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E l l e  nJa  , p u  etre. r é a l i s é e  que grace à l l a i d e  reçue P 
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va leur  de l a  Tunisie Centrale. 
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La pre'sente étude s e  propose de f a i r e  l e  point ¿le l'évolu- 
t i o n  des sols sableux du  périmètre expérimental d * Ouled Nf.Hamed après 

3 à Ar années de cu l tures  i r r iguées  par aspersion. 

La prospection pédologique .de c e t t e  région (. à I f é c h e l l e  

du 1/50.000°) a - é t é  e f fec tuée  en 1962,dans l e  cadre de l 'é tude pédologique 
du périinstre de l lOff ice  de miBe en valeur  de S i d i  Bou-Zia. (1  1 

La région dI0ukd MJHamed p résen ta i t  a l o r s  un aapect très 
a r ide  : vents de sab le  v io l en t  e t  fre'quents,végétation t r è s  clairsemée, 
encore a f f ec t ée  par l e  surpâturage. 

I1 nous e s t  apparu tou te fo i s  que ce r t a ins  sols de c e t t e  

re'gion, s o l s  bruns steppiques sableux en surface,  sablo-argileux B 60-1 1 0 

'centimètres de profondeur ,calcaires ,perméa.bles ,non qalés ,présentaient  

des ca rec t é r i s t i ques  favorables  aux cul tures .  Ctest B u r  ae te ls  sols qu'a 

Qte '  t r a c é  en 1962 1"emplacement du périmètre expérimental : i-rrigué paf 

aspersion. 

A l a  demande de FSonsieur Xe l l e r ,d i r ec t eu r  du  p ro je t  F.ll .O. 

de nouvelles tranchées pédologiques ont alors 6% creusée8 en den emplace- 

ments rep6rés  par rapport  a u  plan d'aménagement du périmètse,seulement 

ma té r i a l i s é  sur l e  t e r r a i n  par un piquetage. Les oinquante éc' , u t i l l o n s  

préleve's B c e t t e  époque ont é t é  analyse's par le l abo ra to i r e  de Tunis 

( S.S.E.P.H.). 

Quelques m o i s  plus t a r d , l e  s o l  de'friché e t  n ive l é  e ' ta i t  m i s  
en cu l ture  irrigue'@. Certaines  parce l les  ont,  depuie,reçu,chacue année, 
des quant i tgs  dreau ( i r r i g a t i o n  plus p lu ie )  vo is ines  de I . ~ O O  m, s o i t  

sep t  f o i s  supérieures à l a  pluviométrie moyenne annuelle de l a  région, 
t and i s  q u e  l e u r  production de 'matière sèche exportée s'c'levait à près 

de I9 tonnes par hectare  e t  per an dans l e  cas dfune cu l ture  de luzerne. 

La mise en cu l ture  i r r iguée  a donc nécessité'  des interven- 

t i o n s  ex tér ieures  q u i  ont totalement ,perturbe'. l e s  conditions d * évolution' 
d u . s o l  : 

. . .  

I- ( I  ) A.CFAWEL-Etude pédologique du  périmètre de l 'Of f i ce  de S i d i  Bou-%id 
(Section Pédologie N" 281 .) . 
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- remaniement des horizons superficiels par l'effet du 

nive.llement et des façons culturales. 

- transformation du régime hydrique et du pédoclimal ' 1  

- app0r.t de quantités importantes de composés chimiques 
soit en solution dans l'eau dtirrigation,soit sous forme d'engrais. 

- exportation d'un tonnage e'levé de matière végétale etc,.. 

Nous ,gomes conduits à nous demander dans quelle nesure et 
dans quelles limites ces interventions ont modifie' le type dt6volutiOn 
naturelle du sol. 

- Ltapport dlune lame d'eau de 8Omm, fréquemment répété 
pendant la saison chaude risque-t-il de conduire rapidement B une 

dkcalcification et à un lessivage du s o l  ? 

- Lreffet de lrirrigation s u r  le bilan organique m v&-il 
pas oe traduire par un appauvrissement rapide,responsable d'une dégrade- 

tion de la atructure ? 

- L1utilisation d'une eau légèrement salée va-t-elle 
provoquer une accumulation de sel et l'apparition progressive drune 
e'volution solodisante néfaste ou bien arrivera-t-on,au bout d'un certain 
templs,à,U_rle sorte dtéquilibre au sein des. horizons supérieurs entre 
l'apport de sel et le lessivage annuel ? 

Seules les réponses à de tele problèmes, p6dologiques permet- 
tront d'e'valuer la sentalilit6 des interventions effectuées. 

Dès Ir installation du périmètre,Nonsieur Xeller,directeu.r 
d u  projet P.h.0. ,s'est montré aftentif aux répercussions possibles des 

traitements sur ltévolution du s o l .  I1 stest 'a chaque instant préoccupe' 
¿ilamélimer la fertilité par le choix des cultures entrant dans l'csso- 
lement,par des apports de. fumier et dlengrais,par des façons culturales 
appropri+s et note'es avec une grande pr&cision,constituent une docunen- 
tation dtune valeur exceptionnelle. 



Soucieux de connaftre I a '  r Q s u l t a n t e  des intervent ions 
réalisée'a s u r  1 'Qvolu.t ion du s o 1 , i l  nous a demandé de veni r ,en  t a n t  que 

consul tant  F.h.O.,passer un mois s u r  l e  t e r r a i n  pour  é tab l i r ,dans  le cas  
de chaque parcel le ,une comparaiso.n en t r e  l ' e ' t a t  du  sol t e l  q u ' i l  é k n i t  
avant 1 1 i n s t a l l a t i o n  dut périmètre e t  t e l  q u l i l  se  t ronva i t  etre en 

mara-avril 1966 après 3 B 4 année8 d ' i r r i g a t i o n  c e c i  dans l e  b u t  a r i n t e r -  
p ré t e r  l e s  var i a t ions  obse'rvées .en fonct ion deS. t ra i tements  appliqués. 

, .  

Compte tenu des donn6es habituellement admises au- 

s u j e t  de l a  v i t e s s e  d févo lu t ion  des s o l s ,  une periode de 4 ans apparai t  

comme-très courte ,( Belon G. Auber t , i l  f audra i t  en e f f e t  300 ans pour 
quLun s o l  perde q 0  $ de ca l ca i r e  dans un p o l d e r  de Hollande). 3 

I1 y a l i e u  cependant de considérer 'que : 

I 0)- Certaines intervent ions nécess i tées  par l l i n s t a l l a t i o n  

du p é r i a s t r e  ont provoqué u n  bouleversement des p r o f i l s  pédologiques 

( exemple t tronca:ture des horizons organ'iques occasionnée localement 

par lea travaux de nive.llement). 

2 " ) -  La transformation b ru ta l e  des conditions de milieu,en 
rompant l f é q u i l i b r e  évolut i f  p réexis tan t  dans l e s  so l s , e s t  suscept ib le  de 

provoquer l l a c c é l é r a t i o n  momentane'e de ce r t a ins  processhs qui tendent 
à l 'é tabl iasement  d ' u n  nouvel équ i l ib re  ( exemple : e f f e t s  de l a  mise 
en cu l tu re  irrigae'e s u r  l e  b i l an  de-me,ti&re organique des sols).' 

3 " ) -  L e  maintien dtune humidité c'levée en pe r iode  bheucle 

accélère  considérablement t o u s  l e s  processus chimiques qui  interviennent 
dans l a  pédogenèse ( exemple a des t ruc t ion  de l lhunus par minéral isat ion) .  

4" 1- Ltévolution halomorphe, q u i  peut ê t re  provoquée pcr 
l L u t i l i s a t i o n  drune eau l égè remen t sa l ée , e s t  dans ce r t a ins  cas suffisarii- 
ment rap ide .  pour  q u ' i l  s o f t  possible  d'en déceler  les  .effets  a u  bout de 

quelques années. 
. .  
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I1 est donc apparu souhaitable dleffectuer,dès la fin 
de la troisième année de culture un premier egamen des sols du pe'rimètre; 
ceci dans le but dtévaluer les conséquences des perturbation occasionnées 
par l e s  travam d'installation du périmètre et d fappre'cier la première 
orientation de 1IQvolution q u i  stest amorcée dans le sol depuis aa mise 
en irrigation. 

LtintBret du travail entreprie rî1aura cependant de valeur 
reelle quFh si ltexpérimentation est poursuivie et les observations renou- 
velges à différentes saiaons et.& diffe'rents stades de llassolement durant 
une période qui ne devrait pas etre inférieure à une quinzaine dfanne'es. 

. .  
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I - GEITEKLLITES - LES C OBDITIONS NATURELLES .~ 

A.- Donne'es climatique concemant l a  région des Ouled 1dt:Hamed 

Avant l * i n s t a l l a t i o n  du périmètre P.A.O.,aucune observation 

climatique n rava i t  é t é  réal ise 'e  dans l a  région des Ouled MtHamed. Nous 
ne disposons donc pour  ces périodes,que des ind ica t icns  r e l a t i v e s  à 12 
stheion voieine de S i d i  Bou-Zfd. 

Z l l e s  mettent en &idence l*extre"me i r r égu la r i t e '  des p lu ies  : 

- moyenne de 1943 B 1947 - I34 mm 
- moyenne de 1956 à 1959 - 350 mm 

La moyenne s u r  une période prolonge'e semble vois ine de  

200 mm. Cet te  pluviomQtrie annuelle 8e r é p a r t i t  t r è s  irrégulièrement dans 

1 f année. 

On note deux maxima o - lLun en octobre novembre (moyennes 

mensaelles égales à 25 ",mais 
pluviométrie supérieure à 10 ram 

seulement I année sur 2). 

- l'autre en f é v r i e r  mars (moyennes 

mensuelles vois ines  de 25 mm et 
pluviométrie supe'rieure à 10 mm 
e'galement I année sur 2). 

Les observations f a i t e s  à l a  s t a t i o n  de- Ouled MfHamed 
depuis 1962 ont donné les r é a u l t a t a  suivants  : 

- Pluviomgtrie annuelle pour l*anne'e cu l tura le  ( du  10sep- 

tembre a u  30 A o Q t  ). 

- 1962 - 63 - 38497 ~m 

- 1963 - 64 - 312,i IEEI 

- 1964 - 65 - 252,i mm 

L e s  pluviométries mensuelles les plus élevées ont e'té 
octobre 1964 (70,6 mm dont 58,l mm en une journe'e) e t  en relevges en 

décembre 1964 ( 74,6 mm).. 





L-W p réc ip i t a t ions  e s t i v a l e s  ont e'té l e s  suivantes : 

Durant c e t t e  meme pe'riode l e s  températures sont t r è s  

élevges ( l a  moyenne .deS.maximasda m o i s  le p l u s  chaud- s.te'lève à 36 - 3 8 " )  

e t  l 'e 'vapotranspiration particulièrement importante. 

Lee vents sont très frgquente durant toute  l 'année : 

- vents  de sable d 'hiver souf f lan t  de l roues t ,du  

nord-e-aest e t  de l r o u e e t  sud  ouest. 

- sirocco souff lan t  de l l o u e s t  Sud-Ouest. 

Toutes ces conditions climatiques sont favorables à Line 

&vaporation t r è s  ac t ive .  Ltgvapotranspiration po ten t i e l l e  moyenne 

annuelle s e r a i t  vo is ine  de 1.400 mm. 

. .  
B.- GQomorphologie - étude des matériaux c o n s t i t u t i f s  des sols : 

Le pQrimètre expgrimental de l a  F.A.O. ( cu l tu re  sèche 

e t  cu l ture  i r r iguëe )  s ' é tend  en t r e  les cont refor t s  du  Djebel e l  Bagra à 

l ' E s t  e t  l a  gara Nejla à l 'Ouest. 

Les sols de c e t t e  region sont caract6risGs par l t e x t r t h e  

hétérogéneité des matériaux c o n s t i t u t i f s  lie'e aux or igines  diversea des 

aépatsr 
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Nous distinguerons s 

- I La  l u n e t t e  de Sebkha,dépÔt ancien d 'or ig ine  éolieniie 
qui  borde l a  gara Nejas( e t  const i tue donc une l i m i t e  

na tu re l l e  du pe'rimètre) a éte' cons t i tué  par 11accumulation 

de p e t i t e s  pa.rtíicules de gypse e t  d e  s e l  c r i s t a l l i s e  e t  

d ' a r g i l e  sodique,formée au t r e fo i s  par évaporation 8. l a  
surface de l a  sebkha puis transportges par l e  vent jusqu.fà 

la l i m i t e  de la dépreddi6n kale'e e t  accuInu16e S O U S  fbslzre 

de bourre le t s  éolien.' 
Ce t te  l une t t e  i s o l e  l a  sebkha de l a  formation du bassin 
versant  cons t i tué  par Ilensemble du  périmètre F.A.O. e t  crée U 

un obstacle  B ILécoulement des eaux qui siépandent dans 

la.  de'pression situGe en amont de l a  l une t t e  avant de t r o u v e r  

LU? passage par l a  trouée q u i  t raverse  l a  l u n e t t e  gyp- oeLiSe. 

L e  développement de l a .  végétation dans l a .  dëpression sa l ée ,  

eri slopposant a u  phénom6ne de dé f l a t ion  a entra.in6 le, 
f o s s i l i s a t i o n  de l a  l u n e t t e  sur l aque l le  tend actuellement 

à s e  former un encroûtement gypseux ( on t r o u v e  en surface 
des pi&ces e t  de nombreux de'bris de poter ie  ant iques) ,  

La  présence d t u n  ancien niveau de sebkha,légèrement plua éleve' 

que l e  niveau ac tue l  semble se manifester par  l t ex i s t ence  d'.un S o l  enterre',  

plus ou inoins s a l é  sodique ( observé a u  sud du périmètre en 1962)  e t  d e  

quelques témoins dlune ancienne l u n e t t e  gypseuse tronquée,enterrGe, . 

observé en 1962 dans l a  parce l le  de p lan ta t ion  n"12 e t  en 7966 en bas de 
la parce l le  privge ( p r o f i l  no35). 

Il. s ' a g i t - d r u n  niveau. enterré , rouge,  8. 135-190 cm de profon- 

deur,argilo-sableux avec veinules calcaro-gypseuses,microcristaux de 
gypse e t  pmudosable. 

Ces niveaux enterre's sont suscept ib les  d 'expl iquer  certEiirrs 

accidents  de ve'ge'tation observe's sur l e s  plantat ions de la partie besse du 

périmètre (pa r fo i s  dus auss i  à la t ex tu re  t rop  gross iè re  du  matériau q u i  

les recouvre), 



B ARGILE 
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1 - L e s  ,dunes e t  recouvrements sableux,dépÔts d lor ig ine  golienne anciens 

ou  subactuels  sont  c a r a c t é r i s é s  par l e u r  r ichesse  . .  r e l a t i v e  en sable  f i n  
---------___----Iu_-____^_________ 

( diamètre 50 à 200 / >. 
- Les apport8 mixtee éol iens  e t  alluvialm colluviaux sont  ca rac t é r i s é s  
par l a  superposi t ion de ' s t r a t e s  sableuses ,plus  ou  moins g r ~ s s i è r e s ~ p a r f o i s  

ep t recro isées ,  entrecoupée; par de f i n s  de'pôts aahlo-argileux, a l t e rnan t  

*------------------------------------------------- 

avec des p a s s h . d e  ca i l loux  émoussés e t  des niveaux de limon à nodule3 

Crest sur de t e l s  mate'riaux que se sont fo rmés  l e s  s o l s  u t i l i s é s  en 

i r r i g a t i o n  par  a8perBion. 

- Lee apports a l luviaux e t  colluXiaux sont  constitue's de matériaux p l u s  
ou moins g r o s s i e r s  i n t e rca l6s .de  l i t s  de ca i l loux  roule 's .  L e u r  t e x t u r e  
devient d*au tan t  p l u s  a rg i leuse  que l a  pente est  plus f a ib l e .  

----------------------------------- 

- * L e s  apports limoneux dlépandages al luviaux se sont  accumulés dans l a  

Bone basse du  périmètre sépare'e de l a  garaa par l a  l u n e t t e  gypseuse. Crest 

5 c e t  emplacement qufà éte' i n s t a l l 6  en 1966 un nouveau périmètre i r r i g u é  
par submersiion. 

------_-------------______________L_____-- 

Nous avons représente' schématiquement SUT l a  c a r t e  e t  l a  

coupe , c i - j o i n t e , l a  d i spos i t i on  des d i f f é r e n t s  matériaux c o n s t i t u t i f s  des 

sols. 

Sur l 'ensemble du périmètre F.A.O. comme dans toute  l a  

réggon 
sableux e t  mixtes ( e o l .  e t  a l l .  C O U . ) .  Les matériaux al luviaux à t ex ture  

moyenne sont l imités aux zones dte'pandage e t  aux cuvettes.  

de S i d i  Bou Zid,nous remarquons l ' importance r e l a t i v e  des apports 

Il e x i s t e  une discont inui te '  maryue'e en t r e  l e s  matériaux B 

texture  gross iè re  e t  l e s  matériaux à t ex ture  moyenne e t  f i n e .  

Deus: types de tex ture  prédominent donc nettement dans l e E  

s o l s  du p6rimètre de Ouled N'Hamed. Nous les avons 'représentées s u r  l e  
graphique no I. 

. .  
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L e s  deux p r o f i l s  no 18 e t  25 correspondent 8. des sols sableux, 

légèrement en r i ch i s  en a r g i l e  en profondeur. Ils d i f f è r e n t  l t u n  de l ' a u -  

t r e  par Ilimportance r e l a t i v e  des taux de sab les  f i n s  e t  groBsiere. Hous 
, remarqnons l e u r  t r è s  f a i b l e  -'-enUr en limon e t  6 able t r è s  f i n ,  Ces deux 

p r o f i l s  correspondent à ltemplacement du périmètre i r r i g u e  par nsyersion. 

Les deux p r o f i l s  no 5 e t  8 correspondent B des sols 
limono-argileux 
t i o n  2-50 

très f a i b l e  teneur en sab le  gross ie r .  Les deux p r o f i l s  sont situe's à 

ltemplacement du périmètre i r r i g u é  par submersion, instal lé  dans l a  zone 

dlépanaage. 

Nou9 remarqhons l ' importance considkrable de l a  fra& 

q u i ,  a ce r t a ins  nieeau2 a tkQin t  60 $e Notons égalemeht la 

- Il y a l i e u  d e  c o m t a t e r  que  Xes deux: périmètres - i r r i g u é s ,  

de la FJ-LO-. aon-t ins ta l le ' s  sur dea s o l s  , g u i ,  par l e u r  t ex ture  eont t r è s  
r e p r é s e n t e t i f s  de lIensemble des s o l s  de l a  re'gion de S i d i  Bou-ZLC. 

- Il y a l i e u  d e  c o m t a t e r  que  Xes deux: périmètres - i r r i g u é s ,  

de la FJ-LO-. aon-t ins ta l le ' s  sur dea s o l s  , g u i ,  par l e u r  t ex ture  eont t r è s  
r e p r é s e n t e t i f s  de lIensemble des s o l s  de l a  re'gion de S i d i  Bou-ZLC. 

I1 Bera donc possible d tex t rapoler  ce r t a ins  des  r é g u l t a t s  
obtenus Bur  les pe'rimgtres e x p i r b e n t a n  B l 'ensemble des surfaces 
i r r i g u é e s  si tue'es dans des conditions climatiques comparables. 
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C , -  Camposition I chimique. de L!Eau dP i&iga%ion I 

, .  

