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associations
de

sols
quirefl~tent

les
p

ro
p

riétés
essentielles

respectivem
entdes

types
paysagiques,des

roches
de

departetdu
relief.

10
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Introduction

Les
cartes

des
sols

m
i-d

éta
illée

s
a

l’échelle
du

1:25’OOO
donnentdes

indications
au

plan
regional

s
ir

les
sols

et
leurs

aptitudes
agricole

et
sylvicole.

E
lles

sont
souvent

trop
inprécises

pow
jugerle

solau
niveau

de
la

parcelle.E
lles

constiuenten
revanche

une
base

précieuse
etutile

pourdes
am

énagem
ents

régionaux
etecologiques

touchanttoutune
region

(fig.
1)

(M
U

LLE
R

,Z
IH

LM
A

N
N

,
1987).

Les
càrtes

de
detaila

grande
echçlle

1:1’OOOa
1:lO’OOO

sontnécessaires
pourl’estirnation

des
parcelles,parexem

ple
lors

de
rem

aniem
ent,pour

des
gestions,agricoles

etsylvicoles,
de

m
êm

ó
que

pourdes
questions

ayanttraitala
flim

ure.A
l’avenir

enfm
on

fera
de

plus
en

plus
appela

ce
type

de
carte

dans
des

etudes
d’iiiipact

©
C

entrale
hydraulique

Etudes
d’im

pact
P

rotection
de

Ia
nature

Eftetsdu
barrage

sur
Q

ualitédes
sols,rem

ise’
Degagem

entde
zones

‘
le

régim
e

hydrique
des.

en
culture

‘
.

.
protegéès

.
sols

Im
m

issions
polluantes

A
griculture

Choix
des

placettes
d’echantillonnage

S
ylviculture

Risque
d’érosion

du~sot
Acidification

du
sot

Fig.
1:

exem
ples

d’utilisation
d’une

carte
des

sols
au

i:25’O
O

O
,feuilleR

heinfelden

11



O
n

constate
que

l’échelle
d’une’carte

c~onditionne
l’ouverture

de
la

fourchette
des

unites
cartographiques

et
l’étendue

de
leur.

contenü
infonnatif.

Ii
est

im
portant,

en
vue

d’applicâtions
ultérieures,

de
delim

iter
des

petites
surfaces

iorsque
lanature

des
sols

vane
rapidem

entetprofondém
ent.Les

possibilites
d’application

spécifiqüe
d’une

carte
des

sols
dependentdone

de
l’echelle

choisie.

1.4
S

chérnadu
d

éro
u

le
m

e
n

td’une
cartographic

Le
schem

a
ci-dessous

dune
cartographic

vautpourles’etudes
dc

detailëtcelles
au

1:2~5’OOO;
Les

eveñtuelles
differences

dans
l’im

portance
et,l’éxecution

des
diverses

étapes
soñt

signalees
dans

les
paragraphes

correspondafits’.Les
étapes

ci-desaous
sontdébrites.danA

la
P

a
rtie

L
.

Preparation
du

~.

projet

•
.
.

.
.

0~

-.
Travaux

de
terrain

N.

..~

.
‘

.~c.
~

:

atto
1~

(~

~
~

R
óprésentation

.
.

~
4

.
•
:
~

~
~

desrC
sultats

~es~
1*<.,.

~
1

:~

~1W
~

‘
~

Fig.
2:

schem
a

dlidéroulernentd’une
cartographie

12
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2
P

reparation
du

projet

2
P

rép
a

ra
tio

ü
du

projet..
2.1

F
o

rm
u

la
tio

n
etp

la
n

ifica
tio

n

Tous
les

points
im

portants
doivent

êtres
discutés

.et•~au
besoin

fixes
par

contrat,
(specifications)

entre
lc

m
andant

et
le

m
andataire

avant
l’exécution

d’un
projet

de
S

cartographie.
Iifauten

~articulier
determ

inerles
besoins.du

m
andanten

ce
quiconcerne

l’exploitation
de

l’étude
etla

form
e

soüs
laquelle

les
résultats

doivent
être

présentés.
Ii

convienten
outre

de
planifier

l’agenda
C

tlés
aspects

.fm
anciers

ainsique
les

questions
de

m
aterieletde

personnel.
S

S
S

S
pecifications

S

•
perim

ètrede
óartographie:

S
surface

en
ha

•
docum

ents
de

travail:
plans

S

S
photographies

aériennes
S

plans
deconduites

etcables
souterrains

•
fm

ances:
devis

pourle
m

andant
V

~

•
échéances:

S
travaux

preparatoires
S

S
S

travaux
de

terrain.
‘

S
S

cártes
de

terrain
p.ex.pourtaxation

rapportfm
aly.c.

cartes
des

sois
et

S
S

cartes
d

érivée
s

S

•
form

e
de

representation
des

resultats
nom

bre
d’exem

plaires,
en

couleurs
ou

S
noir/blánc

S

S
-

exploitation
statistiqüe

des
cartes

•
besoins

en
inform

ation:
.

public
S

S

S
propriétaires

fonciers
S

S
.

intéressés
.

E
xploitations

possiblés
.

S
.

S
S

•.
rêm

a~iem
ents

parcellaires
(qualitédu

sol,cotes)
S

•
.propositions

d’am
élioration

•
risque

de
pertes

de
m

atières
nutritives

parpercolation
etruissellem

ent
.

•
risque

d’erosion
.

.
.

.
S

.
.

.

•
risque

de
com

paction
S

S

•
aptitude

(agriculture
etsylviculture)

S

15.



P
artie

I
C

artographie
des

sols

degagem
entdes

secteurs
agricoles

préférentiels
(p.ex.les

zonçs
d’assolem

enO

•
constatde

l’éta
tprem

ier
du

solavantl’ouverture
d’une

gravièrë

•
planification

etam
énagem

ent~
forestiers

,
.

degagem
entdes

reserves
naturelles,

des
surfaces

de
com

pensation
ecologiques

•
m

esures
de

protection
de

l’envfronnem
ent

P
oints

de
la

planification
du

m
andataire

•
nöm

bre
approxim

atifde
profils

etde
sondages

•
nom

bre
d’échantilons

de
solpour

laboratoire

•
plan

de
travailpour

le
cartographie

plan
de

travailpourl’infrastructure
(laboratoire,

salle
de

dessin)
-

~
besoins

en
m

ateriel(piquets,outils
de.sbndage)

•
autres

spécificatioñs
contractuelles

,(essais
sir

cham
p,

recherches
particulières

en

laboratoire,
etc.)

•
planification

de
son

propre
travail

M
andant

La
grande

partië
des

m
andats

de
cartographie

des
sols

viennentdu
dom

aine
public.Ce

sont
souventdes

collectivites
de

droitpublic
quisouhaitentdes

cartes
de

soldetaillees
dans

le
cadre

d’am
éliorátions

foncières
(rem

aniem
ents

parcellaires)
ou

des
com

m
unes

politiques
qui

doivent
executer

des
dispositions

légales
découlant

d’une
loi

cantonale
s
ir

l’am
enag~nient‘du

territofre.Les
cartographies

régionalesa
l’échelle

du
1~25’OOO

sontplutôt
dem

andees
par

les
offices

cantonaux
D

es
bureaux

pnves
peuvent

aussi
m

andater
des

cartographies
(parexem

ple
pourdes

etudes
d’im

pact),lorsqu’ils
ne

les
exécutentpas

e
u

x
m

êrnes.

Les
m

andants
quisontpeu

fam
iliarisés

avec
le

soletla
cartographie

doiventassisterau
m

om
s

une
fois

au
travailde

terrain
etrecevoirle

plustotpossible
unç

ébauche
de

carte
avec

interpretation
pourprendre

position.

16



.2
P

r~paration
du

projet

2.2
C

ollectage
des

docum
ents

de
base

Toutes
les

cartes,plans,rapports
ou

hvres
quicontiennentdes

donnees
sir

les
facteurs

de
form

ation
et

les
caractéristiques

des
sols

dans
la

region
a

cartographier
et

sçs~
environs

peuventêtre
utiles

(tabi.
1).

-
.
.

D
ocum

ents
Facteurs

de
U

tilitépourIa
cartographie

,
•.

form
ationdu

..
.

.
•sol•

.
.

..

Atlas
de

Ia
Suisse

divers
vue

d’ensem
ble

cartes
geologiques

.
.

m
atériau-m

ère
.

attribution
des

unites
de

solaux
cartes

géotechniques
.

..
.

substrats
(légende)

cartes
hydrogéologiques

.
.

em
placem

ents
des

proflis

series
de

tém
pératures

.
clim

at
..

caract~risation
clim

atique
precipitations

.
-

C
arte

d’aptitude
clim

atique
.

..
.

.
.

1:200’OOO
,
.

..
..

C
arte

des
niveaux

therm
iques

.
.

.
.

.
.‘

~
1:200’OOO

.
..

.
.

.

C
arte

nationale
de

Ia
Suisse

relief
vuéd’ensem

ble
I:25’OOO

.
delim

itation.des.élém
ents

photographies
aériennes

.
.

~
.

physiographiques
cartes

des
pentes

.
-

.
.

.
em

placem
ents

des
profils

cartes
geom

orphologiques
-

..
-

vieilles
cartes

topographiques
hom

m
e

m
odifications

parI’intervention
hum

ainè
1:25’OOO

~
~•

:
.

.
.

.
.

.~

plans
de

cables
etconduites

.
.

.
.

.

souterrains
.

.
.

.
.

.

statistiques
des

surfaces
.

iom
m

é’
utilisation

du.sol

carte
de

Ia
vegetation

~.
vegetation

lim
itesprovisoires

cartes
des

eaux
souterraines

eau
delim

itation
des

secteurs
a

eau
de

fond,

cartes
des

sols
des

regions
tous

lim
itesprovisàires

avoisinantes
etfeuilles

de
profil

reprises
d’unttés

de
soldans

Ia
Legende

correspondantes
.

.
-.

-
.

-
.

.
.

.
.

Tab!.
i:

docum
ents

cle
base

.im
portants

Le
résultatde

l’exploitation
des

docum
ents

de
base

pentêtre
représentésons

la
form

e
d’une

ou
plusieurs

esquisses
cartographiques

(p.ex:.supe~posables).
E

lles
serventa

une
vue

d’ensem
ble

de
la

region
eta

la
com

prehension
de

la
form

ation
(genese)du

paysage,ou
bien

peuventêtre
retravaillées

en
une

carte
conceptuelle

en
s’aidaritdes

connaissances
acquises

lors
de

la
reàonnaissanäe

(v.
2.3).

U
ne

carte
conceptuelle

contiçnt
d

éja
des

données
sir

l’origm
e

des
sols

(genese)
etleurs

propnetes
im

portantes,
le

travailde
terram

peutbien
s’appuyer

sir
elle.

L’exploitation
des.

docum
ents

trouve
égalem

ent
sa

place
lors

de.
P

inventaire
des

sols.
.

~
,,

.
.

.
.

17



P
artie

I
C

artographie
des

sols

2.3
P

arcours
de

reconnaissance

U
n

parcours
dans

le
terrain,en

m
êm

e
tem

ps
etpeuaprès

l’exploitation
des

docum
ents

de.
base,.perm

ëtde
Se

faire
une

idée
du

role
etde

la
fourchette

de
variation

des
facteurs

de
form

ation
des

sols.O
n

se~sertpour
cela

des:
.

.
.

entailles
dans

le
terrain:carrières,gravières,talus,excavations,fosses,paquets

racinaires
renversés

•
observations

phytosociologiquës,utilisation
du

terrain

.
aspects

particuliers.de
la

surface
du

sol:
zones

m
ouillées,

d’érosion,
glissem

ents,
taux

d’hum
us

éle
vé,

tassernentdans
la

tourbe
(regards

de
drainages),forte

pierrosité,
etc..

Fig.
3:

exem
ple

d’une
suôcession

de
sols

le
lo

n
g

d’un
transectduB

unztalau
Lim

m
attal

(‘d’après
FA

P
,

1986,)
.
.

S
W

Heitei~sberg
730m

(B
uechenplatz)

m700
600

sofj
400

A
nglikon

41
imB

ünz

N
iederw

il
405m

4

B
ellikon

600m

N
E

KU
nten

426m
2

R
euss

355m

O
etw

il
420m

.
0

0

M
oraine

w
unnienne

2

Lim
m

at
380m

6

4
6

8
10

12
14km

S
tation

.
S

ol
.

.
M

atériau
dedépart

E
lém

entdu
paysage

1
G

LE
Y

O
X

IIiE
A

lluvions
.

P
laine

2
SO

L
B

R
U

N
,

M
oraine

w
uim

ienne
Pente

raide
partiell.

g
le

yifié
.

.
.

.

3
.

S
O

L
S

E
M

I-T
O

U
R

B
E

U
X

,
.

Tourbe
/M

oraine
de

fond
.

C
om

be
.

-

superficiel,extrêm
.m

o
u

illé
.

4
S

O
L

B
R

U
N

LESSIVE,
M

oraine
w

urm
ienne

.
D

os
acide

.
,.

.

5
SO

L
B

R
U

N
,

M
oraine

w
urm

ienne
.

Faible
pente

faibl.pseudogleyifié
-

6
S

O
L

B
R

U
N

LE
S

S
IV

E
G

raviers
Terrasse

7
S

O
L

B
R

U
N

,
très

acide,
M

oraine
rissienne

Plateau
faibl.

pseudogleyifiéa
g

le
yifié

.

8
REG

O
SO

L,
‘D

eckenschotter”
.

Tête,bosse
riche

en
calcaire

.
.

.

9
.

S
O

L
B

R
U

N
C

A
LC

A
IR

E
,

Lim
on

de
pente,

colluvions
Bas

de
pente

gleyiflé
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2
P

reparation
du

projet

Iiestrecom
m

andéd’exécuterdes
sondages

bien
places

le
long

d’un
transectpouirechercher

les
relations

entre
les

propñé~és
du

soletses
factejirs

de
form

ation.
O

n
entend

parlà
une

série
de

sondages
tels

qu’au
m

om
s

l’un
d’entre

eux
soit

place
dans

chaque
élém

e
n

t
physkgraphique

(fig.
3).

Tous
les

levers
etobservations

doiventêtre
portés

surla
carte

de
terrain

(v.
3.3.3).

Lors
d’études

~ur
de

grandes
surfaces,

tine~
cartographie-testd’une

portion
lim

itée
peut

dom
ier

une
vue

d’ensem
ble.

La
région~test

doit
être

géologiquem
ent

et
m

orpholo
giquem

entrepresentative
du

périm
ètre

a
cartographier.

A
la

fin
de

cette
étape

“vue
d’ensem

ble”,les
relations

locales
entre

les:facteursde
form

ation
.du

so!
et.les

caractéristiqües
du

profi!
de

so!dans
les

é!ém
ents

paysagiques
typiques

du
dom

aine
a

cartographier
doiventêtre

connues
(fig.

3).L’inventaire
des

sols
parfosses

et
carottage

repose
surcette

condition.
...

2.4
E

xp
lo

ita
tio

n
des

photographies
à
érie

n
n

e
s

Les
photographies

aériennes
aidentl’observateurexercéa

delim
iterdes

surfaces
clifférentes

p
r

leurs
facteurs

de
form

ation
etleurs

propriétés.
M

ais
iln’estpas

possible
d’en

tirer
des.

inform
ations

quahtatives
sâres

com
m

e
la

granulom
etne,l’hydrologie

ou
le

chim
ism

e
ou

encore
la

determ
ination

du
type

de
sol.

P
our

cela,
il

est
indispensable

de
prélever

des
échantillons

(carottages)
dans

le
terrain

(S
C

H
N

E
ID

E
R

,
1974).La

photographie
aérienne

estparaill~urs
un

histantanéconfrairem
ent.à

un
profilde

so!quim
ontre

son
com

portem
enf

longue
durée

dans
sa

m
orphologic,p.ex.dans

les
signes

de
presence

d’eau.

L’interprétation
des

photographiés
aériennes

consisté
avant

tout
dans

l’analyse
respectivem

ent
du

gnse
et

de
la

couleur
(contrastes)

et
du

relief
dans

les
series

stéréoscopiques.
-

L’em
ploides

photographies
aériennes

en
terrain

boise
estlim

itéprincipalem
enta

l’analyse
du

reliefeta
i’oñentation~

.

A
nalyse

de
la

couleuretdu
grisé

Les
contrastes

dans
la

couleuret,lëgriséfacilitentavanttoutIc
repérage

etla
delim

itation
des

sols
hum

ides
etdes

sols
superficiels

(tab!.2).Lorsque,dans
une

region-testchoisie,on
a

écla
irci

la
relation

liant
les

couleurs/griséa
la

form
e

du
sol,

on
peut

éta
b

lir
uric

c
lé

d
’m

te
rp

réta
tio

ñ
des

photographies
aériennes

pourla
denom

ination
du

sol.L’attribution
correcte

d’une
plage

cartographiquea
uric

unite
de

solde
la

legende
(v.

3.2)
im

plique
uric19



Partie
I

Cartographie
des

sols

solide
experience

de
terrain.La

rectitude
doiten

être
v
érifiée

par.le
cartographe

au
m

om
s

parun
échantillom

iage
ponctuelsurle

terrain.

G
risép.r.aüx

environs
P

ropriétés
co

rrélée
s

(du
sd

)

surune
surface

-.
c
ja

ir..
surface

rugueuse
(pierres,sable)

em
placem

ents
secs,sàls

superflciels
-

m
oyen

sols.profondsa
hydrologie

equilibrée
-

fonce
zones

hurnides
-

-

en
point,en

ligne
-

clair
.

Ientjllepierreuse,.arête
d’érosion,

.
em

placem
ents

superficiels
~

-
foncé

conduits
de

drainage,em
ergence

de
source~

.
em

plaôém
ents

hum
ides

Tab!.
2:

c
léd’inthrprétation

desphotos
aérienne

pour
le

g
risé

A
nalyse

du
re

lie
f

Le
facteur

dc
form

ation
du

sólvane
norm

alem
ent

très
fort

et
im

prim
e

sa
m

arque
aux

delm
utations

surla
carte

am
siqu’aux

exploitations
subsequentes

Le
reliefdevientvisible

sous
le

stéréoscope
-

.de
facori

accentuée
-

des
plages

cartographiques
peuvent

être
delim

itees
etattnbuees

a
des

elem
ents

physiographiques
(v

7
1

5)
-

Les
im

utes
de

tels
elem

ents
correspondentbien

aux
hm

ites
des

sols
sun

les
cartes

a
petite

échelle
(1

:25’OOO
etplus

petites).O
n

constate
parailleurs

uneétroite
relation

entre
le

genre
des

élém
ents

physiographiques
~tlesol.

-
-

L’analyse
du

reliefne
suffitplus

dans
les

cartographiés
de

detail(1:1
O’OOO

etplus
grand).

pourfixerles
lm

utes
des

sols
D

e
petites

differences
de

reliefne
peuventpas

toujours
être

detectees
au

stereoscope
-

elles
correspondent

sir
le

terrain
souvent

a
des

diversites
im

portantes
des

sols.
.~

L’analyse
des

photographies
aériennes

a
une

m
oiiidre

signification
en

cartographic
des‘sols

forestiers
qu’en

regions
non

boisées.
Les

petites
variations

du
relief

sont
m

al,
voire

invisibles
sóus

forêtcarcelle-cia
un

effetcom
pensatoire

(petits
arbres

sun
bosses,grandes

arbres
en

com
be).

.
..

-
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3-Traváux
de

terrain

3
T

ravaux
de

te
rra

in
.

us
consistentdans

le
choix

etla
description

des
profils

de
soletdes

sôndages
~inventaire)

ainsiqUe
dans

le
travail,de

leverde
carte

proprem
entdit.

-
.

3.1.
E

tablissernent
de

P
in

ve
n

ta
ire

des
sols

Iis’agitd’une
liste

aussicom
plete

que
possible

de
toutes

les
form

es
de

solapparaissantdans
un

perim
etre

de
cartographie

L’m
ventaire

se
com

pose
de

la
descnption

des
profils

et
•sondagés

am
énagés

pourl’é~ude
en

question
etde

celle
de

profils,
sonck~ges

etunites
de

sol
d’études

préexistantes
touchantau

périm
etre

etaux
regions

voisinesa
m

êm
es

conditions
pédoiogiques.

.

D
ans

des
projets

cartographiques
d’une

certaine
étendue,

ii
estjudicieux

d’établir
tout

d’abord
un

inventaire
provisoire

en
cartographiantune

region-testrepresentative.D
es

cartes
détaillées

préexistantes
dans

des
zoiesa

cartographierau
1:25’OOO

pourrontrem
plirce

role.

3.1.1
P

roffis
de

sol
-

.
.

.
.

.
.

-

V
oiciles

critère&
im

portants
pourle

choix.définitifdes
profils:

-

E
m

placem
ent:.

•
tenir

com
pte

du
plus

grand
nom

bre
possible:de

facteur~
de

form
ation

du
solrelief,:m

at~ri\au-m
ère,vég

éta
tio

n
(cham

ps
etforêt)

etcim
at

•
centrerle

plus
possible

dans
l’élém

e
n

tphysiographique
àcaractériser

en—
forêt,dans

les
conditions

les
plus

naturelles
possibles

•
évite

r
les

em
placem

ents
profondem

entm
odifies

par
l’hom

m
e,

saufsi
leurétendue

les
rend

cartographiables
(p.ex.

gravières
recultivées)

•
garderune

distance
suffisante

des
routes,

chem
ins,talus

ferroviaires,
-

fossés,
coura

d’eau
etc.(en

g
én

éra
l5

rn)
.

.
.

.

•
resteren

bordure
de

pàrcelle
cultivée

pourlim
iter

les
degats

•
en

cas
de

creusage
m

écaniséteriircàrnpte
des

voies
d’accès.

•
A

T
T

E
N

T
IO

N
aux

conduites
et

cables
souterrains

(electricité,
teléphone,eau);consulterles

plans
y

relatifs!
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P
artie

I
C

artographie
des

sols

D
im

ensions:
•

largeur:
60

-
100

cm
•

longueur:
200

cm

profondeur:
jusqü’à

l’horizon
C

,m
ax.200

cm

•
adaptéaux

conditions’etbesoins
specifiques

S
ituation:

•
le

profilface
au

sud;surpente,
c
o

n
tre

l’am
ont

D
istrib

u
tio

n
:

.
regulière

dans
lepérim

ètre
a

cartographier(m
ais

pas
systém

atique)

•
‘cartographies

de
detail:

-env.
V

iprofilpar
10-

15
ha

V
V

•
caries

au
i:25’O

O
O

:
-.env.

1.profil
p

a
r

100
-

150
ha,

V
V

V
V

soit
100

-
150

profils
parfeuille

‘
V

P
ériodes:

•
zone

agricole:
te

rre
s

ouvertes
entre

récolte
et

sem
ailles,

prairies
au

prem
ierprintem

ps
ou

arrière
autom

ne
V

V
V

‘V
V

•
forêt:

indifferent,
so

u
ve

n
t

avec
lever

de
la

vég
éta

tio
n

(printem
ps,

été).

E
xam

en:
•

voir
P

~rtie
II

E
TU

D
E

D
U

P
R

O
F

IL
E

T
D

E
S

A
S

T
A

T
IO

N
.

-

A
la

place
des

fosses
d’exam

en
on

peut
utiliser

Vtoutes
sortes

de
saignées

naturelles
et

artificielles:
V

VV
V

V
V

V
V

•
c
a

rriè
re

s

•
‘gravieres,sabheres,m

arm
eres

V
V

talus
ferroviãires

etroutiers
V

.
V

V
~

V

,.
excavations

V
V

‘
V

‘
V

V

V
•

Vtranchées
pour

conduites
cl’eau,drains,canalisations,places

de
chantier

V

•
paquets

ra
c
in

a
ire

s
renversés

V
V’

VV
V

V
V

V
V

V
V

linportant:
n’utiliserque

des
coupes

fraIches,
~

besoin
est,prepareesa

l’avance
(rafraIchies,

hum
idifiees);prendre

gardea
toute

perturbation.
V

V

V
VLes

coupes
de

sbl
Vqui

représentent
bien

une
unite

Vde
sol

significative
de

ia
region

cartographiée,sontdésignées
conm

ie
proffls~staüdart.

~eux-cisontportés
sir

la
carte,et

décrits,
avec

les
données

de
laboratoire,dans

un
rapport.

V
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3
Travaux

de
te

rra
in

3.1.2.
S

oñdages

D
es

sondages
(sw

-tout
avec

un
vébicule-sonde)

peuvent
rem

placer
des

fosses
pour

com
pleteretparacheverl’inventaire

des
sols.

E
m

placem
ent:

•
m

êm
es

critères
que

pour
les

foss~s
Forêt:

dans
les

peuplem
ents;a

partir
de

i’éta
tde

développem
entde

la
•

futaie
sondages

sir
les

pistes
de

debardage;m
ais

pas
dans

les
traces

de
roue!.

S

P
rofondeur:

•
aussiprofond

que
possible

O
utils:

•
sonde

hydraulique
(sir

véhicule),
0

du
carottierenv.

