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La Tunis ie dispose,lactuellement d 'un  grand nombre de cartes p6bologiques des  

Bchelles al lant  du 1/1o.OOb au 1/200.000 rdalisdes au cours des v ingt  dernières annees pol i r  
r i p o n d r e  A des demandesfaux mot iva t ions  mul t ip les e t  varides. . 

..,.I ,... .! .. .L 'dchelonnement.  dans  le^ temps < t .  l a  variéft! des mobiles rendent  leur utilisatioir peli  . .. 
prat ique au niveau de l a  connaissance globale de l a  valeur des terres, leur lecture d u n t  Sou- 
vent d i f f i c i le  pour  l e s  non pddologues. 

Le besoin se f a i s a i t  donc sentir 

' 

I 

de rbaliser des cartes de syntheses d'oÙ l e  chgix  
. '  de I'bchelle a u  1/200.000 fournissant aux plani f icateur? un  documen t  classant l e s  te,rrt:s 

les unes par rappor t  aux a u t G  e t  faisant ressortir l e s  principales contraintes quant  & ic-ur 
mise en valeur agricole. C"ea devrai t  permettre d'estime)r les  potent ia l i tds d'une rkgicln e t  

1 l es  amel iorat ions q u l  pour ra ien t  i t r e  rapportdes pour  son aminagement .  
. .  

C'est  dans c e  cadre que la Carte de  Medenine a 6 t d  rCalisie e t  a permis dans u n  
milieu aride e t  peu connu de ddgager les  zones susceptibles d '&t re irriguées, l e s  terrtts culti. 

6tendaes par rappor t  aux ,terres cult ivables sensibles et""non cult ivables q u i  couvrent  'presn,ue 

n 
i: vables en sec peu sens ib lqh  tou te  fo rme de d ig radat ion  e t  q u i  sont malheúreusement p e u  

' .  i 
. la totalitc! de la  feui l le. ' 

I De c e t t e  Btude se Idkgagent l a  f rag i l i t i  des sols-yet la faiblesse des superficies" cuit¡- 
, vables sans danger en c o n k a d i c t i o n  avec u n  changemen5 d 'a t t i t ude  des agriculteurs &an-  
' 

donnant  en part ie l e s  culdures en jessours des  Matmatas pour  se redeployer sur le5 steppes 
. '  ,sableuses de !a p l a i n e - d ' u i  rendement  immedia t  plus i l e v 6  mais sujettes h une desertif i- 

cat ion favor iste par les labours. 

lites ClevBes, contrastant Aalheureusement avec I'absendk de ressources en eaco( profdnaes 
en axp lo l t a t i on  e t , l e  fa ib lk uspoír d e  vol r 'co l les-c i  se d;kvelopper A cause du contex lc  

, s  
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On note aussi l a  rglatíve abondance des zones ¡Trigables d o n t  certaines 3. potent ia-  

: ' .  hydrogdologlque ddfavorakle. (.,' ',: . '  ' ' L 
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CARTE DES RESSOURCES EN SOL DE LA TUNISIE 

au 1/200.000 

, FEUILLE DE MEDENINE 

Par 

A. MTIMET, Pédologue à la  Division des Sols 

R. ESCADAFAL, Pédologue à 1'O.R.S.T.O.M. 



. .  . 
AVANT PROPOS 

. 
P 

Aprés la réalisation des premières feuilles pour mettre au point la mé- 
thode, le programme de cartographie au 1/200.000 des ressources en 
sols de la Tunsie se poursuit activement. 

Ces cartes Ptaient conpes au départ comme des documents de synthè- 
se des études pédologiques existantes; dans le sud du pays, il s’avère 
que ces études sont peu nombreuses; ainsi, dans le cas de la feuille de 
Médenine présentée ici, à peine la moitié avait dé/% fàit l’objet d’une 
cartographie pédologique. II s’agit donc plutôt  d‘une carte de recon- 
naissance des ressources en sols reprenant pour l’essentiel les critères 
de classement mis BU point  par PONTANIER et VIELLEFON (1977) 
pour la feuille de Gabès .L Sidi Chemmakh qui sert ainsi de modèle 
pour tes cartes du sud. Au cours de la prospection puis de la réalisa- 
tion de la carte pédologique, ’nous avons testé les possibilités offertes 
par la télédétection; d‘après ces résultats (cf. ESCADAFAL et MTIMET 
198 I), nous développerons son utilisation pour la cartographie des 
feuilles suivantes. 

1 - L E  C A D R E  R E G I O N A L  

1-1 Situation 

Délimitddt: une superficie de 5748 km2, la coupure de fflédenine au 1/200.000 recou- 
vre trois grandes régions naturelles définies par LE HOUEROU Ir1959) : 

- Le massif des Matmata qui forme une bande s’itendant du nord ouest de la feuille (ré- 
gion de Matmata e t  Toujane) jusqu’au centre du bord. inférieur (région de Ghoumrassen); 

La bordure nord du Dahar au sud-ouest de ce massif; 

La Djeffara enfin, s’étend dans toute la moitié vaste plaine que l’on peut diviser cn 
trois grandes parties : la zone côtière e t  la Basse Djeffara, puis, vers l’intérieur, la Haute 
Djeffara domaine des steppes sableuses. 

- 
- 

~ 

Elle présente donc des paysages très variés, tant du point de vue du milieu naturel quc 
de l’occupation du sol. En e f fe t ,  certaines régions sont assez densement peupldes. : la bande 
côtière, domaine de I’oleiculture à la sfaxienne, l e  massif des Matmata, domaine dcs cultures 
en jessoursj e t  son piémont. Les steppes sableuses e t  l e  Flahar sont bien moins occupés e t  
sont exploit& comme parcours pour l’élevage. 

I 

1-2 Le .climat 

Les caractères généraux du climat du sud de la  Tunisie ayant é te  largement déc!-its par 
ailleurs (FLOHN e t  KETTATA, 1971; LE HOUEROU, 1959, 1969), nous insisterons esscn- 
tiellement sur les données propres à .la région étudiée. 

1-2-1 Les précipitations 

Seules les stations de Matmata e t  Médenine ont fait l’objet de mesures pluviométriques 
régulikres et  d’une durée suffisante sur notre zone. Les données en ont etc exploitces po~ i r  
constituer des dossiers pluviométriques (FERSI, -1 978) dont nous extrayons les principaux rc. 
sultats présentés dans le tableau 1, auquel nous avons ajouté les données des stations dc Ben 
Gardane e t  Zarzis (Le HOUEROU, 1959) situées respectivement à 15 km au Nord-Est e t  

...I ... 
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25 km à l’Est de notre carte. Elles nous renseignent sur I C  climat de la zone côtière. Ce ta- 
bleau fait clairement apparaitre la grande variabilitc de la pluviosite annuelle, trait caractc- 
ristique de l’aridité du climat. On remarque l’effet de l’altitude, Matmata recevant, en moycn- 
ne, 54 % de plus que Médenine; la zone côtière est egalement un peu plus arrosée. 