La composition chSmrique de ' l ' eau  d u  forage de Ouled IItHamed 

nous  est  donnée p a r  p lus ieurs  analyses effectue'es à t t i f f é ren tw  &poques 
e t  dont 1eB r é s u l t a t s  sont sensiblement concordants,à quelques nuances 
psès i 

. .  . .  
.Bous c i tons  dans . l e  tabl.edu ci-&esso&b3& réstil-f;h-t;a obteaus 

par  l e  l a b o r a t o i r e  de l a  Section de PQdoZogie e t  di l l jdrologie  ie 27/9/1962; 

CONCENTRATION en MILLIGRAIE!!LES par LITRE 

Conductivité en &os/cm = 1,85 

Degré hydrom6tr ique  + 53 

' In te rpré ta t ion .  des  r é s u l t a t s  

Cet te  i n t e rp ré t a t ion  a é té  f a i t e  selon l e s  nomet3 américai- 
nes adaptées à l 'Afr ique  du  Nord par  J.H. Dhrand ( 7  >. 

La concentration en se l  de l ' e au  e s t  aprime'e de .fagon 
s a t i ~ f f a i s a n t e  pa r  Ba conduct ivi té  é l ec t r ique  à 2 5 ° C .  

(1) -  lm sols i r r i gab lea  p a r  J.H. D U W D  - 1958 - Alger. 
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Une conduct ivi té  égale à 1,85 mmhos/cm permet de c l e s se r  l ' e a u  

du forage dlOuled IlTIBamed dans la c lasse  C 3 I n u t i l i s a b l e  E u r  les SOJS 5, 

Une aut re  caract  g r i s t  ique chimi.que in t e rv i en t  sur l a  qualite'  
de l ' e a u  d ' i r r i g a t i o n .  E l l e  concerne l e  danger d ra l ca l in i sa t io i l  c t e s t  2.. 

d l r e  de f i x a t i o n . d u  sodium s u r  l e  complexe absorbant du 801, r i squant  6 

dtentrr?iner une dégradation des propr ié tés  physiques. 

La c l a s s i f i c a t i o n  en fonct ion du ridgue drBalcalisation f a i t  

i n t e rven i r  B la, f o i s  l e  coe f f i c i en t  d 'absorption du  aodiun (S,n.k; =1 

Q. -.~.- __ .. 
' 4.: a:t-:kmg+* 

-~a-.rt_-) e t  l a  concentration en se l .  

2 
I- 
S T  nous considérons l ' e a u  d t i r r i g a t i o n  come une so lu t ion  

du so1 , le  danger de f ixa t ion  du sodium peut être estimé' par la valeur  du 

coe f f i c i en t  d 'absorption, 'Dans l e  cas de l ' e a u  d'Ouled ~!IjHamed ce coeffi-  

c i e n t  e s t  éga l  à .L 
sa t ion  t r è s  f a i b l e  -L----L-. e t  permst de c l a s se r  c e t t e  eau dans l a  caté- 

gor ie  S I. 

s0i.t 3 9 7 0 '  II correspond à un danger d * a l c a l i -  

2 . .  

avec peu de danger d 'alcalisa-Lion I I .  --------------------------------- 

Remarquons que l e  coe f f i c i en t  dlabsorption du soaim augmente 
proportionnellement à l a  rac ine  carre'e de l a  concentration to t a l e .  S i  c e l l e -  

c.i double ( s o u s  l ' e f f e t  de. 1I.évaporation par exemple) , l e  coef f ic ien t  

drabsorption d u  sodium e s t  multiplie '  par 1 ,4l , s i  e l l e  qu-adruple,il est 
doublé ( por té  à 7 ,4  ). 

Comparée à l ' e a u  des au t r e s  forages de l t o f f i c e  poelie drOuled 
XrHamed apparai t  comme peu charge'sben s e l  e t  bien Qquilibrée.  Sa composi- 
t i o n  chimique permet de l a  c l a s se r  comme une des meil leures  eaux d t i r r i g a -  
t i o =  de l a  région de S i d i  Bou Z ia ,  

Y 



- 1 2  - 

III.- Le périmètre i r r i g u é  par aspersion 

A l -  Lm s o l s  - Observations f a i t e s  avant l a  m i s e  en cultu=- 

L~hétérogenéi t6  des sols du périmètre t i e n t  2, l * o r i g i n e  de 

l e u r  matériaux c o n s t i t u t i f  : tl apports mixtes,Qoliens e t  alluviaux c o l l u -  
v i a m  *. 

Llemplacement conside'ré s e  trouve en e f f e t  soumis  à l ' i n f l u -  

ence de deux agents na ture ls  de t ransport  e t  d ré rmion  : 

- l e  vent de sable  q u i ,  venant pincipalement  du nord ouest 

tend à ennoyer l e  djebel  Bagra sous les apports e'oliens. 

I1 provoque la - format ion  de r i d e s  ou de recouvrenent 

sableux or ien tés  du  nord o u e s t  au Sud-est .Chan_ue touffe  de 

végé ta t ion , re tenant  l e s  pa r t i cu le s  sableuses t ransportées  
par l e  vent ,  provoque l a  formation d*une ft nebkha I ) .  

---------------- 

. .  

- l e  ruissel lement  dont l l o r i e n t a t i o n  e s t  comnndée par l a  
-------I---^---- 

pente (amsiblement d l e s t  en o u e s t  e t  Ilemplacement du 

périmètre ) contourne o u  recoupe l e s  ridee foknges par l e s  

apports e'oliens il e s t  de ce f a i t  extrêmement instobl6,  

Son ac t ion  explique à l a  f o i s  les t roncatures  fréquentes 

e t  l 'accumulation i r re 'gkl ière  de de'psts s o i t  sablo-argileux 

en s t r a t e s  peu épaisses ,  s o i t  ca i l lou teux  ou graveleux 
formant das l i ts  ou des poches dlaspect l e n t i c u l c i r e  q u i  
a l t e rnen t  avec les formations goliennee. 

Lorsque %es phQnomènes dLérosion e t  d fapport  sont l i m i t é s ,  
l ' évo lu t ion  pédologique in t e rv i en t  q u i  tend à r ed i s t r ibue r  les élQments 

du matériau c o n s t i t u t i f  en f a i s a n t  app-araître ce r t a ins  horizona : 

- horizon humifère r é s u l t a n t  de l a  péngtmtion 

homogène e t  prof onde dtune matière organique bien 

humifie'e provenant de ;la décomposition du aystème 
rad icu la i r e  des  p lan tes  herbacées.' 

- horiaon dtaccumulation du  ca l ca i r e  e t  Ce l ' a r g i l e  

2 moyenne profondeur (80 à 110 ca) caroc tér i s6  par 

l a  pre'se-nce de p e t i t s  nodules  ca l ca i r e s  blanc 

v i s  e t  par l r appa r i t i on  dcune cohésion moyenne à 

f or te  . 

. 

I 
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I1 s u f f i t  a l o r s  d'une brève période d ié ros ion  pour que 

l e  s o l  s o i t  i r régul ièrement  tronque' pa r fo i s  jusquiau niveau de l ' ko r i -  

zon d'accumulation c a l c a i r e  qu i  résiste mieux du f a i t  de sa cohe'sion. 
Le s o l  peut ensui te  ê t re  localement recouvert  de paese'es ca i l lou teuses  e t  

drapports  éo l iens  puis  de nouveau soumis à 1'Qvolution pe'dogQn6fique 

qui  tend à reformer,à p a r t i r  de ce matériau complexe un p r o f i l  de s o l  

brun steppique. 

Ces condi t ions dlévolut ion expliquent pourquoi,parmi les  
seulement présentent des  p r o f i l s  typiques 1 2  p r o f i l a  e'tudie's en 1962 

de s o l s  bruns s teppiques , les  au t r e s  &tant  -const i tués  par l a  superpAsi- 

t i o n  de p lus ieurs  s o l s  bruns ou peu évalue's steppiques plus ou moins 

t ronqués,al ternant  avec des  Dassées ca i l lou teuses  ou .sableuses. .. 

Les ind ica t ions .  concernant l a  texture de deux p r o f i I s ,  
r e p r é s e n t a t i f s  du périmètre,sont données Bur le '  graphique no l  ( p r o f i l  

no 18 e t  19 ) .  
- 

L e s  teneurs  en ca l ca i r e s  sont  généralement de l t o r d r e  de 

4 à 1 O 76 dans l e s  hdrizons humifères e t  d e  1 ordre de 1 O à 15 $ danEl 

l e s  horizons dtaccumulations. 

La teneur  en gypse est-généralement f a i b l e  ( infe'sieure 

à I $ B u r  t o u t  Ie p r o f i l ) .  

La  pre'sence de nebkhas de jujubiers,correspondant B des 
58nes plus  sableuses  e t  humifGres,contribue B a c c r o î t r e  l 'hétérogenQit6 

des sols du pér inètre .  Ces but tes -  ont é t é  défrichées ' e t  n ïve lges  e% 1962. 

- B.- P l an  dtamhagement du De'rimètre extensif ' 

Ce p é r i m è t r  a é t é  e'quipé en 1962, Sa surface e s t  voieine 

de 40 ha. I1 est divise' en deux p a r t i e s  sensiblement e'gale-s. 
' 

Une d ' en t r e  e l l e s  cons t i t ue  un périmètre extensif ,  c u l t i v é  I 

de Septembre à Mai,période durant laquel le  l e s  besoins en e a u  sont  l i m i -  
te's ( va leu r  de l ' évapot ranspi ra t ion  mensaelle comprise entre 45 e t  I I  oma) 
e t  l a  pluviométrie plus importante (maximum dtOctobre e t  d e  Janvier 
Fe'vTier M B r s ) .  E l l e  ne r e ç o i t  que des i r r i g a t i o n s  de complément,so-it a u  
tota1,depuis  1 1 i n s t a l l a t i o n  du périmètre des  quant i tés  d 'eau dz imiga t ion  

qu i  varient entre  TOO e t  1.000rnm.suivant l e s  parce l les  pour une pluvio- 
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mgtrie t o t a l e  de .1 to rd re  de 1.000 m a .  Co&e tenu de l a  composition de 

l t e a u  les 5 .  i r r i g a t i o n s  ont apporté a u  s o l  près de 10 tonnes d ' e x t r a i t  

.sec à I thec t a re  dont p rè s  d e  l a  m o i t i é '  cons t i tués  par du chlorure de 

8 o d i  um. 

LeS.parcel les  ont é t é  cu l t i vées  durant t r o i s  h ivers  en 

cerea les  ( 7016 e t  orge) en fourrage ( vesce-.orge) et en gramine'es fourya- 
gères  ( ray  grass annuel et fétuque .Qleuée) A titre 'dl  i nd ic i t i on ,  

notons que l a  quantite'  d 'eau d ' i r r i g a t i o n  nécess i tée  pour l a  production 

de 1 kg .de f o i n  exporté e s t  de l ' o r d r e  de 800 8.1.000 l i t r e s  ce qui  

correspond B un apport d t e x t r a i t  sec de 1 kg dont 500 grammes environ'de 

chlorure de. sodium. 

Les re'sidus de r é c o l t e  res t i tue ' s  a u  s o l  par l e s  cu l tures  

sont exposés durant t o u t  l'c'te' à des conditions de grande sécheresse e t  

de f o r t e  chaleur ,ces  pa rce l l e s  é t a n t  alors laisse 'es en j a c h è r e , i l s  ne 
sont ensu i t e  humidifie's qu'en septembre-octobre e t  Be décomposent s u r t o u t  
en pe'riode f ra iche .  

La deuxième p a r t i e  du  périmètre e a t  cult ive'e de faqon 

intensive, durant tou te  l tannée.  

E l l e  r e ç o i t  des quant i tés  dteau beaucoup plus importantes 

q u i  Bont de l ' o r d r e  de grandeur de l f évapo t ransp i r a t ion  annuelle vois ine 

de I .400 -F. 

Ce8 pa rce l l e s  ont r e ç u d e p u i s  l a  c réa t ion  du périmètm des 
quantite's d'eau d ' i r r i g a t i o n  qui va r i en t  e j t r e  3.600 e t  4.300 mm suivant 

l e s  parce l les  pour  un t o t a l  de prgc ip i ta t ions  vo i s in  de 1..000 mm. 

Compte tenu de la composition des eaux,ces i r r i g a t i o n s  ont 
apporte' au s o l  des quant i tés  d t e x t r a i t  sec de l ' o r d r e  de 40 tonnes/hectares, 

L a  moitié d u  périmètre de cu l tu re  Zntensive est u t i l i s é e  

pour  l a  production de luzerne. Les parce l lea  correspondantes ont reçu au 
t o t a l  3.600 mm d'eau d '  i r r igat ion. .  

La quant i té  d:'.eau nécess i tée  pour  l a  production de 1 kg de 
f o i n  da luzerne s t e s t  é l e d e  à 1.640 l i t r e s  ( contenant 3 kg d t e x t r a i t  

sec)  l a  première année e t  à lp315 l i t r e s  ( contenant 1,6 kg d ' e x t r a i t  BW) 

l a  deuxième anne'e. - 

Les cu l tures  de luaerne ont e't6 labourées e t  l e s  SéSir'-US de  

re 'col tes  enfouis en o c t o b r e  1965,après deux années e t  demi de production. 

E l l e ' s  ont l a i s s é  dans l e  s o l  une quantite'  de matière organique importante 
dont l a  dgcomposition va s e  poursuivre durant 1 ' é t é  1966. 
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I 

Lrautre moitié d u  périmètre à cul ture  intensive r e ç o i t  

p lus ieurs  cu l tures  les mes e s t i v a l e s  ( ccton,maïa,sorgho,arachide); 
l e s  au t rea  hivernales ( vesce-"orge). Les parce l les  ont reçu au t o t a l  

près de 4.300 mm d 'eau d t i r r i g a t i o n .  

La déc-omposition de l a  matière ÖrganiQue ' , l en t e  en hiver ,  

d o i t  e t r e  t r è s  .rapide en é t e  puisque,selon monsieur Kel ler ,Glle  ne ' l a i s s e  
dam l e  80.1 à l'automne,aucun rés idu  de r éco l t e  v i s ib l e .  

Nous avons aborde c e t t e  étude par une s é r i e  dlobservations. '  

Pour  ce la  nous avons ouvert dans l e s s  01s du pe'rimètre 

e t  des zones avoisinantes une cinquantaine de tranchéea. 

Woue 'nous  somes ef forcés  dans cer ta ines  parce l les  de 

choie i r  des emplacements correspondant à des é ta ta  extrêmes de l a  ve'g6- 

ta t ion.  

Lm emplacements de tou tes  l e s  tranchées ouvertes en 
a v r i l  1966 sont indique's s u r  l e  plan c i - jo in t .  

Nous avons fdgur6 sur un au t r e  plan l a  posi t ion des p ro f i l a  
. .  

pédologiques é tudiés  en 1962.  

A l o r s  que l e s  observations effectuées  en 1962 é t a i e n t  
orienti;es plus particulièrement vers  l t  étude de 1 Gvolution pédologique ,- 
c e l l e s  q u i  ont c'te' f a i t e s  en 1966 ont porte' d'avantage sur lle'tude du 

p r o f i l  cu l tu ra l .  

C.œ Les sols cu l t ivés  - Profils culturaux 

Indicat ions r e l a t i v e e  $ l f . i r r i g a t i o n  e t  a u  travail d u  sol. ------__-___--------------------------------------------- 
L e  défrichement des 11 nebkhas II .a é t é  effectue' en grande 

p a r t i e  à là main. Le nivellement a é t é  ensu i t e  r i ;a l i sé  à l ' a i d e  de 

moyens mécaniques. 

L e  proce'dé d ' i r r i g a t i o n  adopte' e a t  1"aspersion. I1 convi-ent 

bien aux s o l s  sableux t r è s  perméable,à condition tou tefo is '  que l ' e f f e t  

de battance r e s t e  l imi t é .  

Lorsque l a  pulvér isat ion de l l e a u  dans l e  j e t  e s t  incompl2- 
t e  o u  lorsque l e  de'bit  e s t  t rop  e'levg, l e s  par t icu les  arrachées par  los 

gouttes  d'Ieau a,wr mottea de t e r r e  se déposent dans l e s  creux.11 y a 
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des t ruc t ion  de l a  s t r u c t u r e  e% formation de croQte & s t ruc tu re  lamelleí- 
re . Celles-ci  p u v e n t  jouer un r81e dh-fevorable s o i t  e n  slopposant & 
l a  péndtration de Z'eau dans l e  sol e t  en favor i san t  le ruisaellement 

s o i t  en cons t i tuant  un obstacle  mecanique à l a  percée de l a  plantule  ou 
a u  développement du système rad icu la i r e  euper f ic ie l .  

Cette cro0-h de battance peut subs i s t e r  durant t o u t e  la culture;  a lors  
que le s o l  e s t  protégé par l a  végétation. 

I r s ì g a t i o n  aprge un labour 

s u r  ce ao1 tr&s perm&ble,il 
y a cepenhn t  fopmation de 
p e t i t e s  flaquee dans lee .-m 

dB rayure a. 

Lea croatea de bat tance se 

maintiennent dans une cu l tu re  
de vesce-orge-etructure lamel- 
l a i r e  e t  en U mie de pain )' 
dans lee 3 B 5 centimètree - s. 

superf ìc ie l&. .  

I l  e s t  donc necessaire  que le d é a i t  d t i r r i g a t i o n  n'excède 

pas la capaci té  dlabsorbtion du aol. 

Pluaieura types d 'apparei l lages  ont é té  expérimentes Bur 

l e  périm'etre dont les d e b i t s  va r i a i en t  e n t r e  14,5 "/heure (pour  l e  type 
1' se'nior ut) et 7 nillimètres/heure.Il est apparu qu*un débi t  de 10 "/li 
convenait bien dane le cas dtune cul.t;ure de luzerne (parcel le  n03),Le 

de 7 m / h i e r a i t  sans doute le mieux adapt6 pour I t i r r i g a t i o n  d t m  

ao1 p ~ t l  p'ce 'gé  par la végétation. 

Sur 1Lensembl.e hep eole du p6rimktre i r r i g u 6 , l t e f f e t  de 
battance ne BB manif'es%,en 1962,que %Th bcelsmeak at a u  dera pofon-  
daum gui ntexcbdent pae 5 à 7 centimètres. 



. 
LIS laboure sont  exe'cute's B l ' a i d e  drune charrue B BOC -----_----- 

Henriod Ir t i r é e  par t r a a t e u r  tandis  que l e s  fagons données en période 

de cu l tu re  u t i l i s e n t  généralement l a  . t r a c t i o n  animale (houe à cheval ou 
' i chameau). 

. .  
L e a  laboura ' '~S' .un~~ r.8a2&&.:, dans des condit ions p a r t i c u l i è r e s .  

dues à l ' a r i d i t é  du climat e t '  aux pd&il5il.i,tés o f f e r t e s  par l ' i r r i ga t ion . .  
. .  

