquemment 

dans l a  p l a i n e  de Smindja au micro-c l imat  p l u s  sec, des sols lsohumiques. 

Leur vocat ion e s s e n t i e l l e  e s t  la c é r é a l i c u l t u r e  en sec ou en irriguc5. Les 

zones périphériques de ces p la ines  sont  aussi t r è s  adaptges 2 l ' a r b o r i c u l t u r e  

en sec ou en I r r i g u é  selon les espèces e t  les buts poursu iv is .  I I  faudra se 

méf i e r  des encroûtements ~ ca I ca i  res 1 oca I ement assez pu i ssants . 
I I ne f a u t  pas oub I ¡ e r  I vex is tence d'une ceri-ai ne accumulation de s e l s  dans 

ces dépressions fermées, qu i  s v a j o u t a n t  5 lvhydromorphie peut diminuer considé- 

rablement l a  q u a l i t é  des sols (sebkhas 'e1 Kourzia, Garaet e l  Hamada e t  Garaet 

e l  Kebi ra) .  

e)  La reg ion de c o l l i n e s  mioplioc5nes e n t r e  l a  Medierdah e t  l e  M i l i ane  : c 'es t  le 
domaine des so ls  bruns ca l ca i res  p lus  ou moins èncroûtés e t  des rendzlnes. 

Certaines taches de so ls  rougesou brunsmêditerranéens subs is ten t  '(Chey Ius). 

----- -----1-1------1---- ----Y--------------__ -----I------------- 

Trad i t ionne l lement  vouées à l a  c é r 6 a l i c u l t u r e  depuis des s ièc les  c * s s t  l e  

domaine de l a  c u l t u r e  m6can.isée. L s i r r i g a t i o n  peut f a v o r i s e r  l a  mise en p lace 

de vergers var ies .  Les encroûtements ne sont  jamais t r è s  puissants e t  peuvent 

ê t r e  demantelês pa r  sous solage, opérat ion réa l i sée  dans bon nombre de p lan ta t i ons  

modernes d901 i v i e r s  ou d 'ab r i co t i e rs l  

LE r e l i e f  b ien  que de f a i b l e  amplitude e s t  p a r f o i s  assez accentu6 pour 

provoquer une ce r ta ine  érosion. 

La nature arg i  logréseuse de l a  majeure p a r t i e  du subs t ra t  e t  I Pancienneté 

de la mise en c u l t u r e  favo r i sen t  l e  développement de sols isohumiques ou bruns 

ca I ca i res. 

La profondeur u t i  l e  de ces sols reste. néanmoins importante pa r  l'absence 

dPobstacle 2 la bast: du p r o f i l ,  la zone d P a l t 6 r a t i o n  s u r  ces roches-mères tendres 

é t a n t  permgab le 2 I ?eau e t  aux rac1 nes. . 
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Du f a i ?  de l e u r  t e x t u r e  équi I i b rée  ces s o l s  sont  f a c I  les 5 t rava1 I l e r  e t  

o n t  une bonne capac i té  de rétent ion,  p a r  cont re leurs réserves minérales sont 

assez f a i b l e s .  

f )  Le massif du Zaghouan e t  l e  Diebel Bebería e t  leurs  eiedmonts 
m.-------------- ------------- --------I--------^---- -------- 

Ces r e l i e f s  ca l ca i res  fortement occup6s deDuis l a  p lus  haute a n t i p u i t é  

sont  t r è s  érodés. 

Les piedmonts po r ten t  des sols  rendziniformes p lus  ou moins encroûtés e t  

peu profonds. Leur u t i  I i s a t i o n  ra t i onne l  le e s t  s u r t o u t  l e  reboisement ou B 

défaut  l a  p l a n t a t i o n  d * o l i v i e r s .  

Les zones basses correspondent généralement B des passages marneux e t  

I s o n  y t rouve des v e r t i s o l s  dPun bon degré de f e r t i l i t 6 .  

En somme, la f e u i l l e  Tunis o f f r e  une grande v a r i é t é  de sols dont une grande 

p a r t i e  e s t  favorable b l a  c é r é a l i c u l t u r e  ou 2 une a r b o r i c u l t u r e  en sec 

a t te ignan t  un bon niveau. 

Les piedmonts p lus  ou moins encroûtés sont  encore t r è s  favorables à 

I arbor¡ cu 1 t u r e  en sec. 

Seuls les r e l i e f s  sont  à réserver  å des pacages améliorés ou à l a  

re fo res ta t i on .  

Les poss ib i  lit& d s i r r i g a t i o n  sont  grandes t a n t  pour des vergers recher- 

chant un haut rendement que pour des cu l tu res  fourragères ou mgme maraîchères 

du f a i t  de l a  p rox im i té  de Tunis. 

1.5. - U t 1  I isa-t-ion actuel  l e  des s o l s  

A r r i è r e  pays de Carthage e t  zone de f o r t e  popula 

(Dougga, Tuburbo Majus e t  nombreuses aut res v i l l e s  roma 

é té  l e  siege dvune a g r i c u l t u r e  t r è s  a c t i v e  depuis des m 

ion '  dès 1 s a n t i q u i t é  

nes) la f e u i l l e  Tunis a 

Ilc3naires. La mise en 

va leur  in téresse aussi b ien  les zones de c o l l i n e s  que les p la ines.  

Au vu de l a  r e p a r t i t i o n  des ru ines  romaines e t  des vest iges de presses 5 
h u i l e  on a lq impress ion que lPoccupat lon des sols n p a  guère changé au cours du 

temps. 

Céréales dans les platnes, o l i v i e r s  e t  probablement f r u i t i e r s  d ivers  sur  

les piedmonts. A l a  su¡% 

donc penser que dans Iqensemble Ivadéquat ion des cu l tu res  aux S O I S  qui  les por ten t  

e s t  bonne. 

d'adaptation progressives au cours des s ièc les  on peut 
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La p r i n c i p a l e  spéculat ion e s t  l a  c é r é a l i c u l t u r e  : c u l t u r e  répondant au souci 

dPau ta rc ie  du p e t i t  producteur e t  aux nécessités dPexportat¡on i n te rne  ou externe 

des grandes e x p l o i t a t i o n s  mécanisées. 

Cet te  primauté des céréales en t ra fne  leur  extension 2 des pentes t r è s  f o r t e s  

que les labours ne devra ient  jamais a t te ind re  : r isque p r i n c i p a l  des cu l tu res  

vis-à-vis des ressources en sol .  

isohumiques des p la ines  de Pont du Fahs, Goubellat, Bou Arada, Téboursouk ou 

les v e r t i s o l s  de l a  rég ion de Béja e t  de l'Oued l i n e ,  mais encore s u r  les so 

Bvolués d?appor t  de l a  Medjerdah e t  du Mil iane, su r  les rendzines p lus  ou mo 

encroGtées e t  les sols rougsméditerranéens des g l a c i s  quaternai res pour a t t  

On t rouve a i n s i  des céréales non seulement su r  les sols brun ca l ca i res  ou 

s u r  

s peu 

ns 

i ndre 

t o u t e  la gamme des sols peu 6volu8s dP6ros ion des r e l i e f s  ca l ca i res  ou t r i a s i q u e s  

oÙ l q o n  a pu observer des labours su r  les pentes a t te ignan t  50 % avec des sols 
de 20 cm d9épaisseur. 

- 

La p luv iomèt r ie  p a r  son i r r é g u l a r i t 6  commence à ê t r e  un fac teu r  I im i tan t .  