TABLEAU 1 - CARACTERISTIQUES DES PRECIPITATIONS ANNUELLES 

Les symboles employés dans le tableau ont la signification suivante ; 

a : nombre d’années d’observation 

p : hauteur moyenne des précipitations annuelles (1111111 

px : hauteur maximale observée en u n  an (mm) 

p n :  hauteur minimale observce en u n  an (mm) 
Cv: coefficient de variabilité = -PL- 

6 écart type 
Pn 

La carte des isohyètes (cf. p. 4 ), Ctablie à partir des données enrcgistrdes sur des 
périodes plus courtes, traduit bien cette variation dans I’cspacc. 

Au cours de l’année, les variations de la pluviosité sont egalement très importantes, 
puisque n’importe quel mois de l’année peut être sec e t  que, par contre, on peut enregistrer 
dans un seul mois une pluviosité bien supérieure à la moyenne annuelle (ex. 292mm 2 Mc-  
denine e t  435“ à Matmata, en mars 1933). La figure 1 montre cependant quJil existe une 
saison sèche bien marquée pendant les trois mois d’été e t  que les mois de mars, octobre e t  
novembre sont les plus arrosés, en moyenne. 

Les précipitations ont souvent u n  caraLtère violent, les intcnsites de IOOmmIh ne sont 
pas rares et, en mars 1979, on a même enregistré un pic record dc 150  mtnih, pendant cinq 
minutes, à Beni Kheddache (FERSI, comm. orale).. 

1-2-2 Les autres variables climatiques 

Les moyennes de températures apparaissant dans le tableau 2 montrent que les trois 
stations considérées ont à peu prhs les mêmes caractéristiques, k1:ddenine dtant la plus chaude, 
,le nombre de jours de sirocco y est d’ailleurs le plus dlcvd. L’évapotranspiration est forte, 
global ”e . t  t.re5 supérieure aux précipitations e t  on observe donc u n  ddficit hydrique thdori- 
que quasi pai ”m.. En réalitd, la végétation peut se developper normaletncnt pendant unc 
bonne partie de l’année grâce à son adaptation à I’ariditd e t  au comportement hydrique des 
sols (cf. paragraphes suivants). 

... i ... 
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1.2.3. Synthèse climatique 

En conclusion, on peut remarquer, d’après les coefficients d’Emberger? que, du point de 
vue bioclimatique, la zone étudiée se irouve dans I’étage méditerranéen et  se subdivise en 
deux : 

- la région montagneuse autour de Matmata, la plus arrosée, se trouve 2. la limite du SOUS- 

étage aride supérieur, avec une variante à hiver doux; 

- la plaine, située dans le sous-étage aride inférieur avec une variante à hiver doux vers la 
côte e t  une variante à hiver tempéré vers l’intérieur. 

Les grands traits climatiques communs à toutes ces régions sont : 

- une pluviosité faible irrdgulièr’enient répartie dans le temps et  l’espace mais plus fréquen- 
te en hiver e t  donc peu efficace pour la végétation, contribuant ainsi à la fragilité des 
milieux naturels; 

- des mois d’été chauds e t  secs, des vents souvent violents, créant une évaporation intense 
. et  des mouvements de sable. 

TABLEAU 2 

, 
Les symboles employés dans le tableau ont la signification suivante : 

M : moyenne annuelle 

mx : moyenne des maxima du mois le plus chaud 

mn : moyenne des minima du mois le plus froid 

Q : quotient pluviothermique d’Emberger = -%?!h!-- 
mx2 - mn2 

ETP* : évapotranspiration potentielle calculée suivant la formule de Thorntwaite 

D : déficit hydrique théorique 
ns : nombre moyen de jours de sirocco par an 

1.3. Géologie - Géomorphologie 

Le paysage de la zone étudiee est dominé par le massif des Mattriata constitué d’alter- 
nances de bancs de roches dures (calcaires, calcaires dolomitiques et dolomies) e t  de roches 
tendres (calcaires marneux et marnes localement gypseuses). Cet ensemble d’âge secondaire 
forme u n  relief à tendance tabulaire de pendage faible e t  régulier vers l’ouest, souligné par 
des corniches de roches dures (la plus remarquable est Ùn banc de dolomies turoniennes), et 
domine la plaine par une cuesta. 

...I... 
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Un réseau hydrographique subkquent a fortement disséqué ce massif, créant B l’Est des 
vallées qui dcbouchent dans l a  plaine; Icurs versants sont le plus souvent ennoyés par des col- 
luvions ou des dépôts I-imoneux d’origine éolienne plus ou moins encroûtés. Ces dépôts sont 
très importants dans les régions de Matmata, Tcchine e t  Beni Kheddache. 

A l’Ouest, ce massif s’enfonce en pente douce sous les sables de l’erg oriental, formant 
IC Dahar (ados)) en arabe) qui es t  draÎné par un réseau hydrographique conforme envahi par 
les sables. 

On remarque également, parmi les reliefs, l e  Djebel Tebaga au Nord-Ouest, xc ident  d’o- 
rientalion perpendiculaire au massif; il est  constitué de dolomies calcaires c t  grès du permien. 

Au Sud, apparaissent les premiers pointements de grès triasiques e t  gypses liasiques de 
I’Ouderna. 

Le pièmont est constitué d’un ensemble de cônes de déjections plus ou moins csales- 

La plaine est caractcrisée par une topographic en pcntc très douce vers la mer, fossili- 

cents ct de limons colluvionncs, localemcnt encroiités, formant des glacis. 

sce par une puissante dalle calcaire datce duVillafranchien. CetLe dalle a subi des cassures e t  
plissements lors dc mouvements tectoniques rcccnts, e t  des matériaux limoneux e t  sableux 
l’ont rccouvcrtc par endïoits. Les zoncs d’bpandagc des oueds constituent d’importants dépôts 
dc sables fins lites (EI Hcima), de même que la  grande plaine alluviale de l’Oued Fessi (au 
Nord de Kirchaou). Ces sables sont rcpris par les vents, formant des champs de dunes aux 
abords de ces dépôts. D’une façon génerale, Ics dépôts eoliens de surface.(voiles, micronébkas, 
localcment barkhanes) recouvrent presque .la totalite Sud-Est de la plaine. 

Plus en aval vers l a  mer, la surface Villafranchienne est  incisée par les oueds, puis fait 
place aux affleurements argilo-sablo-gypseux ‘du mio-pliocène slir lesquels se développent les 
croiitcs CL cncroiitemcnts gypseux de la bande côtière. Les embouchures des oueds sont cons- 
titubcs de dbpôts ffuvio-marins salds ainsi que la S:ebl(ha EI Melah. 

Le climat actuel favorise I’érosion hydrique (faiblesse du couvert végétal e t  violence des 
avcrscs), ct-cant rigoles e t  ravines dans les matér ipx tendres (limons érodés en bad-lands) et 
dcpôts alluviaux en aval ; mais également des mouvements de sables importants. 