8
cm

sondea
m

ain
(aussiappelée

E
delm

ann
ou

hollandaise),0
du

carottiér
3

~
lO

cm

S
•

exceptionnellem
entsondea

percussion
(“P

urckhauer”)

D
istributiO

n:
•

scion
les

besoins,en
com

plem
entetloua

la
place

deprofils

E
xam

en:
.

analoguea
celuides

profils;les
form

ules
de

protocole
peuventêtre

plus
sim

ples
que

pourles
profils

P
énodes:

•
sondages

avecvéhicule,~surcham
ps:après

récolte;surp
ré(fraIchem

ent
fauché)

ainsi
qu’en

forêt:
toute

-l’année,
pour

autant
que

les
chem

ins
soienten

boa
éta

t
S

S
S

•
sondagesa

m
ain,presque

toujours
possibles

avec
egard

aux
cultures;

évite
r

celles
quisonta

term
e.Forêt:

indifféreht.
S

3.2
L

ég
e

n
d

e
d

é
tra

va
il

(c
lé

ca
rto

g
ra

p
h

iq
u

e
)

La
legende

de
travail(établie

a
partirde

rinventaire
des

sóls)estune
liste

des
unites

de
sol,

codéê
etordonnée

scion
certains

critères
(tabl.

3).

IS

Les
divers

em
placem

ents
représentatifs

de
P

m
ventaire

des
sois

sontdirectem
entm

tégres
a

la
legende

sous
form

e
d’unités

de
sol.

D
’autres

unites
de

solsontadjointesa
la

lég
én

d
e

de
travaildurantle

lever
cartographique.

U
n

profilou
un

sonclage
de

référe
n

ce
d

o
itêtre

décrit(protocole)pourles
principaies

d’entre
eiles~
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P
artie

I
C

artographie
des

soj~

Iifauttoujours
donnerpourchaque

unite
d

ésbl:liydrologie
Iprofonde

r,type
~de

sQl,sous
type(s),

pierrositéetgranulàm
étrie

de
la

fraction
fine

(fig
.

4).
S

cion
les

cas,surtoutdans
les

cartographies
de

detail,
on

peutajouterle
degréde

fe
rtilité,

de
productivité,

la
fonne

d’hum
us,lé

substratou
la

cote
(tabi.

3).’
.

-

La
legende

de
travailestconstruite~

etordonnée.com
m

e
la

future
1égende~.défm

itivë.
Le

rég
im

e
hydrique

est
le

prem
ier

critère
de

subdivision,pour
répondre.

aux
ñécessités

agricole
etsylvicole~

.
.

.~
.

.
..

.
..

.

3.2.1
C

odage
de

la
légende

de
tra

va
il’

~.
‘.

.
.

Les
propri~tés

décrivantles
unites

de
solsontcodées

clans
la

legende
de

travail.
Le

codage
doit

porter
au

m
oins.sur

les’elem
ents

de
la

figure
4.

Lem
êrne

.ôode
estu

tilisé
pour

la
notation

des
unites

de.solsurhicarte
de.terrain

(v..3.3.3).

Fig.
4:

codage
de

la
légendç

de
travail

P
rofondeur-utile.

2
=

profond

I
—

~
:11

1
.

voir8.33

I

Texture
‘

5
=

lim
ono-sableux

(sur-sol)
6

=
lirnoneux

(sous-sol)

P
ieffosité

1.=peu
pierreux

Testtactile
voir6.5.3

Sous-type
E3

=
acide

-
______

Pierrosité
~•7~~

voir
6.6

voir8.2

.T
ypedesol

S
olbrim

lessivé.

R
égim

e
en

eau
IP

rofondeur
b

=
norm

alem
entperm

eable
profond

-

~
,

voir8.1
‘‘

~
~

_
_

_

voir8.3.2



.5
,

3
Travaux

de
terrain

R
égim

e
en

eau
Type’

Substrat
Sous-

Pier-
Texture

Profon-
H

um
us

N
iveau

Profilde
P

rofondeur
de

sol
type

rosité
4eur

de
prod.

référence

U
nites

pures

a
E

M
ÔR

G
1-G

2
0

5-12
1

M
f

I
W

B
516

a
T

M
O

W
E3-E4

1
516

1
-2

M
t-M

r
I

b
B

KO
(SC

)
1-2

5
2

-
1

M
t

II
b

B
H

L(SC
)

ZT
2

6
2

M
t

II
W

B.507
b

-
E

SA
E3-E4

0
5

2
Fm

II
b

-
E

KO
G

2
1

5-12
2

-1
M

t
II

b
K

A
l.

G
I

1-2
5

2
M

t
..

II
b

T
-

SW
E3

1/2
5/6

2
M

t-M
f

II

c
B

M
E

,I1
.

0-1
6-7.

3
M

t
-

III
H

w
501

~
C

B
H

S
if

3
5-6

3
M

t
III

~
:

E
SA

E3-E4
0~1

5
3

.
M

f-Fm
III

.
c

E
M

E
II

0-1
-

6-7
.3

M
t

III
c

,
T

S
W

E3
..

2/3
5/6

3
M

t
III

W
B

505

d
B

SC
V

F
3

5-6
4

M
t

IV
-

•
d

.
K

SA
KF

0
5

4
M

t-M
f

IV

f
E

M
E

12
0

6/7-13
2

M
t

.
II

~
g

E
-

LO
E4,12,ZT

0-1
5-12

3
M

t-Fa
—III

.
H

w
503

•
h

0
M

E
12,KR,FB

0
6~12

4
M

t
.

IV
.

k-
B

H
L

•.,
G

3
.1-2

6
2

M
t

I-Il
•

k
K

H
L

G
3

0-1
5-6

2
M

t
II

.H
w

511

o
‘

Y
:M

E
E3

0-1
6/7-8

3
M

t
III

t
W

KO
.

E1-E2
,0

5
~

M
t

II

x
G

H
L

O
M

,R
3,

.
0

5
4

M
H

t
ill

U
nites

com
posees

S

c
T

SC
E3.

2-3
516

3
M

t
III

EB
501

•
d

0
SC

K
R

.
3

5
4

-5
M

t
IV

.

t
W

KO
E

l:
.

1-2
5

3
M

t
.

III

x
G

KO
O

M
0:1

5
4

..
M

H
t

IV

T
abL3:

~exem
ple-d’une

légende
de

travailéla
rg

ie
ausubstrat(v.

Z
1.4),a

laform
e

d’hum
us

(v.
7.2)

etau
niveau

de
p

ro
d

u
ctivité(v.

9.4.1).
.

.
.

Ii
estjudicieux,

lors
de

projets
quidurentloiigtem

ps,d’établir,
au

bout.d’un
certain

tem
ps

et
si

la
region

cartographiée
peut

être
côn

sid
érée

com
m

e
rel*ésentative,

une
legende

definitive
qu’on

utilisera
pourla

suite
du

travailde
terrain

Iiestpossible
cc

faisantd’etabhr
par

étapes
les

cartes
défm

itives.
.

5
-

-
..

-
5

-
.
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P
artie

I
cartographie

des
sols

3.2.2
Fichier

U
n

fichier
(fig

5)peutêtre
utile

pourdes
cartographies

d’une
certaine

im
portance

Iidonne
au

cartographe,parses
infonnations

surla
topographie

(esquisse),
le

m
atenau

de
departet

les
sols

apparentes,
une

m
eilleure

vue
qu’une

legende
au

code
abstrait

Ii
peut

être
avantageux

lorsque
plusieurs

personnes
travaillentau

m
êrne

projet.

3.3
L

e
ve

r
ca

rto
g

ra
p

h
iq

u
e

Le
lever

cartogr-aphique
dans

le
terram

consiste
a

delim
iter

des
surfaces

(plages),
a

en
reche~cher

les
caractéristiques

du
sol

et
de

la
station,

de
les

attribuera
une

unite
respectivem

entde
l’m

ventaire
etde

la
legende,etde

les
noter

surla
carte

de
terram

3.3.1
C

oncepts
de

base

Plage:
surface

d
élim

itée
parle

cartographe
surles

cartes
ou

les
photos

aenennes
Iiexiste

des
plages

pures
(pedotope)

ou
com

posees
(com

plexes).Le
contenu

de
la

plage
estexprim

éparl’u
n

itéde
sol•correspondante~

-

P
lage

pure
surface

dont
les

propnetes
ne

vanent
pas

ou
peu

(p
ex

épaisseurdes
horiw

ns~.D
es

plages
pures

peuventëontenir
de

petites
surfaces

de
sols

étrang~rs
(inclusions).

Fig.
5:

fich
ie

r
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3
T

ravauide
terrain

ensem
ble

de
plages

pures
différentes

parleur
genèse.etleurs

p
ro

p
riétés,

m
ais

trop
petites

pour
être

graphiquem
ent

distinguees
les

unes
des

autres.

petite
surface

d’une
plage

pure
a

p
ro

p
riétés

différentes.
E

lle
n’estpas

citëe
dans

la
designation

de
l’u

n
itéde

sol.L’échelle
et

le
degréd’exactitude

viséd’une
c~rtographie

conditionnentle
taux

autouiséd’inclusions
(v..3.3.5).

intervälle
clans

lequelvarientlatéralernentles
caractéristiques

et
p

ro
p

riétés
du

sol.
C

ela
concerne

surtout
la

pierrosite,
la

texture
et

la
prôfohdeur

aüxquelles
on

accorde
une

certaine
fourchette

(v.
3.3.5).

O
n

ne
considère.pas

iciles
variatiO

nsa
l’intérieur

des
horizons

d~unprofil.
~V

classification
dans

la
systém

atique
des

sols.E
lle

com
porte

le
tyj,e

de
sol,le

sous-type,la
pierrosité,

la
texture,le

régim
e

en
eau

etla
profO

ndeurutile.

reunion
de

sols
sim

ilaires
nécessitée

parla
representation.etla

designation
sur~ártes.Lesunités

de
solsontdécrites

dans
la

légende~
par

leur(s)
form

e(s)
de

sol.
et

les
fourchettes

de
variation

de
leurs

diverses
p

ro
p

riétés
et

caractéristiques.
Le

•code
des

unites
de

sólserta
noter

les
plages

de
la

Carte.
O

n
•distingue

des
unites

pures
etcom

plexcs.

concept
faltier

d’unités
de

toutes
sortes

servant
au

but
de

la.
cartographic:

V
V

.

•
unites

de
sol

V

•
unites

de
soletélém

e
n

ts
paysagiques

.
unites

de
vég

éta
tio

n
•

unites
geom

orphologiques
V

etc.
V

zone
d’enracinem

ent
principale

de
la

strate
herbacée:

generalem
ent

l’horizon
A

h,
~t

Ia
ou

us
existent,

aussi
les

horizon
Q

h
.etO

f.
E

n
chanips,.l’horizon

labouré.

couche
stnicturée

etbiologiquem
entactive

sous
le

sur-sol.

•
m

atériau
dc

dépai-t
non

ou
peü

structure
ou

m
atériau

continuellem
entm

o
u

illé.
V

V

P
lage

com
plexe:

Inclusion:.

F
ourchette

de
variation:

F
orm

e
de

sol:

U
nite

de
sol:

V
•

V
U

nite
cartographique:

S
ur-sol:

.
.

V

S
ous-sol:

V
g

V

VF
ond

du
sol:

V

7
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3.3.2
D

ocum
ents

de
tra

va
iletm

ateriel

D
ocum

ents
dc

tra
va

il:
•

carte
de

terrain
légende

de
travail~clécartographique~

•
autres

cartes
(p.ex.

geologiques)
et

éventuellem
ent

photographies
aériennes

pour
le

repérage
surle

terrain

•
tarièrea

m
ain

(burin~
•

tarière
“P

urckhãuer”
avec

m
assette

•
•.‘carottier

(“hollandaise”,
“E

delm
ann”).

•
clinom

ètre
•.

pH
-m

etre
de

terrain
•

acide
d

ilu
é

.
ruban.m

étrique
•

planchette
•

boussóle
•

altim
ètre

-
Partie

I
C

~rtographie
des

sols

Fig.
6:

terrain;
carte

des
sols

etèoncepts
de

base

M
ateriel:

•
bouteilie

d’eau
(pourhum

idifier
les

échantillons
sees)

•
charte

des
àouleurs

(M
U

N
S

E
LL)

3.3~.3
La

carte
de

te
rra

in
~

•

La
carte

de
terrain

estun”clocum
entsir

lequelon
reporte

les
lim

ites
etla

description
des

plages,
les

points
de

sondage,éventuellem
entles

co~es
etautres

observations.
Les

unites
de

soly
sontcodées

selon
la

légende
(v.

3.2.1).
O

n
donne

en
plusa

chaque
fois

la
to

p
o
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3
T

ravauxde
terrain

graphic
(m

odelé
du

terrain
et

pente;
v.

4.2;
tabi.

6):
le

tout
constitue

Ic
code

cartégraphique.

La
carte

de
terrain

estnorm
alem

entune
carte

topographique
avëc

courbes
de

niveau.
S

cion
les

cas
cue

peutêtre
aussiun

plan
parcellaire,

des
photographies

aériennes
norm

ales
ou

orthophotos.
L’échelle

y
esten

generalplus.grañde
que

celle
de

la
carte

d
éfm

itive
(v.

4.1,
tabL.4).Iipeutêtre

utiiç
d’en

tenir
sim

ultaném
entune

copie.(m
esure

de
sécu

rité).

‘3.3.4
D

elim
itation

des
surfaceS

.
.

,
‘.

.

La
delim

itation
des

plages
se

faita
partir

des~propriétés
de~

sols
‘reconnues

(parprofils
et

sondages).
U

ne
lim

ite
esttr”acée

des
qu’une

p
ro

p
riété

se
m

odifie
notablem

ent.E
galem

ent
iorsque

le
reliefchange.

E
n

effetla
règle

vautque
les

m
odifications

du
solsoientliée

sa
celles’de

la
topographic.Les

plages
sontdonc

dessinées
scion

un
point’de

vue
pedologique

ettopographique!
.

.
.

Fig.
7:

m
archea

suivre
pour

la
délim

i~ation
desplages

D
ans

le
cas

d’un
tem

toire
topographiquem

ent
bien

differencie,
les

plages
sont

d’abord
découpées

scion
la.form

e
de

terrain,c’esta
dire

selon
lès

courbes
de

niveau
(fig.

8)..P
uis

dies
sont“equlpee&’de

1cm
contenu

pedologique
en

m
vestlgantie

sol
avec

tine
sonde

ou
un

carottier
Le

resultatestconsigne
stir

la
carte

en
utthsant

le
code

cartographique
U

n
prédécoupage

du
reliefparanalyse

des
photographies

aériennes
ou

de
cartes

topographiques
peut.iciSc

révéle
r.avantageux;

.
.

.
‘

.
.

.

Fig.8{
~

F
ig

.929



~
,C

arte
de

terrain
avec

code
cartographique

x
Sóndages

m
anuels

A
Profils

de
sol

Fig.
8:

cartographie
d’après

lesform
es

de
terrain

(exem
ple

dans
les

colljnesm
orainiques)

.C
haque

plage
doitêtre

testée
àdivers

enckoits
(selon

sataille~.A
insiun

valium
m

orainique
a

son
som

m
et,surson

‘flanc
eta

son
pied.Sion

constate
des

différêncés,
ilfaütdecider,&

il
&

agitd’une
fourchette

de
váriationnorm

ale,
d’inclusions,s’iifautsubdiviserla

piage
ou

en
faire

un
com

plexe

Sile
reliefn’offre

pas
de

reperes
pourtracerles

lim
ites

(J~
ex

dans
une

plaine
alluviale),

le
terram

doitêtre
system

atiquem
entarpente

etle
solregulierem

entteste
C

haque
sondage

est
nO

te
sur

la
caxte,

perm
ettant

par
1,

suite
de

regrouper
des

observations
identiques

Ou
voism

es
(fig

9)

Partie
I

C
artographie

des
sols

x
bT...

‘
xbT

...

xbT
.;.•

xbT..~
xcT....

xcT.~.

x
bT...

—
bT...

x
bT...

x
bT...

x
CT...

x
S

ondages
m

anuels
—

P
ro

fild
e

so
l

Fig.
9:

cartographie
p

a
r

sondages
.systém

atiques
(exem

ple:plaine
graveleuse,)
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.3
Travaux

de
terrain

C
haque

unite,com
m

e
dans

la
legende

de
travail,doitcom

porterau
m

om
s

le
regim

e
en

eau,
lé

type
de

sol,V-le
sous-type,[a

pierrosité,la
texture

fm
e

etla
profondeur

u
tile

;la
form

e
de

te
rra

in
est

aussidéterm
inée

(v.
4.2,

tabi.
6)

etportéë
sir

la
carte.

D
’autres

données
peuventêtre

aussiconsignees,quionttraita
des

recherches
v
a

n
a

n
tavec

le
butpoursuivi

Iifautattnbuersipossible
le

contenu
d’une

plage
a

p
n

e
unite

preexistante
de

la
legende

S
i

V
~cen’estpas.le

cas,la
legende

estelargie
d’un

“nouveau
sol”.

•
V

V

-
V

Le
cartographe

sera
de

plus
en

plus
am

enéa
travaillerparanalogie

au
furçta

m
esure

qu’il
connaItra

les
rapports

hantle
relief,le

m
atenau-m

ere
les

propnetes
etla

caractensation
des

sols.
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V

V
Les

périodes
les

plus.favorables
ala

cartographie
de

terrain
sontle.printem

ps
etilautom

ne:

les
terres

cultivées
y

sontgenéralem
ent“a

nu’~.P
our

les
forêtsCe

sontle
printem

ps
ctl’été

V
VV

oi~il’observation
de

la.v~getation
dom

iédes
indications

surles
differences

de
sôl.Par.contre

V

V
en

hiver
la

neige
etle

m
anqüe.de

lurnière
(d

ifficu
ltéde

reçonnaItre
lestraces

de
presence

d’eau)
restreignent

le
travailde

cartographie,m
êm

e
silã

p
én

étra
tio

n
du

carottièr
estplus

facile
dans

un
terrain

hum
ide

depourvu
de

neige
etnon

gele

La
cartographie

est
egalem

ent
determ

inee
par

l’echelle
de

travail
Le

terrain
doit

être
quadrille

de
facon

plus
serree

en
cartographie

de
detail

qu’au
1

25’OOO
Les

objectifs
V

V
concrets

to
u

j
o

u
rs

propres
aux

cartographies
de:detailnécessitentplus

de
tem

ps
pour

les
V

V
V

~
V

réaliser
(p.ex.

determ
ination

des
cotes,:des

aptitudes,des
productivitØ

s
etc.):

~V
~

V
V

V
V

3
3

5
V

~
iriabi1itédesform

es
de

soletde
te

rra
in

V
V

V
V

V

Ii
est

rare
de

trouver
dans

la
nature

des
surfaces

d’une
certaine

im
portance

avec
des

caratenstiques
um

form
es

de
sol

C
haque

sondage
ou

presque
revele

de
petites

differences,
V

m
ém

e
àquelques

m
etres

de
distance..

V
V

VV
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V

Les
lim

ites
tracees

sir
la

carte
ne

sontpas
aussinettes

dans
la

nature
ou

ils’agitsouventde
zones

de
transition

plus
ou

m
om

s
lárges.Pour~obtenir

des
plages

süffisam
m

entgrandes
et

V
V

des
form

es
relativem

ent
sim

ples,
ii

faut
accepter

de
s’écarter

quelque
peu

des
contours

V

naturels
ettrãiter

les
inclusions

eventuelles
dans

l’interêtde
Ia

lisibilite
de

la
carte

O
n

ne
“recherche”

pas
les

hm
ites

du
sol,on

les
fixe

A
ussine

doit-on
pas

s’attendre
en

hsantla
c
a

rte
a

trouveren
chaque

pom
tune

concordance
accom

phe
entre

le
docum

entetla
nature31.



P
artie

I
C

artographie
des

sols

Le
cartographe

s’efforce
norm

alem
entdedélim

iter
des

plages
pures,c’esta

dire
des

form
es

de
.soloü

les
propriétés

vañentdans
des

lirnites
étroites.M

ais
lesvariations

souventrapides
des

sols
etdu

reliefne
le

perm
ettentpas

toujours
etiifautdelim

iter
des

plages
com

plexes
(v.3.3.1),

S

Plages
pures

S

Ii
fautto

lére
r

dans
les

unites
de

solpures,
une

certaine
fourchette

de
variation

pour
la

pierrosité,la
texture

fiiie
etla

profondeur,ce
quicorrespond

aux
conditions

naturelles.C
etté

fourchette
estplus

ouverte
dans

les
cartographics

generalès
que

danscelles
de

detail.

N
otations:

pp
-

p
peu

pierreuxa
pierreux

Ls
L

lim
ono-sableuxa

lim
oneux

p
-

m
p

profonda
m

odérém
entprofond

S

Les
plages

pures
peuventconténir

une
certaine

quantitéd’inclusions
étrangères,

de
deux

categories:
-

S
S

•

•
inclusions

qui
different

de
l’um

te
les

contenant
par

leur
classification

et
leur

m
terpretatlon

Leurtolerance
estde

10
%

m
ax

en
cartographic

de
detailetde

20
%

m
ax

en
cartographie

au
1:25’OOO.

:
-

•
m

elusions
differentes

parla
classification

m
ais

non
par

l’interpretation
La

tolerance
est

de
20

%
m

ax.en
cartographie

de
detail,de

40
%

m
axim

um
en

cartographie
au

1:25’OOO.

La
tolerance

se
réd

u
itavec

un
degrécroissantde

différenclation
des

proprietes
de

l’inclusion
parrapporta

celles
de

l’unitC
principale.

S

•P
lages

com
plexes

-
S

Ii
arrive

sàuventque
les

sols
varientsuccessivem

ent
s
ir

de
courtes

distances
etqu’on

ne
peüt,a

l’échelle
choisie,

les
distinguer

les
uns

des
,autres,

ils
doivent

être
traités

en
com

plexes.
S

S
S

Les
constituants

cfun
com

plêxe
doiventêtre

én
u

m
érés

dans
l’o

rd
re

de
1eur-im

portance~,
n~rm

alem
entd’après

leur
surfaëe.

C
elle-cipcutêtre

p
récisée

en
cartographic

de
4étail.

La
coloration

du
com

plexe
doitêtre

celledu
soldom

inant.
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3
Travaux

de
terrain

C
ritères

de
decision

Le
decoupage

de
laV

configuration
du

terrain
est

une
des

tâches
les

plus
ardues

de
la

cartographic.
Le

choix
des

lim
ites

etdu
contenu

des
plages

doitse
faire

en
tenantëom

pte~
de

deux
aspects:

V
V

V

•
tenirtoujolirs

com
pte

de
l’application

pratique
quisera

faite
dè

la
carte

etde
sa

lisib
ilité.

Si,parexem
ple,a

lh
in

téñ
e

u
r.d

lu
n

e
plage

d
élim

itée
parlatopographie,

on
trouve

des
sols

de
types

divers,
m

ais
de

rnêm
e

iliterprétation,
ii

convient
deV

les
regrouper

dans
cette

V
V

V
plage

en
dO

nnantleur’fourchett~
de

variation
(fig.

10).Penseraussiau
role

qtiejouentla
grandeur

de
la

plage
etles

surfaces
voism

es
Penser,en

cartographiant,
a

“generaliser”,
a

am
ehorer

la
hsibihte

de
la

carte
etla

com
prehension

de
sa

legende

ii.est
im

p
o

rta
p

tde
reconnaitre

C
C

V
V

q
u

irêgle
les

rapports
entre

m
a

téria
u

~le
depart,

V

V
re

lie
f

etsoletde
travaillei~

p~.r
analogies

(fig.
11).

Le
cartographe

doit
s’efforcer

de
placerles

m
êm

es
sols

surles
m

êm
es

situations
etles

m
êm

es,,m
atériaux

de
departsans

se
laissertroubler

parde
petites

differences
de

solou
des

dom
aines

de
tranaition.

V
V

VC
onnalt-on

ce
quiregle

la
séquencé

cT
-dO

-cT
-bT

-bE
(fig.

11),on
peutl’áppliquer

a
une

pente
présentantles

m
êm

es
conditions

geologiques
ou

éla
rg

ir
les

défrnitions.
V

Fig.
10:

regroupem
eñtde

sols
sèm

blables
(exem

ple:plage
de

m
oraine

sousforet,)

3
V

3



P
artie

I
C

artographie
des

sols

0
O

O
~

c
T

I1
3

~
3

~

Fig.
ii!

relations
substrat-relief-sol(exem

ple:
“D

eckenschotter”
-dboulidepente

-grès
m

olassique)

S
ur-sol,sous-sol

Iifautdistinguerdes
fourchettes

de
variation

ci-dessus,
celles

propres
aux

divers
horizons

d’un
profil.

