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Une étude phytosociologique de l a  Tunis ie  a é t 6  c f fcc-  
tu-he. de '1952 B 1958 par une éqyipe 6~ six chcrcheurs  SOUS la 
d i r e c t i o n  de > ï i  l e  Professeur  ElBM?GEK. I1 z k t é  ainsi  ob-tecu LUI 

i n v e n t a i r e  systématique die la v e g é t a t i o n  de 1"îsediLe d-17- tcrr-i- 
toire t u n i s i e n  ; cecf e s t  l e  p ren ie r  exemple de l a  prospcc t ion  
botmique t o t a l e  d'un pays, e t  outre ï ! i ï ì t 6 r ê t  s c i cn tLf iqce  &vi- 
dent  de ce t rava i l ,  nous e n  ve r rons  t o u t  8. 11:17_curc 1 1 i n t é r 6 t  
p r a t i q u e i  

notions e s s e n t i e l l e s  concernzilt 1 'Ecologie 
e t  les méthodes d ' é tude  p?ciytosociologiques. 

I1 nous faut d !abord r a p p e l e r  tr'es bri&vement quel&qS 
l a  Phytosociologie  j 

L'Ecologie v&,g6tale e s t ,  vous l c  savirzq - li 6-Lu.de. dos. 

re la t ions  e n t r e  lcs plantc,t; e t  le milieu-. Ces r e l a t i o n s  s~nt 
coraplexes; L e s  é c o l o g i s t c s  d i s t i n g u e n t  cn ggnéral :: 

i' - uiie a c t i o n  du m i l i e u  physique extemm S'LU: l e s  
pllan-tcs, 

t e r n e ,  ou  r6actioi1, 

c 03,c t i o n  i 

2 - w e  a c t i o n  des p l a n t e s  SUT l e  mi l i eu  physique ez-  

3 - m e  i n t c r a c t i o n  des @antes e n t r e  e l l e s ,  ou  

.~ 

En général; une d t u d ~  écologique ne g o r t e  que sur l i m i  
de ces x q e c t s ,  On Btudie ,par  exen@.&, l a  concumerxe ches 1cS 
p l a n t e s  dc ~a p r a i r i e  anSricarine, i' iaÍTucr!.ce de la vQ&5-ktt-tiog 
SLIP 1 ' & v o l u t i o n  des  s o l s  
s imples ,  t e l s  la ~rm.i&?ncp o u  la tcin24ratm-c- SUT la repar t i t ion  

oit 11 influexìce des  facteurs 6cologiqLIcs 

d.es p l a n t g s  o 

La Fhyt.osociolog,ïe h d 9  c l l e ,  est rine d i s c i p l i n e  trks voi- 
s i n e  de l r E c o l o g i e  pu,fsqute;Ll& a pour 3ut l'dtude d e s  associa- 

,tiqns vc$g&tal,cs irr ( o u  phyiocénoses).  Une a s s o c i a t i o n  v & g & t d e  c s t  

un groupe d'espkces de composition f l o r i s t i c l u e s  d$ te rmin6e (c t e s t -  
à-dire yu1mro. a s s o c i a t i o n  vegé ta l e  r é u n i t  t o u j o u r s  l o s  x&mcs 



espSces) régies  par des conditions, déf inies  de concurrcncc et CLG 

milieu. 
Voici un exemljle : dans le centre de l a  Tunisie, ~ B C  

simple observation permet de remarquer que de vastes  6teiidxes 
sont occup6es par Ge grands buissons epineux toujoixrs acconiagnss 
de touffes  ver tes  d'un aspect par t icu l ie r  ct d'une autre plank 
d'aspect argent&. 13. s ' a g i t  du Jujubiar (Zizyphus 10tV.s) 