Le  BO^ l i b é r é  par  la cultizr+.;,pr&&ddente ( ou laies6 en 

jachère depuis le de'but de l [ Q t é )  se'.trouvd, €$tri: $&ie'ralemnt dess8ché 

B u r  une ame5 grande prof ondem%..:Ii pr6w'nte a f 6 M  me' cohdsion mimm 
q u i  
d t a r g i l e  oalcaire ( 10 $1. I1 f a u t  app1,ipuer. une forch co rddé rab le  , .  pom 
b r i s e r  un 61th" de t a i l l e  domge, .Une :fÖ$& c e t t e  rupture obt&nug,les . .  

e'l6nents n t o n t  pza tendance 6, adhérer e n t r e  e h  quand on led p ~ e b s e  i&& 
 un^ contre les autres. ILS ntadhèrent pas non pluB aux instruments; 

I : Li 

peut Qtre e'leve'e du f a i t  d;e , Ir inferventiÓn diune f'afble quant i t6  

Pour f a c i l i t e r  l e  t r a v a i l ,  ou humidifie l e  s o l  par une 

irr igation:xìe 30 mm à c e t  e f f e t .  On le l a i e a e  alors se ressuyer e t  stassè- 
cher ldgèrement en surface de t e l l e  s o r t e  que,au moment du l abour , la  plus 
grande p a r t i e  de I thorizon t rava i l le '  e g t  B une humiditg voisine de le. 
oapacité au champs tandis  que l e  niveau sous jacent est encore pratique- 

ruent sec. La cohéeion eat  a l o r e  f a i b l e  tandie  que ltsdhgrence a f e e t  for te -  

ment accrue, Le  BO^ offm une f a i b l e  r ë s i s t ance  à l a  charrue, Les frag- 
ments de t e r r e  adhe'r-nt au métal e t  sont dgalement suaceptibleb de bè 
souder e n t r e  em. Dand ces conditiona,en t r a v a i l l a n t  à f a ib l e  v i t e s s e  il 
eat poss ib le  d'effectuer  un labour arrondi ,à  tendance mould 

Dans l a , p r a t i q U e , h  t r a c t e u r ,  
auquel l a  charrue nroppose 

qulune f a i b l e  r e s i s t i n c e ,  

avance vite.Le labour réal idé 
dans cee conditiona e s t  
It j e t é  t1Intervenant a u r  un 
mate'riau meuble, il provoque 
un Bmieftemnt passée du- 

sol, 



Lee, bandes de lebouz ne aont 
presque plue reconnaissables 

f Vesce-orge B u r  ancienne 

I 
I 

I 

Vesce-orge a u c o ~ a n t  à 
une oulture de.’coton(2i) 

_&_. 

I 

de o à I O  am 

La charrue se ddplace Llermiblement 8. 
la surface du front- dthumectation aitu4 
h 25-50 cm de profondeur qu i  edpare ‘le 
matériau auperficiel  humide et meuble 
du materisu 801.19 jacent rest6 Bec et. 
ooh6ren.t; .Une telle diacontinuite favo- 
riss le tsesement du fond du labour et 
la fomation dtune cssemelle *I qui peut 

41 4‘. 

sropposer parfoie BU passage dee recine,s. 

., , 

Dan8 le 801 cultiv6,l~effet du tassement prrruiste.II ge 

manifeste par lkxiatence alun niveau cohdrent,formant obstacle au dQve- 
loppement de8 moine8 de vewe-orge( observation en mars -l 966)3caraotBsie6 
par une diminution nette de la poros i té ,  

P o r o s i t e  mesur& 81.m des prdlève&n.t;e effectuds & l’aide dkun cylindre 

de l a  terre). 

de 100 cm 3 moyenne BUI? 5 Qchantillons ( p r o s i t 6  e-xprimge en 5 du voilume 

I 



Dans lm deux caej 18 semelle de labour qui 8e sitpe L . 

,30œ35 cm oorreepond au minhum de pomsite', 

La faible  paro.eitg des 5 om auperficiels ,daw le premier 
carr,eet en partfe attribuable à Ileffet de battanoe. i, 

h n s  lee deux profil8,le maximum de poros i té  e a t  obserP8 
juste au d m u a  de la semelle de lerbour,dans un niveau qui contient des 
d a r i s  de mati8re organique enfouia, 

Oul ture  de ~ ~ 8 o e - o ~ g e ( v ~ f m e - r a  re) 
DQPelopgement drune atruoture 
favorable permettant une excel lente 
p6n6trabion des racines BUT 25-30am 
"elle de labour 30cm(pososité 
faible )quelques raoínse pén6 trent 
au dela de 30cm dana un mat8riau 
8. atructure massive; 

25cm 
I 

. --. 
/'- 

Culfure Be vesce-crge dans le 
pe'rimètre d t  irrigation extensive 
( intervenant après une jachère 
,estivale e t  culture de b l6 ) .  

A' 

Le labour permat Bgalement l*ew 
fouissement de la matière erga- 
nique.Dans lea profils e'tudids, 
oelle-ci eat loca l i sée  au fond 
de la raie. GrBce B dea cord i t ions  
de drainage et dfaération trk 
favorsbles,dans ces 801s aabb wc, 
e l le  Be decompose Ban8 provoquer 
de phdnomènes de  r8duction. 
On remarque également sur  l a  
photo I la structure B tenda" 
latmelleire dee 5 cm superf ic ie l s ,  



Dans Zes parcelles anciennement8 
cult iv&s en lucerne( labourges 
f i n  octobre 1965) n o u  avons ob- 
Bemé en mars 1967 les feutrages J 

de matiere organique,dépos6s au 
fond da labour  qui crgent locale- 
ment une discontinuitg entre l''ho- 
r iaon 0-30cm (exploit6 par les 
racines des vace-mge) et lea 
horizone profonds qui contiennent 
encojee de nombreuses racines et . 

r 2.5~ 

o 

'g. 
deB pivot de luaerne sectionn6s 
par le ao1  ?Hui t  jours après une 
irrigation Ithumidité reste éle- 
vée en dessous du feutrage tandis 
que lee 30 cm superficiels aont 
de= éch&. L r amens ion cap i l l a i r e  
de l 'eau serait,dam ce cas,limit6e 
au niveau du feutrage, Le probl'e- 
me de la compoeition de la matiè- 

re  organique dans les s o l s  du 
p6simètre sera traité au ohapi- 
tre suivantr 

Le l a b o u r  a Qgalement pour effet dEhomogen6i-r le eo1 
s u r  un profondeur de 25 à 30 om, Le eaphique ci-demous sur lequel 
ont Qte' reportéea l ea  données concernant la granulometrie de deux 
profils,situés ISÚn en dehom,lfautre h lJint8rieur du pdrimZtre,met 
bien en Bvidence oette action. 



ü 



S i  c e t  e f f e t  d'homogen6isation s t e& exercé rapidemant 
b dans l e  Bens 7pertica1,i l  susiste par contre de grandes h6t6rogénéités 

diun p r o f i l  à l ' a u t r e ,  en p a r t i c u l i e r  en ce q u i  concerne la granulométrie 
des sables. 

Sur  une dis tance de quelques digaines de mètres , le  rapport  

@able f i n /  sable  g ross i e r  passe auss i  de O,7 à 1 , 8  dans l thor ieon  super- 

f i c i e l ,  t and i s  que l e  t a m  de limons ( f i n  e t  g ros s i e r )  passe de 4 à I I  $. 
Xn conclmion,  il appara i t  que l e s  labours,  e f f  ectu6e B une humidité voi- 

s ine  de l a  capaci té  au  champs, en t ra ihent  une pulv6risat ion q u t i l  serait 
souhaitable de l imi te2  en diminuant la vi"ces9e du t r a v a i l ;  Sa s t ruc tu re  

ge de'veloppe cependant t rk bien dans l 'hor izon  labour6,favhrisant une 
bonne péngtration des racines.  La  formation d'*une s t ruc tu re  lamellaire  

en surface crée,localement,des conditions moins favorableq.Elle mmble 
due à l r e f f e t  de-battance.  

Ltexistence d r u n  léger  tassement au  fond du labour et, 
dans ce r t a ine  cas ltaccumulation de matière organique dans l a  r a i e  in t ro-  

duisent  dans l e  p r o f i l  une d iscont inui te  qui peut etre d6faTorable à la 
pénétrat ion dea rac ines  o & &  l a  remonter de l ' e a u  par c a p i l l a r i t é .  

Il Berai t  sans doute-possible  de l i m i t e r  I f e f f e t  de tasse- 

ment dgfavorable en f a i s a n t  v a r i e r ' l a  profondeur des l abour s .  

comp1ète:ltensemble de noB observations concernant le p r o f i l  cu l tura l .  . Dans l e s  sols non c u l t i v é s  de l a  region now trouvons orincipalement 

des r ac ines  de graminees t r è s  f i n e s , q u i  pénètrent dans l e  s o l  j u s q u l à  

80 cm e t  p l u s .  

. . .  

------------ 
. .  

. Le système rad icu la i r e  d ' un  plan drorge non i r r i g u é , c u l t i v é  sur un 
lso1 identique e a t  également ca rac t e r i s e  par une bonne péngtration des h o r i -  

eons profonds dont l e s  réserves  en eau peuvent ê t r e  a i n s i  uti l isé-.  

....................... 

Dans l e s  parce l les  cu l t ivées  en gramine'es fourragères 
I---__---_-c--------______^_____________-----------~- 

i r r i guées  ( pénimètre ex tens i f )  ,nous avons trouvé un enracinement 
important , t rès  de'veloppée dans l e s  10 cm super f ic ie la ,péné t ran t  à p l u s  

alun mètre de profondegr dans l e  cas dtuyle fetuque perenne à 60 cm dam 
l e  cas dlun raygrass annuel. 
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Ces oulturee ne sont irriguées 
que pendant l a  pe'riode qui va 

de septembre B mai, 

La f i tuque se maintient 
cependant en vie pendant tout 
l ' é t é  e t  reprend apr'es les 
premlhree irrigations. 
Son rendement mediocre (3840kg 
de f o i n  par hectare-976 litres 
d*eau pour produire un kg de 
f o i n )  inciterait  à abondonner 
c e t t e  culfum au p r o f i l  du 
raygrass annuel legèrement p lus  
productif, 

Nous constatas  que Is 
pendtration dee racines de gra- 
min4esnf ourregèzXYs entraîne une 
très nette ad l iora t ion  de la 

e t m t u r e  du so1,visible eur la 
photographie ci-jointe, 

LR fBtuque perenne permet- une 
amélioration plus profonde que 
c e l l e  du ray-gra~a annuel.. 

I1 Berait I .  muhaitable 
d * 6 t ud ier 1 ao t ion  pos a ible 
dgautree gramingee fourragères. 

Zlreffet bdnBPique de oee 

culture d o i t  inciter B augmenter 
leur place dans. llaasolement 
mf$me e i  leur rentabilite immé- 
diate nrest &vidente. 

Locm , 

- 

ocm 

ocm 
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Les aultures de vesce-orge accu= 
paient,au moment o ù  a Q t b  r6aliaBe 
notre 6tude ,la plus grande partie 

~ ~ ~ - ~ c I I I I - ~ I ~ - - ~ " l - - ~ ~ - - -  

, 

de l a  erurface du p8rimètre. 
Elles succèdent soit aux cultures 
perennes (1userne)soit aux culture 
e~ t ivalee( arachide, coton, mafa. ) 
ao i t  B une jachère, 
Labourdes d&s le mois de mars elleo 
servent de precedent 3ux cultures 
prévues pour 1'QtB 1966, 

Lrenracinement,d6velopp6 en quelques 
moia eat  important dans Ifhorieon 
superficiel e t  jusquaà 3Ocm de pro- 
fondeur.11 exploite très peu lee 
horfeon s i t u t h  au dela du fond du 
labour dans lesquels on retrouve 
surtout lea racines de l a  culture 
précbdente (en particul ier  ,dana le 
cas r i r  une lueerne les pivota encore 

EXRACINI!XEXT CULTURE DE 
VESCE-ORGE 

vivanta d * oÙ partent de nombreuaea repoaaserr) , 

Liffet produit en ce qui concerne l'amdlioration de l a  2 

-rrS;ructure semble Gtre epprbciable,bien que beaucoup moins na$ que dana le 
ca8 des eultureB de grsmin6ea fourragères, 

P l u s i w z æ  profila ont &fe' QtudiBs 
dan8 der, tachs ou lac  o td ta ra  de VCBCO- 

orge semblait &?prim&-e; taches q u i  
correspondant peut-etre à l'emplace- 
ment d*rznciennes nebkha tronqu6es par 
les travaux de n ìve l l emnt .  
Contrairement B ce que nou8 attendions, 
noue, y avons trouve un enracinement 
plua développb qut ailleurs qui senble 
csractdris6,surtout 8. 25-3o~m par  
ltexlstence de petitea racines blnn- 
che-s,turgeGcentes e t  d ig i tQes .  
Dee racines ayant m&ne aspect ont 6tQ 
observées dane l e  partie est de la 
parcelle D cul t ivée  en bl6'lEtoile de 
Choiey" dont l a  ve'gbtation B ta i t  
e'galement dkprim6e. E N R A C I m a N T  CULTUD DE BLE 

( Q t o i l e  de Choiry)Est 



Dane l a  par t ie  Ouest de l a  m$me par- 
ce l le  par contre,un enracinement t r è s  

finement divise' e t  bien re 'par t i r  sem- 
b l a i t  correspondre B une mel l ente  
v6g6tation. 

I1 ne nous est pars poss ib le  drexpliquer 
l e  phénomène observé. Les cauees de 
t e l s  accidente de végktation peuvent 

e t r e  multiplee.Sont-elles i c i  dtordre 

Ipgdologique ( réac t ion  de la plante à 

oer ta fnes  ca rac t4 r i s t i ques  du sol). 
Ou bien faut - i l  chercher dans un au- 
t r e  domaine (ac t ion  de parasite ) ?.: 

Seule une Qtude approfondie permet- 

t r a i t  d tapporter  une re'ponae à ce pro- 
blème,Si l r o r i g i n s  du phénomène erst 
l iBe B une hétérogenéit8 du so1,il e s t  

maisemblable que l ' i r r é g u r a l i t d  ob- 

servée dans l a  cu l ture  ira en e t a t t e -  
nuant dtannée en année, 

. I  

ENRACINEImT DE CULTURE DE BLE 
- IE E t o i l e  de Choisy0,partie Ouest 

-. -. 

--_ -- . de la parcelle 

II nom est apparu u t i l e  de oontroler  par dea pesdes de raoi-  l e s  ' 

n e e  indicae iana f o  urniee par 11 observa t ion. 

Nouer avons apert5 b p a s t i r  de volumes de t e r r e  (de l'ordre 
de 1 dcm3),dt?coup6s dans l a  eo1  B diversas  profondeurs à l'aide dtun 
r a s o i r  (pour trancher les racines) puis s6chQes 8. l i é tuve  et pea&. 

.. 

La et3paration a ë%Q effectu8e par lavage à l 'eau eur un 
tamis it O O U ~ C O U B  0 ,  E l l e  a Bte' compldtée par un tri manuel B la pince 
de dfsaection permettant l t é l imina t ion  des eables gross i e r s  ,-Ctes debris 
de coqui l les  drescargots  e t  dea fragments de matière organique morte 
m e l &  aux racineer, 

% I  

Lea posdes ont Q t b  e f f e c t u h ~  sur une balance de p6ciBion 
après séchage B lldtuve ( 8 heures). 

C e s  mesures ont  6 %  se'pbte'es aur deux ou t r o i s  Qchant i l lons  
prQlevés à meme profondeur dans chaque p r o f i l  e t  sur deux p ro f i l a  dam 
chaque parcelle, 
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' L*6tude a porté  BUT l e e  pr inkipales  cu l tu re s  repre'eentées 

dans l e  périmètre au mcment de no t re  mission t fe'tuque,ray-grass,blé 

e t  vesce-orge,( i l  ne nous a pas é t é  possible  d f é t u d i e r  llenracinement 

de l a  l m e r n e  labourée f i n  octobre 7965). 

Dan8 les parce l l e s  dont l a  ve'gétation présenta i t  une hété- 

rogene'itd mnrquée,nous avons e'tudie' u n  p r o f i l  en zone verdoyante e t  un '. 

au t r e  en Pione de'primée. 

p r o f i l s  ont e'galement éte' étudie's à lkext6r ieur  du  

périmètre imigué , en  zone non cultive'e e6 dans un  champ drorge. 

LW moyennes des re ' su l ta t s  ont e'te' reporte 'm Bur l e  -phi- 

que c i - jo in t .  

Il ressort de ce t  étude de l 'enracinement des plantes  cul- 
t i v e "  dans l e  périmètre en mars-avril I966 : 

1 O ) -  Que,par l e  poids et l a  r é p a r t i t i o n  des r ac ines , l ee  
s o l s  cultive'e en o r g e  sans i r r i g a t i o n  diffe ' rent  peu des sole non cu l t ives  

( BOUS vggétation spontan6e). 

2O)- Que 11 int roduct ion de cul tures  i r r iguées  provdrque 

dana t o u s  les cas une f o r t e  augmentation d u  poids des racines ,pr incipele-  

ment r é p a r t i e s  dans l ' ho r i zon  laboure' (de O à 30 cm). 

30)- Que leB cu l tu re s  de graminées fourragères viennent 

largement en tete autant  gar le poids de l e u r s  rac ines  que par Itimportnil- 

oe  de l e u r  pénQtration dans les horizona profonds" 'plus grande dans l e  

oas  de l a  fétuque pérenne que dans c e l u i  du ray grass  annuel), 

40)-  Que l a  pén6tration des rac ines  de graminées four ragè-  

r e s  provoque une ame'lioration t r è s  n e t t e  de l a  s t ruc tu re  d u  s o l  qui 

devient nuc i f  orme à grumeTe use f i n e  . 
5")- Que &ans le cas des cu l tu re s  de blé e t  de vesce-orge 

llenracinement eernble p l u s  développe' dans les taches de végétation 

déprimée q u i  aorrespondent probablement s o i t  B des Bones tronquées par 
le nivellement s o i t  & ltemplacement dlanciennes nebkhas. 

(1 )- llenracinement des  cu l tu re s  de luzerne , l a i s s é e  en place s o u s  l e s  
i 

l a b o u r s  dtantomne Be développe e'gelement en profondeur. 





En conclusion I I1 apparai t  que l e s  conditions crée'ee per l l i r r i g a t i o n  

en modifiant totalement l e a  p o s s i b i l i t é s  de developpement des racines  

( poids de racine multiplie'  par 1 5  dans l e  cas dtune cul ture  de ray-grass 
comparée au eo1 i r r i gué$  donnent à 1 f agr icu l teur  des poss i b i l i t e ' e  akcres 

d f a g i r  BW: le s o l .  

Les cu l tures  fourragères ( graminées,luzerne. . 1 i n t rodu i t e s  

dans 1rasso.Xement devront assurer ,par  leur enracinement,la r econs t i t u t ion  

de l a  e t r u c t u r e  du sol chaque f o i s  que ce la  se ra  nécessaire.  

Il apparai t  donc u t i l e  dlévaluer l f e f f e t  propre de chacune 

de ce8 cu l tu re s  sur l e  s o l , ( a u s s i  bien en ce q u i  concerne l a  reconst i tu-  

t i o n  de l a  e t ruc tu re  que l e  renouvellement des '8tooke de matière orga- 
nique ). 