La
pierrositéetla

texture
fm

e
sont,sinécessaire,indiquees

séparérnentpour
le

sur-soletle
sous-sol:

N
otation:

np/p
non

pierreux
surpierreux

Ls/L-La
-

lim
ono-sableux

surlim
oneuxa

lim
ono-argileux
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4
Presentation

des
résultats

4
P

resentation
des

résu
lta

ts
/

4.1
M

isc
au

netde
la

légende
de

tra
va

iletde
la

carte
de

te
rra

in

B
uts

principaux:
•

attribution
de

chaque
plagea

une
unite

de
la

légende.
-

les
plages

ne
doiventpas

avoirm
om

s
de

1
cm

2
surla

carte
definitive

(tabi.4).
:

la
m

ise
au

netde
la

carte
de

terrain
etde

laslegende’doit
être

te
llé

qu’elleperm
ette

Un
traitem

entparune
tierce

personne.

2
C

arte
de

terrain
C

arte
des

sols
1

cm
sur

Ia
carte

des
sols

correspond
~

surIeterrainã
~

V
.

EcheIIe~
S

urface
E

chelle
S

urface
S

urface
Longueurdu

cote
.

.
,

.
m

inim
ale

~
m

inim
ale

d
une

form
e

carree

~I
:

1’OOO
1

cm
2

I
a

10
rn

I
:

50Q
4

cm
~

1
:

5’OOO
1

cm
2

25
a

50
rn

I
:

1’OOO
25

cm
2

I
:

i0’OOO
1

cm
2

I
ha

100
m

I
:

5’OOO
4

‘cm
2

1
:

25’OOO
1

cm
2

6,25
ha

250
m

.1
:

I0’Q
O

O
6,25

cm
2

I.:
50’OOO

1
cm

2
25

ha
500

m
I:

25’OOO
‘4

cm2~
1

:
I00’O

O
O

1
cm

2
100

ha
1

km
I

:
50’OOO

4
‘

cm
2

~I:
200’O

O
O

1
cm

2
4

km
2

2
km

I
:

I00’O
O

O
4

cm
2

I
peutvarier

Tabi.
4:

Surface
m

inim
ale

d’une
plage

etson
correspondantstirle

terraina
d~fférentes

échelles

Le
travailnécessitépour

1a
m

ise
au

netdépe’nd
de

la
façon

dont
on

a
p

ro
céd

é
durantle

travailde
terrain.

Sides
le

departune
légende

de
travaila

été
bien

-établie,iisuffita
la

fm
den

cO
ntrôlerles

erreurs.
O

h
peutalors

donnera
chaque

plage
son

code
d

éfm
itif.

M
aiS

Si

on
procêde

sans
c
lécartógra~hique

(legende
de

travail),il
fautcom

pter,notam
m

e’ntdans
des

projets
dune

certaine
im

portance,
avec

une
longue

m
ise

aunetau
bureau

párce
qu’il

faut
rassem

bler
beau~coup

de
form

es
sem

blables
dans

une
unite

de
sol.

E
n

pratiqüe
les

facons
de

faire
sontinterm

édiaires.
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Partie
I

C
artographie

des
sols

V
o

iciles
points

principaux
de

la
m

ise
au

net:

Légende
de

tra
va

il

•
Inventaire

respectivem
entde

toutes
les

unites
etform

es
de

sol;statistique
des

fréquences

•
reum

on
d’um

tes
(form

es)de
solsem

blables
en

une
seule,integrerune

um
te

peu
utthsee

en
une

autre
d’interprétation

equivalente

•
com

pleterla
legende

avecies
unites

com
plexes

-

•
attribution

de
code

cartographique
defim

tifa
chaque

um
te

de
sol

•
sim

plifierla
description

des
sols

p
ex

la
notation

etl’ordom
iance,fixer

defim
tivem

ent
les

sous-typës
.

•
introduire

les
profils

des
sóls

im
portants

I.

-
-

C
a

rte
ide

te
rra

in

•
com

gerles
fautes

plages
sans

code
ou

code
m

com
plet,lm

ntes
m

com
pletes

ou
am

bigues

•
éaractériser

les
surfaces

non
cartographiées:

p.ex.zones
construites

opérer
les

raccords
entreplans

adjacents
S

-

•
pour

les
plages

quin’ontpas
la

surfaôe
nécessaire:intégration-dans

la
plage

voisine
ou

c~éation
d’un

com
plexe

:
-

•
noter

les
em

placem
ents

des
profils

avec
leur

designation

•
accorder

les
com

posants
descom

j~lexes
avec

les
unites

pures
voisines

•
com

plexes:
fixer

l’ordonnance
des

com
posants,dventuellem

entavec
le

pourcentage
de

leurs
surfaces

respectives
(surtoutunportantes

pourl’estim
ation

des
sols)

•
m

troduction
du

code
cartographique

defim
tif
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4
Presentation

des
résultats

4.2
C

ode
ca

rto
g

ra
p

h
iq

u
e

.
.

.
-

La
description

codee
d’une

m
iltéde

soldans
la

legende
de

travailcontienttrop
de

positions
pour

~
0

U
V

0
1

~
être

im
pnm

ee
surla

carte
P

ourassurera
celle-ciune

bonne
lisibilite,

jifaut
•

raccourcir
le>

ccide~
C

e1ui~ôi
contientdans

la
regle

quatre
positions

(flg~
12).

Il
esten

•
m

êm
e

tem
ps

le
pointd’entrée

dans
la

légende
détaillée.,

it
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Fig.
12:

codepourplagespures
•

.
‘

-La
designation

des
com

plexes
depend

de
la

place
disponible

dans
la

plage:
si

cUe
est

suffisante,chaque
com

posantdu
com

plexe
peutêtre

m
dique,sm

on
on

utilise
des

num
eros

(v.
fig.

13),le
systèm

e
~optédevantêtre

uniform
e

pourtpute
l’étude.
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j
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Partie
I

Cartogt~phieVdes
sols

S
oIs

p
e

rco
lés

Sols
norm

alernent
perm

eables
•a

très
profonds

C
om

plexe
no

1—
49

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
b

profonds

c
m

odérém
entprofonds

5
50—

99

d
..assezsuperficiels

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

e
superfipiels

Solsa
drainage

ralènti
S

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
f

profonds
200—

249

g
m

odérétnent
prçfonds

S

~
h

assezsuperficiels

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

I
superficiels

250—
299

Solsa
hum

iditécapillaire

k
profonds

300—
349

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
1

m
odérém

ent
profonds

m
assez

superficiels
-

350—
399

S
-

n
superficiels

S
ols

engorges

Sols
rarem

entengorges
en

surface
S

—
~

o
m

odérém
ent

profond
a

profonds
400

449
V

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

p
assez

superficiels
V

—
S

Sols
.s

uventengorges
en

surface
S

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
.q

assez
superficiels

450499
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

r
superficiels

S

V
S

olsanappede
fond

S

S
ols

rarem
ent

m
ouillés

en
surface

m
ineral

organique

mm
org

s
profonds

t
m

oderem
ent

profonds
500—

549
550—

599
•

U
assez

superficiels

S
ols.souvent m

ouillés
en

surface

—
.

v
m

odérém
entprofonds

.-
600—

649
650—

699
•

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

w
assez

sU
perficiela

superficiels.
-

V

Sols
generalem

entm
ouillés

en
surface

.
-

.
S

S

x.
assez

superficiels
700—

749
750—

799
y

superficiela
tres

superficiels

Sols
détrem

pés
en

perm
anence

V
-

.z
trés

.superticiels
800—

849
850—

899
V

Fig.
14:

codage
p

o
u

r
régim

e
en

eau,
profondeur

utile
et

coloration
(legende~

a
b

rég
ée

de
la

carte
au

•
1:25’O

O
O

)
V•

:

38
V

•
V

V



4
Presentation

des
résultats

A
Solalluviald’inondation

•N
Sol~em

i-tourbeux
B

Solbrun
0

Regosol
C

Sólhum
o-lithique

carbonate
P

Podzolhum
o-ferrugineux

.
D

Sothum
o-lithique

calco-silicaté
Q

Soloàre
podzolique

E
Sotbrun

acide
R

-
Rendzine

F
Ftüvisol.

S
Sol.hum

o-lithique
silicate

~
•G

G
ley

r~duit
Solbrün

lessivé
.H

Podzolhum
ique

U
Sollithique

calco-silicaté
I

Pseudogley
V

G
ley-solbrun

J
Sollithique

carbónaté
W

G
Iéy

oxydé
K

Salbrun
àalcaire

X
R

em
blais

L
S

ollithique
silicate

Y
Pseudogley-solbrun

M
Tourbe

Z
Phaeozem

Tab!.
5:

codage
des

types
de

so!
-.

a
plat

0
-

5%
Plaine,plateau

b
regulierernentincline

5
-

10%
Terrasse,

plateau
•

c
convexe

-
10%

Legere
bosse

•
d

concave
-

V•10%
Légercreux

e
irregulier

0
-

10%
(faiblem

eñtondulé)
f

pente
reguliere

10
-

15%
Faible

pente
g

convexe
-

15%
Dos,

bossé,
hautdepente:

.h
concave

-
15%

-
Creux,V

bas
de

pente
i

irregulier
.

0
-

15%
(ondule)

~
j

pente
reguliere

15
-

20%
Faible

pente
V

~
k

pénte
reguliere

20
-

25%
Faible

pente

•l
convexe

-
25%

V~
Bosse,dos,hautde

pente
m

concayé
-~

25%
Creux,com

be
perchée,

bas
de

pénte
n

irregulier
0

-
25%

(trés
ondulé,

bosselé)
•o

pente
reguliere

25
-
•

35%
Forte

pénte
-

.
S

p
convexe

V
•

-
35%

.
Bosse,

haute
de

pente,dos,arête
q

concave
-

35%
-

C
om

be
perchée

r
irrégulier

0
-~

35%
(faiblem

entaccidenté)
V

s
pente

réguliere
35

-
50%

Forte
pente

t.
convexe

V
V

V
-

50%
H

áutde
p

e
n

te
,

bosse,arête
Vu

concave
V

,
V

-~
50%

C
om

be
perchee,

basde
pente

V

v
irrégulier

0
-

50%
V

(accident~
i

V
V

:
V

W
pente

reguliere
0

-
75%

Pente
raide

V
V

•
Vx

irrégiilier
V

V
0

-
75%

V
(toürm

entê)
V

y
pente

réguliere
V

>
75%

V
Pente

extrêm
em

entraide
z

irrégulier
V

V
V

V
0

->75%
V

V(dechiquete)
V

V

~
surIa

àarte
au

I:25’OOO,les
classesjetk

sontréunies
en

k
=

j5-25%
V

V

TabL
6:

codage
desform

es
de

terrain
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P
artie

I
C

artographie
des

sols

4.3
Légende

de
la

carte
des

sols

Lam
ise

au
netde

la
legendè

de
travaildébouche

surla
legende

défm
itive.

C
elle~cid

écrit

en
tàutes

lettres
les

types
etles

propriétés
des

sols
quisontm

arques
en

code
surla

legende
de

travail
et

sir
la

carte.
La

legende
definitive

esten
règle

g
én

éra
le

ordonnée
de

m
êm

e
facon

que
la

legende
de

travail(v.3.2.1,tabi.
3).La

legende
estconstruite

en
prem

ierlieu
sir

le
régim

e
c
ieau

etla
profondeur,plus

précisém
entsirun

accroissem
entde

la
m

ouillurè
et

une
dim

m
ution

de
la

profondeur
utile

A
l’m

teneur
des

classes
de

m
êm

e
regim

e
en

eaulprofondeur,les
unit~s~

sonténum
érées

selon
le

type
de

sol(sipossible
avec

le
m

atériau
de

depart)
puis

le
sous-typê,

la
pierrosité

et
la

texture
(tabl.7).

D
’autres

inforinations
peuventvenir

com
pleterla

légende
selon

l’échelle
etle

butdu
projet.

O
rdonnance

C
aracteristique

Legende
de

•C
ode

de
Ia

carte
Légende

de
Ia

-

travail
carte

~
I

régim
e

en
eau,

a
-z

a
-z

titres
des

divisions
V

profond&
ir

utile
-

V
etsubdivisions

de
.

.
.

Vla
Iegende

2
type

de
sol(y.c.

A
-Z

A
-z

V
~

•
V

en
toutes

lettres
~

V
V

m
atériau

de
depart)

V
V

V
V

V

3
V

sous-type
V

V
selon

choix
du

suite
num

érique
a

en
toutés

lettres,
V

V
cartographe

l’intérieur
de

Ia
-

selón
l’ordre

V

V
V

VV
-

V
V

cöm
binaison

VV
choisi

V
V

V
V

V
régim

e
en

e
a

u
/

V
V

;
pierrosité

V
0

-3
resp.

V
9

V
profondeur

utile
V

en
toutes

lettresV
V

V
V

V
texture

V
1

-
12

ou
abréviations

profondeur
V

0
-6

V
V

V
V

•
4

V
fo

rm
.du

terrain
.(a

-z)
VV

a
V

-
V

(a
-z)

VV
V

Tab!.
7:

legende
de

travail
-èode

de
la

carte
-

lég
è

n
d

éde
lacarte

(‘casV
d’uhitéspures,)

V
V

Legende
de

travail
‘V

V
V

V
C

ode
de

Ia
carte

.Legende
de

Ia
carte

V
V

norm
alem

entperm
eable

bB
(SA)

KE
0

5
2

V
V

V
V

b
B

I
~

V
V

V
VSQ

L
BR

U
N

surm
olasse

V

V
V

V
V

sableuse,
partiellem

entcalcaire,
V

V

•
V

V
V

V
V

V
V

V.
non

pierreux,
lirnono-sableux,

V
V

V
V

V
V

Vprofond
V

V
V

V
V

V
Tab!.

8:
exem

pt.légende
de

tra
va

il-
code

de
la

carte
-

légende
de

Ia
ç~arte
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4
Presentation

des
résultats

U
nite

Type
de

sol,
m

atériau
de

depart
P

ierrosité
Texture

P
rofondeur

de
sal

S
ous-type

V
fine

utile
*avec.profil-type

V

S
O

LS
P

E
R

C
O

LE
S

V.
V

V

V
N

orm
alem

entperm
éables:

trés
profonds

etprofonds
V

bK
9

S
Q

L
BR

U
N

C
A

LC
A

IR
E

dans
lim

on
de

pente,
p

L-U
l

p-m
p

•
Iocálem

ent
surcêne

d’alluvions
(calcaire

V

coquiIIier~

bK
lO

S
Q

L
BR

U
N

C
A

LC
A

IR
E

dans
m

oraine
rissienne:

pp-p
U

a-La
V

faiblem
entpseudogleyifie

bK
lI

S
O

L
BR

U
N

.C
ALC

AIR
E

dans
lim

on
de

pente
pp-p

Là
p

(D
ogger~:en

partie
faiblem

entpséudogleyiflé,.
V

faiblem
entgleyifie

en
com

be
-

V

bK
l2

S
Q

L
BR

U
N

C
A

LcA
IR

E
dans

lim
on

depente
np-pp

•LaIAI
p

(D
ogger)

surargue
etm

am
e

(Lias,Argues
a

V

Q
palines):V

faiblem
entpseudogleyifie

a
gleyifie

bK
I3

S
Q

L
BR

U
N

C
A

LC
A

!R
E

dans
alluvions

sableuses:
np-pp

Ls-U
I

V
P

hum
idéen

profondeur,diffus
.

V
-

bT
l

S
O

LB
R

U
N

LE
S

S
IV

E
dans

gravierw
ürm

ien:
pp-p

Ls-L
p

-.

forêt:
acide

V

bT2
S

Q
L

BR
U

N
LE

S
S

IV
E

dans
alluvions

sableuses:
np-pp

Ls/Ls
forêt:

acide
V

L

bT3
S

Q
L

BR
U

N
LE

S
S

IV
E

dans
~aIIuvionsfiuvio-

pp-p
Ls/L

p
glacieres

anciennes):en
partie

faiblém
ent

V

pseudogléyifi~
etcpñipact~

neutre
a

faiblem
ent.

acide,forêt:.acide
V

V..
V

bT4
S

Q
L

BR
U

N
LE

S
S

IV
E

dans
lim

on
de

pente
sableux

~
.

pp-np
Ls/L

p
V

(grés
a

ràseaux):
acide,

avecvieille
carrière

V~
V

V
V

V
V

bT5
*S

O
L

BR
U

N
LE

S
S

IV
E

dans
bess:

surTerra
np

V
V

Vp
V

fusca
(sur

D
olom

ite
a

Trigodonus):
polygénetique,

V
V

V

V
V

~
Vá

cide.(ProfilW
I507~

p.51)
V

V
V

V~
V.

V
V

V

V
*S

O
L

BR
U

N
LE

S
S

IV
E

dans
boess:.flieuble,

V
,.~p

UI.
V

t
p

diffus,
en

p
a

r
t
ie

colluvial,
adide

(ProfilW
I504,

p
.

V
VV

49)
V

V
V

V
V

V

S
Q

L
BR

U
N

dans
colluvions

(avanttoutLoess):.
V

np-pp
UI

tp-p
V

V
diffus

V
V

TabL
9:

extraitde
la

.légende
Laufenburg

(FA
P

,
1992b)

V
V

V
V

R
em

arque:
V

V
V

Les
cartes

des
diversprojets

onttoutes
unV

code
analogue.

La
legende

énum
ère

les
unites

(p.ex.b
B

l,
2,~3

)dans
l’ordre

croissant,m
ais

la
signification

change
scion

le
p

ro
je

t.
Ii

y
a.donc

unç
légende

proprea
chaque

carte.
V

V
V

VV
V
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P
artie

I
Cartographie

des
sols

4.4
E

laboration
de

Ia
carte

4.4.1
Teintes

Les
cartes

thém
atiques

ne
sontbien

lisibles
qu’avec

un
nom

bre
restreintde

teintes
etde

signes
(env.

5
-

15).

U
ne

coloration
selon

le
rég

im
e

en
eau

etlä
profondeur

utile
s’estm

ontrée
adaptée

a
des

cartes
de

sols
destm

ees
a

l’interpretation
agncole

etforestiere
(v

fig
14,am

sique
8

3)
Les

teintes
de

la
carte

n’exprim
entpas

des
types

de
sol,

m
ais

des
groupes

de
sols

de
m

êm
es

regim
e

en
eau

etprofondeur
A

insile
brun

designe
tous

les
sols

percoles,
norm

alem
ent

perm
éables,profonds,c’esta

dire
particulièrem

entbons
pourl’agriculture

etla
sylviculture.

Les
bleus

etverts
indiquentdes

sols
m

ouill~s.
C

e
systèm

e
rend

leS
cartes

facilesa.utiliser
sans

grande
connaissance

des
sols

Les
com

plexes
sontteintes

d’apres
le

regim
e

en
eau

dom
inant.

Les
surfaces

non
cartographiées

sontnon
coloriées

(zones
coIistruitës,

graviêres,
dépôts,

installations
sportives

etc.).

4.4.2
E

laboration
coñveiitionelle

L’elaboration
technique

de
la

carte
depend

des
bases

m
ises

a
disposition

par
le

m
andant

•
(plans

photographiques,contre-~alques
du

cadastre,copies
decartestopographiques).

P
lan

detravail:
:

•report~des’liinites
etiiiscriptions

surun
contre-caique

•

•
reproduction

a
l’echelle

voulue

•
àdjonction’d’un

transparentportantla
legende

•
coloration

des
tiragés

sir
papier

(héliocopiés)

polycopiage
descartes

U
n

processus
specials’applique

aux
feuilles

de
la

cartographie
systém

atique
au

1:25’OOO
destinéesa

être
lm

prim
ées

~v.fig.i)•
-

4.4.3
L

é
T

E
D

dans
la

confection
dc

la
carte

Le
traitem

entelectrom
que

des
donnees

(T
E

D
)

peutêtre
engage

pour
la

gestion
des

unites
de

soletle
m

ontage
de

la
legende

(traitem
entde

texte)
Les

possibilites
du

T
E

D
peuvent

être
bien

exploitees
dans

la
fabrication

des
cartes

des
sols

etdes
ëartes

them
atiques.
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-
4

Presentation
des

rësultats

P
lan

de
travail:

-
-

-

•
digitalisati.on

des
lnm

tes
de

sola
partirde

la
carte

de
terrain

com
pletee

•
introduction

des
données

dans
toutes

les
plages

etdans
la

legende

•
operations

graphiques
etredactionnelles

a
l’ecran

exploitation
them

atique
des

inform
ations-

(p.ex.
en

vue
de

l’aptitude
forestière)

par
•

prograiiim
e

choisietredaction
descartes

d’exploitation

•
dessin

des
cartes

them
atiques

avec
plotter

sir
bases

topographiques
(situation)

•
polycopiage

des
cartes

parcopie-plotter(petitnom
bre)ou

photocopie
ou

im
pression

de
l’original

S
•

Ces
différentes

étapes
sontsoutenues

parun
logiciel.Iiexi~te

aujourd’huides
program

m
es

quip~rm
ettent

la
construction

etl’entretietid’inform
atioñs

géographiques
(G

IS
),

oiiles
infonnations

géom
étriques

etthém
atiques

sontliées
de

facon
optiniale:

-

Les
avantages

essentiels
de

la
confection

de
cartes

assistee
parT

E
D

dans
un

program
m

e
G

IS
sontdes

exploitations
rapides

selon
divers

criteres,des
superpositions

a
d’autres

cartes
thém

ati4ues,les
m

odifications
de

l’échelle,des
traitem

ents
statistiques,etplus

sim
plem

ent
le

contrôle
ètla

correction
des-infonnations

saisies.L’inconvénientestle
tem

ps
ëonsacré

a
la

saisie
des

inform
ations

Par
ailleurs

des
plotters

onereux
sontnecessaires

pour
des

eartes
de

qualite.
-

-
-

4
5

E
xploitation

des
cartes

des
sols

La
carte

des
sols

esten
faitune

carte
de

base
them

atique
donton

peuttirer
d’autres

cartes
a

them
e

selon
les

besom
s

C
’estle

cas
surtoutavec

des
cartes

de
detail

Q
uei’ques

exem
ples:

-

•
aptitude

sylvicole

•
quahte

du
solpour

la
forêt(cote

de
valeur,capacite

productive)

•
aptitudea

l’exploitation
agricole

-

•
secteurs

agricoles
préférentiels,

surfaces
d’assolem

ent
S

•
qualite

agncole
du

sol(cote
de

valeur,m
veau

de
fertthte)

•
propositions

d’am
elioration

(drainage)

•
aptitudea

l’irrigation
-

portance

•
-

•
.

risque
de

com
paction

.
1



Partie
I

Cartographie
dessols

•
risque

de
perte

de
substances

nutritives.
(parinfiltrationou

ruissellem
ent)

~
risque

d’érosion
V

.
•

geom
orphologie.(m

ateriati-m
ere)

V
V

V

•
genres

de
sol.

•
surfaces

de~com
pensation

ecologique
(C

tautres
questions

d’environnem
ent)

•
geologiè

V

Les
principaux

V
m

iiiê
u

x
interessés

p
a

r
les

cartes
de

sols
et

leurs
d

érivés
sont,

outre
l’agriculture

et
la

sylviculture,
la

planification
locale

et
regionale,

la
protection

de
l’envirgnnem

ent,.de
m

êm
e

que
la

recherche
etl’enséignem

ent(SSP,
1988)

La
P

artie
III

traite
de

l’m
terpretation

sylvicole
etdes

possibthtes
d’exploitation

L’agnculture
estparticuherem

entm
teressee

p
a

rles
cartes

denvees
(FR

ET,P
E

Y
E

R
,

1991)
•

S
urtoutpourl’aptitude

culturale
etlè

jugem
entduVrisque

de
perteen

substances
nütritives

p
a

r
infiltration

etruissellem
ent

Les
cartes

derivees
ontaussipns

de
l’actualite

pour
les

nsques
d’erosion

~D
A

LLE
N

B
A

C
H

,
K

U
H

N
,

1993,
gen

M
O

S
IM

A
N

N
eta

l,
1991)

etde
com

paction
(W

E
IS

S
K

O
P

F
etal.,

1.988).
V

La
plam

fication
du

tem
toire

utihse
la

carte
des

sols
pour

degagerles
terres

arables
etles

•
.

surfaces
d’assolernent.

V
V

V
.

V

La
carte

des
sols’est

aussi
u

ric
des

principales
bases

pour
l’étude

int~grée
de

problêrnes
V

ecologiques,
tels

les
etudes

d’im
pact,

les..V
co

n
ce

p
ts

dç
~protectiofl

des
sols

ou
de

•
développem

ents
V

p
a

ysa
g

iq
u

e
s.

V
V

V
.

Les
exem

ples
cites

plus
hautfontressortirlaplace

cenirale
qu’occupe

u
n

e
ca

rte
des

sols
lors

de
l’interprétation

pour
leIir

“capacité
productive”

(LE
S

E
R

,
1988)

d’unités
spatiales..

V
V

V
(récherchesur

les
“écosystèm

es
paysagique&

’)
.

-
V

V

L’elaboration
de

cartes
them

atiques
denvees

d’une
carte

des
sols

se
faitselon

des
cnteres

V
objectifs;

m
ais

il
restea

l’interpréteur
u

n
e

m
arge

de
m

anoeuvre
dfiea

la
com

plexité
des

V

procéssus
dans

le
soleta

sa
surface.D

c
bónnes

connaissances~
d

éla
region

étu
d

iée
sonta

•
V

V

cette
occasionindispensables..