1'Arraoise cliampGtse (Artemisia canipestris) de 1'Echiochilon 
fmcticosum. UYle 6tude pddoldgique de toutes les s ta t ions  o h  on 
les rencontre, toutes  l e s  t r o i s  8. la f o i s  montse c p t i 1  s ' ag i t  de 
sols profonds, B texture grossière. I1 suf f i ra  Sl-onc d-c constater 
leur pr6sence similtarL6e pour  corxhaTtre l a  nature du sol. Ces 

plantes peuvent, biei9 entenctu, s e  rencontrer isolément m a i s  leur 
signif icat ioi i  Qcolngique est alors t o u t  & f a i t  diff6rente.  Autre 
exemple : dans l e  Sud de l a  Tmisie  on retrouve fr6quemen-t 
associ6s harul.hinum brev i fo l iw  e t  Zigophyllm album ; 1' dtude 
pédologique montre q u ' i l  s'agit d?un  s o l  8. for te  tenelm? CE gypse. 
Cotte analyse p8dologi. que Qtabl ie ,  nous saurons donc que chaque 
f o i s  que nous retrouverons 8. la f o i s  linarrhinll-n? ct, Zigophyl lm 
il s'agira d'un s o l  de ce type, 

En r 6 s w é  ce qui caracter ise  ~ ' a s s o c i a t i o i i  v&g&tale,  
cI~1kt l a  re la t ion  trBs Btroite que l ' o n  peut e t a b l i r  entre un 
groupment de plantes ou phytoc'enose e t  l e  .milieu8 Que l'asso- 
ciiatj.on. vég6tale e s t  l e  r e f l e t  f idhle  de son milieu e s t  une 30" 

%ibn fondamentale en phytosociologip., Ceci i e m e t  par une simple 
observation de l a  composition f lor i s t ique  d- 'uhc s t s t i o h  de 
d6duire l e s  conditions de sol e t  de m i l i & ;  

toute dtudc phytosociologique comporte deux étapes : 

3-e 

Quelques mots  t r è s  brefs sur l a  m6thode u t i l i s é e  ; 

- l ' k ' c~ l~ l i ssement  pour chaque s t a t i o n  é tudige ,  d'une 
l i s t e  f lo r i s t ique  o u  mleve ,  acconpagnbe d'une des- 
cr ipt ion sommire  du rnilieu (prof  il : r6giille hydrique, 
vent dominant,, a l t i tude  exposition . . ) 

- l a  comparaison de ces l i s t e s  eiître a l e s  rdunies  ei? 
un tableau phytosocilogique o Ù  sont por fks  tous les 

8 ' 



résultats ainsi obtenus, tableau qui permet de 
.dégager un groupe d'espèces (ou association 9% 

phytocènose) se d6veloppant dans des conditions 
toujours semblables. Ce groupe est l'association. 

En quoi réside l'intér&L de la Phytosociologie ? 

Nous smons que là où existe l'association Ase retrouve le mi- 
lieu A ; o r  B des milieux identiques correspondent les m&" 
solutions agronomiques. Ainsi, llassociation à Zyqyphus lotus et 
Artemisia campestris prgeedement 6tudi6e se développe sur des 
s o l s  correspondant aux meilleures terres pour la planta-l-ion de 
l'olivier en culture sèche. 

On peut donc, là oÙ on rencontre cette association, 
préconiser la plantation de l'olivier en sec, De la meme façon, 
la Phytosociologie intervient dans toutes les questions de uise 
en valeur : d6tcrmination de limitcr d'une culture donnee 
(Palmier Degla), établissement et exploitation des p$turages, 
aménagement forcsticr. 



. 
II r;. I A  VEGBTA'PION HALOPHILE DE TUNISIE 

A)- Définitions. 