I1 faudra e'galement s l e f fo rce r  de Buivre l fe 'vo lu t ion  de l a  

s t r u c t u r e  du  s o l  cru c o u r s  drune r o t a t i o n  pour déterminer l a  place que 
doivent veni r  occuper les cu l tu re s  fourragères dans 1r.aesolenent. 



I V  - Dynamique des principaux cons t i tuants  du s o l  BOUS 
3 

l ' e f f e t  de 1' i r r i g a t i o n  

A . -  Etude des p r o f i l s  hydriques 

Pri3s de 80 $ dc l ' e a u  keçue par l e s  801s du pe'rimètre pro- 

v i e n t  de l ' i r r i g a t i o n .  I1 en r é s u l t e  que l 'humidité des sols var i e  prin- 
cipalement en fonc t ion  des doses e t  de l a  pgr iodic i té  dee i r r igat ionS.  

Cel les-ci  sont  f i x é e s  en tenant compte,d'me par t  des besoins en eau 

des cu l tures  éva1u6& 2 une quantite'  voisine de l t E b T , P b  d ' au t re  pa r t  dea 
p o s s i b i l i t é s  du d i s p o s i t i f  d 'aspers ion u t i l i a é a  

Précisons que l'.espacement en t r e  deux i r r i g a t i o n s  donngee 

sur une neme parce l le  est de 9 à 10 j o u r s  e t  que l e s  doses d l i r r i g a t i o n s  
va r i en t  suivant l a  saison I 30 mm en hiver ,  30 à 50  mm au printemps e t  & 
I t a u t o m e ,  80 à 85 mm en éte'. 

Il nous es t  apparu u t i l e  de s u i v r e  l ' évo lu t ion  d r u ,  p r o f i l  
hydrique e n t r e  deux i r r i g a t i o n s  successives.  Ceci a f i n  d ' ê t r e  en mesure: 

1 0 ) -  drappréciCr la var i a t ion  des réserves  en eau disponi- 

b l e s  pour l e s  plantes  à d i f f é ren te s  profondeurs, 

2 O ) -  dle'valuer l ' importance d u  drainage q u i  permet 1Kéli- 
mination des sels solubles  accumule's dans l e  s o l .  

L e s  meures ont é'té e f fec tuées  sur l e  p r o f i l  2 7  si tue '  dans 

l a  parcel le  6 A cu l t ivée  en ray  $rass ( s e u l  emplacement qui ,  au moment 

de not re  6 tude ,por ta i t  une vegétn-tidn déjà  enracinée,ne devai t  pas etre 
labouré incessement  e t  e ' t a i t  suscept ible  de recevoi r  un i r r i g a t i o n  

de 60 am), 

Llobservation--du p r o f i l  e t  l e s  r é s u l t a t s  d 'analyses nous 

permettent de  conside'rer ce sol comme zssez ' représenta t i f  des s o l s  sableux 

du pgrimètre,nettement s teppisés ,présentant  un horizon d'accumulation du 

oa lca i re  v e r s  70 cm de brofondeur e t  des in t e rca l a t i ans  sablo-argileuses 
q u i  peuvent se s i t u e r  à des profondeurs var iables  ( 1 7 0 ~ ~  dans le cas du 
p r o f i l  27).  

La  détermination des humidités a pF 2-,5 e t  pF 4,2 a éte' 

effectuée par  l e  l abora to i r e  de physique du  s o l  du  C.R.U.E.S.I. (dana l e  
cas des s o l s  sableux,l thumiditg p€? 4,2 correspond sensiblement au point 

de f lg t r i ssement ) .  Les r é s u l t a t s  obtenus ont é t é  repor tés  BUT l e  

que c i - jo in t ,  

. .  

. .  
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Comparé aux au t res  p r o f i l s  e'tudiéa dans l e  périmètre,le 

p r o f i l  2 7  se classe comme l'un de ceux dont le. capaci té  du  champs est 
relativement Qlevée dans l e e  horizons superficiels,moyenne dans l 'hor i -  
eons dlaccunulation ca l ca i r e  e t  en profondeur. 

H u i d i t e '  8. pF 2 ,5  - exprine'e en e.au % de t e r r e  sèche 

P r o f i l  n"27 I moyenne pour  l'ensemble des 1 
i p r o f i l s  étudiéa dans l e  péri-* 

i I mètre 
1 I _l,llll,l----.-- ~ ....---. . '  

i Profondeur 
i 
I de 0 à 10 cm ! 11,4 ! 8 9 2  ! 

i 
i--- 

J I 
12,o I 997 i ' de 30 à 60 cm ! 

i f de 60 àl00 CIU ! 10,o 1 993 ; 

L e 3  déterminations dJhumidit6,pour étude des  p r o f i l s  liydri- 

que,ont é t é  f a i t e s  par pesëes,avant e t  après séchage à l*étuve,dle 'chantil-  
Ions pre'leve's B l a  aonde B l fhumidi té  ( de O 2 1 mètre) e t  B l a  t a r i è r e  

( de 1 à 2 m) e t  transporte's dans des bo i t e s  étanches tarées .  

Lea premiere::prélèvements ont e'té e f fec tués  avant 11 i r r i g a -  

t i o n  de 60 " ,puis  une heure e t  6 heures après p u i s  t o u a  les j o u m  j u s -  
qulau 7" j o u r .  

Les prélèvements euccemifs  ont éte' e f fec tués  â près de 

1 mètre de dis tance les uns des autres .  Pans I l i n t e r p r Q t a t i o n  des r é s u l t a t a ,  
il f a u d r a  donc t e n i r  compte d e s  var ia t ions  q u i  peuvent provenir de l ' hé t é -  
rogenéite' du sol ( influence des g a b r i e s  dlanimaux ou  des racines  snr 
la pénétrat ion de l ' e au ) .  

Re'parti t ion graphique des re 'sul ta ts  

T o u t e s  l e s  données concernant l t6volu t ion  du p r o f i l  hydrique 
à llemplacemont no 27 ont e'te' regroupées sur le. graphique ci- joint .  . '  

Chaque courbe représente la var i a t ion  de l thumidit6,à u n  
moment donné,en fonct ion de l a  profondeur. 

Nous avons e'galement p o r t é  BUT l e  graphique l e a  humidit& 

a pF 2,5 e t  à pF 4,2,déterminée-s a u  labora to i re  sur des échant i l lons pré- 

leve's aux profondeurs correspondantes. 



In t e rp r6 ta t ion  des r é s u l t e t e  

DanrS l e s  50 centimètres s u p e r f i c i e l s , l e s  courbes d lhmidi te '  

à pP 4,2 e t  à PI? 2,5 enveloppent l a  piupakt des courbes de p r o f i l  hydri- 

ques. Ces humidités peuvent être considérées comme vois ines  de 18 capp.cité 
au champ$ e t  d u  point de f lé t r issement .  

A p a r t i r  de ces données.; , i l  e s t  possible dre'valuer l a  quar,tii- 

t é  dreau suscept ible  d l 6 t r e  retenue par l e  s o l  e t  u t i l i s é e  par la plante ,  
q u i  peut etre exprime'e en hauteur d 'eau corrmpondante. 

Exemple : de O 'a 30 cm, l a  d i f fé rence  e n t r e  humidité 'a 

pF 2,5 e t  humidité à pF 4 , 2  va r i e  en t re  6 e t  8 %,Ba valeur moyenne eet 
vois ine de 7 $.' La dens i té  apparente du  s o l  é t an t  de l'ordre de I ,6 l e  

p o i d s  de l a  couche comprise en t r e  O e t  30 centimètres e s t  éga l  'a 4,s kg 
par dcm2.11 e s t  suecept ible  de maintenir & l a  d i spos i t i on  de l a  plante  : 

4,8 x O,O7 = 0,34 kg d'eau q u i  correspondent 'a une hauteur de 34 mm. 

Le même ca lcu l  effectue' pour l e s  d i f f é ren te s  couches de s o l  
donne l e s  re ' su l ta t s  suivants:  

de O à 30 cm 
de 30 à 60 c m  

de 60  à 100 c m  

= hauteur dreau = 34 mm 

= hautemr d feau  = 35 mn 

= hauteur d feau  = 40 a m  

Une i r r i g a t i o n  de 65 mm correspond donc sensiblement à la 
capacite' II  u t i l e  t1 de l a  couche de s o l  comprise en t r e  O e t  60 mm. 

Var ia t ion  de l thumidi té  dans l e  temps aux d i f f é ren te s  profondeurs ------------------------------------------------------------------ 
Nous constatons qu* immédiatement avant 11 i r r i g a t i o n  ,lthumi- 

dite '  de 10 cm suye r f i c i e l s  se s i t u e  t r è s  nettement a u  dessous du point 

de f lé t r i ssement  ;de 1 0  B 80 cm elle e s t  un peu supérieure a u  point de 

f l8tr issement;ce n t e s t  qutentre  80 e t  200 ca  que nous trouvons encore 

dtimportantes réserves  en eau disponibles.  

L'eagorgement s u p e r f i c i e l  consécutif à l ' i r r i g a t i o n  e e t  t r k  
bref. I1 Be manifeste principalement dans I thorizon 5-IOcm. I1 a t o t a l e -  

ment disparu au baut de 2 4  heures. 

Au bou t  de 4 gours  , l a  - t o t a l i t é  des réserves disponibles . 

en t r e  O e t  10 cm e s t  épuise'e, Ce n t e s t  qulau bow% de 9 j o u r s  que c e l l e s  
comprises e n t r e  10 e t  20  cm l e  sont  également. Nous ne retrouvone pas 
a l o r s  l e s  humidités observées au temps,O. Ceci est.probab1emen-L da 'a 
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11 importance ezceptionnelle de l a  dose d t  i r r i g a t i o n  donnée pour c e t t e  

Qtude' ( 60 mm),  
. .  

Les humidités mesure's 8. des profondeurs comprises en t r e  
70 e t  90 cm n ' a t t e ignen t  à aucun moment des valeurs vois ines  de l*humidi- 
t é  à PF 2 , 5 - .  11 e s t  probable iue ce r é s u l t a t  s 'explique par l e  f a i t  cue 
ce niveau correspond sensiblement B l ' ho r i zon  draccwnulation du  s o l  
steppique,un peu glus arg i leux  e t  s u r t o u t  beaucoup p lus  ca l ca i r e  que l e  
r e s t e  d u  p r o f i l  ( C O  Ca = 9,2 k). I1 aTpara i t r a i t  que dans ces conditions 

la  capaci té  au champ Fe s i t u e  à une valeur  in fér ieure  B ce l l e  de lrhumi- 

d i t é  à pF 2 # 5 .  

3 

Nous remarquona q u r à  130-1 40 CIIL,- l e s  va r i a t ions  d'humidité 
r e s t e n t  fa ib les ,dans  un mate'riau sableux t r è e  perméable. 

A 180-190 centimètres on observe par contre une t r è s  impor- 

t an te  va r i a t ion  de 11humidité: m a x i m u  m avant l ' i r r i g a t i o n , e l l e  regresse 

rapidement p u i s  S ' acc ro i t  de nouveau du 3 : au 4 j o u r s  après l l i r r i g a t i o n  
pour  s e  r e t a b l i r  ensui te  A un niveau sensiblement identique.Lthmidit6 

dea Qchant i l lons pre'leve's l e  4" j o u r  de'passe t r è s  nettement l a  capacite' 
au champs. Les échant i l lons r e t i r e s  à l a  t a r r i è r e  sont au s tade de remuye- 

ge 

Bous atkibuons cet engorgement temparaire de profofideur 
la présence d t u n  niveau s o u s  jacent ,peu ,erméable,ssblo-argileux B 180- 

210 centimètres. L*eau q u i s  [écoule tr i ts  rapidement jusque l à  es t  r e l a t i s  

à ce niveau;seule une p a r t i e  pénètre en profondeur tandis qurune aut re  

s ' e 'coule  l a t é ra l enen t  2 l a  surface de c e t  he e t r a t e  sablo-argileuse. 

I1 y a donc drainage important q u i  B e  f a i t  en pa r t i e  l a t é r a -  

lement; 1 [eau drainée en t ra ine  en so lu t ion  une p a r t i e  des 'sals solublefi3 

accumulés dans l e  p r o f i l .  

Connaissant l tgpa isseur  de l a  couche engrhrge'e (1 Oca), l a  

dens i t é  du  s o l  e t  les humidités extrenes observées (2O,7 $ e t  11 k) il 
e s t  pussible d féva lue r  t r è s  grossièrement l e  drainage à une valeur vois i -  

ne de I 5  mm pour l a  période comprise en t r e  l l i r r i g a t i o n  e t  Ee 9"  j o u r .  

Lrexistence d t u n  drainage l a t e ' r a l  explique l a  formation de 

niveaux humides e t &  concentrations de s e l  observés en aval du périmètre 

dans les zones non irrigue'ea. Cet te  r e d i s t r i b u t i o n  du  s e l  en t ra ine  un 

r isque pour  les p lan ta t ions  e t  l e s  cu l tures  s i t uées  dans l a  zone comprise 

en t r e  l e  périmètre i r r i g u é  e t  l a  l u n e t t e  de Sebkha. 

Une surve i l lance  a t t e n t i v e  devra i t  permettre de préc iser  1 *importance 
de ces phénomènes. 
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En. conclusion 

I .  
: Le p r o f i l  no  2 7  appara i t ,par  cer ta ines  de ses carac té r i s -  

t iques  comme é t an t  bien adapté 8. l ' i r r i g a t i o n  par aspersion: 

- La perméabili té 6leve'e Bur l 'ensemble du p r o f i l  jusqu'8 lm80 

r ë d u i t  l e s  r i squss  dtengorgemnt e t  dr asphyxie. 

- La capaci té  pour  l ' e a u  qujiatteint  Ba valeur  maximum en t r e  O e t  
60 om permet de maintenir dans l a  couche de s o l  exploite'e par l e s  rac ines  

une quan t i t é  d'eau ' 1  u t i l e  1' dépendante de l a  profondeur de l 'enracine-  
ment 2 34 mm de O à 30 c m , 7 O  mm de O à 60 cm. C e s  c h i f f r e s  mettent en 

e'vidence l 'avantage que 1lon peut a t tendre  dlune p6nétrátion profonde 
des r a c i n e s . I l s  contribuent à explg4u& l ' exce l l en te  production de l a  
luzerne cu l t i vée  c u r  l e  périmètre : 18  à 19 tonnes de foin/hectare(Les 
rac ines  de luzerne a-t teindraient p l u s  de 2 & t r e s  de profondeur) .Ils 
plaident  en f a v e u  des cu l tu re s  de plentes  pérennes qui  explo i ten t  

directement t o u t e  l r e a u  disponible s u r  l a  profondeur de leur enracine- 

ment tandis  que l e s  cu l tu re s  annuelles ne peuvent exp lo i t e r  l e s  rés6rves 
en eau qu'au f u r  e t  B mesure du de'veloppement de l eu r s  r ac ines (ce r t a ines  

graminées comme l e  ray grass  anglais  q u i  re font  chaque anne'e leur s p t è -  
ne radficB1aire ont un comporteKent proche de c e l u i  des p lan tes  annuelles2 

Signalons égalemeat que l e s  ca rac t é r i s t i ques  hydriques du s o l  
sont  suscept ib le  de ES modifier au- cours de son 6volution.Les travaux de 
A.' COMBEAU ont é t a b l i s  que I t  l a  d i f fé rence  de teneur en eau du s o l  e n t r e  
leskautes  tensions e t  le6 basses tensions drhumidite' ,différence que l ' o n  

peut conside'rer come assez vois ine de l t e a u  u t i l i s a b l e  par l e e  plantea 

sont  e l l e s  m g m e s  fonctions,dlune par t  de l a  matière organique e t  d ' au t r e  

pa r t  de l a  a t c t b i l i t e '  s t r u c t u r a l e  

peuvent fire modifier en quelques années f avqrablement o u  de'favorablement , 
s o u s  l r e f f e t  de l ' i m i g a t i o n .  

L 1 . m  e t  I l a u t r e  de ces f ac t eu r s  

A g l u s  longue e'chgance,le less ivage de l ' a r g i l e  e t  du 
ca l ca i r e  contenus dans l a  couche arable  pourra i t  e n t r a f m r  une diminution 
de l a  capaci té  u t i l e  d u  sol, 

Les mesures eflectce 'es à l'emplacement d u  p r o f i l  no27 
mettent Qgalement en évidenca une pzr te  d'eau par drainage qui,dans le 
cas du  p r o f i l  conside'r8,stélevai.t en mars-avril 1966 a près au quar t  de 

l a  dose df4rr iga. t  ion reçue 

Cet ecoulement d:eau hors d u  p r o f i l  nous inte 'resse B plu- 
s i e u r s  t i t r e s  : 
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- Il, correspond 8. un cubage dteau important donc 8. un p i x  de 

rev ien t  éleve'. 

- I1 est suscept ible  de provoquer 'un lessivage des e'le'ments ' 

f e r t i l i s a n t s , d h  ca l ca i r e  et a e  ltargiie contenus dan$ l e  SOI, 

I 11 e e t  hd ispensable ,au  moins à cer ta ines  e'poques pour  asaurer . 
l 'entreinement 'des sels solubles  q u i  tendent à s Lacaumuler dena 

l e  s o l .  

Une e'tude approfondie d u  re'gime hydrique des s o l s  irr igue's 
, appara i t  donc n8cessaire.Elle permettre de, f i x e r  l e  régime d l i r r i g a t i o n  

q u i  re ' a l i se  l a  meilleure économie de l ' e a u  t o u t  en maintenant dans l e  sol 
*les condi t ionwles  p lue  favorables B son e'volution. 

Cette étuae devra t e n i r  compte à la f o i s  de la grande he'te'ro- 

genéi té  dea sols e t  de ' l f impor t ance  dee va r i a t ions  climatiques qui  nbcessi- 

, t en t  l t e m p l o i  de doses d t i r r i g a t i o n s  diffe ' rentes  dans des conditions d'éva- 
potranspirat ion t r è s  diverses.  

B.- Accumulation de s e l s  s o l u b l e s  dans l e s  s o l s  ' irrigug's 
. .  

A ) -  Obeervation - Sur les  parois  de cer ta ines  tranchées,apparaissent,  

quelques heures après l e  creuse'ment des eff lorescences de couleur blan- 

che, souvent à peine v i s i b l e , e t  cec i  dlautant  glus nettement que le t r o u  
a e'te' creuse' d a m  un s o l  p l u s  humide. 

Apliquées sur l a  langue ces '  eff lorescences dorment un l ége r  
go.Qt de se2. 

Le3 eff lorescences ont pu & t r e  observe'es fre'quernment dane les 
parce l les  de cu l ture  intensive,plus  rarement dans l e s  parcel les  de cul- 
turve extensive. 
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- dans l e  p r o f i l  n o l  ( parce l le  3 ) à 50 - 100cm de profondeur 

I I  II 3 ) 11 60 - lOOcm I l  3 ( 
II  11 3 ) II 60 = I00 la I, 4 -( u 

Zt Il 6 ( t i  2 ) (1 30 - 60 11 f t  

2 ) 11100 - 150 *f tf 

n n 9 ( It 2 ) u 3 0 -  6 o " u  u 

n li 11 ( 1)  1 ) " 3 0 -  60 tt II II 

n n 12 ( I ) U 30 - 6 0  11 tt n 

Il  

It U IS 

II 5 ) LE 30 - 60 * IJ  tl 21 ( 

24 ( If 

tt n 

tl II 22 ( 1' 5 ) M I I O  centimètres n 

n I l  4 ) 1' 80 n t t  n 

II It It It  15 ( 1 )  6 A ) ' 1  IO 
It !2 26 ( I t  6 J ) If 30 

II 

I I  H ri 

B. -  Analyse 

L a  présence de s e l  dans la so lu t ion  du s o l  excerce une ac t ion  

toxique sur l e s  plantes  cu l t i vées ,  q u i  dipend de la pression osmot ique  de 
la solut ion.  C o m  c e l l e c c i  e s t  d i f f i c i l e  à déterminer on meaure l a  
conduct ivi té  é lec t r ique  de l a  solut ion.  On considère comme s o l - s a l i n  
c e l u i  dont la Bolution e x t r a i t e  d u  s o l  sature' dleau à une conductivité 

sépurieure à 4 millimhos par con ( Richards 1954). 