.
.

V
V

V
V

C
ertaines

interpretations
n

é
nécessitent

pas
de

representation
cartographique;

ainsi
les

niveaux~
de

fertilité~etles
cotes

des.sols,dàns
des

rem
aniem

ents
parcellaires,peuvent~ils

être
directem

ent
reportes

des
docum

ents
de

terram
sir

la
carte

ou
être

adjoints
a

la
descnption

des
um

tes
de

sold?ns
la

legende

La
surcharge

en
m

form
ations

sous
form

e
de

signes
etde

codes
reduitla

lisibthte
de

la
carte

La
petitesse

des
plages

exi.ge
souyentun

code
bref..Iifautsavôir,

en
cc

qui.concerne
les



4
Presentationdesrésultats

côuleurs,
que

l’em
pioide

tèintes
som

bres,
intenses,

faitressortir
une

plage.
A

ussiest-il
conseille

de
les

utiliser
pour

les
surfaces

particuherem
ent

sigm
ficatives

du
them

e
en

question.

-
Les.données

statistiques
fontegalem

entpartie
des

avantages
qu’on

tire
.des

cartes
des

sols
etde

leurs
cartes

dérivées.
O

h
&

intéresse
iciprincipalem

entaux
plages

dontles
sols

ont
certaines

propriétés,
ou

com
binaisons

de
plusieurs

propriétés.Larépartition
géographique

p
ex

parcom
m

unes,regions,cantons,altitudes,unites
clim

atiques,cham
ps

ou
forêts

sont
d’utiles

inform
ations

com
plém

entaires,
.V

.

E
xem

ples
de

p
ro

p
riétés

d’unités.de
soldóntla

statistique
des

surfaces
présente

un
intérêt:

•
régim

eeneau.
.

.
V

V
V

profondeur
.

V

•
form

e
de

terrain
.

.
V

•
typesdesol

.
V

•
•
.
.

niveaux
d

e
fe

rtilité
.

.
V

.

•
aptitude

a
l’exploitation

V
4.6

N
otice

explicative
V

•
C

artes
etlegendés

cO
ntiennentl’essentieldes

r~sultats
etdes

inform
ations.

L’em
ploicorrect

V
•~

des
cartes

nécéssite
une

notice
explicative.

C
elle~cidevraitcontenira

peude
choses

p
rè

s
.

•
VV

V
les

points
suivants~

V
V

V
V

V
.

table
des

m
atières

V~
V

V
V

V
•

V

V
V

V
•

r
és

u
m

é
.

V
V

V

•
m

a
n

d
a

t
•

V

•
region

étu
d

iée
V

V
V

V
V

V

~
m

arche
suivie

V
V

V
V

V
V

V

V
•

sols,carte
des

sols.
V

V
V

•
Vproduits

d
ériV

éS
(m

arche
su

ivie
,cartes).

.
V

V~

V
-

V
•

statistiques
des

surfaces
V

•
V

consequences,possibilités
d’application

V
V

V
V

•
htterature

•
arrnexe~

(concepts
pédologiques,abréviations,

legende
d

éta
illée

,
etc.)

V

La
notice

des
cartes

au
1:25’OOQ

contienttoujours
trois

parties:
V

•
une

partie
générale

invariable
V

~
.

V
V

V

une
partie

propre..à
la

carte
-.

V
•V

V

•
une

legende
d

éta
illée

V
V

V
V

V
V

.45
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5
Le

profilde
soletsO

n
protocO

le

5
Le

p
ro

fiide
sotetson

protocole

L’exam
en

du
profilprédède

generalem
entle.levé.cartographique

de
la

rép
a

rtitió
n

spatiale
des

sols.
C

’est10
rnoyen

de
constituer

l’inventairó
des

solsa
l’aide

d’unefonnule
(v.

3.1).
O

n
présente

ci-après
le

“protócole
F

A
P

”
eton

en
d

écritles
diverses

rubriques.

5.1.
Le

p
ro

filde
sol

O
n

appèlle
prcifil

de
sól

une
m

isc
a

nu.
verticale

du
terrain

qui.
exhibe

tous
les

horizons
(“óouches”)

jusqu’au
rnatériau

parental(fig.
15).Les

proflisde
solserventau

relevé
d

éta
illé

des
caractéristiques

du
solde

m
èm

e
qu’aujugem

entde~son
role

visa
vis

des
plantes.

.
.

.

La
profondeur

de
la

m
isëa

nu
doit

être
telle

•qu’elle
dégage

tous
les

horizons
constitutifs

du
soletpris

en
com

pte
pourjugerle

solvisa
vis

des
plantes

(fig.
16).D

ans
le.c~s

de
fosses,le

plancheE
de

celles-ci
peut

êfre
sondé

pour
atteindrO

des
couches

plus
profondes.

U
ne

fosse
doit

avoir
au

m
om

s
60

cm
de

largeur
pourpouvoiry

travaillercom
fortablernent.Sã

longueur
vane

avec
sa

profondeur.

Lors
de

l’excavation
la

couche
arable

etle
sous-solsontdeposes

separem
entafin

d’êti~e
replaces

dam
s

leurordre
ongm

elau
m

om
entdu

rebouchage
de

la
fosse

La
partie

situee
a

u
dessus

du
frontde

tu
lle

doitêtre
gardee

soigneusem
entintacte

pourne
pas

porterprejudice
aux

exam
ens

eta
la

pn~e
d’echantillon

O
nenter

chaque
fois

que
c’estpossible

la
fosse

de
telle

sorte
que

la
paroiexam

m
ee

(frontde
taille)

soitbien
eclairee

au
m

om
entde

l’exam
en

S
urpente,le

frontde
taille

sera
am

énagéen
am

ont.
-

F
igI1~

:
p

ro
fil~

so!~
e

c
~orm

zons

49



L’exarnen
dè

profilestconsignésurüne
form

ule
ad

hoc.C
elle-cidoitVcom

porter.au
m

om
s

les
rubriques

sU
ivantes:

V
V

V

•
designation

de
l’em

placem
entetidentification

des
alentours

im
m

ediats
(station)

V
•

esciuisse
du

profiletdes
exäm

ensa
faire

V

•
jugem

ents
du

pom
t

de
vue

pedologique,
agronom

ique
et,

eventuellem
ent,

phytosociologique
V

V
V

V
~V

V
V

V
V

V
V

V

La
“feuille

de
profil”

de
la

FA
P

V
(n’existe

pO
urle

m
om

entqu’en
allem

and)peut
servir

de
m

odele
(fig

17)
d

ie
peutêtre

utihsee
pourles

cham
ps

com
m

e
pourles

forêts
U

n
system

e
de

codage
perm

etun
traitem

entelectrom
que

ulteneur
des

resultats

V
Là

description
du

proffidébute
parun

exam
en

globaldu
frontde

taille
oü

sontrelevés
des

V

caractenstiques
visibles

(litiere,racm
es,pistes

de
vers,pierres,taches

d’hum
idite

etc)
Puis

les
horizons

sontd
élim

ités
etleurs

propriétés
notées:(structure,

m
atière,organique,

texture
V

V
Vetc.).L’expérience

a
m

O
n

tréque
cette

operation
estfacilitée

par.un
alignernentdans

Pordre
V

de
fragm

ents
de

so!issus
des

horizons
suócessifs

surune
plañchettc.

V
VV

V

Les
caractéristiques

sontsoitestim
ées

(t~xture,m
atiereorganique)

soitm
esurées

avec
une

in
stru

m
e

n
ta

tio
n

sinip!e~
(pH

)..Les
résultats

Vsont
protocolés

et
se!on

les
cas

doübiés
de

V

V
V

données
m

esurées
en

laboratoire
s
ir

des
écharItil!ons

prélevés.
V

V
V

V

VPartie
II

E
tude

du
p

ro
filde

so!etde
sa

station

Fig~
16:

schém
aV

d’unefosse
d’exam

en

5
2

P
ro

to
co

le
de

d
e

scrip
tio

n
de

p
ro

fil

V50



5
Le

profilde
solet’son

protocole

Fig.
17:,

“F
euiie

d
e

p
ro

fil”de
la

S
tatdonfédéralç

de
recherches

agronom
iques

de
Zurich-R

eckenholz
(FA

P
):

Les
resultats

consignes
perm

ettentde
classerle

sol(type,
sous-type,form

e,
fonne

locale)

Le
jugem

entde
l’aptitude

stationnelle
(m

veau,choix
des

essences)
se

faiten
tenantcom

pte
des

lim
itations

cohstatées
~

le
clim

atetlatopographie).
Sibesoin

est,le
solestaussi

estim
é(cote).

‘

O
n

passe
eü

revue
ci-après

les
diverses

rubriqueS
de

la
“feuille

de
profil”.

Les
aspects

et
m

terpretations
agricoles

ne
sontpas

traites
dans

cette
publication

5.1

*
_

eTpogLo.m.
.

9~K
.n~n

N
r.

10
0

0
-
.

H
H

.
2I~j~j

I
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I1’I
I

I
14

.
.
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-
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~
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F
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N
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~
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P
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TOn

d
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t
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40..
0

1
k..

1(04.
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PlO

b.n
ii,.

m
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x
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%
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~
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O
.

C
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P
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B
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~
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P
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~T
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150

0
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~
q

1
:
p

~
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7
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T~F

7~9

-‘iI

•
Identification

de
I’ernplacernent

•C
lassification

D
escriptifdu

profil

•-D
onnées

stationelles
(y.c.population)

êt
jugem

ént-d’aptitud~



P
artie

II
E

tude
du

p
ro

filde
soletde

sa
station

5.3
Id

e
n

tifica
tio

n
d

e
l’e

m
p

la
ce

m
e

n
t

U
n

systèm
e

pourla
designation

etl’identiflcation
des

em
placem

ents
de

profliestnécessaire
pourl’étude

etlêclassenientde
series

de
proflis

d’une
c~rtainë

im
portance.

E
n

fontpartie
les

esquisses
de

la
situation,de

la
topographie

etde
Ia

geologic,ainsique
d’autrës

dorm
ées

generalés
(fig.

18).

5.31
S

ituation,topographic/geologic

C
haque

em
placem

entdoitêtre
signalésurune:esquisse

de
situation

(on
pëututiliser2ussi

unextraitde
la

carte
nationale

au
1:25k)O

O
).

Le
contexte

geologique
estdonnéavec

unecoupc
topographic~ue.Indiquerl’orientation

de
lacoupe.

.
S

/

5.3.2
D

onnées
genérales

Ii&
agitentre

autres
de:

•
V

ersion
no

version
de

la
“feuille

dc
profil”

utilisee
(des

m
odifications

sontapportées
periodiquem

ent).
Ici,version

no.
6.

•
G

enre
-du

p
ro

fil:
genre

de
coupe

de
terrain

ôü
estrelevéle

profil:

F
fosse

•
T

talus.
carottierhydrauli4ue.

X
autres

-
•

P
édologue:

nom
de

P
exarninateur i

1049
Iuooreonneesr1

651
350I

267

Fig.
18:

esquisseide
la

situation~
de

la
topographie,

dela
geologie,

etautres
données

g
én

éra
le

s

H
tärièrea

m
ain

U
“P

tirkhauer”

52



5
Le

profilde
soY

etson
protocole

D
esignation

du
p

ro
ffi:

chaque
profilporte

un
code

regionaletun
num

éro.

-
code

regional:(sigië):
désigne

un
groupe,

regional
de

•
‘
.

com
m

unes.C
ësontdeux

lefties
(p.ex.N

D
N

ods,Prêles,
•

D
iesse,Lam

boing)

-
N

um
éro:

en
série

continue
par

region,
cham

ps
etforêts

étantséparés.D
ebutavec

1
pourcham

ps
(N

D
1,N

D
2,

...),

avec
500

pourforêts
(N

D
500,.N

D
50L...);

.

•
C

ode
cartographique

code
de

l’um
te

cartographique
dans

laquelle
se

trouve
le

•
•

profil(v.
~

2
.l).

•
53



Part.iè
II

Etude
diiprofilde

soletde
sa

station

.6
E

tude
du

p
ro

ffi
(êsquisse

de
profit)’

C
e

ohapitre
.contientlea

bases
theoriques

pour
la

description
d’un

profilde
sol.’E

lles
sont

tirees
pourl’essentielde

la
“K

iassifikation
derB

oden
der

S
chw

eiz”
(FA

P
,

1992a)

:6.1
H

orizons

SOt
S

able
G

ravier
Caliloux

C
aic.

pH
C

ouleur
E

chant
(0.2-5)

(>5cm
)

C
aC

O
,

CaCI2
(M

unsell)
R

em
ai~

jes.
%

‘%
%

vo
l.%

vo
).

%

Les
horizons

sontdes
zones

d’aspects
vanes,a

peu
pres

paralleles
a

la
surface

du
soletqui

se
sont

differenciees
les

unes
des

autres
lors

de
la

form
ation

et
de

l’evolution
du

sol
‘(altératió

ñ,
.form

ation
dc’l’hum

us,
déplácem

ents
des

substances,
développem

ent‘de
la

structure)

C
haqüe

horizon
estd

ésig
n

éparun
num

éro,tine
profondeurettin

sym
bole.

6.1.1
N

u
m

éro
ta

tio
n

,
prO

fondeur,lim
ites

.
-

.

Les
honzons

sontnum
erotes

de
hauten

bas
U

ne
seule

exception,la
litiere

d’un
an

31132

StTucture
M

at.
Argue

33/34
35136

37/38
39/40

41
(

3)
42

44/45
46/47

4
8

-5
5

56

gr2-po3
9

1010
g’r2-pob

3

*+
+

4018

12

1630

33

-4452

55

ab

25

‘30

80

IO
Y

R
6,7

2/2

7,5Y
R

7,2

2,5Y
7,5

.5/3

Fig.
19:

descrz~otion
d

e
p

ro
fil(données

de
terrain)
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Ii
faut

dorm
er

les
lim

ites
inférieure

(profondeur)
et

supérieure
de

chaque
horizon.

La
surface

du
solestplacee

au-dessous
de

la
litiere

d’un
an,die

peutaussiêtre
definie

avec
•le.prem

ierhorizon
m

ineral(v.
7.2,fig.

27).

La
ñettetéetle

chem
iiiem

entdes
lim

ites
sontindiqués

(v.
6.2,fig.

20)~

•
ti~anchée:

transition
claire

sur.~
~3

cm
•

nette:
transition

claire
sur

5
cm

•
diffuse:

transition
peu

claire
sur

>
5

cm

6.1.2
S

ym
boles

des
horizons

principaux
-

Les
horizons

principaux
sontdésignés

pardes
m

ajuscüles.

o
horizon

organique
d’accum

ulation
avec

plus
de

30%
de

m
atiere

orgam
que

T
horizon

tourbeux
avec

plus
dç

30%
de

m
atière-organique

fo
n

n
éen

aerobic
•

(eau
de

fond
ou

,de
retention)

-

A
horizon

de
surface

avec
m

om
s

de
30%

de
m

atiere
orgam

que
dans

la
terre

fm
e

E
horizon

d’eluviation
ou

de
lessivage,

appauvnssem
ent

en
substances

reconnaissable
par

exem
ple

a
un

m
oindre

taux
d’argile

O
u

a
une

forte
decoloration,le

residu
fm

alde
l’eluviation

estsouventdu
sable

de
quartz

I
horizon

d’illuviation
ou

d’accum
ulation;

horizon
d’enrichissem

ent
en

substances
issues

de
l’horizon

ci-dessus,E;l’illuviation
form

e
des

enveloppes,
des

revêtem
ents,des

concrétions,des
croütes,des

conceñfrations
colloIdales

ou
des

cristaux;ile
n

résulte
souventdes

teintes~plus
intenses

ou
plus

som
bres

B
horizon

de
sous-sbl,

sous
l’horizon

A
;

contientdes
m

inéraux
secondaires,

a
une

structure
developpee

etestbiologiquem
entactif,

contienten
generaldes

racines
de

plantes;m
om

s
hum

ifère
que

l’horizon
A

horizon
de

profO
ndeur(m

atériau
de

depart),généralem
entsoüs

un
horizon

A
ou

B
;

une
certaine

altérationpeutêtre
présehte;

pas
d’agrégats,

non
ou

très
faiblem

entbiologiquem
entactif~

pratiquem
entpas

deracines
-.

-

banc
rocheux

d
ir

-
-

-
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.6.1.3
S

ym
boles

com
plém

entaires

()
peu

developpé;p.ex.(A
)

=
horizon

de
surface

peu
hum

ifere
d’un

sollithique

LI
horizon

partiellernentpresent;p.ex.inclusions
de

m
atériau

d’horizon
A.dans

un
horizon

plus
profond.ou

dans
une

fissure
de

roche
.

.1,2,3
dans

cert
ins

~as,
pour

subdiviser
en

sous-horizons;
p.ex.

pour
distinguer

.diverses
couches

d’accum
ulation

d’hum
us

(011,012;O
fi,

O
~

;T
fl,

T
~

,
ete);

n’utiliserqu’exceptiO
nnellem

entpourles
horizons

m
inéraüx

(ev.
B

w
l,

B
w

2)

II,
III:

couches
geologiques

differentes;p.ex.
horizon

A
h

dans
bess

surhorizon
II

B
w

dansgraviers,.etplus
bas,

horizon
III

C
dans

m
oraine

A
B

,
horizon

de
transition;a

des
caractéristiques

le
deux

ou
trois

horizons
B

C
~.

~
~

.
.

A
lE

.
horizons

com
plexes;inclusions

dans
Un

autre
horizon

B
/C

.
.

.
.

~.
.
.

6
1

4
S

ym
boles

de
subdivision

des
honzons

principaux

M
inuscules

servantàsubdivisereta
préciserdes

horizons
principaux;

elles
sontadjointes

aux
m

ajuscules~C
om

binaisons
frequentes~

.
.

..
.

E
tatde

la
m

atière
orgañique

1
.

litière;
restes

vég
éta

u
x

peu
décçm

pdsés
(90%

de
restes~

intacts);
structure

lâche
ou

fibreuse;
.

,
.
.

.

f
zone

de
ferm

entation
(Förna),m

oder;rnátière
organique

partiellem
enta

très.
décom

posée
‘(30a

90%
de

restes
vég

éta
u

x
reconnaissables);structure

fibreuse
a

floconneuse,
feutrëê,

spongieuse,
partiellem

ent
.granulaire;

frequentes
com

binaisons:O
f,

T
f*)

.
.

.
.

.
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h
hum

ifere;m
atière

organique
très

décom
posée

(m
ax.

30%
dc

restes
vdgetaux

reconnaissables);
hum

ificationavancée
etstabilisee;

structure
des

horizons
O

h
et

.Th
colloidale,

graisseuse
a

granulaire;.m
atières

.h~im
iques

dans
la~

fraction
m

inérale
des

horizons
A

h
liées

principalem
enta

l’argile,
aux

m
étaux:

C
taux

alcalino-terreux
*)

a
ànm

oorique
ou

sem
blable

au
m

oor,
hydrom

orphe,
10

a
30%

de
m

atière
organique;structure

principalem
entgrum

eleuseà
grarnilaire:

les
horizons

A
a

se
form

enten
presence

d’eau
de

fond
ou

de
retention

*)
Les

sons-horizons
01,

O
fetO

h
sontparfois

consid~rës
com

m
e.des

horizons

principaux
etdësignés

~arles
sym

boles.L,F
etH

(R
IC

H
A

R
D

etal.,
1978)

A
lteration

ch
alteration

achevée
de

lapartie.m
inéralê;:pas

de
r’esidupierreux;le

quartz
est

•le
seuJ

m
ineralprim

aire
restant

-

w
roche-m

ere
a

ltérée
;presence

de
notables

quantité~
de

produits
d’altération

et
de

néom
inéraux;

les
oxydes

de
ferliesa

l’argile
conferenta

l’horizon
sa

teinte
•

brune
.(B

w
);pas

de
carbonate

de
calcium

dans
latefre

fine

z
fragm

entation
de

la
roche-m

ere;desa~r~gation
physique:

alteration
chim

ique
lim

itée
a

la
surface

des
pierres;C

z
dans

les
sols

lithiques

-
E

nrichissem
ent

re
la

tifen
substances

m
in

éra
lés

fe
teneur

éle
vée

en
oxydes

de
fer;

diffus,
en

crotites,
.revêtem

ents,
concentrations;

1k
dans

tin
podzol

.

ox
horizon

a
oxydes;

oxydes
de

fer
etd’alum

inium
en

concentrations
plus

ou
m

om
s

séparées
(m

arm
orisation);

generalem
entstructure

poreuse’

t
.

relativem
entriche

ou
enrichien

árgile;horizon
Itd’un

solbrun
lessivé

q
enrichissem

ent.en.quartz
résiduel,p.ex.,horizon

E
q

S
tructure

.
.

.
~

.
.

.
.

rn
zO

ne
m

assive,
cim

entée
etdurcie

pardu
calc~ire,des

oxydes
de

ferou
de

la
silice;p.ex.horizon

Ife,m
(O

rtstein)ou
horizon

Ik,rn
(encroñtem

entcalcaire)

p
horizon

labouré,p.ex.A
p

ou
A

hp
.
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st
structure;

structure
agrégée

nette,stable

vt
vertisolique

(pelosoliquë);
m

a
téria

u
très

argileux,
très

fissure
en

p
ério

d
e

sèche;les
fissures

peuventcontenirde
la

rnatière
O

rganique

x
zone

com
paciée,

non
cirnentée;p.ex.horizon

B
x

ou
horizon

B
gg,x

A
lcalins

etalcalm
o-terreux

S
S

k.
enrichien

calcaire:
p.ex.

horizon
1k

(efflorescences
calcaires)

ôu
horizon

C
z,k

(fragm
entation

de
calcaires)

na
riche

en
alcalis:

le
N

a+
adsorbé

dépasse
de

15%
la

capacité
d’échange

cationique
S

S

sá
enrichissem

enten
sels’solubles;horizon

Isa
(efflorescences

salin~s)

Signes
de

carence
en

oxygène
(variations

de
redox)

S

cn
pètites

nodosités
ponctuelles,

noires,a
haute

teneur
en

m
angenèse

et
fer

(faibles
variations

de
redox);p.ex.horizon~B

w
,cn

S
S

(g)
taches

de
rouille

faibles,souventlocalisées
seulem

enta
l’in

térie
iir

des
m

ottes

g
zonea

hum
iditétem

poraire,m
od~rém

enttachée
de

rouille
dans

un
horizon

A
,

B
ou

C
;

nom
breuses

taches
de

rouillç,
genéralem

ent
petites,

représentant
m

om
s

de
3%

de
la

surface
óxam

inée;entre
les

taches,m
atrice

brjm
âtre

gg
horizon

très
taché

de
rouille

par
alternance

periodique
diiydratation

et
S

d’aeration;nom
breuses

grosses
taches

d’oxydes
de

fer
occupantplus

de
3%

de
la

surface
exam

inée;
entr~

les
taches

m
atrice

grise
S

r
zone

très
réduite

en
perm

anence,
colorée

en
gris,

gris-bleu
ou

noir;lors
du

S
degagem

entdu
profil,

le
solse

rouille
paroxygenation

S

S
Paleogeneses,com

blem
ents

S

horizon
enfoui;recouvertde

rnatériau
plus

recentfrais
ou

a
ltéré;p.ex.horizon

O
b,A

b,B
b~

S

fo
horizon

fossile;form
éen

conditions
non-actuelles,

souventrecouvertd’un
sol

plus
jeune

ou
de

rnatériau
pierreux;p.ex.horizons

A
h,fo,

B
ox,fo

recouvrem
ënt

avec
du

m
atériau

d’origine
étrangère,

p.ex.
en

suite
d’inóndation.ou

pardechargeartificielle
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6.2
E

squisse
du

p
ro

filetsignes

6
Etude

du
profil

U
ne

esquisse
graphique

du
profilestutile

tantpourclasserle
solque

pour
son

estim
ation.

D
es

graphes
sontprévus

pourreprésente~
les

caractéristiques
des

sols
\(fig•

20).

P
lerrostitéirais,non

a
ltéré

a
ltéré

calcaire

non-calcaire

i~
i

bois

charbon

C
ar6onates

~
efflorescences

tuf

lim
ite

H
ydrom

orphie

:.•~
::

concrétions

,.H
hi~IIii

taches
de

rouille

‘I~
m

arm
onsation

‘I~
anneaux

de
sesquioxydes

réduit

niveau
d’eau

(date)

soitie
d’eau

U
tièreIâche

Iitière
en

couche
Iitière

feutrée

m
.o.fibreuse

Lirnites
d’horlzon

diffuse
nette
tranchO

e

fissure

poche

basduprofil

M
atlère

organique
Accum

ulation
hum

ifère
atrobie

‘J
’J

’J
‘J

,*J
’J

~eeee~
x
x
.x

x
X

X
X

X
m

atiéres
hüm

iques

m
.o.~ranuIeuse

ou
floconneuse

S
ubstance

organo-m
inórale

I//I//I
/x

/x
/x

/

neutre

acide

A
ccum

ulation
d’hum

us
hydrom

orphe

tourbe
peu

decom
posee

tourbe
assez

décom
posee

tourbe
trés

décom
posO

e

lh
E

nveloppes
d’hum

us

M
atières

llluviées
etautres

11
-

hum
ineS

ft
revétem

ents
d’argile

pistes
de

ver

esgargots

racines

structure
Iâche

I
com

paction

rr
10.2.94

wFig.
20:

graphes
courants

(liste
com

plete
daiLy

FA
P

,
1992a,)

59



P
artie

II
E

tude
du

profilde.sol.et:.de
sa.station

6.3
S

tructure

La
structure

estla
disposition

des
constituants

solides
du

soletdes
espaces

existantentre
eux.E

lle
conditionne

l’enracinem
entdes

plantes
etl’économ

ie
en

eau,en
aireten

chaleur.

