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Trois stations de Quercus suber, hornogènes, ont été choisies pour étudier la dynarnique spa-
tiale et saisonnière des paramètres physico-chirniques du sol. Les résultats monftent que ces der-
niers varient forternent en tbnction de la saisonnalité, de la profondeur du sol et de I'altitude. Les
facteurs écopédologiques (pédoclirnat, pédofaune, texture du sol, etc.) permettent d'expliquer en
grande partie les dittérentes concentrations des élérnents minéraux en relation avec Ia diversité
sLrtiounelle du rnassif lbrestier étudié.

Mots clés : forêt de Beni-Gtrcbri, bases éclrctngectbles, vctriation saisonnière, concentration,
profondeur tlu sol, ctltitude.
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INTROD{.]CTION

Les variations saisonnières de la teneur en éléments minéraux des feuilles de la chê-
naie ont fait I'objet d'une étude réalisée précédemrnent par Ladjadj (1986). Cependant,
celles-ci restent mal connue au niveau des sols lessivés acides, sous-suberaie de
Yakoulen et de l'Akfadou.

Les travaux traitant des cycles biogéochimiques soutiennent que les fluc!.uations spa-
tiales et saisonnières des élérnents minéraux dans le sol résultent d'un équilibre entre plu-
sieurs facteurs écopédologiques (nature de la roche mère, pédoclimat, activité et mobili-
sation biologique, etc.). C'est dans ce cadre que s'inscrit ce travail, dont l'objectif
principal est de mettre en relief les variations des différents paranètres physico-chi-
miques du sol : sornme des bases échangeables (S) ; capacité d'échange cationique
(CEC) ; et bases échangeables : Ca?o, Mg2*, Na*, K. en fonction des trois facteurs fonda-
mentaux suivants :

" la profondeur du sol
o l'altitude

' la saisonnalité.

L'aspect tlidimensionnel de la présente étude permettra de :

1) connaîtle ie potentiel global en éléments minéraux des sols étudiés et leurs concen-
tntions aux liniites de I'aire de répartition du chêne-liège ;

2) rnaîtriser I'influence des contrastes saisonniers sur la teneur en bases échangeables ;

3) souligner l'iinportance des dilfér'ents f'acteurs écopédologiques dans la dynamique
de ces éléments.

uÉTTTooES D,ÉCHANTILLoNNAGE

Trois stations d'études ont été choisies pour une représentation adéquate au niveau de
la suberaie. Les stations réparties sur un transect Nord sont caractérisées par des condi-
tions topographiques aussi homogènes que possible.

STATION AIJTITUDE (m)

1. Aghlibs

2. Ahmil
3. Djebel-Aii'oun

510

820

950

I-e choix des périodes d'échantillonnage est basé sur les contrastes saisonniers du cli-
mat méditenanéen. Chaque saison considérée est caractérisée par l'ensemble des préci-
pitations ainsi que par les températures eruegistrées pendant tous les mois précédant
chaque prélèvement (tab. 1).
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Fig. 1 : Analyse granulométrique des profils.
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Fig.2 : Propriétés chimiques des profils.
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Période de

prélèvenrent

Saisorr respective

et rnois correspondant

Précipitations cumul&s

par station (mm)

Début rnars Iliver
(déc., jan., fév.)

533 (st. l)
597 (st. 2)

462 (st.3-

Début juin Printemps

(rnars, avril, mai)

239

300
a1a

Début septeurbre Eré

fiuin, juil., août)

33

42

55

Tableau I : Répaltition saisolinièl'e des pr'écipitations par station.

Type de sol

Le peuplernent de chêne-liège concerné évolue sur un substrat géotogique homogène
constitué principalenent par des grés numidiens (Gélard, 1978). Les sols sont de type les-

sivé acide, différenciés en 3 horizons distincts : Ar - A2 - 8,.

Quelques caractéristiques physiques et chimiques sont mentionnées dans les fig. I et2.

RÉSULTATS ET DISCUSSIoNS

Variation spatiale et saisonnière de S

Pour toutes les stations considérées et pour chaque prélèvement, les variations en pro-
fondeur montrent que S est élevée en A1, diminue légèrement dans le A1, puis augmente
de nouveau dans le Bt (fig. 3). Selon Pesson (1971),1'accumulation de S en A1 est posi-
tvement conélée avec le taux de matière organique. Dans le Bt, elle serait due à la frac-
tion fine du sol (argiles) qui perniet une rétention des bases échangeables provenant des
horizons superficiels par lessivage (Lagoste, 1983).