En e f f e t  dans l a  rég ion de Béja qu i  s'apparente encore au Nord de l a  Tun is ie  pour 

ce qui  e s t  de la hauteur de p lu ie ,  c e t t e  dern ière permet t r è s  généralement aux sols 

d9emmagasiner suffisamment d'eau en cours d 'h i ve r  pour permettre une bonne r é c o l t e  

même les années d é f i c i t a i r e s  ou ayant f a i t  l ' o b j e t  dvune mauvaise d i s t r i b u t i o n  

des p lu ies .  Par cont re  pour t o u t e  l a  m o i t i é  Sud-€st oÙ la hauteur des p l u i e s  n 'es t  

p lus  en moyenne que de 450 2 400 m i l l imè t res ,  les r isques de sécheresse oÙ t o u t  au 

moins de f a l b l e s  rendements p a r  manque dPeau au printemps sont  l o i n s  d 'ê t re  

négl igeables. La jachère t r a v a i l l é e  dev ient  une nécess i té  s i  l 'on veut svassurer  

d'une réserve deeau s u f f i s a n t e  dans l e  sol. Cette r e s t r i c t i o n  é t a n t  f a i t e  i I f a u t  

céréa I i cu I t u re .  reconnartre que l a  rég ion e s t  encore t r è s  favorable à I 

L ' a r b o r i c u l t u r e  en sec e s t  p a r t o u t  poss ib le  s u r  

. L'encroûtement p a r f o i s  i m p m a n t  devra f a i r e  I ? o b j e t  de 

de f roua ison importante lors de l a  p lan ta t i on .  

es- coteaux ou les g lac i s .  

sous solage ou simplement 

T rad i t i onne l  lement I gol i v i e r  res te  largement m a j o r i t a i r e  mais de nombreuses 

p lan ta t i ons  d'amandiers e t  d P a b r i c o t i e r s  o n t  é-t;é i n s t a l  lées avec succès. 

L 'a rbo r i cu l tu re  en i r r i g u é  concerne essent ie l  lemeni- les agrumes dans la  , 

rég ion du Mornag e t  de Tgbourba oÙ diautres arbres f r u i t i e r s  (pikhers, p run ie rs )  

en béné f i c ien t  aussi avec succès. 
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La inise en p lace de périmètres i r r i g u e s  amhliore considérablement les rende- 

ments qus I ?on peut a t tendre de oz!s f e r r e s .  
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Les d i f f i c u l t é s  proviennent a l o r s  de l a  f inesse des d6pÔts a l l u v i a u x  ou de 

ce r ta lns  sols  s u r  mtopliocêne marneux a ins i  e t  corré la t ivement  que d'un c e r t a i n  

r i sque de sa lu re  li6 2 des a l l uv ions  provenant du t r i a s  ou 5 l v u t i l i s a t i o n  dveau 

p l  us ou moins chargée en s e l s  (Medjerdah) . 
La p rox im i té  de Tunis e t  sa f o r t e  demande en lggumes d o i t  f avo r i se r  les 

cu l tu res  maralchères en f r a i s  ou pour I * i n d u s t r i e  : tomate, a r t i chaut ,  p e t i t s  po is  

de meme que l a  présence de l a  suc re r ie  de BBja o f f r e  un débouché pour l a  c u l t u r e  

de i a ' b e t t e r a v e  suc r iè re  e t  l ' imp lan ta t ion  de cu l tu res  fourragères d P é t 5  t rouve 

un debouch6 lacportan$ dans I 961evage l a i t i e r  en p a r t i c u l  i e r .  

La f o r t e  densi t6  de l a  popu la t ion  r u r a l e  f a i t  que lvoccupat ion  des sols  s u b l t  

une f o r t e  pression qu i  en t ra fne  des cons6quences dangereuses : labours su r  les fo r tes  

pentes : 

- s o i t  p a r  t r a c t e u r s  jusqu'à 20-25 % de pentes d'oc des labours ob l igato i rement  

perpendicu la i res aux courbes de niveaux, s o i t  par  t r a c t i o n  animalz lorsque l a  

pente ne permet p l u s  sans danger Isut¡ l i s a t i o n  du t rac teu r .  Des pentes de p lus  de 

40 % son t  a i n s i  t r a v a i l l 6 e s  e t  semees s o i t  en céréales s o i f  en f6ves ou pois  

ch i Ghes . 

d 

Ces soni' soumis à une f o r t e  éros ion ; l a  p l u p a r t  se s i t u e n t  d v a i  I leurs 

s u r  des formations géologiques peu cohérentes ( t r i a s ,  miopl ioc&ne). Lorsque IvBros io r  

a emporté l a  Sota lT t6  de l a  couche arable, l e  labour attaque directement l e  subs t ra t  

géologique on ne peut p lus  p a r l e r  de sol.  Les rendements deviennent d6 r i so i res  e t  

les c o l l i n e s  a i n s i  s t 6 r i l i s 6 e s  sont  abandonnées b I s a c t i o n  des éléments q u i  les 
t ransforment  rapidement en bad .lands t r è s  d i f f i c i l e m e n t  récupérables même au 

de coOteux aménagements a n t t 6 r o s i f s  ou de reboisement. 

p r i x  

Cves t  l e  cas parmi d'autres de la moyenne va l  l6e du Kra1 led en t re  Téboursouk 

e t  Testour v i c t ime  de labours excess i fs  e t  dvune éros ion par t i cu l i&rement  specta- 

cu la i re .  Sur I v e x t r a i t  de ca r te  j o i n t  on peut v o i r  que t o u t e  l a  sur face du t e r r a i n ,  

2 l *excep t lon  des reboisements mis en défens e t  des p a r t i e s  transformées en flbad 

lands'!, e s t  labourée oÚ en jachère annuel l e  quel l e  que s o i t  l a  pente o r  ces dernières 

sv4che l lonnent  e n t r e  20 e t  50 %, 
presque un tiers des surfaces. 

i a  p a r t  des pentes de p lus  de 40 $ é t a n t  de 

Des i n t e r d i c t i o n s  de labour de  t e l l e s  pentes devra lent  & t r e  p r i ses  de faqon 

draconienne pour preserver  I qavenir,  l a  s o l u t i o n  de rer1ipIacemen-f B t a n t  la mise en 

p I ace de cu I t u res  fourragères (su I 1 a) ou d Parbres f r u  i t i e r s  ou fourrag6res en 

courbes de niveau. 
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I I - CARTE DES RESSOURCES EN SOL 

11.1. - Etablissement de l a  ca r te  pédologique de base 

Les car tes  suivantes o n t  Q t 6  u t i l i s 6 e s  après s i m p l i f i c a t i o n  e t  

réduct ion : 

Etude pédologique du pér imètre de Testour ( A .  FOURNET - 1958) 

Etude p6dologique du pér imhtre .de Bou Arada Sud ( J  .M. BRUGIERE - 1961) 

Etude pédologique de l a  p l a i n e  de Bou Arada ( A .  LOBERÏ - 1963) 

Etude pédologique de IPURD de Bou Arada (L. GUYOT - 1967) 

Etude de I a moyenne .va l  Iée de I a Medjerdah .(A. FOURNET - 1965) 

Etude pédologique áe IOURD de L90ued Zarga ( A .  FOURNET - A. KOR1 - 1969) 

Etude p6dologique de 19URD de Zaghouan ( A .  BEN AYED - A. FOURNET - 1966) 

Etude pédologique de lPURD de Zaghouan (J.  BRUNISSO - H .  EL AOUNI - 1969) 

Etude pédologique de IOURD de l a  Mornaghia (L. GUYOT - 1971) 

Etude pédologique du Haut Djoumine ( A .  HUNTZINGER - 19681 

Etude pédologique de lqURD de Béja (A.  MORI - 1968) 

Etude pédologique de l a  p l a i n e  du moyen M i l i ane  (T. ALOUI - 1977) 

Etude pédologique au 1/200 O00 de } 'URD de Goubellat (P. MARTINI - 1971). 