6.3.1
Form

es
d

éstructure

O
n

distingue
fondam

entalem
entdesform

es
non-structtirées

etstructurées.

S
•

F
orm

esnon-structurécs
S

-

C
e

sontdes
fonnes.dansiesquellés

les
particules

de
solne

sôntpas
agrégées.

S
tructure

granulaire
(gn)

les
particules

de
sol

sontjuxtaposees
de

facon
lâche

C
aractéristique

des
sols

sablonneux.

S
tructure

cohérente
(co):.

m
asse

uniform
e,

non
subdivisée.

Frequente
dans

des
soU

s-sols
non

a
érés,très

fm
s,de

solsa
texture

fine.

•
F

o
rm

és
structurées

(agregats)
-

Les
processus

de
form

ation
du

sol,
les

phénom
ènes

de
gonflem

ent
et

de
tassernent

rassem
blentles

particules
du

solen
agrégats

de
fàrm

es
etgrandeurs

diverses.

S
tructure

grum
elèuse

(gr):
les

grum
eaux

sontdes
agrégats

arrond~s,generalem
ent

S
-

très
poreux.

us
sont

le
signe

d’une
haute

a
ctivité

biologique
et

sont
principalem

ent
presents

dans
l’horizon

hum
ifere

A
.

•
S

tructure
subpolyédrique

(sp):
les

particules
ont

des
form

es
polyedriques

a
arêtes

ém
oussées,de

surface
rugueuse.

Les
polyèdrës

sontla
S

S
plupart

poreux.
C

ette
structure

est
caractéristique

des

-sols
sableux

etlim
oneux..

.
S

•
S

tructure
polyédrique

(po):.
lçs

agrégats
sontanguleux,diversém

entporeux,parfois
•

:
S

envek~ppés
d’une

pellicule
argileuse.

O
n

les
trouve

S
•~

.
generalem

ent.dans
les

sols
lim

oneuxa
argileux.

S
tructure

prism
atique

(Pr):
.

;les
prism

es
sontdes

agrégats
allongés

verticalem
ent.

Ils
sontdüsa

l’altem
ance

du
gonflem

entetdu
tassem

entdu
•

S
.

sól.
.P

ellicule
.argileuse

fréquente
a

la
surface

des
S

.
agrégats.

S
tructure

typique
des

sols
argileux.
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S
tructure

en
plaquettes

(p1):
elle

est
faite

d’agrégats
aplatis,

disposes
horizonta

lem
enta

surface
généralem

entrugueuse,plus
rarem

ent
lisse.~l1e

estdue
souventa

une
com

pactIon
m

écanique,
p.ex.dans

tine
sem

elle
de

1abour~

C
lasses

de
grandeur;

1:
0

<
‘2.

‘.m
m

,
2:

0
‘2

-
.

5
m

m
.0

.
5

20.
m

m
’.

‘4:
0

2
0

-,
5

0
m

m
5:

0
5

0
-
1

0
0

m
m

6
:’

0
‘

>
1

0
0

m
m

’’

6.3.2
D

eterm
ination

pratique
.

.

L~
tailIe

dom
inante

des
ágrégats

peutêtre
déterm

inée
en

les
fràctionnantle

long
de

leurs
brisures

naturelles.O
n

petit,en
m

êm
e’tem

ps
observers’ily

a
des

revêtcm
ents

ou
des

ddpôts
(pellicüle

argileusë,
efforescepce

calcaire).
O

n
peut

s’aider
pour

cela
d’une

planchette,
éventuellernent

avec
une~

échelle
centirnétrique,

sur
laquelle

on
aligne

dans
l’ordre

les
fragm

ents
de

solp
réle

vés
dans

les
divers

horizons;’la
com

paraison
des

structures
en

est
faci1itée.~

,
.

6.4
M

atièrç
organique

.
‘.

O
npeutse

faire
tine

idée
de

la
teneuren

m
atière

organiquea
partirde

la
teinte

du
sol:plus

celle-ciestsom
bre

etplus
le

taux
en

m
atière

organique
estéle

v
é.’

.
-

Taux
en

carb6ne
,

,
Teneuren

m
at.org.dans

Ia
D

esignation~
organique

(%
C

org.)
‘

terre
fine

(%
en

poids)

<
1.2

.
,

.
.

‘<
2

‘
‘peu

hum
ifere

..
1.2

‘
-

3.0
2

-
5

faibIem
enthum

ifére~
3.0

-
6.0

,
,

5
-

10
‘

‘hum
ifere

,
‘

.6.0
-

12.0
.

10.
-

20
riche

en
hum

us
‘

.12.0
-

‘18.0
.

‘
‘

20,
-
-

30
‘

très
riche

en
hum

us

.>
18.0.

‘
.

‘
>

30.
‘

.organique

Tab!.
JO.:

classes.de
teneurs

en
hum

us
/%

de
rndtière

organique
%

,de
carbone

organique
(C

)
x

1.72]61
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6.5
T

e
rre

fin
e

La
terre

fm
e

estl’ensem
ble

des
constituants

plus
petits

que
2

m
m

.
E

lle
com

prend
Phum

us
etles

particules
m

inérales.

6.5.1
F

ractions

La
terre

fine
m

in
éra

léestconstituée
de

trois
fractions

principales;argue,
siitetsable,qui

peuventêtrea
leurtour

subdivisées
scion

les
besoins

(tabl.
11).

Fractions
principales

•S
S

ous-fractions

Argue
<

0
002

m
m

Argue
fine

<
0,0002m

m
~

‘
A

rgue
grossuere

0,0002
-

0~002
m

m

/
Siltfin

0,002
0,02

m
m

S
ilt

0,002
-

0,05
m

m
S

iltgrossier
0,02

-
0,05

m
m

..
~S

S
able

fin
‘

0,05
-

0,2
m

m
S

able
005

-
2,0.

m
m

S
able

m
oyen

0,2
-

0,5
m

m
H

S
able

grossier
0,5

-
2,0

m
m

Tabi.
11:

F
ractions

de
la

terre
fine

m
inérale

6.5.2
T

exture
S

La
texture

estla
proportion

des
fractions

argU
e,

siltetsablea
i’in

térie
u

r
d

e
la

terre
fine

m
m

érãle
(argU

e
+

silt±.sable
100%

).

Les
classes

te~turales
sohtles

diverses
proportions

(en
poids)

des
fractions

ci-dessus:
dies.

ontdivers
effets

sur
la

perrnéabilité,
le

travaildu
sol,la

capacitéa
retenir

les
substances

nutritives,
etc.O

n
distingue

13
classes

texturales
(tabi.

12;fig.
21).
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6
E

tude
du

profli

C
ode

C
lasses

texturales
A

b
révia

tio
n

s
%

en
poids

de
Ia

terre
fine

m
in

érà
le

~
A

rgue
S

ilt

1.
sableux

S
<

5
<

15
•

2
sablo-silteux

su
<

5
3

sablo~Iim
oneux

sI
5

-
10

4
sablo-fortem

entlim
oneux

sfl
10

-
15

.
5

lirnono-sableux
Is

15
-

20
<

50
6

lim
oneux.

‘I
20

-
30

7
lim

ono-argileux
Ia

30
-

40
8

argilo-lim
oneux

al
40

-
50

9
argileux

a
>

50
10

silto-sableux
us

<
10

50
-

70
11

silteux
u

<
10

~
70

12
silto-lim

oneux
ul

10
-

30
>

50
13

sllto-arguleux
ua

30
-

50
>

50

Tab!.
12:

classes
texturales

O
n

peutaussireprésenter
les

classes
texturales

dans
tin

diagram
m

e~triangulaire
(fig

.
21).63

\
85

\50
30

%
S

able

Fig.
21:

D
iagram

m
e

des
textures



P
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II
E

tude
dü

profilde
sóletde

sa
station

6.5.3
D

eterm
ination

de
la

teiture
partesttactile

Le
testtactile

~pennetayec
un

peu
de

routm
e

etd’expérience
de

determ
inerla

texture
avec

assëz
de

precision.
P

ourcela
on

triture
etm

alaxe
des

m
orceaux

de
terre

entre
la

pouce
et

l’index.
O

n
juge

ainsi
le

grain,
l’a

d
h

ésivité
et

la
m

a
lléa

b
ilité.

Ii
faut

pour
cela

que
l’échantilon

soithum
ide

.(hurnidifier
sin~cessaire).

Les
diverses

fractions
m

alaxées
entre

les
doigts

m
ontreñtles

p
ro

p
riétés

suivantes:

•
argue:

m
alleable,salissant,collant,lisse

etsurfaces
de

lissage
luisantes

•
silt:

peu
i~ial1éable,

farineux,
ém

iettable,
non

salissant,
surfaces

de
lissage

rugueuses
S

S

•.
sable:

non
m

alleable,non
salissant,granuleux

Q
erception

des
grains

de
sable)

C
es

p
ro

p
riétés

se
m

élangent
scion

les
proportions

des
diverses

fractions
oiii’hum

us
joue

aussiün
role

(p.ex.dans
l’horizon

A
):

ilrend
les

sols
riches

en
argue

m
om

s
coilants,ceux

riches
en

sable
plus

cohérents.

O
n

ne
peutque

recom
m

andérde
com

parertoutau
long

des
travaux

les
estim

ations
tactiles

avec
les

données
de

laboratoire.
U

ne
série-étalon

des
classes

les
plus

courantes
peutaussi

se
rév

éle
r

utile.
-

-6.6
P

ie
rro

s
ité

La
pierrosité

est
1’ensem

ble
des

constituants
du

solplus
gros

que
2

m
m

.
Les

fractions
défm

iessontelles-niêm
es

subdiyisées
en

fines
etgrO

ssiêres
(tabi.

13).

D
esignation

Fraction

~piérrosite
fine

gravierfin
0,2

-
-2

cm
~

S
graviergrossier

2
-

5.
cm

~
S

petités
pierres

5
10

cm
grosses

pierres
10

-
20

cm
pierrosite

grossiere
petits

blocs
20

-
50

cm

S
gros

blocs
•
-
-

>
50

cm

Tab!.
13:

fractions
de

la
p

ie
rro

sité
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6
Etude

du
profil

Ily
a

10
classes

de
pierrositébasées

surla
fraction

dom
inante

etle
pourcentage

(en
volum

e)
des

pierres
dansle

sol~tab1.
14).

Code
D

esignation
par

D
esignation

de
Ia

frctio
n

dóm
inante

A
brév.

%
V

ol.
pierrositétotale

A
brév.

0~
non

pierreux,peu
np,pp

<
5

non
pierreux,peu

np,pp
pierreux

pierreux

I
faiblem

entpierreux
fp

5
-

10
faiblem

entpierreux
fp

2
graveleux1

-
gr

-
20

~ierreux
p

3
caillouteux

ca

4
trés

graveleux1
tgr

20
-

30
trës

pierreux
tp

5
très

caillouteux
tc

S

6
riche

en
gravier1

rgr
30

-
50

riche
en-pierres

rp
7

riche
en

cailloux
rc

-S

8
-

graviers1
S

>
50

extrem
em

entpierreux
ep

9
blocs

S
S

1
¼

au
plus

de
pierrositégrossière

Tabi.
14:

clasEes
d

e
p

ie
rro

sité

P
ourles

cartographies
forestières

etles
cartes

au
1:25’OOO

on
se

lim
ite

dans
la

reglea
quatre

classes
de

pierrosité(tabi.
15):

5
S

•C
ode-

D
esignation

-
%

Vol.

~0
non

pierreux
-

0
I

peu
pierreux

<
10

2.
pierreux

10
-

30
3

riche
en

pierres
>

30

Tab!.
15:

classes
d

e
p

ie
rro

sitép
o

u
r

cartographiesforestieres

L’estim
ation

de
la

pierrosité
est

facilitée
par

la
référén

ce
a

des
photos

de
profils

ou
d’horizonsa

pierrositéconnue
ou

encorea
des

tabelles
com

paratives
(fig.22).
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solet
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I
_

I
.

30%

_
I
I
I

.w20%

I..~25%

Fig.
22:

tabelle
com

parative
pour

l’estim
ation

des
surfaces

6.7
C

ontenu
calcaire

V

La
re

p
a

rtitio
n

du
calcaire

Vdans
les

divers
horizons

du
profil

caractérise
le

degre
de

développem
ent

du
sol.

O
n

peutestim
er

grossièrernent
ce

contenu
calcaire

aveb
un

acide
d

ilu
é(tab!.

16).
V

V
V

V
V

V

C
ode

R
eaction

V
V

V
C

oñtenu
calcaire

VV
V

0
V

pas
de

reaction,
pas

le
plus

petit
V

V
pas

de
calcaire

V
V

~crépitem
ent(terre

fine
V

etpierres)
V

V
V

V

I
reaction

surIes
seules

pierres~-
V

V
pierrosité

seulecalcaire
V

2
legeres

effeivescences
ponctuelles

V
V

traces
VV

V

3
faible

effervescence
V

V
contenu

V
<

2%
V

4
effervescence

dee
V

V
Vcontenu

2
10%

,
5

effervescence
m

arquee,
durable

V
V

•V
contenu

.
>

.

Tab!.
16:

estim
ation

du
contenu

ca
lca

ire
avec

de
l’acide

d
ilu

é’

6.8
V

a
le

u
rs

p
H

V
V

V
V

V

Le
pH

(logarithm
e

negatifde
la

concehtration
des

ions
hydrogêne

dans
la

solution
du

sol)
exprim

e
l’acidité

du
so!

qui
influence

de
diverses

facons
les

p
ro

p
riétés

du
so!

et
les

processus
quis’y

déroulent(developpem
ent,

disponibilitédes
substances

nutritives
etc.).

1%
5

%
.

15%

.

V
.
.
.

—
.

.

2%
V

‘
7%

‘
•
.

.
1

U
U

•
~

I~
I
.

•

V
I

b
V

V
?

I
I
I
•
I
V

3%
10%

50%
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6
Etude

du
profil

Iiexiste
des

pH
-m

etres
portables

de
terrain

pourla
description

de
profil.

O
n

peutobtenir
des

valeurs
approchées

ávëc
des

indicateurs
de

couleurs
con~im

e
le

pH
-m

etre
“H

ellige”.Lê
tableau

17
donne

les
classes

de
valeurs

pH
et

les
correspondants

approxim
atifs

de
la

saturalion
en

bases.

D
esignation

pH
(H

20)
pH

(C
aC

I2)
S

aturation
en

bases•
~

.
approxim

ative,
%

trés
alcalin

>
8,2

>
8,2

100
alcalin

7,7
-

8,2
7,7

-
8,2

100
faiblem

entalcalin
.7,3

-
7,6

6,8
-

7,6
100

neutre
6,8

-
7,2

6,2
-

6,7
.
>

80
faiblem

entacide
5,9

-
.

6,7
5~1

-
6,1

51
-

80
acide

5,3
-

5,8
4,3

-
5,0

15
-

50
trés

acidè
3,9

-
5,2

3,3
-

4,3
.

<
15

très
fortem

entacide
<

3,9
<

3,3

Tab!:
17:

reaction
du

so!

6.9
C

ouleur
V

La
couleurindique

souventle
degréde

développem
entd’un

soletpeutbeaucoup
aidera

le
classifier.

Parailleurs,
la

couleur
de

l’horizon
supérieur

influence
la

tem
perature

du
sol.

La
couleur

se
determ

ine
avec

une
table:

M
U

N
S

E
LL-S

tandard
S

oil
C

olor
C

harts.
O

n
prbcède

avec
sés

trois
com

posants:.teinte,griséetintensité.

•
T

em
te:

ganm
ie

spectrale
10

Y
R

.
(orange-noirbrunatre)

7,5
R

(rouge)
5

Y
(jaune)

(olive)

•
G

risé:
m

élange
de

noir
etde

blanc
(9

m
élanges);

indication
pricipalem

ent
V

du
taux

etde
l’hum

ification
de

la
m

atière
organique

V
:

1/.
,

2/.
som

bre
(noir)

V
V

7
/.,

8/.
clair

V
V

V
(9

~blanc)

•
In

te
n

sité:
concerne

la
concentration,

le
degré

de
dispersion

et
le

genre.
dç

colons
(8

niveaux).
V

.11,
./2

pale
•./7,

./8.
intense
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saletde
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statioiI

E
xem

ples:
horizon

A
h

th
in

solbrun:
10

Y
R

4/2
horizon

It
th

in
solbrun

lessivé:
7,5

Y
R

5/6
horizon

C
rd’un

gley
réd

u
it:

5
Y

6/1

La
couleurdoitêtre

m
esurée

suréchantillon
hum

ide
(environa

la
capacitéau

cham
p).

Les
échantillons

trop
secs

doiventêtrehum
idifiés.

A
u

cas
ôü

iiya
itplusieurs

couleum
dans

le
m

êm
e

horizon
(p.ex.taches

de
gleyification),

on
donne

d’abord
la

teinte
de

la
m

atrice,
puis

celle
des

inclusions
ainsi

que
celles

des
concentrations

de
m

atière
etdes

taches.

6.10
P

rélèvem
entd

’éch
a

n
tillo

n
s

O
n

com
plete

régulièrem
êntles

relevés
de

profilavec
des

analyses
chim

iques,physiques
etm

inéralogiques
en

laboratoire.
Iifautpourcela

prélever
des

échantillons,
soitperturbés

(en
sachets)soit,selon

les
cas,non-perturbés

(en
cylindres).

Iiim
portea

chaque
fois

que
l’échantillon

soitreprésentatifde
toutl’horizon.

Les
horizons

échantillonnés
sontm

arques
surle

protocole
de

profil
p

a
rdes

lettres
m

inuscules
(de

hauten
bas).

E
chantillonsen

sachet
V

D
es

échantillons
sontensachés

pourdeterm
inerles

pH
,les

taux
d’hum

us,les
textures,les

capacités.d’echange
cationique

(C
E

C
)

Vetc.O
n

prélève
pour

cela
quelques

m
orceaux

de
terre

fine
au

m
illieu

de
chaque

horizon
prealablem

entbien
degage,eton

les
m

e
ten

sachet.
C

elui-ci
est

m
arqué

du
num

éro
du

profil
(code

regional
et

num
éro),

de
l’horizon

V
V

éch
a

n
tilo

n
n

éetde
la

profondeur(p.ex.M
i92b

20
cm

).U
n

kilogram
m

e
deterre

fine
suffit

pour
une

~
cóm

plète
d’analyses

de
labO

ratoire.
L’echantillonnage

débute
en

general
dans

l’horizon
le

plus
inférieur.

V
V

V
V

V

E
chantilions

en
cylindres,

V
V

V
V

V
V

V
V

V

O
n

travaille
avec

ce
type

d’échantillon
en

v
u

e
de

la
determ

ination
de

la’capacité
de

retention
en

eau,de
la

porosité,
Vde

la
densit~

apparente
etdu

coefficientk
(perm

éabilité).
V

Les
cylindres

ad
hoc

sonten
m

etalinoxydable
etm

unis
de

couvercles
ferm

antbien.
Le

cylindre
est

a
d

a
p

téa
un

s
u

p
p

o
rttranchantavec

lequeliiestintroduitverticalem
entdans

le
sol.

C
ette

operation
doitêtrefaite

aveó
le

plus
grand

soin
car

les
résultats

ultérieu~s
V

Vseront
exprim

és
p

a
rV

rapport
au

volum
e

du
cylindre.

Les
horizons

sont
dans

la
regle

échantillonnées
5

fois
(3

pour
le

coefficientk,
2

pour
les

porosités).
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7
D

onnëes
stationnelles

et.peuplem
ent

7
D

onnées
stationnelles

etpeüplernent

D
iverses

données
stationnelles

supplém
entaires

sontnécessaires
pourjuger

de
l’aptitude

du
sol.

D
ans

les
profils

forestiérs,
ce

soñt
entre

autres
la

form
e

d’hum
us,

la
structure

du
peuplem

ent
etle

degré
de

developpem
ent;

on
peutaussidonner.

l’associatioñ
forestière

~E
LLE

14B
E

R
G

,
K

LO
T

Z
LI,

1972).
Ces

données
spéciales

sur
le

peuplem
ent

forestier
com

plètentla
vüe

d’ensem
ble

surla
station

etpenne~tëntde
choisir

les
essences

~daptées
etde

fixer
la

capacitédc
production

(v.
7.3).

D
onnées.stationnelles

g
én

éra
le

s

7.1.1
A

ltitu
d

e
etexpositioñ

L~altitude
doitêtre

donnée
en

m
etres

(sans
les

centim
etres).P

ourl’expbsition,
on

utilise
les

huitabréviations
intem

ationales:N
,N

E
,E,

SE,5,SW
,W

,N
W

(0
=

pas
d’exposition).

7.1.2
C

lirnat
-

Les
deux

facteurs
clim

atiques
lés

plus
im

portants
sontles

précipitations
etla

tem
perature.

us
agissent,

par
leur

influence
sur

Ia
végétation,

directem
ent

et
indirecternent

sur
le

développem
entdu

sol.

Le
clim

at
est

caractérisé
en

considérant
sur

la
carte

des
aptitudes

clim
atiques

pour
l’agri~u1ture

de
la

Suisse,1:200’O
O

O
(D

FJP
,

1977a)la
zO

ne
clim

atiquedans
laquelle

Se
situe

le
profil.

C
haqüe

zone
estcaracterisée

parle
régim

e
pluviom

étrique
(nom

bre)
etla

période
de

vég
éta

tio
n

(lettre),
la

durée
de

celle-ci
correspondanta

peu
près

aux
conditions

de
chaleurdç

la
graduation

therm
ique

de
la

Suisse,
1:200’OOO

(D
FJP

,
1977b)

(fig.
24).

Fig.
23:

exem
ple

de
données

stationnelles
etdupeuplernent

7.1
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profilde
so!etde

sa
station

Fig.
24:

charpente
dela

carte
des

aptitudes
clim

atiques
pour

l’agriculture
i:200’O

O
O

7.1.3
U

tilisation,vég
éta

tio
n

O
n

donne
l’utilisation

ou
la

vég
éta

tio
n

au
m

om
entdu

relevéde
profil.

TabL
18:

form
es

de
vég

éta
tio

n

E
tages

P
ériode

de
vegetation
Gours)

Im
productit

<
1

0
0

(H
)

~
0F0C•

V

BA
,

1
0

0
-1

5
0

150
-170

170
-1

80

180
-190

190
-210

I
>210

1
tn

.
..c

2
,d

~
,ôn

n
.tn

t
3

~qut~,ro
4

m
odén~

.,.nt
5

I.e
.

hn,n,Id.
6

R
egim

e
pluviom

etrique

C
ode

V
egetation

acutelle
V

TO
terre

ouverte
PL

pelouse
P

T
V

prairie
tem

poraire
BLJ

buissons
PE’

prairie
perm

anente
FO

forêt
V

V
V

P
A

pâture
V

FR
friche

V
V

V
E

V
verger

M
A

m
arécage

V
I

V
verger

intensif
V

TB
V

tourbière
V

P
0

potager
V

V
PN

V
V

prairie
(naturelles)

PF
petits

fruits
V

V
T

A
•.

terrain
artificiel.inculte

VI
vigne

V
X

X
V

~autres
V

V
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-
7

D
onnées

stationnellés
etpeuplem

ent

7.1.4
M

a
téria

u
de

depart
-

O
n

entend
par

m
atériau

de
depart,

dit
aussiroche-m

ere
ou

substrat,
le

m
atériau

a
partir

duquelle
sols’estform

é.
Le

m
at~riau

de
departinfluence

beaucoup
de

p
ró

p
riétés

du
sol

com
m

e
la

texture,la
structure,la

porositéetla
réaction~

L’exam
en

a
ttén

tifdu
profllQ

ierrés,
texture,

m
atière

organique)
perm

ét
de

determ
iner

le
m

atériau
de

depart.
Les

cartes
geologiques

peuventêtre
utilem

entcönsultées.
:

C
ode

M
a

téria
u

de
depart

TO
tourbe

-
M

F
m

oraine
de

fond
•

TU
•tuf

•
N

A
m

arne
C

L
craie

lacustre
A

R
argue

S
A

sable
A

T
argilite

LO
bess

G
R

grès
EB

éboulem
ent

C
M

conglom
érat

A
L

alluvions
~

A
calcaire.