L a  mesure de l a  conduct ivi té  des e x t r a i t s  desaturat ions dm 

Bchahtillone de.sol prelevés en 1962 B l'emplacement d u  pe'r ipètre a h i s  

avant Bon i n s t a l l a t i o n , n ' a  donné en aucun cas une conduct ivi té  supérieure  

B 1 9 5  mhos/cm. 

Avant leur  mise en cu l ture  en i r r i g a t i o n  par aspersioh. lei3 .sols 
d u  périmètre n ' é t a i e n t  pas sa1Qs. 

Les analyses f a i t e s  par l e  labora to i re  des sols 5e l a  sectioï1 

diétudes pédologiques,groupe I1.E.R. sur Pes Qchant i l lbns prélevés en 1966 
ant  donné les r e s u l t a t s  suivants  : 

D 
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- Conductivité des e x t r a i t s  de sa tu ra t ion  exprimés en m d o s / c m  

Profondeur  

Prof i l s  -c u1 - 
t u r e  e t  pré- 
, c édent cul- 
t u r a l  

~~ 

N o l  parcel le?  
2 t* vesce(' 
3 $1 orge 
4 ap.lueea ne 

N05 parce l le  2 
6 11 vesce- 

- 
de O à .IO- 

12  cm 

IF45 
7 ap.arachiqe I 940 
8 gr I t  i 0 9 8 4  

9 vesce orge 1 ? O 5  
- 1  O après coton O, 92 

i 

11 ves.org.1 
12  ap.3.rpiezne 

21 ves.org.5 
22 ap. luzerne 

23 Fes.ore 4 
2 4  ap. aracb. 

I? u 6 A 
I4 Ray grass  
15 
16 6 C  
I 7  veS.org. 
1 8  
1 9  
20 6 E  
2 0  bis b l é  

25 6 J  
26 fétuque 

de. 10-1 2 à 
24-30cm 

A u s s i  bien dans l e  périmètre d *  i r r i g a t i o n '  intensive que dans 

c e l u i  dI i r r igz. t ion extensive, les  s a l i n i t é s  observe'es semblent etre 
beaucoup p l u s  lergement dépendantesde I lhét6rogenéi té  du s o l  que de l a  

nature des .cu l tures  r éa l i s ées .  
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L e s  pourcentages de prof i l s  présenlisnt à diverses  profondeurs 
des manifeetations de sa l in i t e '  p lus  ou moins marquées Bont. indiqués dms 

l e  tableau ci-dessous : 
- -  . _ _ -  

~ 

crhlture intenirfive 80 

cu l tu re  extensive j 45 -I__ --.-- 
I *  

_.II_-- 

__ ---. 
I 

de Conductivité de I 
x t  ga i t  r e e  A 

Rappelons que l e a  oarce l les  cu l t i vées  de façon intensive ont 

reçu depuis l a  c r éa t ion  d u  ph imè t re  des quant i tés  d 'eau d . r i r r iga t ion  

qui  va r i en t  en t r e  3 600 mm e t  4 300 mm. Compte tenn- de l a  composition 

de I reau ,ces  i r r i g a t i o n s  ont apporte' au 601 des quant i tés  d r e x t r a i t  'sec 

de ltordre de 40 tonnes/hectare dont p r e s  de l a  moitié e s t  const i tuée . 

par du sel  ( Na c l ) .  

, .  

L e s  p s rce l l e s  i r r iguées  de façon extensive ont reçu des quantï- 
t é s  d f e a u  d"irriga-tiom qui  va r i en t  en t r e  TOO e t  1,000 mm. Les , i r r i g a t i o n s  
ont apporté au s o l  p r k 3  de 1-0 tonnes d t e x t r a i t  aec à l lhec ta re ,dont  l a  

moiti6 s o i t  3. tonnes const i tuée par  du  sel  (Na c l ) .  

C o m a i s s a n t . l e  pourcentage de sa tu ra t ion  e t  l a  conductivité 

il nous est possibie  d'é.veluer de façon approximative le taux de sel 
contenu dans cheque échant i l lon  de 801. 

Nous pouvons Qgalement,connaissant : la densite'  apparente B 
différents niveeux e'valuer l e ,  poids de chaque couche de t e r r e .  

I1 devient  pms ib le .d l e s t imer  l e  poids t o t a l  de s e l  contenu 

dans une.couche de p o l  donne'e e t  de rapprocher l e  c h i f f r e  obtenu de l a  
quant i té  t o t a l e  de se l -appor tge  par l ' i r r i g a t i o n ,  

Cet te  quantite'  a é t é  appréciée en  tenant compte non pas de l a .  - 
concentration en Na'de l 'eau,mais  de l a  concentration calculee B p a r t i r  
de l a  conduct ivi té  ( qui f a i t  i n t e rven i r  lrensemble des Qlec t ro ly t e s  en 

so lu t ion) .  L a  concentration en s e l  de l t e a u  d ' i r r i g a t i o n , d é d u i t e  de l a  
conduct ivi té  est de  1 ,15  g / l i t r e .  

Les t a m  de se1;aussi  bien dans l ' e a u  que dans l e  s o l  sont 
a i n s i ' c a l c u l é e s  à p a r t i r ,  des seu les  valeurs  de conductivité.  
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f , 7  
. 30 1 9 7  

31 491 

31 491 
I 

NOUS indiquons ci-dessous les r é su l t a t s -  du ca l cu l  e f fec tue  Pour 
deux p ro f i l s , l fu .n  sableux en surface ,légèrement a rg i leux  en profontleur 
( N o l  ) , l t a u t r e  t r è s  sableux j u s q u t à  2 mètres de profondeur ( N o 2 ) , t o u s  deux 
si tue's  dam l a  pa rce l l e  N O 3  e t  q u i  ont reçu l e s  mêmes façons cu l tu ra l e s  

e t  l e s  ihemes doses d l i r r i g a t i o n  contenant des quant i tés  identiques de s e l  
solubles  ( 3.690 m dleau au t o t a l  contenant 36,9 tonnes de s e l  eoiluble 

à I fhec ta re ) .  

Calcul de l a  g uantite'  t o t a l e  de s e l  contenue dans l e  p r o f i l  no l  

- 
0,03 1,50  4.500 1,30 

0,025 1 , 5 0  1 4.500 1 710 

0,085 1 , 6 0  I 6.400 5 , 4  

o ,  085 1 , 6 0  116.000 1 3 , 6  

B o f  on- 
de UT 

de O à 30 

de 30à  60 

de 60à100 

del OOà200 

-I-~ I ! - 

1 Poids de S e l  ' P o i d s  de l a  cou- 
, . / -  che de sol SALINITE 

I ____ 

.- 

Prof  on- SA L I N I T E  
C und T a u x  de 

76.000 498 

de O à 10 7 75 

i 

POIDS TOTAL DE SEL : 9,3  tonnes 

Reçe-vznt l e  m8me t ra i tement ,& "profil 12.1 a done retenu Boit 

prBs de 60 $ de l a  quan t i t é  t o t a l e  .de s e l  apportée parvlefii i r r i g z t i o n s ,  

alors que le p r o f i l  no2 ne r e t e n a i t  que = 25 $ de ce t t e  nisme quantité. '  

Ce c a l c u l  effectue' Bur de nombreux p r o f i l s  d u  périmètre a d o m g  

des r6sultatÍ3 q u i  var ien t  l e  plus souvent e n t r e  20 e t  60 $. Rappelons 
que l e  sé1 se r ed ia t r ibue  dans l e  matériau cons t i tué  par le S O I  en fonc- 
t i o n  de lchékérogenéi té  de ce lu i -c i  : Il y- a écoulement oblique de l-*eau 
e t  t ranepor t ,  de E e l  dans l e s  s t r a t e s  de. sab le  grossier.Cedi explique 
pourquoi cer ta ine  S O B  non i r r igué?  s i t u é s  en ava l  du périmètre Be aont  
e-alé. ~e ce f a i t , l a  quant i té  de s e l  accumulée dans un s d l  peut &tre  
localement supérieure- à l a  quan t i t é  t o t a l e  de 3el apporté&-par  10s 
i r r i g a t i o n s  , 

. .  
\ 
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Les c.alcals e f fec tués  s u r  l e s  p r o f i l s  du périmètre d t i r r i g a -  

t i o n  extensive portent B u r  des quant i tés  t r è s  f a i b l e s  de s e l  e t  ne per- 
me t t en t  pas  une i n t  e rp r  é t a t ion Ba t i s  f a is an t e  . 

4)- Evolution de l a  s a lure  du s o l  

Lorsque' L'eau dr i r r i g a t i o n  e s t  appliquée sur l e  so1,une par t ie  

de c e t t e  eau = [ i n f i l t r e  ,une au t re  e s t  retenue par l e  m l ( l a  quant i té  
maximum retenue correspond à l a  capacité aa champ.Llévaporatinn en 
reprenant une p a r t i e  de c e t t e  ezu concentre l a  so lu t ion  sa l ine .  Larsque 

l a  pression oamotigue a t t e i n t  une cer ta ine  valeur lLeau n l e e t  p l u e  u t i l i -  
sable  pour l a  p l u t e n S i  nous répétons l ropéra t ion  un c e r t a i n  nombre 
de fois,r3i f a i b l e  que s o i t  Is teneur en s e l  de lteeau,la t e r r e  devient salée.  

I1:eat donc indispensable q u * à  cer ta ines  e'poques un less ivage s e  p r o d u i s e  

pour e n t r a î ï e r  3es s e l s  q u i  tendent à staccumuler.11 e s t  ne'cessaire ae 

t e n i r  compte de ce f a i t  pour  déterminer l e s  doses  d ' i r r i ga t ion .  

Quel les  que  soient  l e s  doses u t i l i s e ' e s , l t eau  laissera dans l e  a o 1  une 
cer ta ine  quant i té  de sel  dont devront sfaccomoder les-:-plantes cultiive'es. 

L e  problème e s t  de savoir  que l le  s e ra  l e  quant i té  de s e l  retenue par  l e  
s o l  &près p lus ieurs  années dr i r r iga t ion .  J.H. DURAND a montre' que l a  

t e m u r  en s e l  Be s t a b i l i s e  a u  b o u t  dlun c e r t a i n  temps à un niveau q u i  
dgpend : 

- de l a  concentration de sel dans l1ezu d I i r r iga t ion .  

- dm .dases et fréquences ab i r r iga t ion  e t  frgquence u t i l i s é e s  

- du volum-e dteau re tenu  dans l e  s o l  par k g  de t e r r e  sèche 
( vozlvzle Qgal  à l a  différence en t r e  l a  capacite' de re ' tention du  s o l  et 
eon humidité avant lrarrosage,. 

p o u r  un système d t  i r r i g a t i o n  donné ( doses e t  fréquence)"lréqui- 

l i b r e  obtenu correspondra à un degré de s a l i n i t é  dbautant p lue  e'leve' que 

l a  capaci té .de r é t en t ion  sera p lus  importante e t  les p o s s i b i l i t é s  de 

drainage p l u s  l imitées .  

Les sols du pe'riuètre e'tant t o u s  sableux o u  8ab1o-argileux9la 
capac i té  de r é t en t ion  e s t  t o u j o u r s  fa ib le .  Lthumidité B pF 2,5 est dans 

t o u s  les cas  comprise en t r e  5 $ e t  1 4  $. 

Nous avons cependant noté l a  grande he'térogenéité du matériau 
c o n s t i t u t i f  dea sols ,superpoei t ion de s t r a t e s  d 'apports éoliena e t  

a Il uvi aux c o 11 uvia LEC 
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il 

de 

en 

N o m  constatons que dans l e  p6rimètre d t i r r i g a t i o n  intensive 

e x i s t e  une t r è s  bonne co r ré l a t ion  en t r e  l e s  re ' su l ta t s  des mebures 

conduct ivi té  B pF 2 , 5 .  

Dans ' l e  périmètre 

ee3 re&ent généralement 

/ 

d l  f m i g a t  ion extensive,  l e s  concentrationa 
f a i b l e s  e t  paraissent  moins' dépendantes des 

caractér ia t ' iques  'hydriques du  mat6riau.Elles , .  ne -semblent pas cor res -  

pondre ' à un &.tat  d l  équi l ibre  maie <'sönt p l u t ô t  s o u s '  la dépenaame de 
f ac t eu r s  - p a r t i c u l i e r s  ' ( éco.ulement préf6rent ie l  de ~ l t e a u  dans ce r t a i -  

nes .strates sableuses". . .éte..  .). ' 
. .  

I 

CONCLUSIOB ' . 

Les r é s u l t a t s  'obtenus a t t i r e n t  no t re  a t t en t ion  sur l e  problè- 

me de: l 'accumulation de?' &is"&ubie&.:aahs 1;s' soli . i r r i g u é s  :m5s'' 
ne corrstituent pas une base su f f i s an te .  pour 1' établis&ment de' pronos-', 
t i c  concernant l'te'volution de ce problème e t  son incidence posazble 
sur l ' aveni r  du périmètre.. 

I1 appara i t  quiaprès t r o i s  années ' e t  d eni d t  i r r i g a t i o n  ,+a. 

ea l in i te '  se manifeste nettement sur la moitie' des' p r o f i l s  6tudiés:;dans 
l e  pe'rimètre 

étudie's ' dans 

Le 

l ' e x t r a i t  @e 

d ' i r r i g a t i o n  intensive e t  fiur l e  cinquième des p r o f i l s  
l e  périmètre d ' i r r i g a t i o n  extensive .' 

niveau d e & i n i t é  e s t  encore f a i b l e (  la conductivite' de 

sa th ra t ion  est dans t o u s  l e s  cas in fé r i eu re  à 5 , l O  mmhoa/cm 

en a v r i l  1966)  il ne' pa ra i t  pas dans l l e ' t a t  ac tue l  prgjudiciiikle a m  
cultures;" Rien ne nous permet cependant de conside'rer q u ' i l  est s t d b i -  

l i s 6  à un niveau t e l  que l e  lessivage annuel compense l a  t o t a l i t é '  des 
apports de sel, 

. . _ .  

Pour'  t es5er  l e  système d r i i r i g a t i o n  u t i l i s g e  (eau plus 

doses e% frëquence d ' i r r i g a t i o n  p l u s  s o l s ' )  il inporte donc de suivre 
avec l e  maximum a r a t t e n t i o n  toutes  l e i  f luc tua t ions  posgib1eB de <E 

s a l i n i t e  notamment c e l l e s  q u i  peuvent se produire au cours diune 

anne'e climatique 8ous l r i n f l u e n c e  de: l a  va r i a t ion  - d e s  doses dIaipersion 

( 30 à 85 mm) e t  des conditions d ' é v a ~ ~ - . ~ r a n s p i r a t i o n .  Cette e'tude devra . .  

por te r  8.m tou te  l a  gamme des sols représentés  dans. l e s  périm8tre.s d t i r r i  

d t  i r r i g a t i o n  in tens ive  e t  extensive.Elle permettra de pre'c i s e r  l e s  
conditions daWlesque l l e s  il se p r o d u i t  s o i t  une accumulation s o i t  
un entrainement pex less ivage des s e l s  solubles dans l e s  sols.Elle 
rendra poe i ib le  1~Qtab l i s semen t  d f  un prenier b i lan  annuel de ltévo- 
l u t i o n  de l a  sa lure  dans l e s  s o l s  l e s  @us sableux come dans l e s  p l u s  
argi leux des pe'sim8tres d '  i r r i g a t i o n  intensive ou extensive. 

. .  

. .  
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Nous disposerons a l o r s  de plus d'élémenta pour  répondre à 

l a  question posée : l a  s a lure  ' tend e l l e  actuellement B se  s t a b i l i s e r  

à un L i v e a u  compatible avec l a  r e n t a b i l i t é  dea cu l tures  ?, 

I1 n o w  faudra également e'tudier l a  possibiLite' de modifier 

ce bihn en supprimant cer ta ines  cu l tures  irrigue'es en période ea t in+  
I e  ( comme dans l e  pe'rinètre d ' i r r i g a t i o n  exkensive) ou en modifiant 

l e s  doses ou les fréquences df  i r r iga t ion ,  

On pourrstit envisager de considérer se'paréuent l e s  besoins 

en eau des cu l tures  ( q u i  var ien t  en fonct ion de l 'E .T*Pa)  e t  ceux- 

occasionne's par l a  nécess i té  de l e s s i v e r  l e s s e l s  solubles. Ces dern iers  
pourraient ê t r e  en parbie s a t i s f a i t s  par des It i r r i g a t i o n s  de less iva-  

ges '' de 60 à 80 mm donne'es en pe'riode hivernale  a u  moment ou l ' o n  

dispose cl tun excédent d'eau. I 1 , e s t  vraisenblable que l e  s o l  r e f r o i a i  

e s t  a l o r s  moins vulne'rable aux e f f e t s  néfas tes  de lleau sur l ' e n t r a i -  

nenent dee BlSnents f e r t i l i s a n t s  ,de 11 a r g i l e  e t  d u  calcaire .  - 

. '  Ltact ion chimique de l t e a u  d ' i r r i g a t i o n  ne se  manifeste 

pas seulement p a r  llaccumulation des s e l s  solubles  dans , i e s  s o l s , e l l e  
se t r adu i t .  égalenent 'par la f i x a t i o n  de sodium sur le complexe al"- 

bant entrailnant une modification des carac té r i s t iques  physiquea du s o l ,  

Nous verrons plus  l o i n  que,compte tenu de l a  c'omposition chimique de 

l&eau  d-! i r r igat ion ( -  S.A.R. = 3,7)  , c e t t e  évolution ne 'senble pouvoir 

s.!expliquer. dans l e s  sols du  périmètre que  par  un e f f e t  de concentration 

de l ' e au  des doses BOUS l ' e f f e t  drune t r è s ' f o r t e  évaporation.Tl 

conviendra de. f i x e r  xes $oses e t  l e s  frsquences i r r i g a t i o n  en 

tenant compte. de ce danger. 

. .  

. .  

S '  . 

. 
-' 

. .  

. 
G ) -  Mod.5fication de -la composition ionique du  s o l  

L .  

Le.sodiun contenu dans l ' e a u  d ' i r r i g a t i o n  peut ê t r e  p l u s  ou . 

moins absorbé per l e  s o l  e t  modifier ses propr ié tés  physiques. 
. .  