. 

1.4. La vigctation 

1.4.1 a GCncralit6s 

La  végétation spontance actuelle diff?’!.S de la  {(végétation naturellen en ce sens qu’elle 
est  l e  plas souvent IC résultat d’une dégradation liée au surpâturagc, aux cultures;Cpisodiques 
ou à la  cueillctte du bois. Nous passerons i c i  en revue les principaux groupements végétaux 
de la  zone dcfinis par les phytoécologues (LE HOUEROU, 1969; LE FLOC’H, 1975); les cul- 
tures seront evoquées au chapitre 4. 

.. 

L’adaptation des vcgetaux à la rareté e t  à la variabilite des précipitations se:fait suivant 
deuk grands types de ((stratégies)) : 

Les plantes annuelles, graminées ou légumineuses, germent e t  se diveloppent très rapide- 
ment dés les premIZres pluies importantes e t  peuvent atteindre un recouvrement très 
for t  en annee favorable. Elles fructifient abondamment pour assurer leur survie sous for- 

‘-rna-;.de_gra’ines, d’une amCe .i. Ilaujtre. C’est donc leur c\/cle de développement qui es t  
adapté 5 l’aridité. 

-- Les plantes pérennes, au contraire, constituent des peuplements végétaux stables exploi- 
tant au mieux l’espace disponible, grâce à d’importantes adaptations morphologiques 
parties aériennes prostrées e t  lignifiées, e t  système racinaire très développé explorant un 
grand volume de sol. Leur croissance a lieu au moment oÙ l’eau est disponible e t  la  
température favorable, donc le  plus souvent au printemps; suivant les milieux et les 
saisons, leur recouvrement est  généralement compris entre 5 e t  30 %. 



c 

1 

La disponibilité en eau constitue le facteur limitant principal; elle dépend des biocli- 
mats mais également de la texture des sols, auxquels se superposent les propriétés chimiques 
des sols (teneur en calcaire, gypse e t  salure) pour déterminer la répartition des végétaux. 

1.4.2. Répartition spatiale 

- Le massif des Matmata est caractérisé par des groupements de dégradation de la forêt 
claire à genévrier de Phénicie variant suivant la nature du sol. Ainsi, sur les hauteurs à 
exposition plus humide, on observe l’association à Genista microcephala e t  Teucrium 
halopecurus avec une variété endémique de romarin. La sous-association à Gymnocarpos 
decander (1) à Artemisia herba alba e t  Arthrophytum scoparium (2) présente u n  faciès 
à alfa (Stipa tenacissima) caractéristique des sols très érodés des versants e t  du piémont. 
Ecfin, l’association à Rhapontiuq acaule, Lygeum spartum et  Helianthemum ruficomum 
est typique des sols des bassins limoneux. 

- Dans le Dahar, à l’ouest de ce massif, on trouve l’association à Anthyllis sericea et Gypno- 
carpos decander sur les regs pierreux, témoignant de I’aridification du milieu, avec u n  
faciès à alfa dans la partie orientale u n  peu moins aride e t  dégradée. Dans les talwegs 
ensablés s’y ajoute une graminée, Stipa lagascoae. 

- Les steppes portant l’association à Rantherium suaveolens e t  Artemisia campestris s’éten- 
dent dans toute la moitié sud de la plaine avec Atractylis serratuloldes, espèce indicatrice 
de la présence de croûtes calcaires. Ces steppes constituent les meilleurs parcours, mais 
sont particulièrement sensibles à I’érosion éolienne comme nous le verrons. 

En bordure des oueds (Oued Fessi) ou dans les zones d’épandage sableuses (EI Hezma), 
les sables sont fixés par Aristida pungens,. grande graminée perenne formant des nebkas ... 

plus fine (AA) sous’ent érodés jusqu’à laisser pratiquement affleurer la croûte calcaire (GD). 
- Le centre e t  le nord ouest de la plaine présentent des groupements de sols de texture 

- Dans les zones d’épandage e t  les fonds d’oueds, des nebkas à jujubiers (Ziziphus lotus) se 
forment e t  Retama raetam se développe grâce aux apports d’eau supplémentaires dont 
bénéficient ces milieux. 

- La frange côtière enfiné marquée par la prédominance des sols gypseux, est caractérisée 
par l’association .à Zygophyllum album e t  Anarrhinum brevifolium lorsque ces sols sont 
érodés jusqu’à former une croûte gypseuse ‘dure en surface. Dans le cas oÙ ils sont recou- 
verts d’un voile éolien sableux, au peuplement à Rantherium typique des steppes sableuses 
s’ajoute le sparte (Lygeum spartum). 

- Les zones de sebkas enfin portent les groupements à Salicorna arabica. 

( I )  Appel6 (G D) dans la suite du texte 

(2) Appel6 (A  A) dans la suite du.texte 

...I... 



2 - LES SOLS 

Les sols de la région se distribuent en fonction des facteurs, topographiques e t  cvolucnt 
sous un climat méditdrranéen aride. I l s  sont marqués par des hdritages d’ancicnnes pedogdnè- 
ses. Actuellement, i l s  évoluent peu, e t  subissent l’action de I’erosion. 

Nous rencontrons : 

des sols minéraux bruts d’érosion, ou d’apport : 

- des lithosols = zone amont des djebels, e t  de la croûte calcaire ou gypseuse en aval. 

- des regosols dans les Matmata. 

- des sols peu évolur‘s d’érosion ou ‘d’:apport 

- des sols isohumiques avec des siérozems plus ou moins encroiités. 

- des sols calcomagnésimorphes sur croûte ou encroGtement gypseux. 

- des sols salins, à structure non dégradée ou dcgradée. 

Suivant les principales régions naturelles de la feuille de Mcdcnine; nous distinguons SLIC- 

cessivement de l’Ouest à l’Est 

1) La Région du Dahar 
. 

Cette région, qui apparait au Sud-Ouest de la  feuille est formde d’un plateau avec des vallces 
larges e t  ensablées; on observe des sols ; 

- sur croûte calcaire ou calcaire géologique = sols minéraux bruts d’érosion. 

- sur alluvions fines e t  grossières des grands oueds : sols minéraux bruts d’apport. Tel 
que : Oued Es Sedra - Oued EI Krecheb - Oued Oum EI Bashas. 

Pour la première catégorie de=sols, I’épaisseur est faible e t  l’horizon de surface est insigni- 
fiant. 

La deuxième catégorie de:. sols, montre une épaisseur plus importante de cailloux, galets e t  
sables fins e t  grossiers. 

Les deux types de sols sont faiblement utilisés, e t  uniquement pour des parcours. 