C
O

colluvions
D

O
~dóIom

ie
LP

lim
on

de
pente

G
W

,grauw
acke

LL
lim

on
lacustre

G
t.

granite
G

V
gravier

G
N

gneiss
M

G
m

oraine
graveleuse

SC
schiste

M
O

m
oraine

TabL
19:

m
atériaux

de
depart

7.1.5
E

lem
entpaysagique

Le
reliefestun

facteurd
écisifdu

développem
entdu

sol.D
e

luidepend
d’une

partle
régim

e
en

eau
(ruissellem

ent,
situation

de
l’eau

phreatique),de
l’autre,

les
proces~us

d’érôsion
et

d’accum
ulation.

O
n

caractérise
le

m
acroreliefparl’élém

e
n

tpaysagique
oilse

trouve
le

pró
fil(fig.

25).P
uis

on
precise

s’ils’agitd’une
situation

convexe
(de

perte),concave
(de

gam
)

ou
equihbree71
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Fig.
25:

C
ode,élérn

e
n

tpaysagique
D

escription
E

squisse

PL
plaine

bas-fond
étendu,plat

cv
cuvette

de
vallée

pas-fond
circulaire

dans

FV
fànd

de
vallée

partie
Ia

plus
profonde

dune
~

7
~

q
7

7
7

’~
~

vallée,
assez

large,plate
VA

vallon
petite

valléeã
profilen

V
‘P

1
’

TV
terrasse

de
vallée

replatsurle
bórd

de
Ia

vallée
TV

TS
terrasse

suspendue
replatau

fLanp
de

Ia
vallée

BP
bas

de
pente

partie
inférieure,

m
ourant

.
dune

pente

BO
tête,dos,

bosse
élévation

convexe,ovale
ou

allongee

DP
depression

surpente
bas-fondsurpente

-
CS

.
O

P
Cs

cOte
suspendué

cOte
surpente

PM
pente

rnoderee
5-25%

d’inclinaison

PF
forte

pente
25-50%

d’lnclinaison

PR
pente

raide
50-75%

d’inclinaison

RR
pente

trés
raide

>
75%

d’inclinaison

CE
cone

d’épanchem
ent

sedim
ents

de
bas

de
pente

-

deposes
parruissellem

ent

CB
cone

d’éboulem
ent

depotsurpente,de
form

e
•

~
conique

G
T

glissem
entde

terrain
fórm

es
glissees

nettes,
~

onduléesacahotiqU
es

PL
plateau

assez
grande

surface
plane

.
—

plongeantde
tous

cO
tés

élém
entspaysagiques

72



7
D

onnées
stationnelles

etpeuplem
ent

7.2
F

orm
e

de
P

hum
us

La
dynam

ique
de

rajeunissernentdepend
de

la
constitution

etde
l’étatde

la
m

asse
hum

if~re
(transform

ation
des

substances
nutritives,

régim
e,en

eau
superficiel).

D
’oü

l’im
portance

-donnée
au

jugem
ent

de
la

m
asse

hum
ifere

lors
de

toute
prise

de
decision

(choix
des

essences;entretien
du

terrain)
(LU

S
C

J{E
R

,
1991).

-O
n

peutsubdiviserla
m

asse
hum

ifere
en

horizons
quireprésententdivers

états
(évolutifs)

de
la

m
atière

organique.
O

n
distingue

cinq
form

es
princip4les

d’hum
us

sur
la

base
de

la
sequence

d’horizons
etde

leurcaractérisé(fig.
26).

Fig.~26:
form

esprincipales
d’hüm

us

Les
form

es
typiques

d’hum
us

forestier,m
ull,m

oderethum
usbrutpeuveritêtresubdivisées.

U
ne

denom
ination

precise
estpour

cela
nécessaire,

éventuellem
entune

subdivision
plus

fm
e

des
horizons

hum
if~res

(fig.
27).

-
-.

-
-~

-
:

-

I~
Litiêre

Horizon
do

lerm
entation

-
H

orizon
de

m
atlères

~
hum

iques
sur-sol

•
m

ineral
hum

ifére
1O

I
M

U
LL

-L
-

Station:
-

•sOchard
a

hum
ide

-acidea
riche

en
calcaire

M
ODER

Station:
-

--sécharda
hum

ide
•acide-à

très
aclde

Station:
-

-sécharda
hum

ide
-très

acide

Horizon
detouibe

120

IA
N

M
O

O
R

I
-

Station:
-très

hum
ide.souvent

saturO
-trés

acidea
riche

en
calcaire

Station:
-m

ouillé,saturC
en

perm
anence

-trés
acide

a
neutre

Part
S

ubstance
organique

fine
H

orizon

01
(Iitiére)

O
f(ferm

en
tation)

O
h

(m
at.

hum
iques)

S
ous-horizons

O
il

(nouveau)

012
(transform

é).

O
f1

(restes)
-

0f2
(m

oyen)

O
hi

(restes)

0h2
(fin)

-

R
estes

vegetaux
de

surface

>90%

30
-90%

m
a

x.30%

non
transform

és

transform
és

=70-90%

3
0

-7
0

%

10-30%
-
.

m
ax.

10%

m
ax.

10%

10-70%

>70%

m
ax.

10%
.

10-30%

30-
70%

-70-
90%

plus
de

90%

-
C

onstitution
schem

atique
du

profil
m

m
H

orizons
daccum

ulátion
6

0
_

-
—

5
0

.._
_

_
_

_
_

_
-

_
_

_
_

_
O

il

40
_

~
•

_
_

-
~

30
_

.
_

_
_

_
_

_
-

.
O

f1
-

_
_

_
_

_
_

_
_

0
f2

2
0

,_
_

_
_

_
_

_
_

_
—O

h
1

l0
_

_
—

-
•

0
h

2
0

Surface

10
,

Ahh
4

•
•
~

20
—

-H
orizon

de
rn

éla
n

~
e

~
~

~
A

h
30........

-
~

•
Fig.

27:
definitions

des
horizons

hum
j/ères

et
leur

sequence
schém

atique
(B

A
B

E
L,

1971;
LU

S
cH

E
R

,

1991)
-

-
-

-
-

-
-

.
.

-
73.
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7.2.1
C

lassifièation
des

form
es

d’hum
us

M
u

ll

Form
e

d’hum
us

biologiquem
entactive,particulièrem

entriche
en

lom
brics.

La
litiêre

est
rapidem

entdétruite,
g~neralernenten

un
an.U

n
horizon

de
ferm

entation
peutparfoisV

être

present.

M
u

lltypique
Sequence

d’horizons:
0

1
-

A
h

Intense
activitébiologique

avec
disparition

de
la

litière
en

un
an.L’horizon

A
h

estplus
épais

que
~8

cm
avec

une
structure

grum
eleuse

typique.

•
M

ull-m
oder

V

Sequence
d’horizons:

0
1

-
O

f
-A

h
V

P
réseñce

d’un
horizon

de
ferm

entation
épais

de
1a

2
cm

entre
la

litière
etl’horizon

A
h.

C
e

dernier
est

m
om

s
épais

que
dans

le
m

ull
typique

(<
10

cm
).

L’horizon
A

h
est

V
-

generalem
entm

allim
itévers

.le
bas.

V

M
oder

.~
V

.
.

Le
m

oderestcaractériséparson
horizon

de
fennentation.U

n
horzon

de
m

atières
hurniques

estau
m

om
s

ebauche
La

reaction
estgeneralem

entacide
a

tres
acide

L’activite
biologique

y
estplus

faible
que

dans
le

m
ull.La

destruction
de

la
litière

se
faitlentem

entetilpeutse
form

er
des

m
atières

hum
ines

m
obiles.

•
M

oder-m
ull

•
Sequence

d’horizons:
01.

-
O

f
-(O

h)
A

b
V

L’horizon
de

m
atières

hum
i4ues

est
peu

m
arqué

(<
0

,5
cm

)
e

t
se

distingue
m

al
dc

V
l’horizon

A
h.

C
elui-ciaen

generalentre
4

et8
cm

d’épaisseur.
V

M
odertypique

V
V

V
V

V
V

Sequence
d’horizO

ns:
0

1
-

O
f

-O
h

-
V

V
V

V

Icil’horizon
de

rnatiereshum
iques

est,contrairem
entau

m
oder-m

ull,nettem
entm

arque.
S

elon
son

épáisseur,on
distingue

entre
pauvre

en
hum

us
fm

(O
h

<
V

1,5
cm

)
etriche

en

hum
us

fin
(O

h
1,5

-
4

c
m

).
L’hórizon

A
h

estg~neralem
entm

om
s

épais
que

5
cm

.
Les

•
lim

ites
entre

les
divers

horizons
sontgeneralem

entpeunettes.
V

V

~
M

O
der~hurnus

brut
V

V
V

~
V

V
V

V
V

•
V

V

•
VV

Sequence
d’horizonS

:
0

1
-

O
f-.O

h
-A.h

V
V

V•
VV

V

Les
horizons

sontnettem
entdifferencies.L’horizon

O
h

estsouventplus
epais

que
5

cm
.

VL’horizon
A

h
estsouventun

peu
decolore.

-
V

74



7
D

onnées
statiom

ielles
etpeuplem

ent

H
um

us
b

ru
t

S
-

Les
organism

es
fouisseurs

y
sonttotalem

entabsents.Les
horizons

sontclairernentstratifies
et

ont
des

lim
ites

tranchées.
La

reaction
est

généralem
ent

très
acide.

Les
substances

hum
iques

sontdéplacées
vers

le
fond

parl’eau
de

percolation.
Le

sur-solestgeneralem
ent

très
lessivé(horizon

de
lessivage)~

S

H
um

us
bruttypique

S

Sequence
d’horizons:

0
1

-
O

f-
O

h
-

(]h~
-E

A
h.

O
n

peutdistinguersurla
base

de
P

horizbn
O

h,
entre

pauvre
en

hum
us

fin
(O

h
<

4
cm

)
etriche

en
hum

us
fm

(O
h>

4
cm

).
L’horizon

A
h

estpeu
épais,

generalem
entd

éco
lo

ré
(-~E

A
h).

R
em

arque:

Les
form

es
d’hum

us
ci-dessus

eviennent
en

conditions
hum

ides
dom

inantes
les

m
ull,

m
oder

ethum
us

bruts
respectivem

enthum
ides.

A
nm

oor
-

Sequence
d’horizons:

0
1

-
Aa~•

La,decom
position

de
la

m
atière

organique
estralentie

par
tin

m
anque

tem
poraire

d’air.
-

L’horizon
A

h
peutêtre

très
épais

(jusqu~à
40

cm
~.

T
ourbe

-~

Seq~ence
d’horizons:

O
T

-
T

S

A
ccum

ulation
en

conditions
anaérobies

de
m

atière
organique

non
ou

peu
décom

posée.75-
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artie
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soletde
sa

station

C
ode

F
orm

eS
d

’h
u

m
u

s
-

M
ull(M

)
.‘

H
um

us
brut(L,)

M
t

M
ulltypique

-
Lp

H
um

us
bruttypique,

pauvre
en

hum
us

M
f

M
ull-m

oder
fin

M
H

t
M

ullhum
ide

typique
Lr

H
um

us
bruttypiqué,

riche
en

hum
us

fin
M

H
f

M
ull-m

oderhum
ide

LH
p

H
um

us
bruttypiquéhum

ide,
pauvre

en
hum

usfin
M

oder(F)
V

LH
r

H
um

us
brutty~ique

hum
ide,

riche
en

Fm
M

oder-m
ull

V
hunius

fin•
V

Fp
M

odertypique;pauvreen
hum

us
fin

.
~.

V

Fr
M

odertypique,
riche

en
hum

us
fin

V
A

nm
oor

V

Fl
M

oder-hum
us

brut
V

FH
m

M
oder-m

ullhum
ide

T
Tourbe

V
V

•
V

V

FH
p

M
odertypiqU

e
hum

ide,pauvre
en

V
V

V
V

V
hum

us
fifl

V
V

V
V

V
V

FH
r

M
odertypique

hum
ide,

riche
enhum

us
-

V
V

V

fin
V

V
V

V
V

FH
I

V
M

oder-hum
us

bruthum
ide

V
V

V

Tabi.
20:

fo
rm

e
s

.d’hum
us

V
V

V
V

V
V

V
V

V

V
I

V

7.3
P

euplem
ents,

essences,ca
p

a
citéde

p
ro

d
u

ctio
n

V

P
euplem

ent
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V

•
Type

Vdepeuplem
ent.

V
V

V
V

V
V

V

V
V

V
V

S
tructure

de
peuplem

ent
V

V
V

V
•
~

V
V

V

V100
Vfutaie

rég
u

liè
re

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
200

futaie
éta

g
ée

V
V

V
V

300
fiita

ie
ja

rd
in

ée
ou

irrégulière..
V

-
V

400
taillis

(ancien)
~

V
V

.
V

V
-

V
~

V
V

V
VV

V
V

V
V

V

V
V

500
taillis-sous-futaie

(ancien)
V

V
V

V
V

V

V
V

V
600

ty
p

e
.de

peuplem
entspéciaux:

forêtbuissonnante,
boisem

entdisperse

D
egréde

développem
ent

V
V

V
V

V
.10

.
recru,

fó
u

rré(ddom
bis

10
cm

)
V

V
.20

perchis
(ddom

10
-

30
cm

)
V

V

V
.30

j~une
futaie~

futaie
m

o
y
e

n
n

e
(ddom

30
-

50
cm

)

V
.40

vieille
thtaie

(ddom
>50

cm
)

V~
V

.50
m

~1angé
V

-
V

76



7
D

onnées
statiotuielles

etpeupiem
ent

D
egréde

m
élange

-
V~SV

.

..1
91

-
100

%
r~sineux

=
résineux

pur
~

V

-
..2

51
-

90
%

V
résineux

=
résineux

m
élange

..3
:11

-
50

%
.

résineux
V

=
fe

u
ilu

m
élange

V

•
4

V
0

-
10

%
résineux

=
Vfeuillu

pur
V

V

D
egréde

ferm
eture

V
V

V
V

V
V

V
-

V
-

-
V

V
i

s
e

r
r
é
V

V
V

V
V

V
V

V

V
2

Vnorm
al-clair

V
V

V
V

V

•
V

entrecoupé-clairiéré
V

V
V

V
•

V
V

4
en

groupes
serrés

/norm
aux

V
:

V

5
SV

ferm
eture

éta
g

ée
.

V
V

V
V

V
V

V
V

V

V
V

H
auteur

d’arbre
V

V
V

V
V

V
V

V
H

a
u

te
u

r
m

esurée
des

(100)
arbres

les
plus.forts

(échantillonnage
aléatoire~,

ou
hauteur

V

estim
ée

en
m

V
V

V
V

V
V

R
eserve

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V

V
R

e
m

esurée
oü

estim
ée

en
m

3lha
V

V
V

VV
~

V
V

V

A
ge

V
V

.
V

V
V

V
A

gem
esuréou

estim
éen

années
V

V
V

A
ssociation

V
-

V
V

V
V

V
V

N
um

ero
(1-71)

des
associations

forestieres
(E

LLE
N

B
E

R
G

,
K

LO
T

Z
LI,

1972)

V
Essences

adaptées.
V

VV
V

E
num

eration
des

com
binaisons

d’essences
adaptées

parabréviations
officielles

V
(
p

.
e

x
.Fr.,

Er’s,H
e,E

p,
Sa)

V
V

V
V

V
V

V

V
V

N
iV

C
aU

de
capacitéde

production
etcote

du
sol(v.

9.4.1
et9.6.1)

V

N
iveau

de
production

P
oints

V
V

V
excellent

V
V

V
~

.
92

V
-.

V100
V

V
V

V
V

-
S

II
-

très
bon

V
V

80
-

9
1

V
V

Ilib
o

n
V

V
60

79
V

V
IV

assezbon
V

V
30

~
V

V
V59

V
V

V
V

V

•
V

fa
ib

le
V

V
10

~V
29

V
V•

V

V
V

i
très

faible
Ipas

de
forêt

jusqu’à
9

V
V

V
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Partie
II

Etude
duprofilde

soletde
sa

station

8
D

esignation
du

sol
(classification)

U
ne

fois
achevée

la
description

du
profil

etde
sa

station,
ic

sol
est

ciassé,
c’est

.a
dire

dénom
m

éetses
plus

im
portantes

caractéristiques
so

n
tén

u
m

érée
s

(v.
FA

P
,

1992a)~

Solbrun
calcaire

.
.

Typede.soi
116.

K
1

1353
17

..
.

a
blocs

.
.

.
Sous-type,

SB
.

.
.

-.
.

pierreux
à-riche

enpierres
Pierrosité

19
2

3
2’

.
silto-lim

oneux
asilto-argileux

Texture
21

12
13

~
—

.
.

norm
älem

entperm
eable

R
égim

e
en

eau
.

C
‘~

,
m

odérém
ent

profond
Protondeur

utile
f~

i
3

~

.
.

.
Penis

fr~I
~

I~°r~1~
de

.

Fig.
28.

designation
du

so!

8.1
T

ypes
de

so!.

O
n

réu
n

it
sous

le
nom

de
types,

des
sois

ayant
sem

blables
origine,

régim
e

en
eau,

constitution
etp

ro
p

riétés
chim

iques
etm

ineralogiques.
O

n
d

écritci-après
les

types
de

sol
les

plus
couránts.

.
‘

.
,.

.

Sols
percolés

.

R
égosoi

(0):
.

soipeu’déveioppé,
en

generalsuperficiel;horizon
hum

ifère
sur

.le
m

atériau~m
ère

non
ou

peu
a

ltéré;
souvent

riche
en

calcaire

F
iuvisoi

(F):
solpeu

developpédans
des

ailuvions
fines

R
endzine

(R
):

com
m

e
le

regosoi,
saufissu

de
roches

calcaires;
couche

‘de
siirface

a
m

ull~
(souvent

três
‘epais),

gris-noir,
sur

un
m

atériau-m
ère

nona
peu

a
ltéré

S
oibrun

calcafre
(K

):
soia

horizons
hurnifere

ctd’alteration;calcafre
des

la
surface

S
olbrun

(B
):

horizons,
hum

ifere
et

d’altération
partiellem

ent
ou

com
plètem

ent
dépourvus

de
calcaire;

neutre’‘a
faiblernent

aCide,haute
saturation

en
bases;tire

son
norn

de
sa

couleur
brune

78



8
D

esignation
du

sol(classification)

S
olbrun

acide
(B):,

se
différencie

du
solbrun

parun
pH

plus
bas

(pH
CaC12

≤
5)

etune
m

oindre
saturation

en
bases

dans
V

horizon
B

S
olbrun

lessivé
(T):

sem
blable

au
solbrun,m

isa
partun

déplacem
entd’argile

du
sur-sol

dans
le

sous-sol;
d’oü

l’existence
dans

le
haut

du
profil

d’un
horizon

de
lessivage

d’argile,
d

éco
lo

ré
et

e
n

dessous
d’un

horizon
d’enrichissenient

d’argile
brun

rougeâtre;non
calcaire;neutrea

acide

)
—

P
odzol

-
solacide

a
très

acide;
lessivage

du
fer

et
de

substances
hum

o-ferriigineux
(P

):
hum

iques:d’o~iunhorizon
de

lessivage,d
éco

lo
ré,

cendreux
dans

le
haut

du
profil

et
en-dessous

un
horizon

d’enrichissem
ent

de
teinte

rouille
a

brun-noir;
frequente

form
ation

d’hurnus
brut

S
olocre

podzolique:
(Q):,

com
m

e
le

podzolhum
o-ferrugineux

m
ais

aved
un

horizon

•
lessivépeu

m
arqué;

sous-solsem
blabiea

.celui4u
solbrun

acide

Sols
engorges

P
seudogley-solbrun

(Y
):

sur-solanalogue
au

solbrun;
signes

évidents
d’hum

iditéde
retention

entre
40

.et60
cm

de
profondeur

•
P

seudogley
LI):

engorgem
entfrequentdu

sur-sol

Solsa
nappe

de
fond

(y.c..les
sols

periódiquernentinondés)

G
ley-solbrun

(V
):

sur-sol
analogue

a
celui

du
sol

brim
;

signes
m

arques
d’hum

iditécapillaire
entre

40
et60

cm

G
ley

o
xyd

é
(W

):
sur-sol

souventh
u

m
id

iflé
par

l’hum
idité

capillaire
‘(taches

décolorées
ettaches

de
rouille,

bigarre);niveau
de

la
nappe

de
fond

génerãlem
entplus

profond
que

90
cm

G
ley

réd
u

it
(G

~:
com

m
e

le
gley

oxydé,m
ais

le
niveau

de
la

nappe
de

fondest
généralem

ent
au~dessus

de
90

cm
(horizon

décolor~,
pale,

—
reduit);

souventanm
oorique
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P
artie

II
E

tude
du

profil-de
soletde

sa
station

S
o!d’inondation

(A
):

S
olsem

i-tourbeux
(N

):

So!tourbeux
(M

):

8.2
S

o
n

s-typ
e

s
-

solpei-iodiquem
entinondé;

profilstratiflépardivers
d

ép
ôts

successifs;
degré

de
m

O
uillure

dépendant
du

niveau
de

!a
nappe

d
éfond

so!hydrom
orphe

organique
avec

un
sur~so1

très
m

in
éra

lisé
et/ou

une
couche

inteñn~diaire
m

inérale

sol
hydrom

orphe
organique

avec
très

peu
decom

posants
V~m

inéraux

T
aN

..
21:

sous-~pes
(description

com
plete

voirFA
P

,
1992&

KA
sodique

p
V

PEPCPM
‘P

APRPSPPPLP
T

PD

S

P
rófll,structure

du
érodê
colluvial.
anthropique
alluvial
recO

uvert
surcrale

lacustre
polygenetique
éolien
~vec

intercalation
tourbeuse

sous-soltrés
perm

eable

G
5

trés
fortem

entgleyifie
G

6
extrém

em
entgleyifie

Fer,disposition
du

bruniflé
podzolique

-

enveloppes
ferrugineuses

a
grains

de
qüarz

FeFBFPFEFQFMFCFGFR

m
arm

oris4
-~

concrétionnaire
a

taches
grisees

ru
b

éflé

R
M

ouillure
de

fond,
perm

anente
R

I
faiblem

entm
ouillé

R
2

m
ouillé

R
3

fortem
entm

ouillé
R

4
trés

fortem
entm

ouillé
R

5
detrem

pe.

S
ubstrat,

granulom
etri~s

spéciales
S

L
lithosolique

(<
10

cm
profondeur)

V

S
R

sur
roche

(1
0

-6
0

cm
profondeur)

DO
D

zzSZMZAzvZLzP

D
rainage

drainé
structure.

éta
t

grum
eleux

(stable)
enm

ottes
a

recouvrem
ents

argileux
vertisoliqU

e
labile
pelosolique

SC
crevasse

S
K

karstique
V

S
B

~
à
b

lo
cs

V
-

S
G

V
psephitique

(extr.graveleux)
SS

V
psam

m
itique-(extr.

sableux)
V

S
A

pelitique
(extr.fin)

V

M
M

atière
organique

aérobie
M

L
a-hum

us
brut

V
V

M
F

V
àm

oder
V

M
P

V
pauvre

en
hum

us
V

M
M

a
m

ull
V

M
H

à
m

a
tiére

s
hum

iques
com

paction,
coherence

V

C
I

C
2C
3

C
4

léche
V

com
prim

e
com

pacte
V

induré

EE0E
IV

V

E2E3E4E5

A
cid

ité,
d

e
g

ré(pH
C

aC
l2)

alcalin
V

V
>

6,7
neutre

V
6,2

-
6,7

faiblem
entacide

5,1
-

6,1
acide

4,3
-

5;0
trés

acide
3,3

-
4,2

extrém
em

entacide

o
V

VM
atière

organique,.
V

Vhydrom
orphe

V

anrnoorque
V

sapro—
organique

paratourbeux
V

V

(tourbeux)superficiel
V

(tourbeux)
profond

I
M

oulllure
de

retention
II

V
faiblem

entpseudogleyifie
12

pseudogleyifié
l3V

V
fortem

entpseudogleyifié
14

trés
fortem

ent
V

V
V

V
pseudogleyifie

V

O
M

O
S

O
A

O
F

O
P

TT
I

T2T3
3,3

Teneur
en

carbonates
partiellem

ént
calcaire

calcaire

KKPKCK
R

KEKr

VC
aractère

type
peu

type
type
degrade

V
G

M
ouillure

de
fond,

V
V

-
variable

G
I

hum
ide

en
profondeur

G
2V

faiblem
entgleyifie

G
3

V
gleyifie

V

G
4

fortem
entgleyifiC

V
riche

en
calcaire

V
V

a
efflorescences

calöaires
atufcalcaire

V
V

H
H

orizon,form
e

V

H
D

V
V

diffus
H

A
nettem

entd
élim

ité
HI

a
horizonsirréguliers

V

H
B

biologiquem
entm

élange
1-IT

d
éfo

n
cé
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8
Designation

du
sol(classifiàation)

•Les
sous-types

serventa
préciser

lès
types

eta
faire

ressortir
certaines

p
ro

p
riétés

du
so!