Nous avons retenu pour l a  ca r te  pédologique au 1/200 O00 l e  niveau de 

l a  f a m i l l e  de sols, le subs t ra t  géologique ayant une grande importance pour 

les ca rac té r i s t i ques  physiques des so l s  e t  é t a n t  -ir& gén6ralement mentionné 

dans les descr ip t ions  de p r o f l l s ,  

Cela nous a donné quarante deux un i ths  cartographiques 6l6mentaires, 

un regroupement ayant été f a i t  au niveau des subs t ra ts  presentant des carac- 

t é r i s t i q u e s  vo is ines  s u r  l e  p lan  de la  l i t h o l o g i e  a i n s i  quvon a pu l e  v o i r  

par  des tournées de prospection su r  l e  t e r r a i n .  

Ces unités sont  les suivantes : 
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Groupe 

Dv6ros i  on 

e 

~ . ~ r . o u  ASS. 

. L i thoso I s 
L i thoso ls  + 18 
L i thoso ls  + 19 
L i thoso ls  + 27 
L i thoso ls  + 21 
Régoso I s 
Régoso I s 

I .  

Rendz i nes 

Br .  ca lc .  

à Lroûtes 
à croûtes 
à encroctements 
2 encroûtements 
à croûtes 
à encroQtements 
à encroQtements 
3 encroûtements 

P é  ros  i on 

L i  thormor . 
Topo I i tho.  

D q  app .Bol . 
DPapp. a l  I .  

N. grum. p .  acc. 
N. grum. p .  acca 
N. grum. sa les 

L i $h O o -Régo . 
Régoso I i q ues 
Vertiques 
Vertiques 
Modaux 
Ver t  i ques 
H y d romo r p  hes 
Hy?. sa l&  

Br .  Med. Modaux Quaternai r e  

Châtains 

A a l c a l i s  

I 

1 Modaux 

I . .  L.::,; I 3  I I uv i aux hl,..- 
,.<.di I cr-5 j ';,'[>S 

I Rouges 
Encroûtés 
Veri-iques 1 Hydromorphes 

Fami I l e  

Cal cai r e  
Ca I cai  r e  
Calca i re  dur 
Cal .-Marnes 
Grès 
Marnes 
T,r i as 

Ca I c, -Marnes 
Grès 
Marnes-:Ca I c. 

A l l  .-coil. . 

A t  I.-col l. 
All.-col l. 
A I  luvions 

Croûtes/ca I c. 
Croûtes/grès 
Cal cai r e  
Ca lca i re  dur 
Croûtes/ca I c. 
Quat.-calc. 
Ca I c. -quat .marne 
T r i  as 
karnes-ca I c. 
T r i  as 
Quaternai re 

Marnes-ca I c. 

A I  luvions 
AI I .-COI I .  

Quat.-calc. 
Grès 
Quat. -ca I c. 
Quaternai r e  
A I  I .-COI I o 

- 
N O  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
1 1  
12 
73 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 

- 

- 

- 

- 

- 

I_ 

- 
-. -. 
.-; -1 

.- . 
,;c 

43 
41 
'42 - 



I 

17. 

Y 

I I .Z. - Choix des c a r a d è r e s  I im l tan ts  in t r insèques des sols 

aux caractères physiques"des sols e t  5 l eu r  

beaucoup p lus  d i f f i c i l e  à mod i f i e r  que les 

esquelles au demeurant nous manquions d y i n f o r -  

La p r i o r i t é  a é t é  donnée 

p iace dans les paysages, données 

ca rac té r i s t i ques  chimiques pour 

mat i ons p r é c i  ses. 

Pour a v o i r  un éventai 1 d 

de spéculat ions un S O I  d o i t  donc 

u t i l i s a t i o n  ouver t  au p lus  grand nombre possib e 

- ê t r e  profond, avec une s t r u c t u r e  équi I i b rée  assurant une bonne a i  ¡mentation en ea:$ > -.. 
- avo¡ r une topographie régul  i ère. e t  une pente f a l b  l e  f a c i  1 i t a n t  les opérations d& 

t r a v a i  I du sol e t  les éventuel l es  i r r i g a t i o n s  sans donner p r i s e  2 I *érosion, 

- ne pas présenter  de r isques d'hydromorphie en profondeur d90Ù des p o s s i b i l i t é s  

de drainage in te rne  e t  externe, 

- avo¡ r un taux de mat i&re organique s u f f i  sant  dans les h o r i  zons de sur face pour 

assurer une bonne s t a b i l i t é  s t r u c t u r a l e  e t  une capaci té  dgéchange suffisamment 

élevée pour permettre une bonne u t i l i s a t i o n  des engra is  par  les plantes. 

Ces caractères favorab les sont  contrecarrés par  des cont ra in tes  d i  verses 

qui apportent des r e s t r i  c t  i ons dans I es poss i b i I i t é s  de choi x des spécl! I a t ì  ons 

ou t o u t  au moins qui  r6duisent  les rendements p o t e n t i e l s , ;  nous avons p r i s  en 

compte les cont ra in tes  suivantes : 

1 - p i e r r o s i t é  

2 - éros ion ayant en t ra îné  une t roncature  du p r o f i  I 

3 - hydromorphie 

4 - sa lu re  

Comme dans l a  ca r te  des ressources en sol de B i z e r t e  nous avons a l o r s  

a t t r i b u é  des notes e t  des c o e f f i c l e n t s  aux d i f f é r e n t s  caractères des un i tés  

pédologiques pour a b o u t i r  å une note correspondante au sol. Cette note e s t  

ensu i te  modi f i ée  par  l a  note correspondant à l a  classe de pente oh I *on rencontre 

l e  sol. 

PONDERAT I ON DES VARI ABLES 

. .  

A - Caractères in t r insèques 

Prof  on deu r s  

Trois classes de profondeur o n t  é t 6  retenues : 

------I--y-. 

Y 
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- de O à 40 cm - note 2 - sol 
rac ina i res  e t  t\es poss ib i  I it' 
de p l u i e  ou d ' i r r i g a t i o n .  ' 

peu profond, 1 i m i t a n t  

s de c o n s t i t u t i o n  de r 

e 'déve 

serves 

oppement des systèmes 

en eau qu7e l  les so ien t  

- jusqu'à 80 2 100 cm - note 4 - ce sont  les sols profonds pouvant p o r t e r  aussi 

bien des cu l tu res  annuelles que des arbres, dont les capacités de stockage en 

eau sont  importantes permettant a i n s i  aux p lantes de suppor ter  sans t r o p  de 

dégâts des périodes de sécheresse. 

- au-delà de 80 2 100 cm - note 5 - i I s ' a g i t  Ià de sols t r è s  profonds ayant 2 

un degré supér ieur  les q u a l i t &  de la catégor ie  préc6dente. 