, 
2) La Région du Djebel 

Formée essentiellement de montagnes de moyenne altitude (400 à 600 m) avec une direc- 
tion Nord - Nord-Ouest - Sud - Sud Est. Ce massif montagneux appelé les Matmata est 
caractérisé par une serie de formations faillées dans l e  Turonien (calcaire dolomitique) e t  
le Sénonien supérieur e t  inférieur, (calcaire blanc, e t  calcaire marneux). En discordance SUT’ 
ces formations calcaires géologiques nous rencontrons la formation loessique du quaternaire 
moyen e t  récent; avec deux classes de sols : 

\ d’érosion : lithosol e t  régosols 

1 d’apport dans l’ouest. 
1 - Minérdux bruts 

2 - Phu évolués : d’apport alluvial (sols de jessours). 

Soit pour la lère classe de sol (Minétaux bruts) 

d’érosion : lithosols 

- sur calcaire, e t  calcaire dolomitique.du djebel. 

- sur colluvions grossiers des versants;le sol est très peu ddvcloppc, en épaisseur, avec une 
faible végétation dans les fissures e t  les diaclases des rochcs. 

;..I... 
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, d’apport; dans les oueds importants qui drainent la  Djeffara. Pour ¡a 2bmc classc d e  sol : 
Peu évoluds. 

Nous rencontrons à la  fois 

- Des sols rdgÓsoliques.sur limons à nodules, quelques fois crodcs; I’cpaisscur dans certaines 
zones est  importante dbpassant parfois 5 à 6 m. Leur plus grand domaine es t  la  rdgion de 
Matmata e t  de Bdni Kheddache. La texture es t  sablo-limoncusc à limono-sableuse, assez 
pauvre en matière organique (0,2 à 0,4 %)’ riche en calcaire allant de 4 i 50 %. Le gypse 
apparait parfois à des niveaux variables, e t  IC pH cst basique. Ces sols sont touch& par 
I’érosion hydrique ct contribuent à enrichir les sols de Jessours en contrebas. 

Des sols d’apport alluvial : Ceï sont les sols de Jessours occupalit d.es ahkg?:> trbs deve- 
loppds e t  dans la region du diebels bien cultivés en oliviers e t  figuiers par les habitants dc  
c e t t e  région qui sont les DjebalÏas.Leur dpaisseur es t  géndralemcnt importante, dépassant 
1 3 0  m, leur %xture sablo-limoneuse à sableuse, peu riche en matihe organique, calcairc. 

I 

I ’  

Ces sols dépendent dtroitement de la ((Vie)) e t  du maintien de la tabia en aval. 

J ;  3) La Région de la Djeffara 

Cette région est formée par deux sous-ensembles 

A - La haute Djeffara. 

Qui correspond au piCd&@$ ..*. . I , ,  e t  au glacis d’érosion. Nous trouvons à la fois des 5015 
peu développbs, e t  des sbli assez dvolués e t  marqués par le calcaire (cncroûtcmcnt). 

. d’une part, des sols mineraux bruts d’irosion (lithosols) sur cioiite calcaire dure OLI 

. ou d’apport - lids .aux oueds descendant des djebels (alluvions”groisières ou sablo- 

démantelée avec une faible dpaisscur de sol (5 à 10 cm). . 

cai1 I ou teuse). 

.l’autre part, des sols peu évolués, d‘drosion - formés sur colfUuvlons t#ins de versants 
encroCités. Ce type de sol es t  exploité en olivier quand la surface agricole ut i le  es t  
assez importante. 

. d’apport : avec certains sols de Jessours épousantsj, des versants, OLI profitant. d’une 
r .  dcpression quelconque. 1 

des sols isohumiques sur limons à nodules parfois encroiités ïS!e&.tvert OU ilon d’un 
voile éolien. L’Cpaisseur dépasse souvent 1,20 ni dans des sites favorables e t  permet 
à des cultures comme l’olivier, le  figuier e t  quelques cdréales de se développer. Ce 
sont d:s terres exploitées par les habitants des villages du piedmont surtout autour‘ de 
Ksar Djesid, e t  Bir Lahmar au sud. 

B - La Basse Djeffara. 

C’est la plaine qui s’étend jusqu’à la mer, avec une  bonne occupation humaine. Dans 
cet te  partie nous distinguons toute une série de sols. 

* des sols minéraux bruts d’oueds; ou de croûte calcaire. .. 
. I  

* des sols peu évolu6s maiquis par des apports éoliens : du simple voile éolien jus- 
qu’aux dépôts fixés épais (vers le Sud-Est de la carte) > à 80 cm d’épaisseur. 

’* des sols calcomagnésimorphes avec apparition en surface de la croûte e t  de I’en- 
croûtement gypseux, parfois fasslisCs par un petit voile Colien. 

* des sols halomorphes dans les parties basses des sebkhas : environs du go1fe.de. Bou- 
grara e t  une partie de la  Sebkha:: EI Melah à l’Est. Nous rencontrons des sols salins 
à structure non dégradée à la périphcrie des zones salis e t  marécageuses des sebkhas 
avec apparition du gypse vers 70 - 80 cm; e t  assez souvent un voile éolien couvre 
la surface, ou des nebkas avec quelques éspèces halophytes. 

* les sols de.sebkha proprement d i t  forment en surface une croûte saline,..pne texture 
limoneuse à structure très dégradée (boue) quand c’est humide. 

Leur conductivité électrique est supérieure à 20 mmhos/cm. dans l’horizon supérieure. 
Ces différents types de sols ont été classés en unités pédologiques (Tableau No 3). 

. .  
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Alluvions sablo-caillouteuses 

Voiia Bolien sur croüte calcaire 
dBmantelBe 

Colluvions fines sur glacis d e  versant 
encroÜt6 

L imon  B nodules calcaires érodeas en 
Bad-Land 

DBpots éoliens Bpais fixes (nBbkas) 
localement sur croüte calcaire ou 
gypso-calcaire 

Voile Bolien continu sur croüte 
calcaire 

Voile Bolien continu sur croüte 
gypseuse 

Alluvions S/SL (Oueds larges, Jessours) 

Alluvions S/SA profondes des zones 
d'épandages 

Alluvions S/SL B recouvrement éolien 
plus ou moins f ix6 

:roüte gypseuse Bpaisse sur affleure- 
ments de roches gypseuses 

__________c_________------.----- 

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

._________-__L-___-_--- 

- 
Encroütement gypseux 'épais 

~ ___-__--__---__- 
L imon  B nocules calcaires, parfois 
encroüté 

Sables Bpais sur croüte calcaire 

Sables f ins sur I imuns a nodules calcai- 
res 

Sable sur croüte calc'aire 
~ ___-___-_----_-------- - 
Sable gypseux . 