En comparant les données de S entre stations, on constate que pour la période de forte
lessivation des éléments minéraux (hiver), les valeurs de S varient approximativement
dans Ie sens inverse des précipitations. L'ordre établi pour S est le suivant: Station 3 >
Stationl>Station2(fig.3).Pourlesprécipitations:Station2>Stationl>Station3(tab.
1). Cependant, au niveau de la station 3, les précipitations printanières sont négativement
corrélées : la hauteur des précipitations passe de239 mm (station l) à13L2 mrn (station 3),
alors que la somme des bases échangeables reste toujours élevée.
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Variabilité intraspécifique chez lz cèdre

Lint-luence du facteur <saison>> montre que les valeurs de S obtenues pendant la pério-
de hirernale sont assez faibles. Au cours de la saison humide, le drainage en profondeur
inllue constamment sur la solution du sol. Selon la loi d'équitibre cationique (Duchaufour,
|TIT : Gros, 1979 : Soltner, 1988), un appauvrissement en bases échangeables de la solu-
tion du sol provoquerait instantanément la dessaturation du complexe absorbant pour
æmpenser ces pertes d'où exportation d'éléments minéraux hors du profil.
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tr- accumulation emegistrée du printernps à l'été serait due à la reprise de l'activité bio-
logique. Grâce aux conciitions optimales d'hurnidité et de température créées par le cou-
vefi forestier, les populations microbiennes activent la minéralisation de la matière orga-
nique (Dommergues et Mangenot, 1970). La libération intensive de ces éléments dans le
milieu permettrait une resaturation progressive du complexe absorbant.

Variation de la CEC (T) ef du taux de saturation (SÆ)

Les valeurs de la CEC obtenues pour l'ensemble des stations évoluent dans des limites
situées entre 10,5 et 17,5 rneq/100 g. Se référant aux normes établies par Chamayou et
Legros (1989), la CEC, au plan agronomique, est généralement faible (T < 15 m.e/100 g).
Contpte tenu de la teneur élevée en al'gile et de matière organique (usqu'à 5,5 Vo en Ar),

ces normes ne reflètent pas totalement le potentiel global en colloides hurniques et argi-
leux des sols érudiés. La nature minéralogique du complexe argilo-humique, constituée
en grande paltie par de la kaolinite (Durand, 1956), pourrait expliquer une capacité
d'échange cationique peu élevée. L'analyse des données en profondeur montre qu'ap-
proximativement le paramètre T varie proportionnellernent à S (fig. 3). Les station 2 et 3
se distinguent par des valeurs de T légèrement plus élevées et, contrairement à la sta-

tion 1, celles-ci ont tendance à s'accroître en profondeur, Les écarts saisonniers se situent
entle 0,2 et 3 rn.e/ 100 g.

Généralerlent, le pHKCI varie de 5,5 en surface à 3,8 en profondeur. La nature de la
roche mère (substrat siliceux), associée à celle de la végétation (la chênaie), maintiennent
le milieu tamponné au pH bas. Cependant, le substrat gréseux exerce une action prépon-
dérante. Les résultats montrent qr.re I'acidité du sol tend à s'accentuer légèrement au

cours de la période estivale. Par conséquent, le taux de saturation n'excède que rarement
60 %. On constate que ce dernier augûlente significativement avc la profondeur en toutes
saisons, meltant ainsi en évidence une garniture cationique légèrement élevée des hori-
zons d'accumulations Bt (fig. 3).

Dynamique des bases échangeables : Ca'*, Mt'*, K* et Na.

Pour mettle en évidence les variations spatiales et saisonnières des différents éléments,
une analyse de vadance à uois critères de classification (station, horizon, saison) a été

adoptée.

La figure 4 montre que le calciuni est l'élénient le plus représenté parmi les bases

éclrangeables. Celui-ci occupe 40 à 60 Vo de S au niveau des sols étudiés, tandis que, selon
Lavolay (1939) et Soltner (1988), il peut atteindre 70 à 80 Vo. Au niveau de toutes les sta-

tions et pour chaque saison, le calciurn constitue deux maximums : I'un en 4,, I'autre en

8,. Cependant, la teneur en cet élément est significatvement plus élevée au niveau de la

troisiènre stalion :4,5 m.e en A1 (période estivale) et respectivement 2,8 m.e à2,7 m.e



Variabiliré intraspécilique chez le cèdre

l' -: --'. -i:..:-a'ns I et 2. Concernant la dynamique saisonnière, les concentrations varient à
-:. :. ---r.J pirr{ressif de I'hiver à l'été (2,5 m.e à 2,8 m.e en A1 pour la station I ;2,3 m.e

" 
-.- :r..r' :.rur la stadon 2: et3,4 m.e à 4,5 m.e pour la station 3). La variation du Ca est

::*:rir.Jnr signilicative (au seuil de 5 Vo) pour les facteurs horizon et saison.