I I  s'agit- Ià de profondeur u t i l e  d é f i n i e  comme é t a n t  I?épa isseur  de sol meuble 

e x p l o i t a b l e  sans d i f f i c u l t é  pa r  les rac ines au-dessus s o i t  dPune couche dure : 

roche, SroÛte ca lca i re ,  s o l t  dPune l i m i t e  physiologique : mal-ériau sal&, nappe 

phréat ique e 

Text u res 

Du f a i t  du f a i b l e  nombre d'analyses dispon.ibles 2 I ' éche l l e  de la carte, les 

t e x t u r e s ' o n t  e t é  e s t i m h s  à p a r t i r  de5 descr ip t ions  des p r o f i  Is, l o r s  des obser- 

va t ions  de t e r r a i n  e t  2 p a r t i r  de i a  nature des matériaux o r i g i n e l s  des sols. 

T r o i s  classes o n t  é t é  retenues : 

- Sols arg i l eux  - ( c o e f f i c i e n t  2 )  con-tenant p lus  de 50 % d ' a r g i l e  dans lvensemble 

du p r o f i l  même'sï l ' ho r i zon  de s 

- Sols 2 t e x t u r e  équi l i b r h e  ( coe f f  

pouvant présenter  un grad ien t  du 

en sur face à , 5 0  $ en profondeur. 

- Sols à ' t e x t u r e  sableuse ( c o e f f i c  

r f a c e  est p lus  sableux. 

c i e n t  2 ,5 )  : taux  d ' a r g i l e  aux environs de 30 % 
haut vers l e  bas conduisant 2 un taux  de 20 96 

. .  

e n t  1,5) : ces sols ont  p lus  de  60 % de limons 

gross ie rs  ou de sable s u r  p lus  de 40 cm de profondeur cipoÙ une f a i b l e  capacit6 

de r é t e n t i o n  pour 1 Peau. 

6 - Facteurs l imi-tants 

P i  e r ros  i t é  ---------- 
Les p i e r r e s  

diminuent l e  vo 

sol 

e t  blocs wì quan t i t é  

ume e x p l o i t a b l e  par  

importante gênent le t r a v a i l  du sol, 

es racines e t  l a  capaci té  de ré ten t i on  d9un 
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Lorsque les c a i l l o u x  de p lus  de 10 cm de diamètre en moyenne représentent 

p lus  de 20 % du volume des horizons de sur face un c o e f f i c i e n t  0,8 e s t  appliqué 

au sol . 
Eros i on ------- 

On a retenu un c o e f f i c i e n t  0,8 pour t e n i r  compte de la balsse de q u a l i t é  

des sols soumis h une éros ion d i f f u s e  suffisamment ancienne ou in tense pour 

a v o i r  en t ra iné  une d iminut ion notable de 17hor izon de sur face e t  par t i cu l iè rement  

du stock de mat iare organique ( taux  de mat iè re  organique i n f é r i e u r  à 1 % 
dégradation de l a  strud-ure) . 

On considère que 17hydromorphie e s t  un fac teu r  l i m i t a n t  lorsque son 

in f luence se manifeste de façon durable à moins de 40 cm de profondeur, 

Lorsque les mani festat ions sont  nettement p lus  profondes e t  l i ées  à une nappe 

on estime que I f i n f l u e n c e  néfaste en h i v e r  en période de repos de végétat ion peut 

ê t r e  compensée e t  au-delà en f i n  de 'printemps e t  en é t é  par  une mei I leure alimen- 

t a t i o n  en eau des horizons s u p e r f i c i e l s  par  remontée capi I l a i re ,  l e  danger r é s u l t e  

a l o r s  dvune éventue l le  remon'rée de la nappe du f a i t  des I r r i g a t i o n s .  

Selon l P l n t e n s i t é  des m'anifestat ions d'hydromorphie ce qui  sous-entend un.e 

dur& p lus  ou moins longue d'engorgement les c o e f f i c i e n t s  seront  d i f f é r e n t s  : 

0,6 pour les  mani festat ions de g ley  qui sont  le r e f l e t  de condi t ions 

de longue durée 

0,8 pour les simples mani festat ions de pseudogley 

Sal u re  
----e- 

Les problèmes de sa lu re  sont  p lus  d i f f i - d i l e s  5 appréhender car  à l a  sa lu re  

proprement d i t e  v i e n t  p a r f o i s  s ' a jou te r  une ce r ta ine  a l ca l  i n i sa t i on ,  par  a i  I l eurs  

ces mani festat ions défavorables sont  p lus  ou moins marquées e t  p lus  ou moins 

dangereuses en fonc t ion  de l a  t e x t u r e  du so l ,  t e x t u r e  dont i l  f a u t  aussi t e n i r  

compte en cas d v i r r i g a t i o n  aveç des eaux p lus  ou moins salées e t  en cas d'opération 

, d e  dessalage pa r  lessivage. 

Y 

En cas de s a l u r e  pas t r o p  grave (moins de 10 mmhos en profondeur) e t  en 

supposant q u ' i l  n ' y  a pas de phhomenes d 7 a l c a l i n i s a t i o n ,  l e  lessivage des se l s  

r e s t e  assez f sci I ement r6a I i sab I e par  des i ri-¡ g a t  i ons h i  verna I es I on adopte 

a l o r s  un c o e f f i c i e n t  de con t ra in te  assez f a i b l e  : 0,9 pour t o u t  fyps de so l .  



L 

Lorsque l a  sa lu re  e s t  fo r te  (supérieure b 10 mmhos en profondeur) e l  l e  

sgaccompagne' t r è s  g6neralement d 'a l ca l  I n i sa t i on ,  on d o i t  a l o r s  t e n i r  compte 

de l a  t e x t u r e  du sol pour les r isques de sa lu re  e t  les d i f f i c u l t 6 . s  d'amélio- 

r a t  i on o 

Les coef f i c i  ents  retenus sont  al ors  : 

0,5 pour les t e r r e s  a rg i  leuses 

0,6 pour les t e r r e s  2 t e x t u r e  équi I i b ree  

0,7 pour les  t e r r e s  sableuses. 

C - Pentes 

Un poids re la t i vement  t r è s  impor tant  a é t é  donné au fac teu r  pente pa r  

rappor t  aux aut res coe f f i c i en ts ,  ce caractère condi t ionnant  pour une grande p a r t  

les poss ib i  lit& d v u t l ~ ! i s a t i o n  du sol à long terme. 

En e f f e t ,  la pente e s t  Iv@16ment moteur de tou tes  les formes dV6ros ion  qui 
conduisent à une d iminut ion des p o t e n t i a l i t é s  dvun sol : 

- diminut ion du taux  de mat i5re organique e t  de 19Qpaisseur des horizons de 

sur face du sol par  éros ion d i f f u s e  en nappe. 

- lessivage ob l ique e t  expor ta t ion  hors du p r o f i l  des Gléments f i n s  e t  des éléments 

en s o l u t i o n  dqoÙ appauvrissement chimique e t  d g t é r i o r a t i o n  du m i l i e u  physlque. 

- en cas dPQrosion f o r t e  en nappe ou en r i g o l e  t roncature  du p r o f i  I ,  remontée 

r e l a t i v e  dvQventue l les  mani festat ions dvhydromorphie de profondeur, d iminut ion 

de l a  profondeur u t i l e  des sol's, augmenfation du taux de p i e r r o s i t 6  pa r  concen- 

t r a t i o n  r e l a t i v e  des élgments gross iers ,  p e r t e  de sur face ag r i co le  u t i l e  par  

ravinement. 