Nous. :8mons .que l e  danger . d ' a l ca l i s a t ion  peut ê t r e  exprime 
per  le coe f f i c i en t  d*ab-sorbtion du sodium ou S,A,R.. Nous avons vu 

que -cet te  valeur ;calculée à p a r t i r  de l a  compm-ition ionique de 
l l-eau du forage de Ouled MlHamed e s t  t r è s  f a i b l e  e t  ne semble pas 
-sntraPner de r isque inportant.-- 

' .  
. .  
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a)- Des analyses de complexe de wol  ont éte' pratiquées sur 

des échent i l lons pre'leve's en avril 1966 dans l e  périmètre 

a p é r i n e n t a l .  

Elles ont ét6 f a i t e s  &u labora to i re  du C.R.U.E,S.I, 

80~;s l a  d i r ec t ibn  de Nonsieur Vai1 Hoorn ,Directeur 

e t  de lionsieur O l l a t  expert  chinie  du. s o l ,  

Nous avons comparé l e s  re ' su l ta t s  obtenus ceux fourn is  
par une analyse du  complexe effectuée s u r  un échant i l lon 
préleve' en I 962. 

I n t e r p r e t a t i o n  

NOUE\ ne disposons pas d ? u n  noubre de r é s u l t a t s  suf f igant  pour  
pouvoir t i r e r  des conclusions rigoureuses.- 

I1 appara i t  tou tefo is  nettement que la conposition ionique des 
s o l a  a é t é  nodifie'e BOUS l ' e f f e t  dee i r r i ga t ions .  

Dane lo pér inè t re  de cu l ture  extensive (pa rce l l e  n065) 

I l a c t i o n  des  i r r i g a t i o n s  ne s e  manifeste pas  de façon percept ible  BUT 

l a  conposition du complexe absorbant, 

---I---------------------------------- 

Notons cependant que l ' ana lyse  a -é t e '  effectuée sur un échant i l lon  c h o i s i  
en fonc"iion de son carac6ère Cie s a l i n i t é  ( conduct ivi té  en nnhos/cw 

ZA) e t  de son pH élevë ( 8,8) .  . 

* 

, 
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Dans l e  pér inè t re  de cu l ture  intensive par contre la conposi- 
----------------^_--I_________________ 

t i o n  ionique du  s o l  semble avoir  éte' t r è s  sensiblement nodifie'e = 

accroissement t r è s  notable du  nagnésiun-( multiplie'  par 5 ) e t  du s o d i u n  

( mult ip l ié  par 2 ) .  

On considère géne'ralement que l 'accroissenent  du  taux de sodiun 

peut en"cra51iier une dégradation des carac- tér is t iques physiques du s o l  
quand c e t t e  valeu2 a t t e i n t  15  %i; 

Greene(') dans une publicat ion de l a  F.A.O. en adnettant que le6 
s o l s  ne se  dégradent qu'au dela de ce seuil ,estiae cependant que ' l a  
l imi t e  de T 9 5  ne d o i t  pas ê t r e  de'passée. 

S i  aucun des sols du périmètre ne semble avoir  a t t e i n t  l e  
Deuil c r i t ique ,nous  devons donc t o u t e f o i s  considérer q u ' i l  y a un 
danger dont il faudra t e n i r  compte 

Cet te  e'volution pa ra i t  surprenante,compte tenu de l a  composi-. 
t i o n  ioiiique bien e'quilibrée de 1 eau d' i r r i ga t ion .  

Notons tou tefo is  que,come nous l tavons indiqué,le coef f ic ien t  
dlabs,orbtion du sodium va r i e  proportionnellement à l a  rac ine  c a r d e  de 

l a  concentration t o t a l e ,  Une t r è s  f o r t e  e'vaporation dans l e s  parce l les  
i r r iguées  durant l a  saison chaude,peut donc en t ra îner  un amroissement 

du  risque dla lca l ia i sa&ion.  

Rous  ne pouvons absolunent pas pre'voir coment  continuera 2 

e'voluer l a  composition d u  complexe absorbant. I1 apparai t  donc néces- 

s a i r e  de auivre c e t t e  évolution par de nouvelles analyses. 

renouvele'es au cours des saisons e t  des années 

(1 ) Using Se l ty  land l?.A.O,-Agr.Studies N " 3 .  
. 1  
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ETAT ET EVOLUTION DE LA NA.-TIERE ORGANIQ,UE DANS LES SOLS 

DU PERIE3TRE I R R I G U E  PAR ASPERSION 

1 O ) -  Données concernant 11 é t a t  de l a  matière organique avant 1 ' i m N -  
l a t i o n  du périmètre i r r , igué.  

Lea analyses f a i t e s  sur l e s  sols du périmètre avant l e u r  mise 
en cu l tu re  (1962) nous o n t  révele' l a  présence de quant i tés  r e l a t ive -  
ment f a i b l e s  de matière organiyue,gé'néralenent bien r é p a r t i e s  dans 

1' ensemble du prof il o 

Llanalyse dlun sol brnn steppique sableux,correspondant a u  type 

pédogénétïque des s o l s  de l a  région considérg2. 

suivants t 

donne' l e s  r é s u l t a t s  

-P de O a 

eneur e 0,22 
La t i è re  7 

. .  
La  v a r i a t i o n  de l a  couleur des horizons correspond sensiblement 

à c e l l e  du  taux de matière organique : 
- brun c l a i r  de O à 10 cm (recouvrement sableux e'olien) 

- brun foncé' de 10 à 15cm (horizon de su r face )  

- dégradé de couleur d u  brun au brun v i f  pu is  jaune rouge 

de I 5  à I 3 0  cm. 

N o u s  avons noté  ëe l emen t  que l e s  taux de matière organique 
- var ien t  beaucoup en fonc t ion  du  couvert ve'ge'tal: considérablement p l u s  

éleve's à proximi+é des kouffes de j u j u b i e r s  ou à ltemplacenent aes 

planta t ions  de c a c t u s , i l s  sont-,par contre,nettemen-t p l u s  f a i b l e s  dalis 

l e s  zones dénudées par l a  n i se  en cu l ture  OLI l e  suTpSturzge, 

Ltanalyse f a i t e  en 1962 psr  l e  l abora to i r e  dea s o l s  de Bondy (1 1 
de 34 4chant i l lons de sols bruns steppiques sableux,gréleve's dans l a  
re'gion à des profbndeurs va r i an t  en t r e  0-25 cm e t  O-30cnya donne' des 

r é s u l t a t s ,  exprine's en grames de matière organique pour cent de te r re  
aèche,qui s lë tagent  en t r e  0,25 e t  1 , l a  moyenne é t an t  de O y 5 .  Ces dosages 
ont 6% ef fec tués  suivant l a  méthode de Anne (1 1 

(19-Analyse des s o l s  steppiques. A. Conbeau chef du s erv ice  de physique 
d.es s o l s  de 11ORSTOM-Dossier 359 non publié. 

(1)-Anne P. 1945-Dosage du carbone organique d u  s o l  Ann.Agr,Se'rie A.- 
p a l  65 * 
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TAUX D3 TL4TIEEiE CRGAN'IQUE EN 48. - 
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de 0 å IOcn de 109 30cm de 50 à 60  am 

.*.~. . 
, .". ? , ,. . . . . I  . . 42 - .: 

P r o f i l  no 1 O F 4 3  0,43 
EI 3 o 9 $8 0191 
Il 3,  A.3 0,45 

I 0 , p  0840' 
0,;i 3 8 II  5 I 0,40 

u 1; i , 0,47 0 9 7.8 
ki 13 o, 47 0,-66 

y------.q..-----~ -_-..,-....- ~ -.A ---_ + 

20 f -  

a ) -  Observation 

- Lea p r o f i l e  aitue'a à l ' e x t é r i e u r  e t  5. proximite imnédia%e 
du pésinhtre présentent uy1 aspect comparable Et c e l u i  dea''s0la bruns 
steppiques observés en 1962, caracte 'siaé par l a  pfhgtratibn r6gul ihre  

de l a  matière organique en profondeur, 

-----'.=---Ga* 

Sur ce r t a ins  de ces p ro f i l a , lEe f fe t  dee faeons oul tura les  

rëa l i s6ee  pour les cul tures  e n s e c  BB manífeate nettement par Ilhomo- 

'0,26 
0 $36 
0,28 

o; 31 
.0.?24 t ,  

.~ 

0 , g j  I 

ge'nisation ds l a  oouche a t te in t -e  par  lea travaux. 

T o w  les profils s i t u e ' s  & 
I r i n t 6 r i e u r  du pér inè t re  -sont net- 

tement ca rac t é r i s é s  par Ifappari- 
t i o n  drune discont inui tg  narque'e 

Gomespondant a u  fond du labour,  

Dans beaucoup a len t r e  eux, 

nous observons une r 6 p a r t i t i o n  tsès  

re'gulière de la natière organique 

dans lterreemble de l a  couche arable, 

Dzns ¿i ~ n u t r ~ ~ , n o u a  remar- 

quem au  fond du l a b o u r  des couchea 
oontinlzes ou des  amas ae d 8 5 r i s  

organiques- Local isés  re'sultant de 

1tenfouisserten-b des & s i d u s  de 

re'colte, 

5cm 

o m  
1 



Remarquons qme l a  plupart  des p r o f i l s  s i t u é s  B llenplacement 

alanciennes IuEernières (NO? - 4 - 1 2  -13) présentent des taux de 

matière organique élevés dans 11 horizon 10-30cn. Cet te  accumulation D. 

e'té provoquée par ltenfonissement des racin.es e t  des rés idus  de récol-  
t e  au fond du labour. 

c)-  CompaiEton des taux de matière organique contenue dans des  

gohantillon-s Drelevés à l l e x t é r i e u r  du  périmètre dans l e s  p a r c e l l e s d l  

eu l tu re  intensive e t  dans les Darcelles de cu l ture  extensive. 

Dane l e  but a l é t a b l i r  un premier b i l an  organique des s o l s  nous 

avons préleve' 3 s é r i e s  de 30 Qchant i l lons t 

- ufie s é r i e  à ; l ' e x t é r i e u r  e t  à proximité innédiate du pe'rinètre 
- une s é r i e  dane les parce l les  cul t ivées  m blé(  cu l ture  extensive) 
- une s é r i e  dans l a  parcel le  1 cultive'e en luzerne jusqulen 

1965 p u i s  en vesee-orge en 1965-1966, 

I l  i ious e s t  apparu en e f f e t  q u ' i l  é t a i t  p l u s  rigoureux de 

comparer des gchant i l lons prélevés au nêne noment dans l e s  s o l s  des 

parce l les  cu l t ivées  e t  dens ceux s i t u é s  ?t proxini té  ime 'd ia te  e t  q u i  
nlont  pas  é té  nodif iées  par le mise en cul ture  que de comparer l e s  

seu ls  r e s u l t a t s  obtenus à plusieurs  années d t éca r t  par des laboratoi-  
res d i f f é ren t s .  Cette ne'thode nous permet d '6car te r  tou te  va r i a t ion  
q u i  pourra i t  ê t r e  due s o i t  à l a  date  du  prélèvement ( f luc tua t ions  
sa i sonnières )  soit aux methodes d'analyse. 

Lee 90 échar i t i l lom prélevés ,ont é t6  analyse's au  labora to i re  
des ~ 0 1 s  de C a b h  en u t i l i s a n t  l a  méthode de Anne. 

Précisons égalenent qur!in b i l an  ne peut valablenent porter  

que s u r  l e s  gains  e t  l e s  per tes  de l 'ensenble  de .la couche srable',Tous 
l e s  prélèvements ont donc é t é  e f fec tués  s u r  toute  l a  profondeur du 

labour(s0i-G de O à 30 cn),  

L a  moyenne des r é s u l t a t s  obtenus pour l e s  30 échant i l lons pré- 
levés  & 1teftéulenr'- du..périmètre e s t  égale à 0,479$. E l l e  e s t  t r è s  

vois ine du c h i f f r e  obtenu en 1962 ( 0,5 $). 

La doyenne des r é s u l t a t s  obtenus pour l e s  échant i l lons prélevés 

dans l e  pe'rimètre de cu l ture  extensive e s t  sensiblement p l u s  élevée= 
0,584 $.La différence e s t  s i g n i f i c a t i v e  au s e h i l  de 0,05 ,  

La moyenne des r é s u l t a t s  obtenus pour  l e s  échant i l lons prélevcs 
dans l e  për inè t re  de cu l ture  intensive(parcel1e Nol-Vesce-orge sur 
ancienne 1wzernière)eftt nettement p l u s  4lev&e=0,660%, La diffe ' r  ence 

avec l e s  taux de matière organique des échant i l lons prélevés à l r e z t é r i e u r  
e s t  hautement s i g h i f i c a t i v e  a u  s e u i l  de probabili te '  de 0 , O l .  

. .  
11 y a donc un accrois ienent  du  t a?  de matière organique t o t a l  
--------------------- 'u------------------------------------------- . . _  
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La matière organique contenue dans l e s  s o l s  provient des 

r cc ines  des plantes herbacées ( s o l s  steppiques) ,des  débris  ve'gétaux 

laiese's par les r éco l t e s  e t  des amendements organiques. Ru cours du 
prenier  etade c e t t e  matière organique,peu décompos8e r e s t e  juxtaposée 

à l a  masse minérale du s o l .  Elle e s t  succeptíble dtune évolution rapide 
l o r s q u e  l e s  conditions sont favorables. Sous l ' e f f e t  des micro-orga- 

nisnes ,ces  transformations donnent des produits q u i  Be f ixen t  a m  cons- 
t i tuar i te  minéraux du s o l  e t  q u i  sont relativement s tables .  . 

Les taux de matières organiques cite 's  plus haut concernent 

l e s  na t i è re s  organiques to ta les ,c Ies t -à -d i re  l a  somme des matières 

organiques l i b r e s  e t  des n a t i e r e s  organiqms l i é e s , a s s i n i l a b l e s  ?t 

llhv,mus. Conne l e s  premieres peuvent cons t i tuer  une f r ac t ion  tr& 
var iab le  d u  t o t a l ,  on v o i t  gut il e s t  d i f f i c i l e  d r in t e rp ré t e r  comme 
une va r i a t ion  du taux d'humus une va r i a t ion  d u  taux de matières 
organiques t o t a l e s ,  s u r t o u t  e i  l a  comparaison p o r t e  sur des prélève- 

ramts effectue's à des s tades  d i f f é r e n t s  de l a  ro ta t ion '  

I1 e s t  possible de séparer e t  de doser ce8 deux f r ac t ions  par 
l a  néthode de HENIN TTJRC e t  MGIONPTIER(1 ). 

Dans l e  but  d ' e f f ec tue r  ce8 analyses,nous avons prélevé en 

a v r i l  1966,à l * e x t Q r i e u r  d u  périmètre et  dans d i f f é ren te s  parce l les  des 

zones de cu l ture  extensive a t  intensives ,des  6chant i l lons q u i  ont éte' 
constitue's par l e  mélange de 20 ca ro t t e s  préleve'es à l a  sonde,de l a  
surface j u s q u l a u  fond du l a b o u r  ( de O ?t 30 centimètres) en d i f f é r e n t s  
po in ts  r é p a r t i s  sur l'ensemble des parce l les  e'tudie'es. 

Ces é c h a n t i l l o m  ont éte' analyses par nous mgnes durant l ' & e '  
1966 au  labora to i re  des: ' s o l s  de l ' I n s t i t u t  National de l a  Recherche 

Agronomique ~ ?t Versa i l les ,  

Lleneemble des re ' su l ta t s  obtenus f i g u r e  dans l e  tableauQ-contre. 
INTERPRETATI ON : 

- Les natières-organiques l i b r e s  sont representdes ,par l a  

f r ac t ion  peu d.ense Fe 
Taux de matière organique l i b r e  
-- 



Dans t o u s  l e s  c a s , l a  mise e n . c u l t u r e  i r r iguée  a entraine' une 

augEentation de la. f r a c t i o n  l i b r e .  : 

Cette  f rac t ion ,expr inée  en m i l l i g r a m e s  de ,carbone ( de la 
f r a c t i o n  peu dense) dam un g rame  de t e r r e - e s t  de 0,68 dans lle'chan- 

t i l l o n s  prélevé à l r e x t é r i e u r  du périmètre. 

E l l e  n ' e s t  que t r è s  légèrement accrue dans l a  parcelle cu l t ivée  

en choux fourragers.  

> Elle e s t  presque doublée dans certain- parce l les  cultive'es 
d e p u i s  l1année 1963-64 en cu l tu re  i r r i g u e "  extensive (ble'=7 ,21). . 

Ltinportance des débr i s  de - r éco l t e  l a i s s é s  par oer ta ines  

cu l tu re s  intensives  explique 1Jaugmentation narqu6e9observée à l e u  

eaplacement p lus ieurs  moi& après l e u r  enfouissement. I 

Dans l a  parce l le  1 , c u l t i v é e  en luzerne de I963 à 1965,le taux 

de n a t i è r e  organique l i b r e  ( exprime' en C n g  de Pe dans I g rame  de 

t e r r e )  a t t e i n t  I ,51. 

L e  r é s u l t a t  beaucoup p l u s  f a i b l e  observe' à l'emplacement de 

1ts.ncie-me luzern ière  de l a  parce l le  5 d o i t  e t r e  a t t r i b u é  à l t i n suc -  
ce's de c e t t e  culture,prohablement imputable B des e s s a i s  de dose d r i r r i -  

ga t ion  l i m i t e ' s  pendant la période chaudeyet q u i  s'est t r a d u i t  par 
l l o b t e ~ t i o n  de rendements sensiblement plus f a i b l e s (  production noyenne 

annuelle : 13.500 kgs/ha en 1964 contre 18.950 kgs/ha dans l a  parcel le  

N O 1  >. 
On notera  Qgalenent lrimportance de l a  f r a c t i o n  l i b r e  2 

l tcnplacënant d'anciennes cu l tu re s  de coton ( I  ,51) e t  la quantite' 
beaucoup p l u s  f a i b l e  relevée sur les parce l les  anciennement. cu l t i vées  

en arachides (lS902 e t  1,22)-. 
. ,  

Caract&if?tion. de l a  matière .organique l i b r e  

- Les taux de carbone contenu dans l a  f r a c t i o n  peu dence 

exprine's en ng de carbone dans I g de Fe va r i en t  assee peu ( en t r e  I90 
e t  240): Ils  a t t e ignen t  leur naximun (240)dans , l es  parce l les  anciennes 

ment cultive'es en arachides, '  ' 

- Les rappor t s  'C/N dos.6s dans c e t t e  f r a c t i o n  Bont p h S  réve'la- 

teurs'.' On notera  l e s  valeurs  l e s  p l u s  . f a ib l e s  'observe'es à Itemplace- ) . .  

ment des cu l tures  de coton(. 18-,4) -ou de (I 8,2.). E l l e s  Së rappro- 

chent de c e l l e s  ,obtenuee .Gúr des échant i l lons '  pr6leVe's B -1tek;térieur. 
du  pér inktre  (1 8,2-)  * -  



- 47 - 
Les matières organiques l i é e s  sont ass imilables  8. . .  l'humus 

- L'importance de c e t t e  f r a c t i o n  e s t  exprime's en milligrammes 
( de le. f r a c t i o n  dense) contenus dans 1 gramme de t e m e ,  

La  valeur l a  p l u s  .élevGe e s t  obtenue par le= QchantilLons 
pr6levéB à I l e x t é r i e u r  du périmètre : 2 , 5 9 .  