~ --_--_------ -___-__------------. 
Sable gypseux sur enc roû temkr  gypseux 

~ -_____-__-__-_-_--_--- 
Sable calcaire sur sable gypseux 
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TABLEAU N O 3  - CLASSEMENT DES UNITES PEDOLOGIQUES 

SOUS-CLASSE 

NON 

:LIMATIQUES 

NON 

:L IVATIQUES 

- 

GYPSEUX 

COVPLEXE 

SATURE A 

PE DOCL l  V A T  

F R A I S  PEN- 

D A N T  L A  

SAISON H U V I D  

SU BTROP ICAU: 

~ 

A STRUCTURE 

NON DEGRADE 

A STRUCTURE 
____-__-__ 
DEGRADEE _---_----- 

i----------- 

D'EROSION REGOSOLIQUES 

I 

V O D A U X  

- _-- - - - - _- 
A L L U V I A L  ~ . C A ' ~ C T E R E  

D'E S A L I N I T E  

A ACCUVU- A CROUTE 

LOCAL ISE E __---_- ---- 
L A T I O N  

A ENCROUTEVEN 
.I D'APPORT 

-_I--_-- - 

BRUN 
STEPPIQUE 

S) E ROZ E V S  

(Clairs) 

SAL INS 

SOLS SALE 
A A L C A L I S  

TYPIQUE 
,tronquB) __--_----- 

M O D A U X  

N O  

UNITE 

1 

2 

F A M I L L E  

---- 
Calcaires calcaire do lomi t ique et  gres ---- 

---- 

Croüte calcaire déhantelBa 

Croûte gypso-calcaire dBmantelBe 

I 25 Sable Iimonr?ux (sebka) 

... I... 
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3 - LA CARTE DES RESSOURCES E N  SOL 

3.1. Introduction 

Pour les opérations d’aménagement agricole, nous avons établi un  inventaire d’un EItSCiP 
ble de caractéres de sol à partir des renseignements pédologiques e t  géomorphologiques. En- 
suite les hiérarchiser en caractéres ou facteurs limitants pour aboutir à la fin à u n  classement 
des sols : sols cultivables, sols non cultivables. En ce qui concerne, le Sud Tunisien la métho- 
dologie a été largement expliquée dans la notice de la carte de Gabès, Sidi Chammakh par 
R. PONTANIER e t  I :  VIEILLEFON en 1977. Par la suite, elle a été reprise par I’établisse- 
ment d’autres cartes dans la.région de Médenine en 1979 : Plaine des Ababsa, par A. MTIMET 
(E 545) et par R. ESCADAFAL (E  542). 

3.2. Les données de Base 

3.2.1. Les documents disponibles 

Pour la réalisation de cette carte, nous avons utilisé la carte topographique IGN au 
1/200.000 (année 1922). Quant à la prospection de terrain, les cartes au I/lOO.OOO (4 au 
total) Matmata e t  Médenine pour le Nord, Ghomrassen e t  Krichaou pour -le Sud (Année 1906) 
ont été consultées et utilisées; en outre la couverture photo’graphique aérienne au 1/25.000 : 

- celle de 1967 (pour le Nord) : 168 tu 67 

- celle de 1974 - UAG 412 (pour le Sud). 

- Les images satellites : à 2 datesdifférentes : 

8 Novembre 1972 e t  26 Décembre 1975 

(cf. A. MTIMET ES 180 e t  R. ESCADAFAL e t  A. MTIMET : ES 189). 

- Les cartes pédologiques de la région de Béni Kheddache, de Médenine - Zarzis e t  
Ben Gardane, de la plaine des Ababsa à des échelles différentes du 1/25.000 au 
111 00.000. 

-3.2.2. Les prospections complémentaires 

Nous avons organisé des tournées de vérification et de reconnaissance sur le terrain, ce- 
ci nous a permis, d’établir une esquisse de carte pédologique au lj200.000. l l  faut signaler que 
I’accés a été parfois difficile pour certaines zones ensablées (dunes) e t  oueds très encaissés. 

3.3. Les critéres de classement des sols 

3.3.1. Epaisseur de la couche meuble 

C’est la formation meuble qui recouvre l’assise sous-jacente, sa profondeur permet une 
meilleure valorisation e t  conservation de la terre soit en irrigué ou en sec. 

Nous avons établi 3 classes d’épaisseur de sol : 

A - Epaisseur 80 cm - correspondant à l’indice N o  1. 

La couche meuble est épaisse permettant au système racinnire de bien se dévelop- 
per e t  de puiser en profondeur les substances nutritives à la plante. 

Ce sont des sols cultivables e t  aptes à l’irrigation. 

Nous rencontrons ces formations dans la plaine de la Djeffara : sols sur limons à 
nodules faiblement encroûtés, sols de terrasses e t  de certaines dépressions. 

... I. .. 
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Dans la montagne ils sont cultivables en sec : sols de Jessours. De- m8me.dans les 
sebkas, la fdrmation meuble est assez épaisse, mais bien entendu non cultivable. 

Epaisseur 40 cj;~ - indice N o ’ 3  

Cette épaisseur de sol est rencontrée dans la Djeffara en position de plaine ou de’ 
glacis e t  utilisée pour les cultures séches (arboriculture) telles que l’olivier et, le 
figuier. 

Epaisseur 

Ce type d’épaisseur se développe sur les versants, e t  dans les parties très érodées 
de la Djeffara, domaine des sols squelettiques sensibles à I’érosion. 

Quand I’épaisseur de la formation meuble est existante, l’assise est affleurante de 
tels cas se rencontrent dans le Djebel e t  la Djeffara (Butte, e t  plateau à croûte 
calcaire très érodée). 

3.3.2. Nature du recouvrement 

4 40 cm - indice No 3 

Pour u n  but d’utilisation rationnel de ces sols, i l  faut connaitre le type de recouvre- 
ment e t  sa texture. La nature de recouvrement conditionne beaucoup l’effet de I’érosion, e t  
sa sensibilité vis à vis du ruissellement, e t  de la déflation éolienne. 

Dans la région étudiée nous avons rencontré ; 

A, 

BI 

- Recouvrement caillouteux, dans les lits d’oueds e t  les zones d’épandage d‘élé- 
ments grossiers. 

- Texture sableuse (grossière) SF  > 80 % dans la Djeffara oh se développe des 
apports sableux assez épais (Exp. Zone d’El Hazma au centre de la carte). 

B2 - Texture sablo-gypseuse (grossière) gypse > 20 % - vers les parties Est de la Car- 
te e t  suivant les axes Médenine - Zarzis e t  Médenine - Ben Gardane. 

B3 - Texture sableuse à sablo-limoneuse (moyenne) - Ce type de texture se répartit 
sur deS.zones variées de la carte surtout dans la Djeffara (zone Oued Fessi), 
donnant naissance à des sols épais irrigables ou à des sols non cultivablcs peu 
sensibles à I’érosion. 

Cl 

Nous nous trouvons avec des proportions : 

50 à 60 % de sable fins 

25 à 35 %I de limon 

- Texture Cquilibrée - Celle-ci correspond au matériau limoneux des Matmata. 

-. 

15 à 20 % d’argile 

Cette texture contribue à donner des sols cultivables en irrigué ou. en sec quand la pro- 
fondeur est intéressante ( 
sion e t  le décapage de ce type de sols. 