Lorsque l a  pente augmente l e  drainage externe augmente aussi diminuant 

dqautan t  les p o s s i b i l i t é s  de stockage en eau du p r o f i l .  

La mise en va leur  du sol e s t  aussi t r i b u t a i r e  de l a  pente qu i  l i m i t e  t r è s  

v i t e  I !emploi des machines agr ico les  dont les possib i  I it& de t r a v a i  I en dévers 

son t  fa ib les ,  de m6me que I P 1 r r i g a f i o n  qui d o i t  f a i r e  appel b des m6thodes sophis- 

t iquées (aspersion gout te  G gout te)  dès que i a  pente dgpasse 4 $. 

01; 2 donc i-etenu quatre classes de pente : 
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- de O à 4 $ : pentes f a i b l e s  permettant l a  mise en oeuvre de tou tes  les méthodes 

d 9 i r r i g a t i o n  sans gros f r a i s .  Les r isques d'érosion hydrique sont  t r è s  fa ib les .  

c o e f f i c i e n t  9 .  

- de 4 à 10 % : pentes.moyennes, les  cu l tu res  mécanisées r e s t e n t  poss ib les sans 

précautions p a r t i c u l  ¡ère's pai- contre I f i r r i g a t i o n  demande déjà des techniques 

p lus  f i n e s  e t  des investissements d v i n f r a s t r u c t u ? e  p lus  IdQrds. Les r isques 

dPéros ion  res ten t  f a i b l e s  mais des précaut ions h é r i t e r i t  t o u t e f o i s  d 'ê t re  p r i ses  

en f onc t i on  de l a  t a i l l e  des pa rce l l es  e t  du mode de cu l tu re .  S i  l a  conserVati0n 

du sol e s t  maintenue avec des investissements p lus  conséquents, i a  q u a l i t é  

in t r insèque du sol reste procb de l a  l & r e  classe. 

c o e f f i c i e n t  8. 

I .  . 

- de 10 å 20 % : pentes f o r t e s .  ke3 cu l tu res  annuel les mécanisées sont  å l a  

l i m i t e  du poss ib le  e t  do ivent  e t r e  f a i t e s  avec l e  souci permanent de l i m i t e r  

t o u t e  man i fes ta t ion  d9éros ion : labour en courbes de niveau, mise en p lace de 

haies e t  de t a l u s  en courbes de niveau, alternance de bandes de cu l tu res  

d i  f férentes assurant une 

s u r f a ce . 
L v  I r r i g a t i o n  pa r  g r a v i t é  

,en courbe de niveau. Les 

consei l  l e r  dans tous îes 

c o e f f i c i e n t  5. 

couverture permanente du sol sur une p a r t i e  de l a  

ne peut  se f a i r e  que pour des cu l tu res  arbust ives 

cu l tu res  pérennes ou arbust ives sont  d 9 a i l l e u r s  5 
cas poss i b I es. 

- On a ensu i te  q u a l i f i é  sans d i s t i n c t i o n  de pentes -très f o r t e s  tou tes  les pentes 

.dépassant 20 $, les dangers représentés pa r  I 'é ros ion  pour l ' a v e n i r  de tous 

les sols ayant une t e l l e  pente sont  t e l s  que tou te  c u l t u r e  annuelle ngcess i tant  

un t r a v a i l  du so l  e t  l a i ssan t  l e  sol B nu une p a r t i e  de l'année, d e v r a i t  ê t r e  

i n t e r d i t e ,  

C o e f f i c i e n t  2 .  

Les seules p o s s i b i l i t é s  raisonnables de mise en va leur  sont  les cu l tu res  

arbust ives (o1 ¡v iers ,  vignes, arbres f r u i t i e r s  dans l e u r  ensemble ou arbres 

fourragers)  en courbes de niveau ou lorsque l a  pluviométrie l e  permet ( rég ion  

de Béja) l a  p r a i r i e  permanente, en prenant t o u t e  précaut ion pour ne pas 

provoquer d f6 ros ion  l o r s  de sa mise en place ou p a r  s u i t e  de surpâturage. 

Dans de nombreux cas, une op6rat ion de r e f o r e s t a t i o n  e s t  l a  mal I leure s o l u t i o n  

B pr6coniser  sous réserve dqune mise en defens e f f i cace  au moins pendant les 

premi Bres années. 
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Une c a r t e  de pentes a e t é  f a i t e  su r  ces c r i t ê r e s  5 p a r t i r  des car tes 

topographiques au 1/50 000 s u r  lesque I les on a dé I i m i t é  des zones homogènes 

correspofidant aux d i f f é r e n t e s  classes de -pente. Ces zones on t  ensu i te  é t 6  

rédu i tes  e t  reportées su r  l e  fond au 1/200 O00 en proc6.dan-t p a r f o l s  à cer ta ines  

s i mp I i f i  cat  i ons ou regroupements. 

Cves t  pourquoi su r  le fond topographique au 1/200 000, on peut t rouve r  

une zone de pente f o r t e  dans une rég ion 5 f a i b l e . r e i i e f , I ~ ~ c h e I I e  de l a  ca r te  ne 

permettant pas de rendre compte dvun r e l i e f  à f o r t e s  pentes de peu d7ampli tude 

au se in  d'une forme g6omorphologique p lus  vaste 5 r e l i e f  mou, ce qui  e s t  par: 

con t re  par fa i tement  réa l  i sab le  2 I *échel l e  de 1/50 000. 

11.3. - Etabl issement d'une formule de synthèse de classement des sols 

L v a t t r i b u t i o n  des va leurs nungriques e t  des c o e f f i c i e n t s  aux d i f f é r e n t s  

caractères des sols e t  de l e u r  envi ronnement 3 pour o b j e t  de permettre l a  mise 

en p lace  dvune h ié ra rch ie  o b j e c t i v e  des sols  en prenant en compte les pr inc ipaux  

facteurs condi t ionnant  l eu r  mise en va leur ,  

On a choisi la mise en fac teu r  de ces c o e f f i c i e n t s  p l u t ô t  que leu r  

sommation de façon b ce que les  fac teurs  joueni- pleinement l e u r  r ô l e  de 

dec I assement. 

Lorsque deux fac teurs  I imitan-fs son t  présents simuftanément, on considère 

q u ' i l  y .a un e f f e t  d e  synerg ie e t  l v o n  i n t r o d u i t  un c o e f f i c i e n t  suppl6mentait-e 

de 0,8 pour b ien  marquer 1 ' e f f e t  défavorable de c e t t e  s i t ua t i on .  

Les to taux  obtenus, compte tenu de l a  topographie svéchelonnent a i n s i  

en t h é o r i e  d9un maximum de .I 12,5 dans l e  mei I l e u r  des cas 8 un minimum de 3 

dans l e  p lus  mauvais. Ces cas extrêmes n e o n t  d v a i  I leurs  que ' f o r t  peu de chance 

de se rencont re r  en r i t a l i t é .  