Une plante e s t  d i t e  h a l o p m e  quand e l l e  présente un 
développement optimum en milieu salé  ou t r è s  salé  ; e l l e  pré- 
sente un d i s p o s i t i f  anatomo-pbsiologiqu-e par t icu l ie r ;  Trans- 
plantée en mil+eu noh salé  e l l e  s t y  développe moins bien. 

milieu s&é e l le  se développe de façon non optimale, son optL- 
nu122 se  situant &videment en milieu non sa l é ;  

A l ' inverse ,  une plante e s t  d i t e  glycophyte lorsquleyl 

B) œ Idléthodes dtétude; 

D a n s  l ' é tude  de l a  vég6tation.h&op-We l a  mise en 
Qvidence des re la t ions  sol-vé&tation s 'effectue de façon djf-. 
fé ren te  suivant l e s  s ta t ions  : I1 e s t  des cas simples o h  il es t  
f ac i l e  dtétudier ces re la t ions  : ce lu i  par exemple oÙ à u n  
milieu dond'correspond une seule association. Il n'y awa donc 
B Q t a b l i r  qulun seu l  type de p m f u  (par  zone c1ha t ique ) i  : 

Mais le cas l e  plus fréquent e t  l e  plus  complexe - 
particuliksement dans l e s  zones arides,  t r k s  étendues en Tunisie - est  ce lu i  d'une superposition, d'une s t r a t i f i c a t i o n  d6 m i l i e u x  
pa r fo i s  f o r t  différentsb 
s ieurs  associations qui pa r  a i l l eu r s  peuvent ex is te r  à l l é t a t  
i s o l é  i 

On note a lors  l a  coexistence de plu- 

Ainsi : dans l e  Sud Tunisien de vastes swfaces  sont 
occupées par 1' associatioa à Frankenia thymifolia, L i m o n i a s t r w  
gnyonimum, Limonim pruinosum SSP. AIILEZEITCII~ l e  sol es* 

constitue' par un encrofiienent gypseux dlun cer ta in  type; 
a i l l eu r s  une autre association, l * a s s o & i a t i o n  B Arthrocnemum 
glaucum couvre également de graades étendues : m a i s  l e  s o l  'a 
l ' m a l y s e  apparaît fortement sal&! e t  on note près de l a  surface 
l a  prgseiice d'une nappe phréatique salée. 
contrd dans une meme s t a t ion  e t  coexistant floristiquement ces 
d e u  assuciations : Prétude pédologique montre a lors  l 'exis tence 
de deux horizons différents e t  superpose's : 

Par 

O r  nous zvons ren- 



- un horizon très salé et une nappe salée correspon- 
dant B l!association &, Arthrocnemum glaucum. 

Ceci se retYlouvant fréqueiment et $nez d'autres a s a o c i s -  
tions nous pouvons donc poser come hypothèse de travail p ' h  la 
coexistence dans aie même station de -plusieurs associations COY- 
respond une stratification de mi.lieux différents. 

C) - La v6g6tation halophile. 
Les s o l s  et l e s  milieux salés occupent de vastes sm- 

faces en Tunisie, surface très différentes par leur géomorpholo- 
&e, les conditions climatiques etc ... du chott (bassin errrdo- 
reyque ou cuvette dikvaporation sans exutoire aux narécages salé;> 
côtiers, des sebkhas (steppes à halophytes succulentes) a m  
marécages faiblement salEs, on trouve une grande diversité de 
milieux qui se traduit par une remarquable specifité das la 
vé gé tat ion . 

Nous Qtudierons ici l e s  types de milieu les plus 
caract6ristiques et la végétation leur correspondant : 

6 l e s  sols salés et l e s  s o l s  sales 8. alcali, 
- les foraex d'accumulation éolienhe; 
- les marécages côtiers. 
1 o i Les s o l s  salés et l e s  so ls  salés, à, alcalS. 

Ils occupent en !PuniSie de vastes espaces et la 
végétation qui les caracterise peut être classée en deux groupes 
principaux. 

5$ Lcs aamci2tims .hiLqliytzs tnlipes : 

Du Nord au' Sud de la "isie ces plantes indi- 
quent toujours : 

- un milieu salé à teneur définie, 
- la présence d'une nappe phréatique plus ou 
moins proche de la suTface et de régime 
détermin6 (voir fig. 1 et 2 hors texte). 