40 cm). La mise en culture des faibles épaisseurs favorise l’éro- 

C2 - Texture moyenne fluvio-marine - limoneuse à limono-sableuse, occupant des 
zones endorePques ou à proximité de la mer exp. : (les sebkas). 

... I...’ 
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3.3.3. Nature de l’assise 

L’assise sous-jacente au recouvrement meuble peut jouer le rôle de contrainte : limite 
de I’épaisseur du sol, donc un frein au système racinairc; mais aussi être une faible barrière 
pour des horizons sous jacents à formations meubles. (cas des horizons limoneux sous croûte . 
feuilletée peu épaisse). 

Le décroutage est une méthode assez ancienne dans la région de Medenine, pour augmen- 
ter la surface agricole utile des habitants, en exploitant les horizons de profondeur. Las classes 
distinguées sont : 

O : sur croûte épaisse dure ou roche dure (montagne, e t  une partie du Sud-Est de la Djef- 
fara). . .  

Y . 

> : sur croûte calcaire démantelée ou encroûtement nodulaire : dans la plus grande partie 
de la Djeffara. 

>> : sur croûte ou encroûtement gypseux ou calcaire gypseux : Est e t  Nord-Est de la carte. 

))) : sur encroûtement gypseux de nappe (dans la zone Nord-Est et Est des  Sebkhas). : 

3 types d’assises afflcurantes ont  éte retenus : 

D = croûte calcaire 
.. 

E = croûte e t  encroûtement gypseux ou mio-pliocène - gypseux. 

F - calcaire, calcaire dolomitique 

3.3.4. Salure 

La salure devient une contrainte pour l’utilisation des sols, fqLiand elle touche l’horizon 
de surface de O - 40 cm. 

La texture joue aussi un rôle dans l’importance e t  le développement de cette salure dans 
les sols. 

Avcc des sols à texturc sableuse à sablo-limoneuse une salure qui va jusqu’à 20 mmhos! 
cm ne freine pas l’utilisation en irrigue, à‘condition d’effectuer un bon lessivage e t  un drainage 
gpproprié. Au delà de 20, le sel devient une contrainte maje.ure. Quand la conductivité est in- 
férieure à 7 mmhos/cm les sols peuvent être cultivds. en sec. 

’ 

Deux classes de salure apparaissent : 
511 : 7 h ‘ 2 0  mmhos/cm 

52 : > à 20 mmhos/cm 

3.3.5. La pente 

Le facteur pente joue un rôle à la fois pour la mise en valeur : irrigation, e t  dans I’éro- 
sion (surtout I’érosion hydrique dans la montagne, voir figure No 3).11 est difficile d’installer 
des périmètre irrigués avec une pente supérieure à 2 %, sans frais couteux, e t  des grands ris- 
ques. 

Aussi les principales zones irrigables s’étendent dans la Djeffara e t  sur des, surfaces favo- 
rables aux systèmes d’irrigation e t  de drainage. 

Deux classes de pente ont eté retenues : 

p1 : 2 - 5 %  

- 5 %  p2 : 

...I ... 
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3.4. 

En fonction de la combinaison dc ces differents facteurs, nous avons abouti B des for- 

La clé de classement des terres 

mules indiquant une certaine évolution dcs potentialités des terrcs. En effet, nous avons : 

-- des terres'cultivables 

- des terres non cultivables . 

A - TERRES CULTIVABLES 

Ce sont tous les sols qui ont une épaisseur supérieure à 40 cm. NOLIS  trouvons avant 
tout : 

CLASSE 1 - Les; terres irrigables : unc cpaisseur > à 80 cm. 
- à texture moyenne à Cquilibrée 

- une conductivité < 20 mmhos 

- e t  une pente 4 2 % 

- Les terres cultivables én sec 
- toutcs les terres qui ont une conductivité infdrieure à 7 mmhosjcm, 

avec, ou sans pente. 

CLASSE I I  - Les sols peu sensibles : regroupent les terres B texture Cquilibrée e t  avec 
une pente ne dépassent pas 5 %. 

CLASSE III - Les sols sensibles à I'Crosion sont ceux qui ont une texture sableuse avec 
une Cpaisseur de la couche meuble entre 40 e t  80 cm. 

Ou bien une Cpaisseur > 80 cm e t  une pente > 5 %. 

B - LE§ TERRES NON CULTIVABLE§ 

Elles sont formees de sols dont I'épaisseur est inférieure à 40 cm ou une conductivité 
superieure à 20 mmhosjcm. 

Des sols à croûte denudée, e t  domaine des sols de sebkhaLi e t  on aura ainsi : 

CLASSE IV 

CLASSE V 

- Des terres non cultivables peu sensibles 

- Des terres non cultivables sensibles. 

Couleur 

Rouge 

Jaunc 

Orange 

Classe 

Classe I 

Classe I I  

Classe I I I  

Uniti 

1 c1 - P, 

2 c1 - 2 c1 P, 

1 B ~ x  P l  

1 Cl x P 2  

ci x ?2 

2 B ~ X  2 B:- 2 B >  

...I... 
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Couleur Classe 

Classe IV 

Classe V 

1 BI  52 

c2 52 

3 AO, 2P1, ZA’, 2P1, 3c01 

3 CJ1, P,. 

A2 BI 
2 Bo1, 3 Bo1, 3 B’, 

3 B’Pj,, i P l  

3 ci’ P2 

3.5. Répartition régionale des ressources en sols 

3.5.1. Introduction 

3.5.1.1. Ressources en eau 

Les possibilités de mise en valeur des sols sont fortement limitées par la disponibbilité- 
en eau. 

- Les eaux profondes 

D’une façon générale, c’est la bande côtière qui possède les ressources hydrogéologiques 
les plus importantes. Elles sont particulièrement développées dans la région de Gabès e t  Djer- 
ba-Zarzis. En cc qui concerne notre zone d’étude, on remarque principalement les forages des 
Oueds Zeuss e t  Koutitie exploitant l’aquifère jurassique, le forage de Hassi Abdelmalek, e t  ce- 
lui de Harboub dans les grés triassiques. lls alimentent en eau potable les agglomérations de 
Médenine, Bir  Lahmar e t  Tatahouine notamment, grâce au réseau d’adduction de la SONEDE. 
Le seul forage à utilisation agricole se situe à Sidi hlakhlouf oir existe u n  petit périmètre 
irrigué, Dans I’état actuel des connaissances, i l  ne semble pas que l’on puisse capter un aqui- 
fie intdressant dans la partie méridionale de la zone étudiée ici (Bir Lahmar et Oued Fessi). 
U n  forage tenté dans la zone de Hezma, qui présente d’importantes ressources en sols irriga- 
bles, n’a pas été fructueux. 