II Dans t o u a  l e s  c o ~ ~ , l a  mise en cu l ture  a donc en t ra iné  - -  une 

-- diminuJion du taux de matière organique l i é e  (assimilable  B l 'humus) 

Dam 1-e périmètre extensif  y c e t t e  diminution e s t  peu marquee 

pour  les  parce l les  cu l t i vées  en ce'réales (2,25). El le  e s t  par  compte 

28s- f o r t e  pour celXe cu l t ivée  en choux fourragers  ( I 974 ). 

2 En cul ture  i n t e n s i v e , i l  semble que lea  r e s t i t u t i i n s  conpen- 

sen t  eli pa r t i e  l e s  per tes  à condition que l a  quant i tg  de matière orga- 

nique disponible dans l e  s o l  r e s t e  élevée. 

S i  lbemplacement d! une luzern ière  bien réussie '  ( parce l le  no4 ) 
se m q u e  par un taux p l u s  elevè de matière organique l i g e  ( ~ , 3 5 ) ;  
celui dlune lueesnière  mal venue ( perce l le  n05)  dont l 'e 'chec s e r a i t  . 

du 'a d e s  e s s a i s  de dose-s d r i r r i g a t i o n , s e  marque par une diminution t r è s  

n e t t e  du taux de matière organique l i 6 e  ( 1,65) .  

- Les rappor t s  C/N des f r ac t ions  denses sont relativement 
constants  e t  vois ins  de IO. Les différences sont t r o p  faibles pour  
donner l i e u  à une in t e rp ré t a t ion .  

Le taux de carbone t o t a l  cLmule l e s  deux f r ac t ions  ,denee e t  
. . .  

le'gère. 

e-* Le rapport  ( c 
ve deE?- . , i r  f r a c t i o n  . 

Fe )nous renseigne s u r  Itimportance r e l a t i -  . -  

C,T@ t o t a l )  
-"-. _I,-- 

S i  l a  f r a c t i o n  peu dense ne correspond q u f à  20 $ du oarbone 

t o t a l  dans l te ' chant i l lon  prélevé à l ' e x t é r i e m  du  périmètre,on constate ,  
par contre,que,dans t o u s  l e s  s o l s  des. parcell.es i r r i g u é m , c e  pohrcen- 
tzge var ie  en t r e  29,6 e t  39. 11 e s t  particulièrement élevé dans l e s  
parcelles c u l t i v e "  en Ray GTass,Vesceorge après coton e t  luzerne. 
bien re'ussie ( p a r c e l l e  nol ) e 

En &&mmé I 11 seinbZe donc que la mise en cu l ture  i r r iguée  

a i t  en t ra iné  dans t o u s  l e s  cas une augmentation de  l a  f r ac t ion  peu dense 

( p u i  correspond 8. de l a  matière organique l i b r e , l a b i l e  : re 'sidus de 
rGc&P& e tc . , . )  e t  mi3 dininut ion p l u s  ou moins marquée de l a  f rac-  
t46n dense( q u i  correspond de l a  makière organique s t a b l e  = humus). 

I '  

. '5, 
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Nous rappelozons bri*ment I t a c t i o n  des d i f fé ren tes  

f r a c t i o n s  organiques sur l e s  proprie'tés physiques du  s o l .  

L'accumulation Je ma,tière organique l i b r e  es t  succept ible  de 

modifier dans un sens Tnvorslble OLI défavorable l e s  ca rac t é r i s t i ques  
physiques d u  s o l  ( e f f e t  du  mulch f r e i n a n t  l e  dessèchement de l a  p a r t i e  
supérieure du so1 ,eccé léra t ion  de l a  pénétrat ion de l*eau ,a t t enua t ion  

des e f f e t s  de b a t t a n c e , d ~ ~ e l o p p e n e n t  de l a  faune du  s o l  ou obstacle 
mécanique ou de"ve1oppenent des rac ines  r e s t r e ignan t  l e  volume du s o l  

exp lo i t é  ( vo i r  p r o f i l  c u l t u r a l  chapi t re  no ) o  

Lorqque l e s  conditions sont favrirablees ces matières ..organiques 
--------I-----PI-I--_---------------------------------------~--- 

ferment ent.  
--------u- 

11. y a a l o r s  un rieque de blocage de l ' a z o t e  minéral BOUS une 

forme organique non a s s i a i l a b l e , c e  r i sque  e a t  d 'autant  p l u s  grand que 
le rapport  C/N de la .  matière organique l a b i l e  e s t  p l n s  Qlevé. I1 es t  
par t icul ièrement  é l e d  lorsque I lappor t  de matière organique e s t  1' un 
des premiers de quelque importance effectue' sur la parce l le  (enfouissement 
de gros tonna  ges de matière o-rganique dans d-es pa rce l l e s  re'cement 

' mises en cu l tu re s  i r r i g u é e ) ,  

L e  r i sque  d'asphyxie d-es l a c i n e s  par  It g ley f i ca t ion  d'une 

couche de s o l  contenant de la .  matière organique rëcennent enfouie e s t  

peu &leve' dans l e s  s o l s  s a b l e w  du pe'rinktre, En a v r i l  1966 n o u s  nfavonc 

obsekre' en aucun endro i t  l a  f o r m t i o n  de gley, 

Les fe rmenta t iom peuvent e'galeoent avoir  des e f f e t s  favorables 
BU l a  s t r u c t u r e e  Les substances t r a n s i t o i r e s  formées se f ixen t  à l a  

drurfaoe des agglome'rats de t e r r e  e t  s e  comportent a l o r s  come des 
endui t s  protecteurs  en t re inant  LUE am6lioration de la s t ab i l i t e "  

s t ruc tu ra l e ,d l au tan t  p l u s  importante que les matières enfouies sont p l u s  

fermentescibles e t  q u ' e l l e s  sont nieux mglangées au s o l .  

Llhunus e'tant relativemént c ta%Le,les  propri6tE's physiques 
q u i i l  comande l e  sont  aussi,, Mais n o u s  avons donc i c i  a f f a i r e  à un 
11 Fond 1 )  q u l Z l  f a u t  suï-eout  a ' a t t a c k r  à maintenir à un niveau su f f i s an t  
en assurant a u  so1 un b i l a n  h u i q u e  en e'quilibì-e, 
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Ayant cons t a t é  que l révolu t ion  des s o l s  &u périmètre ae t r a -  

d u i s a i t  par une f o r t e  augmntat ion d u  taux de  matière organique l i b r e  

e t  une diminution narquée d u  taux dthunus,le problem qui  s e  pose 

maintenant à nous , e s t  de prévoir conment peut s e  poursuivre c e t t e  

Qvolution. Pour  ce la  il nous  f a u t  entreprendre une Qtude de bi lan.  

3 ) -  Bilans de matière organique des s o l s  du pgrim'etre 

a ) -  Théorie 

Le problème des b i l ans  de matière organique a &te' t r a i t é  par 

------I 

S.He'nìn dana 1' l e  p r o f i l  c u l t u r a l  III (1 1 
I t s o i t  A l a  matière organique l a b i l e  contenue dans l e  sol,lJapport 

annuel e t  un paramètre d e  r e s t i t u t i o n  englobant la n in6ra l i s a t ion  

dtune p a r t i e  de l a  matière organiqne f ra iche  par ac t ion  microbienne 

e t  la .  t ransformation d'une au t r e  p a r t i e  en humus. Nous pouvons e 'crire 

t é t a n t  le tenps ( Kénin e t  n l t e r  -1959). 

X 

. 

B 1IQqu i l ib re  , t  c ro issant  ind&finiment,on ob'tient A = m 
s o i t  maintenant B l a  quantite'  de matière organique s t a b l e  ou  drhumm 

- 

dans le so l , I ly  l e  coeff5cient ioohumique , c r e s t  à dixe l a  f r a c t i o n  

de matière organique frraiche .transformée en humus e t  K 2  l e  paramètre 

de des t ruc t ion  de l f h u u s  par min6ral isat ion.  

On peut e 'crire : 

. .  

dB/dt = Kl A .- 9 2  B 

d * o u  en remplaçant A par sa  valeur  obtenue en (1)  
I (e-K2t -e --?E%) i. -I- KI . 

K2 B = (BO - f+ )e- K 2 . t  +KI (Ao - n) F I T  
I 

à 1 f Q q u i l i b r e  on obt ien t  B = XIm,/K2. Ces e'qustions pernet tent  de 

reprggenter l lensenble:  des  c m  e x i s t a n t s  dans l e  u i l i e u  na tu re l  IL. 

b)-  Les éléments du  bi lan.  

Avant l l i n s t a l l a t i o n  du  pe'rinètre i r r i g u é , l e s  s o l s  se t rouvaient  

vraisemblablement dans un é t a t  d t é q u i l i b r e ,  

La n i se  en cu l tu re  i r r iguée  a, nodi f ié  considQra3lega. t  c e r t a i n s  

des é lénents  du  .bilan 

(1) S ;  Bénin Le p r o f i l  Cu l tu_ ra , l  P. 2 7 5 .  
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La seule quant i té  de matière organique l a i s s é e  par les racines  

a é t ë  augnente'e dams des proportions q u i  va r i en t  de 2 , 5  à 3 pour  l e  

b l é , &  3 o u  5 pour l a  vesce-orge e t  a p l u s  de 10 pour  l e  Ray grass-. . 
Lfeneemble des rés idus  la isse 's  par cer ta ines  cu l tures  peut 

ê t r e  évalué B 7.000 kgs de matière sèche/hectare pour une luzerne de 

2 a n ~ ~ 5 . 2 0 0  kgs de matière sèche/hectare pour  un maïs (50 quintaux') 

dont seuls l e s  gra ins  sont  exportés,  2.000 2 4.000 kgs de matière 
sèche/hectare pour  de l ' o rge  o u  du  b l é  (1 1 . 

0,10 à O,20 pour  l e s  p a i l l e s ,  0,20 à 0,30 p o u r  l a  lrmerne ou  l e s  
r é s idus  de p a i r i e  ( 2 )  , 

Sinultangment il apparai t  que  K2,paranètre de des t ruc t ion  de ............................................................ 
llhumu6: par minéralisa t i o n  a QtQ fortement accru, Ce coeff ic ient  

Qtarit sans doute t r è s  f a i b l e  ( i n f e r i e u r  à O,OI) dans l e s  s o l s  steppi- 

ques soumis  à de longue= périodes de grande se'cheresse q u i ' s e  prolon- 

gent souvent durant l a  plus  grande p a r t i e  de l ' anne 'e , I l  i t a i t   ans 

doute encore l i m i t e '  par l e  caractère  cont inental  du  c l i n a t , f r o i d  

pendant l r h i v e r , t r è s  chaud en e'te". 

---_-111---1----------p-----II----------------------- 

Llyirrigation a sans doute fortement augmenté l a  valeur de K 2 .  

Ce l l ec i  e s t  estimée 'a 0,020 pour  des g o l s  irr igue's en région chaude, 

'3)K2 e s t  sans doute sensiblement noins inportant  dans l e s  s o l s  du 

périmètre extensif  q u i  ne sont cu l t i vés  quten période f r o i d e .  

Sous l ' e f f e t  de l 'augmentation bru ta le  de l ' appor t  annuel., 
de matière organique ,il y a. eu augnentation progressive du  stock de 
matière organique l i b r e  contenue dans l e  s o l  q u i  a double '  en t r o i s  ans 
de cu l tures  dans l a  parce l le  no? ( luzerne bien r6uss i e )a lo r s  quril 
augnenteit  seulement de près de 50 $ dans l a  parcel le  no5 (luzerne mal 

venue). 

F o u è r e  A, 7945. C i t e '  pa r  S0H6nin dans It  l e  p r o f i l  ~ u l t u r a l ~ ~ p . 2 7 8 .  
- ( 2 ) -  SiHdnin? Le p r o f i l  c u l t u r a l  p,277 

( 3 ) -  l o r e l .  Cite' p a r  S.He'nin dam '* l e  p r o f i l  culturalt l  p,277. 



Les r e s t i t u t i o n s  d'humus se  sont accrues progressivement au 
f u r  e t  à mestme que s e  développait la Izasse de matière organique 

l i b r e  contenue dans l e  s o l ,  Sans doute t r è s r f a i b l e  durant la première 

année dans l e s  luxer r ikes  en voie d * i n s t a l l a t i o n , e l l e s  ont dCi sans doute 
a t t e i n d r e  un niveau beaucoup p l u s  éleve' en 1965-66. 

Tandis que l e s  r e s t i t u t i o n s  augmentaient lentement , les  pertes 

d'humus par n i n é r a l i s a t i o n  se sont  Bans doute de'veXoppées t r è s  rapide- 

ment des l a  miBe en i r r i g a t i o n ,  I1 n ' e s t  pas  Qtonnart  que dans ces 

conditions l e  b i l a n  humique a i t  éte' tr&s d é f i c i t a i r e  durant les premiè-. 

reet années ce qui  explique l a  chute du taux de matière organique l ie 'e 

o b e e r d e  e n t r e  1962 e t  1966, 

I1 e s t  vraisemblable que l e  sol.6volue actuellement vers un 
nouvel 6 t a t  d l équ i l ib re ,  Le stock dlhumus correspondent 2 c e t  e'tat 

dépendre e s sen t i e l l enen t  de l a  r8use i t e  des cu l tu re s  q u i  seront  prati-, 
quées ( dont dépendront B l a  f o i s  l e s  valeurs de m e t  de K).. 

Lee: me i l l ems  moyens d 'gqu i l ib re r  l e  b i l a n  sont donc les 

su ivants  z 

- Choix dtune r o t a t i o n  dc cu l tu re  adaptée donnant une place h p o r t a n t e  

aux cu l tures  qui  apportent les r e s t i t u t i o n s  humiques 1-es p l u s .  c'levées,.. 

- - U t i l i s a t i o n  des variéte 's  l e a  mieux adaptées auxquelles on fourn i ra  

les meil leures  techniqms c u l t u r a l e s  pos-sibles.. 

Ltévolution de deux parce l les  de luzerne dont l ' une  a 6t6 
parfaitement r éuss i e  ( n o ~ ) , t a n d i s  que l ' a u t r e  a e't6 nanquée (no5)  du 
f a i t  de  l t u t i l i s a t i ö n  de doses  dleau i n s u f f ï s a n t e , e s t  tr.ès s i g n i f i c a t i =  

ve B c e t  e'gard.. Dans l a  preni'ere l e  s tock Ilthunus s l e s t  sensiblement 

maintenu tandis  q u * i l  déc ro i s sa i t  dans la. seconde, 

~ o u k c u l t u r e  ia1 r éuss i e  apparayt =ij.ngi come une cause de 

désgqui l ibre  du b i l a n  hvunique, 

&)-  Stocks de n a t i è r s  organiques contenues dans l a  c-Ouche arable  

en a v r i l  I 966, 

Pour  c h i f f r e r  l t inpor tance  ds cea s tocks il nous f a u t  conna% 

t r e  l e  poids de l a  couche arable .  
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Les nesures de dens i t é  apparente nous ont donne' des va leurs  

v o i s i n e s  de I ,6 . ?Sous sav0n.s par a i l l e u r s  que l a  profondem a t t e i n t  

par l e s  labours es t  t r è s  peu di f fé ren te  de 30 centimètres. Ces données 

noua permettent d!évaluer l e  poids de l a  couche arable  B 4.800 tonnes/ 

liec tere .  

Pour  l t é c h a a t i l l o n  pre'leve' B l r e x t é r i e u r  du p6rin&+ré,conte- 

nant un taux de carbom ae l a  f r a c t i o n  dense de 0,259 $,nous trouvons 

que h t o t a l  
&rab16 sle'lève 

de I ,73,nous trouvons que c e t t e  valeur  correspond sensiblement a un 
s tock  de matière orgmique de l a  f r a c t i o n  dense de 2 0  tonnes/hectare). 

du carbone de c e t t e  f r a c t i o n  contenue dans l a  couche 
près de 12 tonnes/hectare,(  en u t i l i s a n t  un coe f f i c i en t  

Dans t o u t e s  l e 8  parce l les  d u  pe'rinètre ï r r i g u 6 , l e  stdck de 

matière organique e s t  i n f é r i e u r  6 cet-te valeur. I1 e s t  de l ro rd re  de 

- 1 8  tonnesjhectare dans l a  parce l le  cu l t i vée  en.vesce orge après coton 

(pa rce l l e  n 0 2 )  . 
d)- P o s s i b i l i t é s  d 'évolut ion a u  niveau humique. 

Pour  é t u d i e r  l e  sens de l ' évo lu t ion  possible du  taux d'humus ~ 

dans 'ces  sols,nous pouvons f a i r e  un ca l cu l  avec l e s  valeurs approchées 
c i t 4 e s  par d i f f é r e n t s  auteurs  e t  qu i  nous donnent un ordre de gran- 

deur. 

, ' Supposons que l ' appor t  annuel moyen de matière organique s o i t  
de l'ordre de 3.500-kgs à l ' h e c t a r e  ( .cas dlune luzerne ou drune 

p r a i r i e  temporaire) que le coe f f i c i en t  isohumique K1 s o i t  e'gal à 

0,2 e t  :que l e  paramètre de des t ruc t ion  de la matière organique X2 

soit égal  à 0,02,  

No us 

Avec 

aurons l * é q u i l i b r e  une q u i n t i t é  drhunus s t a b l e  &gale 8: 

' 9 '  7a5 = 35 tonnesf hectare .  
0,02 

um apport annuel de 2,000 kgs e t  un coef f ic ien t  i s o h m i -  

que de 0,l  (cas  d'une cu l tu re  'de b l é  nédiocre),unparamètre K2 t o u j o u r e  
Qgal 2, 0,02.'Nous obtiendrons B l ' é q u i l i b r e  .une quantite'  dlhumas 

,.stable &gale B : - 

091 
o'j 02 
-X 2 -" 1 O tonnes/hectare 



- 53 - 
Dans- l e  prenies  cas,  nous pouvons prévoir une remonte'e du  

s tock dthumus,à plus ou moins longue échéance,qui passera de 20  5 35 
tonnes/hectare. Dans l e  deuxième cas 
drhumus va se  poursu ivre  j u q u J à  ce que ce lu i - c i  a t t e igne  une nouvelle 

va leur  dle 'quil ibre voiaine de 10 tonnes/hectare. 

par contre , l a  diminution du  stock 

Il  importe donc de suivre  avec l e  maximum d ' a t t en t ion  l l & o l u -  

t i on  du b i l an  hunique sur une pe'riode su f f i s amen t  prolongée. 

Signalons que ce b i l an  e s t  ;gans doute t r è s  fortement influence' 

par l e s  conditions climatiques qui corresponent aux d i f f6ren tes  sa i -  

eons, I1 est vraisemblable que des prélèvementB effectue's en f i n  dt6t-g 
dans l a s  parce l les  i r r iguées  toute  llanne'e nous auraient  dome'  des 
résu l ta - t s  t r è s  8 ensiblement d i f f  e'rents . Les paramètres de destruct ion 

de l a  matière organique f ra iche  e t  de minéral isat ion de l 'humus q u i  7 

dépendent de f r a c t e u r s  biologiques sont en e f f e t  fonct ion de l a  tempé- 

r a t u r e  du  sol e t  de son humidité. 

S i  nous voulons e f f ec tue r  une étude comparative dfune amGe 

Bur l ' . au t re  ,il importe d le f fec tuer  l e s  prélèvements au m8me moment 

de 1to.nnée climatique ( m o i s  a l a v r i l ) .  