4 J4 



f 

ó 

- 6 -  

Classées par ordre de salure croisszfite ce sont :  

- Salicornia Arabica, 
- Arthrocnemum glaucw, 
- Halocnemon strobilaceum. 
Fortement stenoïques, puisqu' i-troitement liées 

à la présence de ces deux facteurs (salure et napge), 
elles caractérisent toute la game des s o l s  sal6s. 

Les conditions de texture : grossière ou fine 
et la nature des associations accompagnant ces 
halophytes typiques permettent de préciser stil 
s'agit d'un sol sal6 - ou sal6 B alcali sur un  
horizon ou sur tout le profil (superposition de 
ces espèces 8. enracinement profond avec des asso- 
ciations d'annuelles à enracinement superficiel. 

b) Les associations 8- halophy%;o,r: facd-trstwa : 

Leur présence e t  leur répartition sont non 
seulement en Yelation avec le*ux de saLure ou la 
proximité de la nappe mais dépendent Bgaleren'c des 
conditions climatiques, Ce sorlt donc des plantes k 
faible stenoXcit6, Elles peuvent se développer dans 
des conditiolls de salme très différentes et carac- 
térisent noins fortement. les stations où on les 
trouve. Un exemple : ltassociation à Salsola te- 
trandra et Suaeda fruticosa se développe sur sol 
sa lé  dans le centre tunisien et sur s o l  non s a l 6  
dans le Sad. 

2 O  - Les formes d'accumulation Bolieme des sols salés, 

En zone salée et argileuse, sous l'action d'un vent 
dominant peuvent apparaitre des formations caracthristiques, pro- 
venant de la déflation de l'argile, pulvérisée sous lraction du 
sel. La végétation e s t  alors en relation avec la forme de l'accu- 
mulation et la teneur en sel. 

. 
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a) Accumulation en voile' : 

c -  

L'argile dispersée forme un placage plus ou 
moins important sur le s o l ,  Nos observations ont 
jusqu' 8. présent .révélé dans des formations me 
teneur en sel &de, L'association B Halopeplis 
hplexicaulis se dgveloppe sur ces voiles. 

b) Accumulation en lunettes : 

I1 y a formation d'un bourrelet caractéristique 
en'bordure de la zone de déflation salée (g6n6ra- 
lement w e  sebkha), La composition du milieu de 
la lunette peut varier consid6rablement. 

'ül) Lunette formée de sols sal6s 8. teneur en 
' s e l  moyenne : ltassociation à Salsola 
tefm"na est caractéristique , 

'b2) Lunette formée de sols salés 8. alcali : 
apparaît a l o r s  la végétation caracthris- 
tique des s o l s  salés B alcali (halophytes 
typiques) - Salieomia &Fabica - Brthroc- 
nemw glaucwa - Halocnemon strobilacem. 

b3) Lunette B. structure complexe : il y a su- 
perposition d'horizons de salinité diff 8- 
reritei On rencontre ghéralement : 

- un sol sdin en surface, 
- un s o l  salé 8. alcali en profondew. 
La végétation gui s ' y  développe correspond 
ik cette stratification des milieux : 

- association 8. Salsola tetrandra e t  Suaeda 

- association à Halocvlemon strobilaceum, 
frutìcosa, 

b4) Enfin il peut se produire pas ruissellement 
une accnnulation de sel à la base de la 
lunette. La végétation indique a l o r s  cette 
forte teneur en sel associations(d'hz1ophy- 
t e s  typiques) 

. . / . .a  



30- Les marécages salés côtiers. 