- Les eaux de surface 

Sauf dans le cas des sols très sableux, les coefficients de ruissellement sont toujours 
très élevés (faible couvert végétal, battance) e t  les crues des oueds sont souvent violentes. de 
grandes quantités d’eau douce sont ainsi perdues e t  entra’ìnées vers la mer ou les sebkhas ( I ) ,  
on cherche à en retenir leimaximum par différentes techniques. 

( I )  Sur les 77 O00 ha de la plalne des Ababsa, au centre de notre zone d’étude, le volume ruisselé annuel 

moyen a Bte estime B 6,5 mlllions de m3 (FERSI ,  1976). 

. . ., . . . 
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Dans le lit même des oueds, en amenageant des séries de petits barrages en gabions, on 
parvient à forcer l’alimentation des nappes d’inféroflux exploitées par de nombreux;puits de 
surface; comme cela a été montré par un projet pilote sur l’Oued Mdtameur (PONCET, 1979). 
On s’oriente vers l e  développement de l’exploitation de ces nappes superficielles qui fournis- 
sent actuellement environ un quart de la consommation d’eau du gouvcrnorat de Medenine. 

La partie amont des oueds es t  également très aménagée, particulièrement dans les vallées 
des Matmata oÙ des milliers de petits barrages en terre à déversoirs empierrés, les jessours, bar-vent 
les talwegs retenant l’eau (et la terre) ruisselant des versants. Ce:, système presente IC grand 
intérêt de piéger les déments fins e t  la matière organique arrachés à la surface des sols en ... 
amont, de protégcr l’aval contre les risqucs d’inondation e t  enfin de favoriser la  réalimentation 
en nappes d’underfl6w., 

’ 

D’une façon générale, l’alimentation en eau des cultures, mais aussi des populations, dé- 
pend pour-une grande part de la maÎtrise des eaux de surface. La collecte des eaux de ruissel- 
lement dans les talwegs e t  sur les piémonts par de petits barrages (jessours, cités plus haut, e t  
tabias) permet un apport supplémentaire d’eau aux cultures. Ces eaux sont egalement recuiel- 
l ies sur des impluviums plus ou moins aménagés e t  stockées dans des citernes domestiques, 
parfois collectives pour les plus grandes; c’est la seule source:.d’eau potable pour l a  plupart des 
gens vivant en dehors des agglomdrations. 

315.1.2. Les types de mise en valeur agricole 

Suivant les ressources en eau disponibles, on peut distinguer : 

1 - Les cultures irriguées : 

Elles utilisent l’eau des puits de surface (petits jardins familiaux) ou des forages pro- 
fonds (pdrimstre irrigués); 

2 - Les cultures pluviales : 

- Les cultures béndficiant d’apports d’eau de ruissellement : plantations d’oliviers, 
de figuierç derrière les jessours e t ’  les tabias, avec cultures d’orges ou de fèves, 
par. exemple, après les pluies. 

- Les autres cultures :p‘luv.Ïal:es : oliveraies de la bande côtière e t  cultures épisodi- 
ques de céréales en année suffisamment pluvieuse. Cette céréaliculture est  prati- 
quée dans l’ensemble de la zone, à l’exception du Dahar oÙ les précipitations 
sont trop faibles. Le facteur limitant principal étant donc l’eau, les techniques 
culturales sont sommaires e t  on ne pratique pas de fcrtilisation. Les sols les 
plus attractifs sont les sols de texture légère qui valorisent au mieux l’eau dis- 
ponible; malheureusement, à cause de leur texture, ce sont aussi les plus expo- 
sés à I’érosion. 

- Les parcours : Ics sols trop superficicls, trop sableux ou trop pentus sont utili- 
sés comme parcours pour les ovins e t  les caprins, e t  parfois pour les camélidés 
sur la  côte, dans les zones salées. Par suite des mises en cultures, l a  surface 
réservée aux parcours diminue d’année en année, au dktriment des seuls sols de 
parcours susceptibles d’être cultivés de façon extensive, c’est-à-dire des sols des 
steppes sableuses. 

3.5.2. Les sols ((irrigables)) 

Cette classe regroupe tous les sols qui présentent des caractères de texture, dpaisseur, 
salure e t  pente satisfaisants (cf. 3 - 4). II est bien entendu que, compte tenu de I’6chelle de la  
carte, il nc s’agit que d’une indication genérale; seules des études détailldes pourront permettre 
d’évaluer préciscmont l’aptitude à l’irrigation des différentes z o n a  ((irrigables)) délimities. 

...i... 
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II s’agit principalement des sols alluviaux de texture sableuse à sablo-limoneuse à sable 
f in , Constitués de dépôts lites, i l s  présentent localement des passages de texture plus fine 
(limoneuse ou sablo-argileuse) qui pourront constituer un facteur limitant leur aptitude à l’ir- 
rigation. Ces qualités texturales leur permettent également de se prêter à une céréaliculture 
pluviale. On peut distinguer les cas suivants : 

- les terrasses d’oueds oÙ i l s  sont souvent associés à des dépôts caillouteux (unité pédolo- 
gique 13). 

- les épandages de limons, moins filtrants, donc exigeant des eaux d’irrigation de bonne 
qualité e t  un soin particulier des problbmes de drainage (unité pédologique 19, piémont). 

- les épandages salés, zones sableuses en bordure de sebkha, nécessitant un lessivage de 
sel. 

- les zones d’épandage e t  plaines alluviales qui reprdsentent les superficics les plus impor- 
tantes. En surface, les reprises de sables par les vents forment des nebkas fixées par l a  
végétation. Ces nebkas ont localement é té  arasées lors des mises en culture, mais l e  plus 
souvent la création de périmètres irrigués dans ces zones suppose d’importants travaux 
de nivellement e t  de protection contre I’érosion éolienne (uni t i  pddologique 14, zones 
de Hezma , Oued Khecheb, Oued Fessi). 

Enfin, deux cas marginaux : 

- les vallées ensablées des Oueds du Dahar oÙ les accumulations de sables mobiles (dunes, 
barkanes) pourraient se prêter à l’irrigation moyennant des travaux encore plus impor- 
tants que dans le cas précédent (unité pédologique 7). 

- les steppes sableuses oÙ localement I’dpaisseur de la couche meuble permet d’envisager 
une irrigation (unité pédologique 20, région de Néfatia). 

Aucune de ces zones n’est actuellement irriguée à l’exception de certains jardins fami- 
liaux en bordure des oueds (Basse Djeffara, Oued Métameur); elles sont l e  plus souvent exploi- 

ture, leur régime hydrique est trop irrégulier), ce qui ne manque pas de les exposer; à l’éro- 
sion .éolienne. 