(tabl.21).Les
désignatk)ns

des
sous-types

portentsurtoutsurle
régim

e
en

eau
(pourautant

qu~ilne
determ

ine
pas

d
éjà

le
type),la

reaction,la
structure,la

structur’e
du

profilde
m

êm
e

que
la

nature
et

le
taux

de
la

m
atière

organique.
U

n
m

êm
e

type
Vde

sol
petit

àontenir
plusieurs

sous-i.y~3es
de

sôl.
V

V
V

V

8.3
R

ég
im

e
en

eau
/
P

ro
fo

n
d

e
u

r
U

tile
V

V
V

V
V

8.3.1
G

enre
etd

e
g

réde
m

oufflure
V

V

V
O

n
apppelle

m
ouillure

l’invasion
du

sotparl’eau
de

fond
venantdu

bas
(all.

G
rundw

asser)

V
V

ou
latéralem

ent,en
situation

de
pente

(all.H
angw

asser)dans
les

deux
cas

la
m

ouillure
étant

V
V

V
dlorigine

“étrangère”
au

profil(all.Frerndnässe).
La

m
ouillure

g
én

érée
parla

retention
de

Peau
de

p!uie
retenue

dans
le

profilpar
une

perm
éabilite

ralentie
(all.

Staun~isse)
est

a
V

conlrariod’origine
“indigène”.D

ans
tousles

cas,la
saturation

bydrique
du

solaccom
pagnée

V
Vde

carence
en

air,peutêtre
un

inconvenientpour
la

croissance
des

plantes
conm

ie
pourle

travailagricole
(viabilité,portance,travaildu

sol).Parailleurs,genre
etd

ég
réVdém

ouillure
Vsontles

critères
cardinaux

de
la

clas~ification
des

sols
(FA

P
!992a).

D
’oiiP

im
portance

de
les

determ
iner

avec
precision

lors
de

l’exam
en

du
profil.

O
n

&
appuie

pour
cela

V

principalem
ent

sur
les

signes
hydrom

orphiques
des

horizons,
le

relieftopographique
et

(scion
les

cas)
surles

plantes
indicatrices.

V
V

V
•

M
o

u
ilu

re
p

a
r

l’eau
de

fond
etinondations

V
V

V
L’eau

de
fond

sature
le

sol(lep!us
souventdans

le
sous-sol);sa

lim
ite

supérieure
peutêtre

perm
anente

ou
tem

poraire.
Le

niveau
de

lanappe
de

fond
peutêtre

m
esurédans

la
fosse

V

d’exam
en

ou
dans

les
traces

de
carottage.Iifauta

cette
oc~asion

prendre
le

niveau
m

oyen;
cedernier

se
trO

uve
le

plus
souventdans

l’horizon
B

gg,M
ais

iifautsavoirque
les

signes
hydrom

orphiques
ne

sont
pas

toujours
bien

visibles
dans

les
sols

(p.ex.
dans

les
sois

V
tourbeux).Leurinterpretation

estparailleurs
difficile

dans
les

solsVdrainés
oü

n’existe
plus

•
de

relation
entre

la
m

orphcilogie
hydrique

etle
niveau

actuelde
la

nappe
de

fond.
D

es
m

esures
repetees

de
la

profondeur
dç

Peau
de

fond
sont

alors
nécessaires

(Q
u

peut
éve

n
tu

e
lle

m
e

n
taussirechêrcherdes

inform
ations

dans
les

plantes
indicatrices).

•M
o

u
illü

re
p

a
r

l’eau
de

retention
V

V
V

•
•

V

•
Ici,

l’eau
de

pluie
percolantverticaiem

entdans
le

profil,
estretenue

m
om

entaném
entpar

une
couche

peu
perm

eable
du

sol,
sans

pouyoir
s’écouler

latéralem
ent.

Le
degre

de
V

m
ouiliure

depend
dü

régim
e

pluviom
étrique,

de
la

perm
eabilitéetde

la
profondeur

de
la

couche
freinante

ainsiqüe
de

là
consom

m
ation

hydrique
de

in
végétation.

C
es

facteurs
V

V
conditionnentIa

hauteurd’iinbibition
etia

durée
du

séjourde
l’éau

de
retention.L’altem

ance

V
•

assèchem
entI

m
ouillure

estcaractéristique
des

sols
engorges.

S
ila

phase
sèche

dom
ineS

i



P
artie

II
Etude

du
profilde

so!etde
sa

station

durant
la

période
de

vég
éta

tio
n

on
dit

alternativem
ent

sec,
dans

le
cas

contraire
altem

ativem
entm

o
u

illé.

R
em

arque:
-

La
distinction

entre
les

deux
types

de
m

ouillure
n’estpas

toujours
facile,

car
ils

peuvent
coexister

dans
un

m
êm

e-
sOl.

A
insi

des
gleys

argilëux,
com

pacts~
sont

des
form

es
iriterm

édiaires
entre

les
gleys

etles
pseudogleys;etdes

pseudogleysa
longue

phase
hum

ide
passenta

des
gleys.Les

sols
m

ouillés
parl’eau

de
pente

doiventêtre
classes

en
gleys.E

n
sim

plifiant
on

peut
dire

que
les

gleys
sont

des
sols

de
bas-fond

avec
une

m
ouillure

-perm
anente

du
sous-sol,

alors
que

les
pseudogleys

sont
des

sols
de

plateau
avec

une
m

ouillure
tem

poraire.

8.3.2
C

ategories
de

rég
im

e
en

eau
des

sols

O
n

distingue
en

generaltrois
classes

de
régim

e
en

eau
&

s
sols:

•
sols

percolés
-

•
sols

engorges
-

~
solsa

nappe
de

fond
(y.c.

les
sols

periodiquem
entinondés)

La
distinction

entre
ces

classes
repose

essentiellem
entsur

la
presence,

la
profondeur

et
l’intensitédes

signes
d’hum

iditédans
le

profil.

S
O

LS
P

E
R

C
O

LE
S

-
-

L’eau
de

pluie
quin’estpas

.stockée
dans

le
solpercole

(pratiquem
ent)

sans
obstacles~

C
es

sols
n’ont~as

ou
que

très
peu

de
m

ouilure
de

fond
ou

cle
retention.

Iipeutexisterun
déplacem

entde
m

atière
de

hauten
bas.

Types
frequents:

solbrun,
solbrun

lessivé,
solbrun

aáide,
solbrun

calcaire,
regosol,

•
rendzine,

fluvisol.
/

-
-

La
classe

des
sols

percolés
esta

son
tour

subdivisée
en

trois
groupes:

o
sols

norm
alem

ent.pennéables
•

solsa
drainage

ralenti
-

-

•
solsa

hum
iditécapitlaire

Sols
norm

alem
entpérm

eablcs.

•
-L’eau

exédentairepeut,
gracea

la
bonne

pennéabilité,
s’écoulçrrégulièrem

entdans
le

sous
sol

C
es

sols
sont

bien
aeres

Ii
n’y

a
pas,

sinon
de

tres
faibles

signes
de

m
ouillure

de
retention

(sous-type
faiblem

ent
pseudoglcyifié)

ou
de

fond
(sous-typesa

h
u

rn
id

ité
de

fond,faiblem
entgleyffle).

-
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8
D

ésignation~du
sol(classification)

Les
subdivisions

se
fontselon

la
profondeurutile,facteurim

portantpourles
capacités

de
retention

en
eãu

eten
substances

nutritives.(~r.8.3.3).
V

a
très

profond
b

profond
S

V

c
m

odérém
entprofond

V
VV

V
V

d
assez

superficiel
V

V
V

V

Ve
s~

e
fficie

l
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
Solsa

drainage
ralenti

V
V

V
V

V

Le
sous-sol,

Vdans
son

Ventier
ou

certaines
de

ses
parties,

generalem
ent

dans
la

zone
V

V
V

d’enracinem
ent5inférieure,

a
unç

p
e

rm
éa

b
ilitéralentie

(com
paction,

structure
défavorable,

taux
d’argile

éle
vé,

etc.),quiconduita
une

saturation
peflodique

pai~
l’eau

de
percolation

et
V

a
son

corrolaire,un
m

anque
d’oxygène..C

es
sols

sont
its

pseudogleyfflés.
V

V
V

V
~

profond
S

V

g
m

odérém
entprofond

V
V

VV
V

V
h

assez
superficiel

V
V

V
V

V
V

i
superficiel

V
V

-
V

Solsa
hum

iditéV
cãpillaire

V
V

V
V

V
V

V
D

es
venues

ou
la

presence
d’eau

de
fond

am
ène

une
inliltation

capillaire
tem

poraire
dans

le
sous-soletdans

la
zone

inférieure
d’enracinem

ent.
O

n
parle

de
sols

gleyifiés.

V
V

k
profond

V
V

V
V

V
V

V
VV

V
V

V
m

odérém
entprofond

V

m
assez

superficiel
VV

V~
V

V

V
V

n
V

superficiel
V

V
V

~
V

•
S

O
LS

E
N

G
O

R
G

E
S

V

L’influence
de

l’eau
d

éretention
estdom

inànte
dans

ces
sols.

-
V

V
V

V
La

p
e

rm
éa

b
ilité

est
sensiblem

ent
réduite

par
un

forte
.com

paction,
uric

structure
V

défavorable,
un

taux
d’argile

éle
v
é

ou
une

solution
de

continuité
dans

le
m

atériau
geologique.

V
V

V
V

V
-

~

C
es

sols
restentm

ouillés
après

de
fortes,pluies~

V

VLes
traces

de
m

ouillure
etles

taches
de

gley
(horizon

gg)sontau-dessus
de

~6O
cm

(sous
types

fo
rte

m
e

n
tpseudogleyifiés,très

fo
rtç

m
e

n
tpseudogleyifies).

S
.
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Partie
II

E
tude

du
profilde

soletde
sa

station.

Le
gros

de
l’eau

de
pluie

excédentaire
ruisselle

superficiellem
ent.D

es
écoulem

ents
latéraux

a
l’in

térie
u

r
du

volum
e

peu
perm

eable
ne

sontguère
possibles.

D
e

profondes
fentes

de
retr4it

et
de

dessication
sé

développent
durant

les
périodes

de
sécheresse

dans
les

m
atériaux

de
d~part

argilo-m
am

eux
qui

donnent
naissance

a
des

structures
prism

atiques
grossières.

Types
de

so!frequents:pseudogley-solbrun
etpseudogley.

Sols
rarernentengorges

ensu~facC

La
m

ouillure
ñ’affecte

que
le

sous-sol.
Le

sur-solestsem
blablea

celuides
sols

percoles;
iin’y

a
pas

traces
de

m
ouilluré.

o
m

odérém
entprofonda

profond
p

as~ez
superficiel

Sols
frequem

m
entengorges

en
surface

Les
traces

de
m

ouillure
existentdans

le
sur-sol(sym

bole
d’horizon

A
lig

ou
A

hgg).

•
q

assez
superficiel

r
superficiel

S
O

LS
A

N
A

P
rE

D
E

F
O

N
D

•L’influence
dèl’eau

de
fond

estpredom
inante

dans
ces

sols.

C
ette

influenàe
estl’expression

d’une,saturation.hydrique
periodiquea

perm
ánente

dans
le

sous-soljusque
clans

le
sur-sol.

.

L’absence
d’airdans

les
secteurs

periodiquem
entdrainés

conduita
la

form
ation

d’horizons
très

ro
u

illés
(zone

d’oxydation);
la

saturation
perm

anente
des

pores
provoque

le
développem

entd’horizo.nsgris
pale

(zone
de

réductiàn).
C

es
sols

ontsouventdes
hum

us
-

de
type

anm
oor.

.

La
lim

ite
superieiire.respectivem

entdes
signes

de
m

ouillure
etdes

taches
de

gley
(~ym

bole
d’horizon

gg)
se

situea
m

om
s

de
60

cm
de

profondeur
(sous-types:

fortem
entg

le
yifiéà

detrem
pe).

V
.

Les-sols
periodiquem

entinondés
(“A

uebö
den”)sontégalem

entm
is

dans
cette

classe,car
ils

sonten
m

êm
e

tem
ps

sous
l’itifluence

de
l’eau

de
fond.

Types
frequents:

gley-solbrun~
gley

oxyde,gley
réd

u
it,

solsem
i-tourbeux,

soltourbeux,
sold’jnondatjon.
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8
D

ésignation.du
sol(classification)

La
classê

des
solsa

nappe
de

fond
estsubdivisée

selon
la

m
ouillure

diisur-solen
quatre

groupes
(on

distingue
en

plus
entre

les
sols

m
inéraux

etorganiques):

Sols
rarem

entm
o

u
illés

en
surface

V

La
m

ouillure
se

lim
ite

au
sous-sol.Le

sur-solestsëm
blablea

celuides
sols

norm
alem

ent
p~rm

eables;iln’y
a

pas
de

signes
de

m
ouillure.

s
profond

V
-

~
V

t.
m

odérérnentprofond
V

u
assez

superficiel
V

V

Sols
soüventm

o
u

illés
en

surface
-~

V

Le
sur-solést

söuventsaturéetm
óntre

de
faibles

signes
de

m
ouillure

(sym
bole

d’horizon
A

hg).
V

.

v
m

odérém
entprofond

.
.

.
V

w
assez

superficiela
superficiel

V
V

Sols
generalernentm

o
u

ilés
en

suface
V

V
VV

V
-

V
V

Seuls
les

pores
grossiers

échappentala
saturation.U

ne
partió

des
pores

m
oyens

se
vide

enV

penode
seche

C
etetats’exprlm

e
pardes

signes
m

arques
de

m
ouillure

(sym
bole

d’horizon
A

hgg).
V

V
x

assez
superficiel

V
V

V
V

V

y
superficiel.

,
V

V
V

V
V

V

Sols
d

étre
m

p
és

en
perm

anence
V.

•V
:

V
V

V

Le
sur-sol

est
saturé

tout
l’année.

Seuls
les

pores
grossiers

sont
très

m
om

entaném
ent

th
a

m
e

s
Les

restes
de

plantes
sonta

R
eine

détruits
(sym

boles
d’horizon

A
gg,

A
r,

T)..

V
V

z
très

superficiel
V

V
V

V

V
8

5



P
artie

.11
E

tide
du

profilde
soletde

sa.station

8.3.3
P

rofó
ndeur

utile
etcapacitéde

retention
en

eau.facilernent
disponible

La
capacitéde

rétèntion
en

eau
du

solestde
la

plus
grande

im
portance

pour
la

production
agricole

etsylvicole.
Toutspécialem

entl’eaü
facilem

entdisponible
(0.1

-
1.0

de
tension)

est
une

grandeur
im

portante
des

sols
norm

alem
ent

perm
éables.

La
profondeur

du
sol

utthsable
pour

les
plantes

donne
une

m
esure

approchee
de

la
capacite

de
retention

en
eau

facilem
ent

disponible.
O

n
entend

par
profondeur

utilisable
l’épaisseur

du
volum

e
d’enracinem

ent~.O
n

obtientce
dem

ieren
déduisantde

la
profondeuratteinte

parles
racines

les
parties

stériles.(pierres,zones
com

pactéês
oü

perpétuellem
ent

saturées).La
capacitéde

rétëntió
n

estapproxim
ativem

entproportionnelie
(facteur0.1)a

la
profondeurutile.U

n
sol

profond
parexem

ple
(70

100~cm
)a

une
capacitéde

rétention.en
eau

facilem
entdisponible

d’environ
7Q

-.100
m

m
ou

70
-

100
lJm

2.
.

P
rofondeurutile

C
apacitéde

retention
en

eau
facilem

ent
disponible

de
solsa

texture
m

oyenne

‘
.

A
bré-

.
A

b
ré-

m
m

ou
~

viàtion
‘

cm
viation

litres/rn2

0
extrem

em
entprofond

ep
->

150
0

extrêm
.grand

eg
>

150
I

trés
profond

tp.
100’

-
150

1
très

grand
-

tg
.100

-
150

2
profond

p
70

-
100

2
‘grand~

.
g

70
-

100
.3

m
odérernentprofond

rnp
50

-
70

3
m

oyen
m

50
-

70
4

assez
superficiel

as
30

-
50

4
petit

p
30

50
5

superficiel
‘

,s
-10

-
30

5
très

petit
tp

10:
-

30,
6

trés
superfi~iel

-
ts

<
10

6
extrêm

.
petit

ep
<

‘
10

Tabl.
22:

profondeur
utile

etcapacitéde
retention

en
eaufacilem

entdisponible

.86
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9
A

pplications
etinterpretations

de
la

carte
des

sols
en

sylviculture

9
A

pplications
C

tinterpretations
de

la
carte

des
sóls

en
sylviculture

9.1
M

á
rc

h
è

a
su

ivre
d

a
n

s
l’in

te
rp

réta
tio

n
des

ca
rte

s
des

sols

R
echerche

sur
la

carte
des

sois
des

plagesa
interpreter

P
rem

iere
m

te
ip

réta
tio

n
scion

Ies~couleurs,Q
egende

abregee~

Ii
est

possible
dans

tin
prem

ier
tem

ps
d’effectuer

une
interpretation

(grossière)
de

P
aptitude

sylvicole
des

sols
(tabi

23)
d’apres

les
tem

tes
de

la
carte

quiexpnm
ent

le
régim

e
en

eau
etla

profondeurutile.Le
rég

im
e

en
eaü

influence
de

m
anière

decisive
le

chO
ix

des.essenóes
oü

la
via

b
ilitédu

terrain.
-

•
Interpretation

a
ffm

ée
scion

Ic
code

(légende
détaiflee)

La
legende

detailiée
doittoujours

être
consultée

pourdes
m

terpretations
affm

ees
Ii

sly
trouve

toutes
les

donnees
surles

propnetes
des

sols
relevees,p

ex
la

texture
etle

pH
,

ainsi
qüe

l’indication
dcs

évêntU
els

profils-standart.
Les

p
ro

p
riétés

d~crites
peU

ventdes
lors

être
exraitès

en
fonction

despfoblem
es

àrésoudró
.

Integration
des

autres
facteurs

stationnels
.

.
.

.
.

.
.

B
eaucoup

d’m
terpretations

ne
peuventse

faire
a

partirdes
seules

propnetes
du

sol,m
ais

doiventprendre
en

com
pte

d’autres
facteurs

stationnels
com

m
e

le
clim

at,la
vegetation

etle
relief

C
’estpour

cela
que

les
cartes

des
sols

(avanttoutle
1

25’OOO)
contiennent

des
donnees

a
leur

sujet

Le
facteur

stationnelle
plus

hm
itant

pour
ia

croissance
des

plantes
conditionne

i’aptitude
syivicO

le.
.:

.
.
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P
artie

III
A

pplication

R
égim

e
en

eau,
profondeurutile

-
-

S
ylviculture

.
‘.

C
apacitéde

C
hoix

des-
V

iabilité
C

ode,com
plexe

no
-

production
essences

~
S

ols
percolés

-

a
[1

49]
r

très
profonds

I
p~fO

fl~~
c’

~50-99]
norm

alem
entperm

éables
I

m
oderém

ent.profonds
d

[100-199)
I

assez
superficiels

L
superticiels

.r
,profonds

[2002491
-

I
m

oderem
entprofonds

a
drainage

ralenti
I

assez
superficiels

-
‘S

,
[250299]

,
-

L
superficiels

*
*

*

--[300-349]

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
)C

xX
X

X
X

X
X

X

a
hum

iditécapillaire

*
*
*
*
*

A
A

A
,

X
X

X
*
.
*
*
*

-
X

X
X

*
*
*

,8
,A

X
X

X

*
*

A
X

X
X

[400-449]

[450-499]

r
profonds

I
m

odérém
entprofonds

-I
assez

superficiels
L

superilciels
-

S
ols

engorges
rarem

entengorges
ensulface

souventengorges
-

en
surface

*
*
*
*

*
*
*

*
*

A
A

A
X

X
X

X

X
X

X
.

‘x
x
x
’

A
X

X

r
m

odérém
entprofonds,prof.

L
assez

superficiels
r’

assez
superflciels

-

L
superficiels

*
*
*
*

c
c
c

-
*
*

*

A
A

.
,

X
X

X

A
-

‘X
X

•
A

-
X

X
-

-‘
A

X
X

‘
S

olea
nappe

de
fond

,
,:

S
-•

-
.

‘
rarem

ent-m
oultlés

S
,

‘

‘
ensurface

-
S

‘
‘

‘

s
‘

-
‘

.
.

‘
‘

‘
I-

profonds
•.

‘
,
*
*
*
*
*
/
*
*

,
A

A
/A

A
X

X
X

/X
X

.
t

[500.549j
-

m
inerauxlorganiques

r
‘

m
oderem

entprotonds-
*
*
*
c
/*

-
A

A
/A

A
-

X
X

X
/X

X
-

u
L550599J

-
,

,
‘

‘
-L.

assez
superficiels

~
*
*
,
*

A
/A

X
X

/X

souventm
oulilO

s
-

.
S

,
‘

‘
‘

‘
en

surface
-

‘
.

‘

v
1600-6491

‘
..

r
m

odérém
entprofonds

‘
*
*
*
/
*

“
4

A
/A

’
-

,
‘

-
X

X
/X

~
[sso-sg9j

,
m

ineraux
Iorganlques

-
L

assez
superficiels,superficiels

~
*

-A
/A

-

.
-

generalernentm
ouillés

-
‘S

-
‘

-
‘

S
‘

,
-

‘
•
‘

ensurface
.

.
..

:
‘

‘
-

.

x
1700-7491

.
-

r
assezsuperficiels,

-
*
/
*

-
A

/A
x
/o

~
[~o-~~1

-
m

inéraux/organiques
-

L
superficiels,trèssuperficiels

*1
—

-
A

l—
-

5
/0

z
1800-849

-
[850-899

détrem
pes

en
perm

anence
m

inéraux
Iorganiques

‘trés
superficiels

-
—

I—
—

/—
‘f

0
/0

‘
-

Legende:
C

apacitéde
production:

*
*
*
*
*

=
excellent

‘
C

hoix
des

óssences:
&

~
,

=
trés

vane
-

- (estinatlon
avec

des
*
*
*
*

=
trés

bon
.

=
vane

‘

-
essei~ces

adaptees
-

*
*
*

=
bon

-
,-

‘
‘

.
-

=
lim

ité
-

ala
elation)

-
-

~
.

m
odérém

entbon
-

/
A

=
très

H
m

lté
*

=
falbie

-
-

.
.

.‘
,.

‘
-

=
extrêm

em
eñtlim

ité
Ipas

de
torSt

-
‘

“
.

.
-

=
trés

faible
Ipas

de
forêt

~-
-

.
,

S

ViabiUtC:
-

&xx
=

blen
practIcable

avec
des

tracteurs
a

pneusnorm
aux

,
.

(sans
egarda

Ia
pente

‘
,=

peu
practicable

après
pénodes

de
plule

ou
im

practicable
avec

-ciaux
obstacles)

‘
,

-
,

des
tracteursa

pneus
norm

aux
.

.
,

-
,
-
-

-
‘

‘
‘

xx
=

souvent(apr~s
pluies)-im

practicable
avec

des
tracteurs,avec

pneus
norm

aux;
practIcable

avec
pneusspéciaux.

-
.

‘
.

‘.

-
‘

‘
,

=
practicable

aux
seuls

tracteurs
a

pneus
spéclaux

(pneus
larges)

‘
.

-
-

.
0

=
im

practIcable
,~

,
.‘

S
,

.
S

TabL
23:

aptitude
‘sylvicole

dessols
sur

la
base

du
régim

e—
en

eau
et

de
la

profondeur
utile

(prem
iere’

interpretation
sur

la
base

des
teintes

de
la

carte)
extraitdu

verso
de

la
carte

au
1

25’O
O

O

9
0

:



9
A

pplications
et-interprétations

de
la

carte
des

sols
en

sylviculture.

9.2
D

om
ainés

d’application
.