D a n s  les zones côtières salées, qu'elles soient 
longuement submergées ou périodiquenent recouvertes par la marge, 
aussi faible que soit celle-ci, on, reiicontrc une végétation d'un 
type spécial, assez rare dans le bassin additerranéen. L'espèce 
principale est constituée par une Salicorne (qui jusqu'à présent 
n'a été signalée qu'en Tunisie) ; cette Salicorne peut, par suite 
de différence dans le milieu (depé e t  r ég im de'submcrsion) 
pr6senter deux formes différzntes par la taille et la densité de 
groupement, (il s agit probablement dl éconorphes) . 

a) La forme erigée : 

Elle se développe en bordure des lagunes c ô t i è r e s  
(dans le Cap Bon p a r  exemple) ; l'individu végétal 
est nettement discernable et a un port erigés Cette 
forme correspond 8. un régime de submersion prolong& 
6 8. 8 mois par an (voi2 figr 3 hors texte). 

b) La forme prostrée : 

Dans les zoned somises à lamarée la Salicorne 
se présente sous forme prostrge, en pelouse dense ; 
les individus sont plus petits que dans la forme 
précédente et enchevêtrés. Cette pelouse correspond 
à des conditions Qcologiques prgcises : régirne de 

submersion complete et d'émersion régulikreuent al- 
ternées et fréquentes (Eade), (voir fig. 4 hors 

' texte) 

I)) - La v8gétakion des s o l s  gypseux. 

Les sols gypseux sont l oca l i s é s  dans le Sud -bunisien. 
L'étude de leur végétation est assez complexe car il semble y 
avoir autant d'associations vsgétales que de type morphologiquc 
de gypse. I1 nous faut tout d'abord distinguer l e s  sols gypseux 
se f0mau.t par évaporation 8. partir d'une nappe sa lée  de ccux 
ayant u m  DTigine différente. 

e 

. o / .  . . 



1 0  .- L e s  s o l s  gypseux.fo,rrjés par 6vaporatiom d t : ~ x c  

nappe salée. 

Ces sols se forment actuellement dans certaines 
sebkhas du Sud tunisien, dans des conditions défiaios de proximi- 
té du plan d*eau. 

On distingue : 

a) Les horizons d I accumulation gypse- friable : 

' Ils constituent dans l e s  oasis des encroûteinents 
oÙ le gypse présente sous des formes très diff6- 
rentes, citons : 

-&Zc gypseux : l'association caractéristique 
est : Limonium tunetanum et Aeluropus litto- 
ra l is ,  Zygophyllum album, 

- poupées de gypse de nodules gypseux dans grès 
gypseux : association B Nitsaria schroebeu'i 
et Atriplex mollis. 

b) Les horizorls dlaccwnulation gypseux compa,cts : 

C'est typiquement ce que l'on appelle le deb- 

deb, amas de gypse en microcristaux noyks dans u~ll 
ciment gypseux et caractérisés par l'association 
8 Zygophyllum album et Limonimtnm g t q m ~ u . m .  

2 O  - Les sols gypseux.d'origine différente. 

.a) Les s o l s  alluviaux : 

Presque tous les s o l s  alluviaux du Sud tunisien 
contiennent du gypse en proportiom variables : ils 
peuvent être suivant la teneur en gypse, des s o l s  
calcaro-gypseux, gypso-calcaire, ou gypseux. Or 
ces teneurs sont définies par le remplacement 
d'une association qui se developpe su r  un s o l  
calcaso-gypseux (association à Gymnocarpos Decander 
e t  Atractyl3.s %?rra-hiLoides) par une associztion 

E -  

a 



' c2ractbristique des s o l s  8. forte teneur en 
gypse (association 3. Anarrhìnm .r-\revifolium et 
ZygOphyllWn albW)m 

b) Les so ls .  formés CE place : l e s  encrobtencnts : 

Les encroûtements gypserc pcxxrcnt affleurer ou. 
au contraire être situ6s en profondeur, I1 en 
existe de nombreux types auxquels correspondent 
di€férentes associations, Ainsi par exemple, 
dans la région de Gabès llassociation k Franke- 
nia thymifolia, Limonium pruinosum se d6veloppe 
sur des encroûtements cons"itu6s ?ar des micro-. 
cristaux de gypse noyés dans un s A l e  gypseux. 