Pour les  besoins de l a  représentat ion cartographique on a a lo rs  d i v i s é  

c e t t e  s é r i e  continue en c inq  classes d iscont inues de 20 en 20 correspondant 

b des poten t  i a I i t é s  cro issantes . 
Classe ----P--- I - Sols dont l a  note g loba le  e s t  supérieure ou 6gale B 80 

I 1  s ' a g i t  de so l s  de t r è s  bonne queii-i-5, prcfonds, 2 f a i b l e  r e l i e f  

sans con t ra in te  p a r t i  cu l  ière,permettant t o u t  typa ds culture, IS c h G i x  de Ia 
sp6culat ion re levan t  p l u s  des cond i t ions  6conomiques el- humaines du moment que 

du sol .  
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Deux sous-classes o n t  en ou t re  6 t é  d is t inguées dans ces sols,indépendamment 

de l a  note q u v i  I s  obtiennent,en fonc t i on  de ta classe de pente qui  les po r te  : 

sous-classe I donc à moins de 4 $, ou sous-classe ¡ I  de 4 b 10 %, ce qu i  charige 

les probl6mes de drainage e t  d v i r r i g a t i o n  qui sont  frik g6ngralemen-f abordés 
pour ces s o l s  qu i  mér i t en t  des investissements importants. 

Classe ----..--- II - Sols dont l a  note g loba le  e s t  c h p r i s e  en t re  60 e t  79 

I l  s ' a g i t  de s o l s  de bonne q u a l i t é  mais présentant déjà quelques cont ra in tes  

de mise en va leur  s o i t  du f a i t  de l a  pente s o i t  pa r  s u i t e  d*une profondeur 

i n s u f f i s a n t e  ou de caractères in t r insèques défavorables, IégGre hydromorphie, 

p ler ros i -6 ,  t e x t u r e  t r 6 s  lourde ou -très sableuse. 

I c i  aussi deux sous-classes o n t  6 t é  d e f i n i e s  en fonc t i on  de l a  pente selon 

qu'el l e  e s t  inférieure ou supérieure à 4 B seu¡ I important pour les opérations 

de drainage ou dP i r r i g a t i o n .  

C&sse I I I - Sols doni- l a  note e s t  compri se e n t r e  40 e t  59 

I I s ' a g i t  de sols de q u a l i t é  moyenne nécess i tant  déjà des travaux importants 

pour une mise en oeuvre r a t i o n n e l l e  : 

- aménagement des pentes pour l i m i t e r  les r isques dv6ros ion  ; 

- drainage préa lab le  p a r  s u i t e  dvune hydromorphie marquée ; 

- épierrage ou sous solage pour a c c r o i t r e  l e  volume de sol u t i  I isab le. 

Le choix  des spéculat ions poss ib les e s t  beaucoup p lus  limit6 e t  d o i t  t e n i r  

compte des cont ra in tes  propres au sol .  

Classe --__----- I V  - Sols dont  l a  note e s t  comprise en t re  20 e t  39 

Ce sont  des sols oh t r è s  souvent deux facteurs l i m i t a n t s  sont  présents 

s I mu Itanément ce qui r e s t r e i  n t  cons i dérab I emen? 1 e. choi x des spécu I a t  i ons 

1 I s  présentent  dv  importantes cont ra in tes  e t  l eu r  mi ss e n  va leur  nécessite 

de prendre des précautions s6rieuses pour ma in ten i r  l eu r  f a i b l e  p o t e n t i a l  i t é  . 

de product ion ce qui  nécess i te  ob l igato i rement  des travaux importants. 

- aménagement de banquettes, cu l tu res  obl igato i rement  en courbes de niveaux avec 

- sous solage avec dgcroûtage e t  ép ier rage 

- drainage pour a s s a i n i r  au moins 40 cm de sol 
- lessivage 6ventuel pour diminuer la s a i u r e  ? u  sol .  

bandes dv  a r r ê t  
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Du f a i t  de l e u r  f r a g i l i t é  e t  des f a i b l e s  rendements que l e o n  peut en 

a t tendre  l a  mei I leure s o l u t i o n  consis te souvent à les réserver  B des p lan ta t i ons  

f o r e s t i è r e s  de product ion qui  les va lor iseron? t o u t  en les protégeant. 

Les sols dont l a  note e s t  i n f é r i e u r e  à 20 o n t  ét6 r é p a r t i s  dans les 

t r o i s  dernières classes ( V ,  V I  e t  VI11 en e f f e t  les facteurs l i m i t a n t s  se 

m u l t i p l i a n t  ou 

en va leur  e t  chaque classe reprBSente a l o r s  un type unique de mise en valeur. 

é t a n t  t r è s  r e s t r i c t l f s  i l s  n v o f f r e n t  guère de choix de mise 

Classe --..--c-c V - Ce sont.des S O I S  de zones basses, périodiquement inondés ou 
fortement salés ou des s o l s  peu évolués su r  marnes 

Ils ne peuvent ê?re u t i l i s é s  que pour des parcours ou des cu l tu res  

fourragères extensives qui  peuvent ê t r ,e  l e  prélude dPamél ¡orat ions foncii?res 

progressives ( m a Î t r i s e  de tgeau, é l i m i n a t i o n  de la sature, approfondissement 

du so l .  

Classe ---_-_L_- V I  - Le f a c t e u r  l i m l t a n t  essent ie l  e s t  la pente associée 2 une f a i b l e  
profondeur des sols e t  à une f o r t e  erosion. Les affleurements 
rocheux peuvent S t r e  importants 

I I s g a g i t  d e  tous  les r e l i e f s  dont les sols o n t  é t 6  dégradés par  l e  

déboisement e t  les mises en cu l tu res  s u r  des pentes excessives, l e  seul remède 

qui  e s t  aussi l a  seule mise en va leur  poss ib le  e s t  l a  mise en d6fens e t  l e  

reboisement (Eucalyptus, Cyprès, P i n  dvA lep) .  

Classe -------c-- V I  I - E l  i e  regroupe les barres rocheuses érodées e t  les r e l i e f s  ca l ca i res  
décapés de l eu r  sol a3 même les reboisements sont actue l  lement 
inconcevables 

La mise en’d6fens i n t é g r a l e  de ces zones e s t  l a  seule technique pouvant 

3 long terme amél iorer :  l a  s i t ua t i on ,  un minimum de sol pouvant- se recons t i t ue r  

avec l e  temps s u r t o u t  s i  quelques t ravaux de res tau ra t i on  par  exemple pa r  

piégeage des t ranspor ts  solides par  de p e t i t e s  banquettes a c t i v e n t  l e  processus, 

La légende de l a  ca r te  comprend un tab leau donnant l a  l i s t e  des types 

de sois e x i s t a n t  s u r  l a  f e u i l l e  avec les notes qui  l e u r  o n t  é t é  a t t r ibuées  

en fonc t i on  de leurs  q u a l i t é s  e t  de leurs  défauts. La combinaison de ces notes 

a b o u t i t  2 une note de synthèse qui e s t  a l o r s  modulgo en. f onc t i on  des d i f f é r e n t e s  

pentes OC I pon rencontre CQ SOI. 
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I I  est alors possible de classer les so ls  entre eux sn fonction du toial 
obtenu et d'attribuer aux unités cartographiques une couleur qui permettra leur 
identification. I I  est &ident que tvensemble des sols  formant un continuum 
les limites de classes introduisent des césures artificielles et que deux sols 

séparés I de 19autre par 2 ou 3 polnts sont plus proches lPun de Isautre même 
sl ils relèvent de deux classes différentes que deux sols réunis dans l a  même 
classe mals séparés lvun de l'autre par 12 à 15 polnts. 

La couleur des unités cartographiques n'est donc pas tout. I I  faut 
toujours se référer 2 la légende pour comparer les sols  entre eux et salsir les 
raisons qui ont motivé leur classement. Un sol de classe "deux" présentant un 
total de 78 sera bien sûr plus intéressant qu'un sol de la même classe ne totall- 
sant que 62 points. 