HORZONSI

mA.
%A;
HB;

ai' siqfion 1

Mgto

,!t
<l
vl

,l
'1
1l

el..1

I

1J

H-hiver
P-pninlemos

t. / I

L-ele

ul
o\
o,la
FI
z+

I
1l
"T

2l

HPE

31



À4.O. FERRAHI

Le Mg présente un comportement saisonnier plus proche du Ca, avec des teneurs légè-
rement plus faible. Celui-ci occupe 20 à 50 7o dela somme des bases échangeables. En
comparant les stations entre elles, on constate que le Mg prédomine dans les sols de la
station 3, suivi de très près par les stations 1 et2. Selon Duthil (1971), c'est un eation
fortement hydraté, sa rétention est moyenne. Sur le plan statistique, sa variation est signi-
ficative pour tous les facteurs considérés"

Généralement,, les teneurs en K et en Na sont peu élevées au niveau de toutes les sta-
tions et pour toutes les périodes de prélèvement (fig. 4). Uanalyse des données en pro-
fondeur montre que le Na est relativement mieux représenté que le K, plus particulière-
ment dans les horizons humitères (4,) et argileux (8,)" I-es teneurs passent de 0,98 m.e à
1,22 m.e à la station 2 en pér'iode estivale, et de 1,69 m.e à 1,50 m.e à la station 3 pour
la mênie période. Seul le sol de la station 3 montre des disponibilités en K légèrement
plus élevées dans la partie supérieure du profil (0,53 m.e en période printanière). Les
variation altitudinales et saisonnières ne nlontrent guère de conélations teneurs en élé-
ments/précipitations. Les écarts saisonniers ont tendance à se stabiliser, sauf au niveau de
la station 3 où la teneur en Na des horizons A, et B, connaît une nette progression de I'hi-
ver à 1'été. I-es ions monovalents, très mobiles, sont continuellement entraînés hors du
profil (Duchaufbur, 1968 ; Debouteville, 197 I ; Duthil, 1913).

CONCLUSION

Les r'ésultats obtenus sur l'étude de la dynamique des paraniètres physico-chimiques
du sol sous la suberaie de Yakouren et de I'Akladou montrent que la variation en pro-
f,ondeur de ces derniers se distngue par une légère accunulation des bases échangeables
dan les horizons A, et 8,. La variation avec I'altitude entre les stations I et2 est forte-
ment influencée par le pédoclimat et la texture du sol : la somnre des bases échangeables
augmente iégèrement lorsque le taux de précipitation est faible et la texlup du sol est

argileuse. Cependant, il n'en est pas de niême de la station 3 où, malgré un taux de pré-
cipitation important au cours de la saison printanière, S demeure inchangée. Certains des
paramètles étudiés (S, cations bivalents, pH) se stabilisent dans des valeurs limites.
conformément aux fluctu:ttions saisonnières. Au cours cle la période hivernale, le poten-

tiel global en éléments urinéraux tend à diminuer, puis augmente progressivement du
printemps à l'été. Pour les monovalents, cet équilible est aflècté, étant donné leurs fluc-
tuations irrégulières. Il en est de même pour la CEC où l'on constate, d'une part, une

instabilité saisonnière des normes dtablies et, d'Autres part, une conélation négative avec
le taux de matière organique et d'argile.
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F Dépérissement et conditions édaphiques

SIf,DTARY

TLee bmoçneous stations of Quercus suber have ben choosen to study seasonal and spatial
qylnic of physico-chemical parameters of soil. Results showed a great variation according ro
ft season, the depth of soil, and altitude. TIre eco-pedological factors (pedoclirnate, pedofaun,
gtrtre...) allowed ûo explain tre different concentratious of exchangeable ions in relation with
sational diversity of studying forest.

Key words ; Beni-Ghobri foresr, exchangeable ions, seasonal variation, concentration, soil
depth" altiade.
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