3 O  - Détermination de la profondeur de l'horizon gypseux 
La détermination de la profondeur de l'horizon 

gypseux a une grande importance ; lorsque 1'cncroÛtement gypseux 
dms le cas de l'a8sociation précédente se sittne entre 2 mètres 
e t  1,50 m, se dgveloppe ltassociatbon typique. Lorsque la profon- 
d e w  se situe entre I m et 1,50 m, apparait l'association 8. 
Salsola cruciata et Traganum nudatu" Lorsque 1"xroÛtement se 
situe entre 1 m e t  la surfacc du sol, appsraît Zygophyllum album. 

.* 
c 
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III - CONCLUSIONS 

c 

P o u  conclure ce bref aperçu SUT l a  vQg6tation ha lop i l c  
de Tunisie il EOUS faut f a i r e  remarquer combien connaitre ce t te  
vQg6ta'cion e t  l e s  
dans l a  mise cn valeur des vaates t c r r e s  sal6es e t  gypscuscs 
- t e r r e s  ar ides  ou semi-arides qu1elle couvre - 
dist inguer  l e s  sols s a l é s  dss  sols sa lés  8. a l c a l i  ; car lex 
procédés de rilise en valeur sont 4x5s differen'cs : s i  dans le 
premier cas lessivage e t  drainage suff isent  pour transformer ce 
s o l  e t  l e  rcndre 8. l a  culture des  amendements sont indispensables 

indications qu 'e l le  donne peuvent $ t re  u t i l c s  

Pour l e s  sols salés il e s t  par exemple nécessaire de 

dans IC cas des sols sales B a lca l i .  Ainsi que nous l e  disions au 
debut de ce t t e  notice pour un botaniste i r t i t i 6  8. ces principes 
une simplc. obsek.vztion de l a  vdg6tation pe.rmct d ' é t a b l i r  ce t te  
d i f f  érence. 

superficiel il empêche toute culture arbustive sou les  l c s  cultu- 
r e s  céréal ières  sont possibles, u n  encrofitement profond au 
contraire permet ces dcm types de cultures.. Or l a  dktcrmiiiatioii 
de l a  profondcÚr de cet  encroûtement e s t  indispensable pour 
& i t e r  des esrems dans l a  mise en valeu2 ; là Etncore LiobserV@ 
t i o n  de l a  v6g6tation rciiseigne atwc précisionri 

du Chott Djcr+d existe u n  encroûtement provenant d'une nappe 
phre'atiqus ; c ' e s t  l e  deb-deb des agricul teurs  de l a  région, 
L'exp6rience l e u  a cnscigné q u ' i l  e s t  n6cessairc de l "d .ovor ,  
sans cela aucunc culture n ' e s t  possible. Or il exis te  une asso- 
ciat ion sp6cifiquc du deb-deb. 

Tout  projet dc mise en valeur d o i t  donc t e n i r  compte 
des indicati.ons que dome l a  végétation, 

De même dans l e s  s o l s  gypseux s i  1"LcroÛtcment c s t  

Deynior exemple : dans l e s  oasis s i tuées  2 l a  pgripli6ri.c 
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Fig. 1 - Variation m u e l l e  du plan d'eau des stations oÙ se  

developpe sal icornia  arabica 

Fig. 2 - Variation annuelle du pLaii d'eau des s ta t ions  oÙ. se  

developpe arthrocnemwn glacum 



Fig. 3 - Forme erig6e e t  les s ta t ions  qu 'e l le  occupe 

? - Niveau de l ' e au  salée en Octobre 

- - Niveau de l ' e a u  s d Q e  en FIxi 
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Fig. 4 - Forme prostrée e t  l e s  statioils  qu 'e l le  occupe 
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Niveau journalier maximum de l a  mer 

Niveau journalier minima de l a  mer 