11.4. - Description régionale des ressources en terre 
Les principales régions agricoles de la feullle Tunls sont : 

a - La région de Béja et la plaine de 190ued Tine 
b - La plaine de Téboursouk 
c - La vallée de la Medjerdah de Testour B Tébourba 
d - Les plaines plus ou moins fermées de Goubellat, Bou Arada et Pont du Fahs 
e - La moyenne vallée du Miliane 
f - L'arrière pays de Tunis entre Medjerdah et M i  liane. 

Cyest la région la plus favorisée sur le plan clfmatique. 

Lorsque les pentes ne sont pas trop fortes les sols sont de qualité, 
bien que souvent de texture assez lourde (sols bruns calcaires vertlques 
ou vertisols). 

Du fait d'un relief assez hikhé les surfaces uti lisables sont morcelées, 
séparées par des reliefs oÙ les sols sont rajeunis en permanence par 
I 'érosion lorsque cette derni ère ne les a pas enti èrement décapés au prof It 
des zones basses. 

C'est une région très favorable 2 la céréaliculture ou à Ivélevage avec 

CU ltures fourragères. 



Sur les  g l i i c i s  quate&a i re  qu i  bordent !Ia vallée de lqOued Tine 

des eu l tu res  d'arbres f r u i t i e r s  5dnt t d u t  à f a i t  à l eu r  place. 
, .  

l e s  Cu I t u res  I hdwstr ie  1 /es peWent &-re f rùctuedsement en t repr ises  

s u r t o u t  si on l e u r  a d j o i n t  une' i r r i g a t i o n  d9appthA-(cäs d6s betteraves 

sucr iè res) .  

B6néficlan-t aussi d'une p luv iomét r ie  favorable e t  de sols p lus  légers 

les poss¡b¡l l tQs de la rég ion sont  t r è s  vastes : c é r 6 a l i c u l t u r e  ou a rbo r i cu l -  

t u r e  en sec, cu l tu res  i n d u s t r i e l  les en i r r i g u é  ou avec seulement i r r i g a t i o n  

d9appo in t  do ivent  donner d'excel len ts  résu l ta t s .  

Avec un l i t  majeur form6 de sols a l  luv laux  profonds, d e  t e x t u r e  

var iab le,  mals gén6raIement b ien  drainé, l a  v a l l é e  de l a  Medjerdah béné f i c ie  

de sols de tr55 bonne qual i t 6  ob de nombreuses spécu I at ions  peuvent S t r e  

mises en oeuvre sans gros f r a i s .  

G r 6 a I  i cu l tu re ,  a rbor lcu l tu re ,  cu l tu res  i n d u s t r i e l  les ou maraichères 

son t  posstb les en sec ou avec des i n s t a l l a t i o n s  dv ¡ r r i ga t ¡on  ne nécess i tant  

pas d'investissement t r è s  lourd. 

Les bordures de l a  p l a i n e  correspondant B des g l a c i s  quaternaires p lus  

ou moins encroûtés p o r t e n t  des sols 2 s t r u c t u r e  équl I i b rée  manquant p a r f o l s  

de profondeur B cause de5 accumulations ca l ca i res  ; Ils peuvent néanmolns 

donner de bons r é s u l t a t s  avec des o I . i v i e r s  ou des amandiers en c u l t u r e  en 

sec B cond i t i on  de percer  l a  croûte c a l c a i r e  l o r s q u P e l l e  ex is te .  

Dès que le r e l i e f  s'accentue la r e f o r e s t a t i o n  s'impose. 

Les sols de ces p la ines  sont  marqués par  l e  c l i m a t  dé jà p lus  sec de 

t o u t e  c e t t e  p a r t i e  de la feu! I i e  Tunis dvoÙ une prépondérance de sols 
isohumiques. 

L90ccupation t r è s  ancienne de ces régions a en t ra îne  une a ig radat ion  

g6néral isée des sols s u r  les r e l i e f s  encaissants avec f o r t e  d iminut ion des 

épaisseurs e t  dépôts récents dans les p0in-t-s bas. 
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. En sec cette région est le domaine exclusif des cér6al.es en plaine 
et des oliviers et amandiers sur les glacis. 

S i  lvon envisage une irrigation les quantitgs d'eau nécessaires seront 
importantes et des problèmes de salure et de drainage se feront certainement 
jour du fait de la texture lourde de nombreux sols surtout en amont de Pont 
du Fahs et par suite du régime 5 tendance endoréique de ces unités r6gionales. 

C'est une très belle région agricole avec des sols se répartissant entre 
les classes t et I I  pour la plupart. 

Région de céréaliculture traditionnel le et de plantations d 
d'amandiers et d9abricotiers depuis la p l u s  haute antiquité. 

La basse val lee du M i  I i ane dans la rggion de Mornag du fait 
de Tunis est très intensément cultivée (arboriculture, agrumes, v 

marafchage), 

Toute cette région peut être très valorisée par 1 irrlgation. 

ol ivi ers, 

de la proximité 

9nes , 

C9est une région de collines sur miopliocène avec de nombreux héritages 
quaternaires. Lvancienneté de l'exploitation agricole est responsable pour une 
bonne part de la forte extension dessolsde classe I I I par suite d'une épaisseur 
restreinte des sols liée i3 une érosion diffuse qul a petit à petit tronqué les' 
sols et réduit le stock de matière organique. . I  

Dès que le relief .svaccentue ou que la roche-mère est plus difficilement 
altérable (calcaires) I'érosion l'emporte et. les sols relèvent de la classe I V .  

La c6r6aliculture en sec et les plantations dPoliviers et amandiers sont 
les spéculations les plus indiquées. La proximité du marché de Tunis, permet 
cependant dsenvisager des périmètres irrigués 2 des flns de marajchage 
des surfaces limitées dans les zones les plus favorables. 

sur 
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C O N C L U S I O N S  

. 

Cet te ca r te  des ressources en sols e s t  l a  seconde en son genre 5 essayer 

de c lasser  les sols les  uns par  rappor t  aux autres de façon o b j e c t i v e  sn fonc t i on  

de leurs caractères favorables ou de leurs cont ra in tes  v is-à-v is  d'une exp lo l -  

t a t i o n  agronomique classique. 

Le f a c t e u r  c l imat ique n s é t a n t  pas encore.un fac teu r  l i m i t a n t  grave 

I taspec t  i r r i g a t i o n  n v e s t  pas prédominant e t  v i e n t  v a l o r i s e r  des t e r r e s  qu i  s 
déjà de qual i t é  dans une opt ique de c u l t u r e  .en sec. 

Soixante d i x  sept'pour cent de l a  sur face de l a  f e u i l l e  peuvent e t r e  

considérés comme t e r r e  ag r i co le  u t i  l i s a b l e  sans r isques de dégradation du cap 

f o n c i e r  e t  un peu moins de la. m o i t i é  (45 $1 sont  de bonnes t e r r e s  permettant 

un choix  impor tant  de spéculat ions pour peu que des apports d'eau sous forme 

d v  i r r i g a t i o n s  dPappoint  assurent I a réuss i te  de cu l  t u res  q u i  à 1 ' Inverse des 

Int 

i-a 1 

c&éa I es ne supportent pas les r isques de sécheresse' p r l  n tan i  è re  non neg I I geab les 
pour les  deux t i e r s  de l a  f e u i l l e  Tunis. 