I1 s e r a i t  cependant auss i  u t i l e  dte ' tudier l e s  f luc tua t ions  aai-  

eonnieres en e f fec tuant  une nouvelle s é r i e  d 'analyses su rLdes  e'chantil- 
lons  prefleve's en f i n  de cu l ture  de saison chaude ( cu l tu re  de coton, 

mai's ou arachide). 

I1 nous  f au t  egalenent noter  que des comparaisons f a i t e s  en t re  

les b i l ans  humiqms des parce l les  du  périmètre ,dr i r r i g a t i o n  intensive 

e t  ceux dea parce l les  d t i r r i g a t i o n  extensive peuvent nous renseigner 

t r è s  utilement sur I lévolu t ion  que s u b i t  l a  matière organique dans 
les s o l s  i r r i g u é s  ou maintenus en jachère durant '.la sa i ion  chaude. 

Les conclusions alun t e l  t r a v a i l  devraient ê t r e  p r i se s  en 
considération pour  l a ' c h o i x  de l l o r i e n t a t i o n  2 donner aux périmètres 
irrigue's du  centre  de la Tunisie: i r r i g a t i o n  drhiver o u  i r r i g a t i o n  

tou te  Itanne'e ?. 

Le p6r.imètre expérimental da Ouled M'hamed q u i  groupe ces 

deux types d ' i r r i g a t i o n  o f f r e  un exce l len t  t e r r a i n  pour  lte'tude de ce 

problèmes, 

Le t r a v a i l  que nous avons effectue' nlesh que llamorce dlune 

t e l l e  6 tude ; i l  s e  borne à f a i r e  l e  point de l t e ' t a t  de l a  matière 
erga-nique d u  001 t r o i s  ans après l a  mise en cu l ture  imiguée.  
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Lrgvolution du s o l  a e't8 considéqablement,perturbée durant ces 

... premières' annies d ' i r r i g a t i o n .  L ' e f f e t  des fac teurs  m i s  en oeuvre 
' 

.SteFgt t r a d u i t  par une homogénéisation de l a  matière organique dans 

l a  couche a rab le ,  par une accumulation de matière f ra iche ,par fo is  bien 

répa:..rtie dans l e  so1,parfoia  loca l i s ée  a u  fond d u  labour ou en l i t s  
obliqu-es,par une diminution du taux de .  1' humus dÛ à l 'accroissement rapide 

des per tes  par min'é'ralisation q u i .  n '  ont e'té compenaées que progress i- 

&ment p a r  l 'augmentation des r e s t i t u t i o n s  orggniques ( dont ~t impor- 

tance dépendait de la masse :dea a p p o r t s  organiques la isse 's  dans l e  

'SOI par l e s  'premières cu l tures ) ,  

- 
' 

Les 801s du périmètre évoluent actuellemest vers un nouvel 

& t a t  d 'Qquil ibre .  Le niveau humique correspondant à ce t  é t a t  dépendra 
du choix -des r o t a t i o m  adopte'ee e t  du succès .des cu l tures  re'alis6es. 

Les analyses f a i t e s  en 1966 doivent permettre d 'apprécier  
1tQvolut ion du  b i l an  humique dans l e s  années B venir.  

E.- Variat ion des taux d l a r g i l e  et  d e  ca lca i re ,du  pH e t  de l ' i n d i c e  

de percolat ion de S.HQnin,sous l ' e f f e t  de l ' i r r i g a t i o n  
- _  _ _  

A u  c o u r s  du chapi t re  consacré B la dynamique des principaux 

const i tuants  du  s o l ,  no t re  a t t e n t i o n  s ' e s t  por té '  successivement sur l e s  

problèmes de l ' e a u  d e s - s e l s  solubles ,de l a  conposition ionique e t  de 

l a  matière organique dee sols. I1 nous e s t  apparu en e f f e t  que ces 
domeines e ' taient ceux dans lesquels  pouvait se nclnifester le plus 
rapidement l t i n f luence  de l ' i r r i gak ion .  

x 

Dramtres carFctérisCiqnes du  sol sont e'galement suscept ibles  

dtêtr-e modifie'es par l t i r r i ga . t i on ,  L'apport re'pQ$e' de lames d'eau de 

30 mm en saison f ro ide  e t  de  80 IXQI en saison chaude pourrai t  notamment 
conduire à une déca lca r i f i ca t ion  e t  à u less ivage de I l a r g i l e  des s o l s .  

--------------------___3____1___________---------------------- 
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Cokpte tenu de l thé té rogen6i té  des mat&iaux,nous ne disposons 
pas de Lsuffisamuent de r é s u l t a t s  pour in t e rp ré t e r  de façon rigoureuse 
l tévolu t ion  des taux de ca lca i r e  e t  d ' a rg i l e .  En 1962,dans l f h o r i z o n  

0-30 ca  de - 1 2  p r o f i l s  é t u d i é s  dans l e  pér imètre , les  t a m  d ' a rg i l e  

va r i a t en t  en t r e  4 e t  1 6  $ ceux de ca l ca i r e  en t r e  2 , 3  e t ' ? ?  ? i j  $. 

Llexamen des données disponibles ~ G - 1 9 6 6  f a i t  apparai t re  en 
~ I .  

premier l i e u  i e f f e t ,  de 1 * liondgenéisqtioii a8 eux façons Gul t i ra les  : 
dans l 'horizon 0-30 cm d u r  2.8 p r o f i l s , l e s  taux d ' a r g i l e  ne Varient 
plus quientre 7 e t  I I  $;ceux de ca lka i re  entre 2,.4 e-% l O j 4  $i 

Sa comparaison &es moyennes é t ab l i e8  s u r  -12 p r o f i l s  en 1962 

e t  e u s  28 p r o f i l s  en 1966 f a i t  appara i t re  ,une var ia t ion  en ce q u i  

concerne l ' a r g i l e =  

- Pour  11hori.ton de O 2, 30 cm (correspondant à l a  couche arable) 

- en 1962 - moyenne 8 , 2  $ 
- en 1966 - moyenne 9 $ 

- Une va r i a t ion  sensible  en ce q u i  concerne l e  ca l ca i r e  z 

C>-LCI;ID $ de t e r r e  
I 

i 
I 

- .-- I 

.----.L. . .  __^_._...^ ~ 

1966 - I 1962 I 

112 p r o f i l s  ~ 

-I- .̂ I____- I__ 

TAvant i r r i g .  'IExte'rieur du/ ,Pe'rim. i périmètre in ten  
ipérim. (l'Op.)/ extensif  jsif (16 prof i l s ) /  

#( 1 2 p r o f i l d j  
__-I_II_ -..- 

4,15 

4928 
I 

I i : -- 

I_--- 

de O à !Ocm 

de IO à 3Ocm 

l a  couche 

Cette légère diminution du  taux de ca l ca i r e  ne const i tue pas, 

en e l l e  même un f a i t  inyuie'tant.Elle repr&ente cependant lkindice 

&tune tendance nsrquée au lessivahe, 

Cette évolut ion mérite d ' ê t r e  su iv ie  zvec attent&on.On pour- 
r a i t  craindre q u r à  une phase de d é c a l c i f i c ~ t i b n  

ques nnnées une phase de déca lca r i f i ca t ion  reBponsable d'une dggradation 

succède dans quel- 

deis ca rac t é r i s t i quss  physico-chimiques du  s o l .  
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Il nous est apparu u t i l e  de f a i r e  f igu re r  à l a  f i n  de ce 
. .  

chapi t re  l ' é tude  des  var ia t iona  de deux vadeurs .qui,de"pendantes de 
nombreux fncteure- son%. suscept ib les  de synth6t i ser '  plusie'w's e f f e t e  

. -. ., ' . .. . . .  . .  possible'-s de 1 ' i r r iga t . ïon .  . .  

La valeur  du  pH dépend à l a  f o i s  du  complexe absorbact argi lo-  
_------_----I.. 

humique du degré de saturation,de. ,  l a  nature  'des ba-ses fixées,de l a '  
concentration en éxectrolytes  de l a  so lu t ion  du. sol.etc,;.:Lteffét de 

11 i r r i g a t i o n  pout- ë t r e  aussi.tde lj'augmenter que de l a  diminuer' (ac t ion  
autagonibteB- de l a  f.ixation du sodium o u  d u  less ivage) .  

. . ,  

bien 

1 . ,  

Bous avons procédé à l 'e 'tude comparative des pH de t r o i s .  
se'ries dIQchant i l lons prélevés e n t r e  O e t  30 centimGtres (profondeur 

de l a  couche arable) .  

- l lune  à l ' i n t é r i e u r  d u  périmètre ( 3 0  é c h a n t i l l o m )  

- la secoiiiie- 'dana ie  périmètre de cul ture  extensive- 

perce l le  n"6 ( 30 échant i l lons) .  

- la trdisièmn dan3 l e -pé r imè t re  de cu l ture  intensive 

parce l le  no l  ( 3 0  échant i l lons) .  

.. - 

Tous l es  Qchant i l lons ont éte' prélevés au mgme moment 
dans des conditions compaFables,ils ont 6 t é  analysés en une seule  . 

&rie par  l e  l abora to i r e  de3 s o l s  de Gabès,subdivision d'6tudes pédologi- 
quea sou.8 l a  d i r ec t ion  de l!ïc POUGET. 

Les r é s u l t a t s  Obtenus sont l e s  suivants  : 

- moyenne des pH des échant i l lons prélevés B l ' e x t é r i e u r  
du périmètre = 3,38  

- moyenne des pH.de3 échant i l lons pre'leve's dans l e s  
parce l les  de cu l ture  extensive = 8,37 .  

c e l l e s  de cu l tu re .  intensive = 6 ,49. 
- moyenne des  .pH des 6chantill.ons pre'leve's dans les  par- . 

Aucune dtffésence sign' if  i ca  t ive en t r e  les pH de-s e'chantil-. 
. .  . .  

lons pre'leve's B l ' e x t é r i e u r  e t  cew:.des échant i l lons prélevés dans 

l e  périmètre de' cuit,u_re ex tens im e 

D i f f  grence hauterrent s ign i f  ì c a t i v e  ( p r é b a l i t i t é  O ,O1 ) 
en t r e  l e s  pH des échant i l lons prGlev6s à l ' e x t é r i e u r  e t  ceux des 

Q c h a n t i l l o m  préleve'z dans l e  p6riIuètre de cu l ture  intensive.  



Pr$cisone qut au  moment dee prélèvemen-bs l e s  parce l les  no 1 

e t  n06 ctQtziient cultive'es a-e façon identique en PeSce-orge.Les pre'cé- 

dents  culturaux étaient ,dans l a  parcel le  n06 C une jachère,dans l a  

parce l le  nol  une luzerne. 

- 

Llaccro issemnt  de 0,1 unite' pH observé seulement dans -----~-------------"-- 
les parce l les  de cu l tu re  intensive pourrai t  ê t r e  a t t r i b u é  à l ' a c t i o n  
de ce r t a ins  t ra i temente ( u t i l i s a t i o n  d 'engrais  ammonicam) .Il se peut 

dgalement q u ' i l  s o i t  une conséquence de la f i x a t i o n  du  sodium s u r  l e  

conplse absorbant (vo i r  cliap.111 . C - ) L  
1--1- r----------------------------------L- 

r-L----..--------------------------- 

Cette 4volutìon du compfexe ritique de se  manifester par une 

d6gradation des ca rac t é r i s t i ques  physiques du &'l.' Un des t e s t s  les 
plus sens ibles  B ce t te .  dégradation 'es t '  l e  t e s t  de percolation :de _.. 

S. - -- EI&&(' - - -- - 
ment adap té .8  l'examen d m  sols dont l a  teneur en a r g i l e  e s t  in fér ieure  

-------------_------I 

qui pr6mnte par a i i l e u m  l 'avantage d t ê t r e  par t icu l iè re-  

. .  
' à 10 $, 

. .  
LIindice X de S. Renin nous renseigne,en f a i t , s u r  le compor- 

tement de l a  t e r r e  en milieu concentre,or il a p p r a i t  que celui-ci ,  

.dépendant &e nofnbreux f ac t eu r s , e s t  t r è s  fortement influencé par l e  

Bodium du complexe.. 

Le labora to i re  de Gabès (S,S.E;P.H. groupe - H.E.R.) a 

ef fec tue  B notre  demande des tests de percolation sur 3 s é r i e s  de 
6 Qchan t i l l om agronomiques dont chacun é t a i t  constitue' par 5 ca ro t t e s  

prélevée3 à l a  aonde à humidité de O à 30 cm de profondeur, 

- une se'rie à ~ t i n t é r ' i e u r  du ppe'rimètre 
- une s é r i e  dans. l a  parce l le  de cu l ture  extensive n06 C. 

- .Une s é r i e  dans' l a  parce l le  de cu l ture  intensive nol  . 
L e s  résu l ta ta 'ob tenua  0n.t .éte' l e s  suivants : 

- moyenne l o g  10 K ex tër ieur  du périmètre = 2,O5 
- .moyenne l o g  I O  IC cu l ture  'extensive = 1199 

- moyenne l o g  10 K cu l ture  intensive = 1975. 

La valeur  relativement élevee des indices  indique que l a  
e s t  

comportement dea sols en milieu concentrévencore dans t o u s  les cas 

favorable.  Ceci e s t  bien en accord avec l e s  observations f a i t e s  8 l a  

s u i t e  des i r r i g a t i o n s  ( v o i r  chapi t re  -III - C ) .  

Aucune différence s i g n i f i c a t i v e  nlapparai t  en t r e  l ' i nd ice  

de percolat ion des Qchant i l lons prélevés à 11 i n t é r i e u r  e t  c e l u i  des 

Qchant i l lons proleve's dans l a  parce l le  d l ï r r i g a t i o n  extensive. 
. . .  - 

(-l.).:! ,Le  p r o f i l  c u l t u r a l  - S .  He'nin p. 130. 



L a  diffe'rence e s t  par contre nettement s i g n i f i c a t i v e  en t r e  

1' indice de percolation des- Qchantb-llons pre'leve's à l l i n t e ' r i eu r  dÚ 
pe'rimètre e t  ce lu i  des échant i l lons pre'leve's dans l a  parce l le  d l i r r i g a -  

t ion intensive ( probabif i f8  O, 05 ) . 
' , .  

La di f fé rence  est Qgalement s i g n i f i c a t i v e  en t r e  l l i n d i c e  
. -  . 

de percolat ion 
extensive e t  c e l u i  des Qchant i l lons prélevés dans le périihètre 

des échant i l lons  pre'levés dans l e  -pér imètre .  d f  i r r i g a t i o n  
. .. . .  

i a  

, -  ' ~ '  _ .  . . .  
i r r i g a t i o n  intensivi. '  . 

. ,  . :  . .  

Pre'cisons que dans ce -cas encore, les  prglèvements ont éte' 

e f fec tués  au m o i s  d ' a v r i l  au momënt ou les parce l les  no6 G é t  nol  
e'taient culBiv6es de faqon identique en vesce-orge.Les pre'cédeats cul turau 

culturaux é t a i e n t  pour la parcelle . no6-  C '  une jachère ' ,pour la parce l le  

nol  une lueerne semée en avri1 '1963- 'et  labour-e'e f.in octobre 1965. 
.. I 

.. . 

Cette  circonstance nous permet d l é t a b l i r  c e t t e  comparaison 

sans t e n i r  compte: de l * in f luence  possible 'aks t ra i tements  app1ique"A à '' 

1 f m e  e t  l ' a u t r e  parcelle 'depuiri  octobre 1965. . 

_ . I  

I1 apparai t  donc quter i  t r o i s  ans de c u l t u r e , l e  oompurtement ............................................................ 
de le -terse en m i l i e u  .concentr.<. n 'a  p.as .e'té..sensiblement modifié en 

Les var i a t ions  décelées par oe test r e s t e n t  f a i b l e s  e t  kans 
. .  

conae'quences nota6les-  pour lee -culture's. Nous pemons  'qurelles doivent 
&tre attribue'eii pour  une' par t  à ' i ' d f e t  d ' '~e"faib1e"alcal isat ion.  ~ 

'. 

, .  . . .  . .  
- .  

z . .  
: 

Cette Qvolution mérite d '&tre .  su iv ie  avec ¡a p l u s  grande 
. ... 

at tent iox. .  L e e  caractér is t iq 'uee phys'ique$- 'deb sols i r r i guéb  tendent-elles 

actuellement B rse' s t a b i l i s e r  ou  &.'se dê'grader ? ' "  

Seule$ des obgervations at tenf ives9&p&t6es 'de. 8 aïson en s aieon e t  

d * année .en 'rtnne'e .permett%wt de suivre.  e t  &entueliement de modifier 

les processus q u i  se sont '  amorcés -depuis la m i s i i '  en i r r iga t ion ;  

, .. .. . .. .. I . , .. , .. . . . . - .  

. .  . .  
. . . .  _. 

' .  . .  I .  - .  
, . ,. . .  . _  

i -  

---. 
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CPNCLUSLONS A- I 

Cette e'tuae de la dynamique 7de-s principaux const i tuants  du  
fiel Sous - l ' e f fe t  'de ' l I i ~ i g a t i o n , e f f e c t u é e  en márs 1966,troi.s ans e.t d e m i  
hpr&B   i in stal lat ion dú péiimètre ne nous a permis' dl entrevoir  que les  
mécanfsmes qui interviennent avèc des v i t e s s e s ,  des pe'riodicit6 ou-,des 

amplitudes q u i  les rendent acc@sib¡es 

, . .  . .  

. .  . . .  

nos moyens dl invest igatkm, 

' .  . Au cours de c e t t e  'misBion de un mois,nouIj av0n.s éte' a i n s i  

en mesure ae 8uivi.e liévolu-bion d'un p r o f i l  hydriqub en t r e  deuk i r r i g a -  
t i ons  ( I O  jours) maib  noua ntavònk p k  , $ tud ie r  n i  'ië; variat ion& 

saibonnibrG du. b i lan  hydrique d,eB &olS,ni  les f¡uctuatZonB de l a  sa lure  

au cours 'de ~ " m e ' e  climatique,ni l e s  élémen-ts qu i , tou t  ah long d lun  

oycle c u l t u r a l  interviennent sur l e '  b i lan  de ¡a matière organique, 

. .  . .  -. . 
' 

. .  i 

8 Il apparai t  de l a  s o r t e  que nua connaissances sont en de'faut 

en ce q u i  concerne les processus lie's aux cycles des cu l tures  e t  des 

saieons. E l l e s  ce Bont 
d 'évolution plu8 l e n t s  qu i  mettent en oeuvre des réact ions dle'change 

ionique, de Bolubi l i sa t ion  ou de dispersion. 

également pour  t o u t  ce qui  a t r a i t  aux processus 

Pour ces d e r n i è r e s , i l  ne nou8 a éte' possible que de f a i r e  

l e  point dtune s i t u a t i o n  B un moment donne' e t  non pas dte'tudier lte'vo- 

l u t ion  mene d m  phénomènes quL tendent B r é a l i e e r  dans l e  sol un nouvel 
Qqui l ibre  dépendent dee conditions i n s t a U Q e s  par  l ' i r r i g a t i o n .  Ll inter-  

pre'tation dynamique des données disponibles ne pourra $ t re  f a i t e  dam 

ce domaine qurà l a  l u i è r e  de nouvelles observationrj e t  analyses,- 