I tées en céréalicultures pluviales (les sols des zones d’epandage ne conviennent pas à l’arboricul~u,;d 

3.5.3.  Les sols ((cultivables en sec)) 

II s’agit des sols se pr6tant aux cultures pluviales que nous avons évoquees plus haut. A 
l’exception des sols limoneux de pente faible à modérée (fonds de certaines vallées des Mat- 
mata et:p‘Mm.ont,-,soit 14,4 % de cette classe), i l s  sont tous sensiblcs à I’éLaiion. On distingue : 

- Les sols sensibles à I’érosion hydrique : sur pente forte ( 5 %, symbole p2), caractdris- 
tiques des zones à dépôts limoneux érodés en bad-lands e t  cultivées en jessours (bassins 
e t  vallées du massif des Matmata, unité pédologique 10). A noter que ce mode de mise 
en valeur ne permet pas de cultiver Kensemble de la superficie de ces unités que nous avons 
néanmoins classées ((cultivables)), par opposition aux zones de sols con cultivables préseri- 
tant des possibilités localisées de cultures en jessours (figurees ?ar des hachures), donc . 

beaucoup plus restreintes. 

- Les sols sensibles à I’érosion éolienne : à cause de leur texture sablcuse à sablo-limoneuse, 
les modes de cultures pluviales les exposent à la déflation car i l s  sont sans couverture vcgd- 
tale la plus grande partk de l’année. On peut en constater les e f f e t s  dans de nombreuscs 
zones, notamment dans les oliveraies de la zone côtièrc dont l’ensablement va en crois- 
sant. Des recherches sont en cours pour dévelcpper des façons culturales moins aggressi- 
ves vis à vis de ces sols (utilisation d’instrument à dents, par exemple). Ils se rencontrent 
surtout dans la Basse Djeffara e t  sont presque intégrakment cultivés. ‘ 

.../ ... 



3.5.4. Les ((sols de parcours,) 

Ce terme englobe tous les sols n’ayant pas les qualités requises pour être classés ((irriga- 
blew ou ((cultivables)). On peut distinguer : 

- les sols très superficiels ; la roche ou la croûte calcaire ou gypseuse affleure, le  plus sou- 
vent i l s  constituent des parcours médiocres e t  sont actuellement peu sensibles à I’érosion, 
celle-ci ayant déjà accompli son oeuvre. C’est le cas de la plupart des sols des djebels e t  
du plateau de Médenine; certains des sols à croûte calcaire affleurante sont cultivés très 
localement par décroûtage. 

- les sols superficiels, dont la couche meuble est mince ( < 40 cm), sont classés non 
cultivables; il s’agit pour l’essentiel des sols à voile éolien sur croûte calcaire (unités pédo- 
logiques 12.et 8) ,  donc sensibles à I’érosion éolienne. Ce sont les sols des parcours à 
Rhantherium formant les vastes steppes sableuses de la Haute Djeffara. Lorsque la croûte 
calcaire n’est pas trop épaisse, ces sols peuvent être utilisés pour l’arboriculture en pratiquant 
des trous de plantation à travers la croûte. Cependant, la céré.alic,ulture s’étend actuelle- 
ment sur ces sols fragiles, comme nous l’avons souligné. 

- les SOIS à croûtes calcaires e t  accumulations éoliennes en surface,,pius ou moins fixées par 
la végétation (nebkhas, barkanes), sont également très sensibles à I’érosion éolienne e t  leur 
mise en culture est à prescrire. Certains agriculteurs n’hésitent pourtant pas à défricher 
les champs de ccsbot D, par exemple (nebkas fixées par Aristida pungens). Les‘résultats 
désastreux constatés à Bir Lahmar notamment pendant la saison 1980-81 (déflation de plu- 
sieurs centimètres de sol en quelques semaines) confirment le  danger que représentent ces 
pratiques. 

. ,: 
* 

- les sols des versants à colluvions encro€és constituent des parcours sensibles h I’érosion 

- les sols caillouteux (unité pédologique 3) ne sont pas utilisables, e t  les sols. sablo-caillouteux 

hydrique dont i l  faut éviter l e  surpâturage. 

(unité pédologique 7) des l i t s  d’oueds, forment des parcours bien alimentés en eau. 

- les sols salés enfin, en bordure des sebkhas constituent des parcours médiocres à camélidés; 
les sols très salés des sebkhas sont stériles 

3.54. Tableaux récapitulatifs 

En guise de synthèse, deux tableaux résument les ressources en sols de la,feuille de Méde- 
nine, Le tableau NO4 présente les ressources en sols, par région natürelle, en résumant les données 
essentielles : nature du sol par l e  riuméro d’unité pédologique (cf. tableau 3), formule donnant les 
caractères (cf. paragraphes 3-4), localisation, utilisation actuelles e t  remarquent qui en découlent. 
II constitue un guide pour la lecture e t  l’utilisation de la carte. Le tableau NO5 récapitule les 
surfaces, exprimées en hecrates e t  en pourcentage, des différentes classes de sols. Compte tenu 
des remarques faites à propos du classement, i l  s’agit d’une estimation, certaines unités n’étant pas 
pures, tels certains sols irrigables ou les sols cultivables des Matmata qui ne l e  sont pas à 100 %. 

TABLEAU 5 

Sols irrigables 

Sols cultivables peu sensibles à I’érosion 

Sols cultivables sensibles à I’érosion 

Parcours peu sensibles à I’érosion 

Parcours sensibles à I’érosion 

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

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

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

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

-------_- 
ha 

24.650 

15.650 

93.200 

270.650 

161 .O00 

--------- 

. . . . .  

. . . . .  

. . . . .  

. . . . .  

pourcentage 
‘ I  

. 4 J 4  . . . . . . .  
2J8 ’ . . . . .  

16,4 
. . . . . .  

47,9 . , .  . . .  i ’  
28,5 

1 O0 
. .  

T O T  A L : 565.150 
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.4 - CONCLUSION 

A partir de documents très divers (études pédologiques existantes, prospections complé- 
mentaires, données de  télédétection), nous avons établi une synthèse sur les ressources en 
sols de la feuille de Médenine sous la forme d’une carte dont la précision varie suivant la 
qualité des renseignements que nous avons pu obtenir dans les différentes régions. Elle fait 
néanmoins apparaître clairement les traits essentiels de cette région, à savoir : 

- la fragilité des sols et, en conséquence, la faiblesse des superficies cultivables sans dan- 
ger, en contradiction avec un changement d’altitude dzs agriculteurs abandonnant en 
partie les cultures en jessours des vallées e t  bassins des Matmata pour se redéployer sur 
les steppes sableuses de la plaine, d’un rendement immédiat plus élevé; 

- la relative abondance de zones irrigables, dont certaines à potentialité apparemment 
élevée, contrastant malheureusement avec l’absence de ressources en eau profondes en 
exploitation e t  le faible espoir de voir celles-ci se développer à cause du contexte hydro- 
géologique défavorable. 

. 

Quels que soient les aménagements qui seront entrepris, cette étude qui résume les con- 
traintes édaphiques, à la fois sous une forme cartographique e t  dans des tableaux récapitulatifs, 
est un  outil qui pourra aider efficacement les responsables dans leurs choix. 

0 
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