Les t r a d i t i o n s  agronomiques e t  l a  f o r t e  implantat ion paysanne de c e t t e  

région en fon t  une zone agronomique de premier p lan  dont les p o t e n t i a l i t 6 s  

peuvent ê t r e  encore accrues par  une mei I leure t e c h n i c i t é  : emploi de semences 

sélectionnées, dgengrais, dveau e t  d7 imaginat ion dans l e  choix de nouvelles 

spécu I a t i  ons. 

La généra l i sa t ion  de l v i r r i g a t i o n  d e v r a i t  p o r t e r  p lus  s u r  des I r r i g a t i o n s  

de complément en automne e t  au printemps pour a l  longer les périodes d'ut¡ 1 îsation 

e f f e c t i v e  des s o l s  p l u s  que s u r  des i r r i g a t i o n s  e s t i v a l e s  t r è s  gourmandes en 

eau e t  porteuses de r isques de s a l i n i s a t i o n .  

Les spéculat ions qui  devra ient  en b é n é f i c i e r  son t  les fourrages e t  les 

cu l tu res  i n d u s t r i e l l e s .  

Cette amél iorat ion des rendements dans les zones e t  sur. les sols  fauara?!es 

d e v r a i t  permettre corr6 la t ivemant  de I i m i t e r  l a  pressTon humaine sur  les zones 
plus f rag i  les e t  en p a r t i c u l  iel- de supprimer au besoin pa r  des I n t e r d i c t i o n s  

absolues les labours s u r  t o u t e  pente de p l u s  de v i n g t  pour cent. 
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B I B L  I O G R A - P H . 1  E 

- Etudes du milieu 
- Carte phyto-écologique de la Tunisie Septentrionale au 1/200 000. 
Annales de I institut Nad-ional de la Recherche Agronomique de Tunisie, 
Vol. 40 Fasc. I - 1967 - 

? 

- Conception generale des travaux de cartographie phyto-écologique réal ises par  

le CNRS en Tunisie Septentrionale. 
Annales de I Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie. 
Vol. 41 Fasc. I - 1968 - 

- Climatologie et bioclimatologie de la Tunisie Septentrionale. 
Annales de l*lnstitut National de la Recherche Agronomique de Tunisie. 
Vol. 42 Fasc. I - 1969 - 

- Les sols de la Tunisie Septentrionale : Sols de Tunisie. Bulletin no 5 de l c 7  

Division des Sols - 1973 - 
- Carte géologique de la Tunisie au 1/500 000. Notice exp 
G. CASTANY SEFAN - 1953 - 

- Etude géologique de la Tunisie Septentrionale. 
M. SOLIGNAC - Direction Générale des Travaux Publics - 

i cat i ve. 

927 - 
- Contribution à Ifétude géologique de la région des HédiIs e t  du Bbjaoua. 
' H. KUJAWSKI - Annales des Mines et d e  la Géologie no 24 - 1969 - 
- Etudes sur ie climat de Ia Tunisie. 

G. GINESTOUS. - Direction de lvAgriculture et du Commerce - 1903 - 
-Coni-ribution à 196tude géologique des confins de la dorsale tunisienne. 

(Tuni s ie Septentrionale) . 
A. JAUZEIN - Annales d e s  Mines et de la Géologie no 22 - 1967 - 
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- Etudes p6dologtques poi-tant s u r  l a  f e u i l l e  Tunis 

83 b i s  
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360 

36 1 

365 A 

365--B 

- Etude du pér imètre de Smindja Moghrane au 1/20 000. NANI - 1947 - 
- Périmètri? de Testour - A. FOURNET - 1958 - Carte Pédo. 1/25 O00 + NcC'. 

- Etude p6dologique du P6rimètre de, Bou Arada Sud - J.M. BRUGI'EFE - 1961 - 
Carte FEdo. 1/50 000; c a r t e  dvapt¡tude en sec 1/50 O00 ? Notice. 

Etude p6dologique de l a  p l a i n e  de Bou Arada - A .  LOBERT - 1963 - 
Carte Pédo, 1/50 000; car tes d9apt l tudes  en sec e t  en i r r i g u é  + no t l ce .  

Etude pgdologique de l a  moyenne v a l l é e  de l a  Medjerdah - A. FOURNET - 
1965 - C.z;-te Pédo. 1/50 000; car tes dv  apt¡ tudes en sec e t  en i r r i g u é  

1/50 OOG -3 ' no t i ce .  

Etude pt5rialoglqus de I 'URD de Zaghouan - A. BEN AYE0 - 1966 - 
Carte Pédo. 1/50 000; car tes dPap t i t udes  en sec e t  en I r r i g u e  1/50 OC.'; 

+ no t i cs ,  

- Etude p5dologique de IOURD de Bou Arada - L. GUYOT - 1967 - 
Carte p&%. 1/100 O00 ; car tes dPapt i tudes  en sec e t  i r r l g u é  1/100 002 

+ no t ice ,  

Etude pedo: de IOURD du Haut Djoumine - J .  HUNTZINGER - 1968 - 
Carte Pédo. 1/100 O00 ; car te  dvap t i t ude  en sec au 1/50 O00 + no t ice .  

- 

- 

- 

- 

- Etude p620.. de 19URD de Béja - A. MORI - 1968 - 
Carte p6do. 1/50 O00 ; car te  d 'u t ¡  I i s a t i o n  en sec e t  en i r r i g u é  au 

1/50 O00 -$ r :ot ice. 

- Etude FGiologique de I'URD de l'Oued Zarga - A. FOURNET, A. MORI - 
1969 - C.:.r..?t-as dvap t i t udes  en sec e t  sn I r r i g u é  1/50 000. 

Etude p&:.:ai oaique de I 'URD de Zaouiet Madiem - P. MARTINI - 1968 - 
Carte p6dologique 1/50 000. 

- 

- Etude p k L 1 ! c ~ i q u e  de IOURD de Tébourba - A. MORI - -1968 - 
Carte pbds2 iq ique 1/50 000. 

Etude p4ctT;a3ique du pér imètre de I 'URD de Zaghouan (secteur  de I 'Oued 

Z i t )  - F.< FCiLJRldET - 1969 - Carte pédologique 1/50 000, ca r te  dvaptl'.-+., 

- 

en szc -: !! !.j ~ 0 0 .  

- Etude p,3ta'o:ique de lvURD d e  Zaghouan (Zone Zaghouan Moghrane) - 
J.BRUN!S:? -1 1969 - Carte phdologique 1/50 000, c a r t e  dPap t l t ude  en 

sec ' j / 5 ~ :  ~ 3 ~ i .  
Y 
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404 - Etude pédoioglqus de !'UR0 de Mohamedia - P. MARTINI - 1968 - 
Carte pédotogique 1/50 OOOd 

Etude pédotc@cpm--de' t r U b  de la Mornaghla - L. GUYOT - 1971 - 
Cartes dvaptitudes en sec et en i r r i g u e  au 1150 dQ0. 

415 - 
437 - Etude pedolog 

438 - Ef.ude pédolog 

445 - Etude pédolog 

449 - Etude pédolog 

que au 1/50 O00 de TébourGouk - L, GUYOT - i970 - 
que au 11/50 O00 de Pont du Fahs - J. DUMAS - 1970 - 
que au 1/200 O00 de J'URD de Goubellat - P. MAFTTIN1 - 1971 - 
que de lvURD de Gaafour 1/50 O00 - A.  FOURNET - 1971 - 

505 - Etude pédologlque de la Plaine du Moyen Miliane 1/50 O00 - T. ALOUI - 1977 - 