La
carte

des
sols,.parses

dom
iées

de
base

sw
les

s~atioñs,estune
aide

indispensable
pour

repondre
a

diverses
questions

de
la

plam
fication

forestiere

•
E

n
sylviculture

iis’agitpnontairem
entde

l’m
terpretation

en
vue

du
choax

des
essences

et
du

développem
ent

de
la.croissaflce

des
arbres,

Les
donnéës

de
la

carte
des

sols
perm

ettentde
tirer

des
conclusions

surla
stabilite

du
peuplem

entet
(v

9
5)

Inform
ations

necessaires
de

la
carte

des
sols

-
regim

e
en

eau,
profondeur

utile
(zone

d’enracinem
ent),

degre
d’acidite,

form
e

d’hum
us

.
-

•
D

es
dom

iees
surles

sols
peuventêtre

com
bm

ees
a

des
chiffres

de
rendem

entforestier
pour

les
plans

d’exploitation,
autrem

ent
dit

lors
de

plans
d’am

enagem
ent

A
insi

la
creation

de
types

de
station,

de
zones

de
croissance

etpar
la

d’unites
d’am

enagem
ent

sera
facilitee

Inform
ations

necessaires
de

la
carte

des
sols

-
regim

e
en

eau,profondeur
utile,

capacite
de

production
(quahte

du
sol),

form
e

du
terrain

(m
odele

de
la

surface
etm

clm
aison

de
la

pente)

•
La

carte
des

sols
peutform

er
d’utiles

m
form

ations
lors

des
coupes,

surtout
en

ce
qui

concem
e

la
viabihte

(v
9

7
1)

G
race

a
la

carte
on

peu~
juger

approxim
ativem

entla
qualite

du
terrain

com
m

e
substrat

ou
m

ateriau
pour

la
construction

de
chenim

s
forestiers

(v
10

3)

Inform
ations

necessaires
de

la
carte

des
sols

-
regim

e
en

eau,form
e

d’hum
us

(sols
orgam

ques),texture,pierrosite,form
e

de
terrain

U
ne

cote
pêut’être

attribuée
au

sol
en’

tant
que

facteur
de

production
lors

de
rem

am
em

ents
forestiers

(v
9

6)

Inform
ations

necessaires
de

la
carte

des
sols

-
capacitédé.prO

duction
/

.‘
‘

‘~
-

‘

•
Le

contenu
inform

atifsurles
stations

faitde
la

carte
des

sols
un

outilpour
la

protection
de

la
nature

etdu
paysage,p

ex
pourjuger

la
fonction

protectrice
de

certaines
forêts

ou
la

delim
itation

des
reserves

forestieres

Inform
ations

necessaires
de

la
carte

des
sols

-
type

de
sol,

form
e

d’hum
us

(sols
orgam

ques),
regim

e
en

eau,
profondeur

utile,
capacite

de
production
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Partie
III

Application

•‘
O

n
s’adresse

toujours
plus

aux
cartes

des
sols

dans
les

etudes
d’Im

pacttouchanta
la

fo
rét,

surtout
lors

de
projets

de
gravieres

et
de

depots,
m

ais
aussi

lors
de

poses
de

conduites
C

tde
traces

de
pistes

de
ski.

•
Inform

ations
nécessaires

de
la

carte
des

sols:
-

-
diverses

p
ro

p
riétés

du
sO

l,capacitéde
production

•
L’analyse

des
dangers

naturels
en

altitude
peutreó

oijriraux
cartes

des
sols,spécialem

ent
•

pourjuger
le

danger
d

’éro
sio

n
etd’éboülem

ent

•Infor
ations

nécessaires
de

la
carte

des
sols:

-régim
e

en
eau,profondeurutile,texture,pierrosité

•
9.3

C
arte

d
iisolètstation

S
-

•L’éconornie
forestière

suissè
s’efforce,

d’exploiter
de

m
anière

durable
le

“potentiel
de

•
production”

dànné
par

la
nature

tout
en

m
aintenant

de
facon

optim
ale

la
fonction

de
protection

etde
récréa

tio
n

de
la

forêt;
elle

suiten
cela

com
m

e
prem

ierprincipe,celuidc,
S

l’exploitation
proche

de
la

nature
(E

A
F

V
,

‘1988a).Les
conditions

pourréaliser
ce

butsont

la
connaissance

des
données

ecologlques,autrem
entd

itsur.la
station..

S

9.3.1
S

tation
etfacteurs

stationñels
S

O
n

éntend
par-station

l’ensem
blê

des~conditions
environnem

entales
agissants

ir
les

arbres
de

la
forêt.La

saisie
d

éces
coiiditions

estle
butde

la
cartographic

des
stations

sylvicoles
quiestaujourd’huil’outilindispensable

de
la

planification
forestière.La

saisie
des

facteurs’
stationnels

observes,
clirnat,

végétation,
sol

et
relief

donne
une

im
age

optim
ale’de

la
station

(A
R

B
E

IT
S

K
R

E
IS

S
T

A
N

D
O

R
T

K
A

R
T

IE
R

U
N

G
~

198Q
).

La
vég

éta
tio

n
en

conditions
idéales,

c’esta
dire

touta
faitnaturelies,traduitcom

m
e

facteurunique,toutes
les

conditions
de

l’environnem
ent.

S

9.3.2:
M

éthodes
de

Ia
cartographie

stationnelle
S

-
-

Les
resultats

d’une
etude

m
ethodologique

com
parative

m
tem

ationale
m

enee
sir

le
M

o
ye

n
Pays

suisse
ontetc

publics
en

1967
(E

LLE
N

B
E

R
G

,
1967)

U
ne

m
ethode

com
brnee

a
etc

alorsjugee
com

m
e

le
m

eilleur‘processus,m
éthode

consistanta
form

er.des
groupes

de
form

es
stationnellesenrassem

blantdes
types

de-vegétation
cks

form
es

de
so-ietáutres

p
ro

p
riétés

stationnelles.
L’avantage

d’une
telle

m
éthode

estque
lorsqu’un

facteur
tom

be
(p

cx
la

vegetation
dans

un
chablis

d’epiceas
dense)

les
autres

facteursperm
ettentencore

unjugem
entetune

attnbution
a

un
type

stationnel
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9
Applications

etinterpretations
de

la
carte

des
sols

en
sylviculture

•
D

iverses
m

éthodes
se

sontim
posées

en
cartographic

des
stations

forestières
de

l’espace
germ

anophone,
certam

es
m

ettant
l’accent

sur
la

vegetation,
d’autres

sur
le

sol
du

le
•substrat;m

ais
la

plupartsontdes
procédés

com
bines.

E
n

Suisse
le

poids
estdonnésur

la
cartographic

de
la

vég
éta

tio
n

avec
toutefois,

dans
la

plupartdes
cas,ün

exam
endes

sols
parproflis,rçliantainsiles

données
de

la
v~gétationa

•
celles

du
soL-

•.

9
3

3
L

a
carte

des
sols

com
m

e
m

oyen
de

la
cartographic

stationnelle

La
carte

des
sols

clans
le

cadre
de

la
cartographic

stationnelle
peutprendre

differents
sens

des
associations

forestieres
au

spectre
ecologique

large
peuventêtre

apprehendees
de

facon
plus

serrée
ou,sous-différenciées

plus
frnem

ent
(p.ëx,

en
deux

secteurs
de

pH
ou

perm
eabihtes

norm
ale

etreduite)
E

n
cas

d’m
certitude

surla
vegetation

(jeunes
pousses,

surfaces
artificielles,pessiere

dense),la
com

bm
aison

des
donnees

du
soletde

la
vegetation

pennetm
algrétoutde

determ
inerl’association

forestiêre.Les
prbfils-standard

décrits
dans

les
rapports

sonta
cetegard

im
portants

surtoutlorsqu’ils
sontcom

bm
es

a
des

releves
de

vegetation

Les
cartes

des
sols

peuventiparailleurs,avec
des

cartes
de

la
vegetation,

être
utilisees

pour
la

creation
de

types
de

station
ou

encore
en

forêts
de

rente
pourcelJe

du
peuplem

entvisé
(fig.

29).
:

.1
-1-

.1

-
Fig.

29:
facteurs

statioñnels
etlype

de
station
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•P
artie

III
~App1ication

M
ais

une
carte

des
sols

peutêtre
elle-m

êm
e

m
terpretee

com
m

e
une

carte
des

stations
D

es
sols

aux
p

ro
p

riétés
analogues

peuventêtre
ainsirassem

blés
en

unites
d’aptitude

des
sols.

C
elles-ci,a

l’m
stardes

associations
forestieres,peuvent,avec

des
donnees

surle
regim

e
en

eaulprofondeur
ainsi

que
le

pH
,

.resprésentées.dans
un

ecogram
m

e.
D

es
types.

stationnels
propres

(unites
d’aptitude

forestiere)
peuvent

aussi
être

decrites
en

tenant
com

pte
dc

la
capacité

de
production

du
sol

et
des

exigences
stationnelles

des
espèces

d
’rb

re
s(v.lO

..l)...
•

•
.:

9.4
La

capacit~
de

production
S

‘O
n

tire
des,cartes

des
sols

a
travers

la
capacité

de
production,

des
données

sur
la

production
de

bois
O

n
entend

parcapacite
de

production
le

cubage
(etla

valeur)
possible

d’un
peuplem

entadapte
a

la
station

determ
ine

parle
facteur-sol

La
capacite

de
production

reflete
la

qualite
du

sol
C

om
m

e
ii

n’est
norm

alem
ent

pas
procede

a
des

releves
de

rendem
ent

lors
de

projets
de

cartographic
forestiere,

les
avis

sur
la

qualite
du

solou
sa

capacite
de

production
reposentsir

les
seules

propnetes
pedologiques

d’une
station

Lors
de

telles
interpretations,on

&appuie
sir

desm
esures

d’hauteurs
d’arbres

etdes
estim

ations
aux

profils
de

sol.
,

S
•

•
‘

S
~

La
capacitéde

production
ou

qualite
du

soljoue.un
role

dans
divers

dom
aines,

com
m

e
l’estim

ation
des

parcelles
lors

de
rem

am
em

ents
forestiers,

la
form

ation
des

types
stàtionnels

ou
encore

pour
constater

l’état-
du

sol
d’origine

avant
la

m
isc

en
place

de
-

gravières
ou

dc
dépôts.

•
S

’
‘

•
•

.
•

•

•
Lors

decartographies
de

detail,
chaque

solfigurant
dans

la
legende,

c’estàdire
chaque

um
te

de
solestjuge

specialem
entpuis

place
dans

l’echelle
des

capacites
de

production,
en

S
•

cartographic
en

1:25’OOO
une

capacitéde
production

estattribuée
forfaitairem

ent‘a
chaque.

classe~ie
régim

e
en

eau/profondeur(v.tabl.23).
•

S
•

V

Le
paragraphe

9.6
va

plus
avantdans

la
determ

ination
dela

qualitédu
sol(estim

ation
des

sols
forestiers)
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9
A

pp1ication~
etinterpretations

de
la

carte
des

sols
en

sylviculture

9.4.1
N

iveau
de

capacitéde
production

O
n

en
distingue

6
(tabi.

24).

N
iveau

C
apacitéde

production
A

ppreciation
-,I

excellent
-m

eilleures
stationsfO

restiéres:

II
tres

bon
trés

bonnes
stations

forestières

Ill
bon

bonnes
stations

forestières

IV
assez

bon
stations

forestières
m

oyennes

V
m

ediocre
stations

forestières
sans

fonction
de

production

VI
trés

faible
stationsa

peine
propresa

Ia
forét

Tab!.
24:

niveaux
decapacitéde

production

I
excellent

C
es

sols
m

ajontairem
enttres

profonds
(avec

une
tres

grande
capacite

de
retention

en
eau)

appartiennentaux
m

eilleures
stations

forestières.

E
n

cas
de

perm
eabthte

non
contranee,

la
profondeurdes

sols
doitêtre

tres
grande

(>
100

cm
)

E
lle

doitêtre
au

m
om

s
de

70
cm

dans
les

sols
a

perm
eabthte

ralentie
ou

a
hum

idite
capillaire

Les
sols

sontpolyvalents
Toutes

les
essences

m
digenes

a
leurs

regions
respectives

sontde
la

m
eilleure

quahte
etfourm

ssentune
croissance

m
axim

ale

II
trè

sb
o

n
:

C
es

sóls
sontprinciplam

eñtprofonds
avec

une
profondeur

utile
de

70
-

100
cm

.
C

e
sont

des
stations

forestieres
tres

bonnes
a

bonnes

Les
sols,

norm
alem

ent.
perm

éables,
profonds,

sont
polyvalents.

Toutes
les

essences
indigenes

sbntde
bonne

qualitéetfóurnissentune
très

bO
nne

croissance.

O
n~•räng~

egalem
ent

dans
çe

nivçau
les

sols
profondsä

m
odérém

ent
profonds

a
perm

éabilitérälentie
ouà

hum
iditécapillaire

de
m

êrne
qUe

ceux
ànappe

de
‘fond

rarem
ent

m
O

uillés
en

sthface,profondsa
m

odérém
entprofonds,pour

autant’qu’ils
aientune

couche
de

surface
brunifiée.

Le
choix

des
essences

estlim
ité.

Les
espèces

adaptées
a

la
station

sontde
bonne

qualite
etde

tres
bonne

croissance
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P
artie

III
A

pplication

Ill.
bon

Les
solsm

oder~m
ents

profonds
(50

-
70

cm
),norm

alem
entperm

éables
avec

une
capacité

de
retention

en
eau

m
oyenne

assurent
une

bonne
cràissance

a
la

plupart
des

espèces,
in4igenes.

Le.choix
des

essences
éstlirn

itésiles
sols

sontm
odérém

eiitprofondsa
assez

superficièls,
a

dram
age

ralentiou
a

hum
idite

capillaire
Les

arbres
adaptes

ontune
bonne

croissance

Le
choix

des
especes

Se
im

ute
fortem

entsurles
sols

a
nappe

de
fond

m
oderem

entprofonds
a

assez
superficiels

rarem
ent;a

souventm
ouillés

en
surfacó.

Seules,
quelques

espèces
y

garantissentune
bonne

croissance
etun

m
atenau

de
quahte

IV
a

sse
zb

o
n

La
plupartde

ces
sols

sontassez
superficiels

(30
-50

cm
)

Leurcapacite
de

production
est,

quantitativem
entou

quahtativem
ent,nettem

entreduite

Seules,
quelques

espèces
d’arbres

assurent
une

croissance
m

o
d

éréé
sur

óes
sols

assez
•

superficiels,norm
alem

entperm
éables,a

drainage
i~alentioua

hum
iditécapillaire;alors

que
d’autres

especes
n’y

croissentque
m

ediocrem
ent

Le
choix

des
espèôes

sir
les

sols
a

nappe
de

fond
superficiels

(rarem
ent,

souvent
ou

‘généralem
ent

rnouillés
en

surface)
est

encore
plus

réd
u

it
que

dans
le

niveau
III.

Les
espèces

d’arbres
adaptéesa

la
~tation

y
ontune

croissance
assez

bonnea
m

ediocre.

V
m

ediocre

O
n

place
a

ce
m

veau
les

stations
forestieres

sans
fonction

de
production

Ii
&

agit
desols

superficiels
(1

0
-

30
cm

),
norm

alem
ent

perm
éábles

ainsi
qu’à

drainage
ralenti

eta
hunudite

capillaire
M

ediocre
croissance

de
quelques

especes
Idem

pour
les

sols
a

nappe
de

fond
superficiels

qui
sontsouventa

generalem
ent

satires
en

surface
Ii

s’agitsouventlà
de

précieuses.reserves
natürelles.

V
I

très
faible

C
es

stations
sonta

peine
fôrestières~

A
u

rnieux
des,.buissons

ou
arbustes

avec
quelques.

arbres.

A
ce:niveau

se
trouventles

solstrès
superfic~iels,norm

alem
entperm

éables
ainsique

ceux
detrem

pes
en

perm
anence

La
profondeurutile

estm
feneure

a
10

cm
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9
A

pplicatiotis
etinterpretations

de
la

carte
des

sols
en

sylviculture

9.5
C

arte
des

sols
etsylviculture

La
recherche

de
peuplem

ents
stables,

naturels
de

m
êm

e
quele

souci
de

m
aintenir

la
fe

rtilitédu
solexige

une
sylviculture

adaptée
au

m
ilieu.

G
racea

la
carte

des
sols,on

peut
tenircom

pte
des

exigences~des
diverses

espèces
d’arbres

quantaux
p

ro
p

riétés
du

sol,c’est
a

dire
qu’on

peutm
ieux

juger
la

croissance
etobtenirplus

sCirem
entle

peuplem
entchoisi.

Ii
est

aussi
possible

de
m

ieux
répondre

aux
questions

de
revO

lution
et

de
durée

de
rajeunisem

ent

D
es

données
surle

degréd’aciditéetla
form

e
d’hum

us
serventaux

m
esurés

d’entretien
du

sol,p.ex.au
soin

du
peuplem

entannexe.
V

9.5.1
P

ro
p

rétés
du

soletchoix
des

essences
-

Le
jugém

entsurla
fourniture

en
eau

dusol,
surson

économ
ie

en
eau

etairde
m

ém
e

que
surson

volum
e

d’enracinem
entou

profondeurutile
estpaiticulièrem

entim
portantpour

le
choix

des
essences.L’économ

ieV
én

eau
du

sol(absorption,
stockage

etrestitution
de

l’eau)
determ

ine,
a

côte
du

clim
at,

la
quantite

d’eau
m

ise
a

la
disposition

des
plantes

pour
leur

croissance.
Le

régim
e

en’eau
est

influence
de

facon
decisive

par
la

constitutiO
n

du
so!

V
(perm

eable,a
drainage—

ralenti,etc~
U

n
volum

eVd’enracinem
entsuf

santestextrêm
ernent

-

•im
portantpourles

puissantcs
racines

des
populations

forestieres
tantpour

la
recherche

de
l’eau

etdes
substances

nutritives,Vque
p

o
u

r
l’ancrage.

V
VV

V
:

V

La
transform

ation
des

substances
nutntives

de
l’ecosystem

e
forestier

se
trouve,

en
V

V
V

Vcom
paraison

de
l’agriculture

actuelle,
V~

un
niveau

très
inférieur;~m

ais’la
tolerance

Vde

V
beaucoup

d’espèces
d’arbres

en
m

atière
d’offre

deVsubstances
nutritives

esttrès
grande.

Ii
Vim

porte
sim

plem
entqu’iln’y

aitpas
de

carence
en

élém
ents

nutritifs
essentiels

eten
traces..

V
VLe

faitV
qu’iiexiste

divers
développem

ents
racm

aires
des

arbres
indigènes

V
m

ontrea
liiiVseül.

la
variete

des
exigences

vis
a

vis
des

propnetes
du

solen
ce

quiconcerne
l’econom

ie
en

V
eau

m
ais

aiissi
en

ce
quitouche

la
texture

ou
la

com
pacité.(K

O
S

T
LE

R
,

B
R

U
C

K
N

E
R

~

V
B

IB
E

LR
IE

T
H

E
R

,
1968).Les

espèces
àracines

pivotantes
peuventp.ex.m

ieux
s’installer

V
V

surdes
sols

lourds
etargileux

ou
encore

com
pactés

etm
alperrnéables

que
céllesa

racines

V
traçantes

etde
Vm

arcottes
qüi,

sur
de

tels
sols,ontde

la
peinea

s’ancrer.D
es

espèqes
peu

exigeantes
ont

souventdes
racines

particulierem
entbien

developpees
etn’ont

en
partie

V
V

q
u

’a
p

p
a

re
m

e
n

t
u

n
besoin

réd
u

it
en

substances
nutritives

et~
eau,álor~

que
des

espèces
V

V

V
V

Vexigeantes
m

ontrenten
partie

Vdes
racines

m
om

s
bien

fórm
ées.

V

C
om

m
e

Vla
legénde

Vet
la

coloration
des

cartes
des

sols
sont

choisies
scion

les
critères

V

économ
ie

ciieau
Vetprofondeurutile,bes

cartes
p

e
u

ve
n

têtre
.u

tiiis
ée

s
V

directem
eñtpour

le
V

choix
desespêces.Iifauttoutefois

rem
árquerquelesniveaux

econom
ic

en
eauiprofondeur

utile
V

doiventêtre
interprétés

différem
ent

selon
la

zone
clim

atiquê.
C

’est
ainsiqu’un

sol

97



P
artie

ifi
A

pplication

norm
alem

ent
perm

eable
et

superficiel
présente

un
risque

de
sécheresse

nettem
entplus

grand
en

zone
A

2
(assez

see)
qu’en

zone
B

5
(trés

hum
ide).

-

La
figure

30
renseigne

surles
exigences

en
soldes

espèces
d’arbre

les
plus

im
portantes.

Sa
conception

a
partir

de
la~

legende
de

la
carte

des
sols

perm
et

une
entrée

avec
le

code
com

bine
économ

ie
en

eaulprofondeur/type
de

sol.

R
égim

e
en

eau
Profondeurutile

Type
de

sot

0,
R

égosol
F

Fluvisol
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

K
Solbrun

calcaire
B

Soibrun
T

Sutbw
n

lessivé
~

Sotbw
n

acide
P

Podzol
V

Pseudogley-solbrun
I

Pseudogley
V

G
ley-solbrun

W
G

ley
oxide

G
G

ley
réduit

N
Solserni-tourbeux

E
fs

Erabie
Fr

Fréne
M

er
M

erisier
Ch’rg

C
héne

rouge
Ch’r

ChO
ne

rouw
e

Dou
Sapin

de
M

e
M

éI~ze
sycom

ore
Boul’ver

Bouleau
Cha

C
harrne

Ch’p
C

héne
péclonc.

Saute
Saute

Douglas
W

ey
Pin

de
He

HOtre
verruq.

Peu
Peuplier

Ver’n
Verne

noire
‘fl’pf

TiIIeuiIa
Ep

Epicea
W

eym
outh

O
r’m

O
rm

e
de

BouI’pub
Boutéau

petites
feuilles

.
Pin’s

Pin
sylvestre

Sa
Sapin

m
ontagne

pubesc.
.

.

Fig.
30:

exigdnces
en

so!des
espèces

d~arbres
les

plus
im

portantes!

Les
sols

profonds,biuns
calcaires,bruils,bruns

acides
etbruns

lessivés
conviennenta

la
plupartdes

espèces
d’arbres.

.
.

.
.

V

Les
sols

a
drainage

ralentide
m

êm
e

que
ceuxa

hum
idité

capillaire
doivent

être
m

ieux
qualifies,

du
fait

de
leurs

fournitures
en

eau
supérieures,

que
leurs

equivalents
norm

alem
entperm

eables
M

ais
le

choix
des

especes
auxquelles

conviennentces
sols,est

plus
étro

it.
V

-

norm
alernent

perm
eable:

a
drainage

raleuti
et!oua

irnbibition
capillaire:

V
V

engorge
jusqu’en

surface:

rarem
ent

a
nappe

de
fond,m

oulilés
juéqu’en

surface:

rarem
ent

souvent
generale

V
m

ent

C
-‘9

~
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C

~
E

.9
2

a
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‘o
0

.~
g

•
~

‘~
,~i

a
a

V
E
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e
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a

souvent
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.

0
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~

q
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enperm
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C00
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P
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P
in’s

Pin’s
V

Pin’s

Pin’s
Bo’ur
V

.,

0.2‘Ca
,

aa‘0z

O
h’r

O
r’m

ch’p
M

ar
lTp(

Fr
Doe

H
e

C”~
He

Ep
Fr

V
Er’s

5a
V

C
I1

’P
Se

Pin’s
V

V

)r’m
P

eqchaTrpr
Er’s

V

Er’s
Fr

Ch’
Fr

V
C

h’P
V

Fr
(55019)

S
.

Pen
C

hp
VW

n
~
~

V
.V

Boor
Sn

W
.y

Ph’s
p01,

~‘hi’.>

Les
Vsols

engorges
et

les
sàls

a
nappe

de
fond,

tous
rarernent

m
ouillés

en
surface

so
n

t

earactérisés
parune

haute
capacitéde

production
alors

que
le

choix
des

espêces
estplus

ou
m

om
s

fortem
cntlim

ité.
us

peuventêtre
écologiquem

enteteconom
iquem

entintéressants
avec

un
peuplem

entbien
choisi(p.ex.érable

de
m

ontagne,frêne,chêne
pédonculé,-sapin).
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9
Applications

etinterpretations
de

la
carte

des
sols

en
sylviculture

S
eul,uripetitnom

bre
d’espèces

convientau
peuplem

entde
sols

engorges
souventm

ouill6s
en

surface.E
n

im
portance

se
sO

ntavanttoutles
espècesa.enracinem

entprofond,
le

chêne
p

éd
o

n
cu

lé,
le

sapin,
le

tilleuil
d’hiver,

le
channe.

Le
frêne

convient
aux

pseudogleys
eutrophes,

le
pin

aux
oligotrophes.

M
ais

iiim
porte,en

plus
du

bon
choixdes

èspèces,de
m

aintenirun
peuplem

entdurablç.

Lechoix
des

espèces
surles

solsa
nappe

de
fond

estplus
ou

m
om

s
fo

rte
m

e
n

tlim
itép

a
rk

degre
de

m
ouillure

(chêne
pédonó

ulé,frêne,
aulnç

noir).
L’épaisseur

a
érée

du
sOljoue

ici
ungrandrôle.

S

9.~5.2
D

ebut
e

td
u

rée
d

e
räjeunissem

ent
=

S
élon

les
tablesde

production,l’échéance
du

rajeunissem
entd’un

peuplem
entidealestfix

é
au

m
om

entde
la

culm
ination

de
la

production
totale

en
valeur.

Lors
de

la
fixation

de
l’échéance

du
rajeunissem

ent,ii
s’agitausside

tenir
com

pte
de

la
persistance,de

l’éta
tde

sante,dela
stabilitéou

des
conditions

de
récolte

de
bois.

E
n

ce
quieoneerne

principalem
entl’estim

ation
des

risques
Sm

la
sta

b
ilitédu

peuplem
ent

(p.ex.risque
de

voles),d’im
portantes

infonnations
peuventêtre

tirées
de

la
carte

des
sols.

C
’estainsique

la
plupartdes

peuplem
ents,a

partir
d’un

certain
age,

sontm
enaces

par
le

renversem
ent

dü
a~ivent

lorsque
leur

développem
ent

radiculaire
est,

pour
une

raison
quelconque,

lim
ité

(substratrocheux,couches
com

pactées,
m

ó
uilures).

U
n

4esequilibre
entre

les
volum

es
de

!a
couronne

etdes
racines

peutse
produire

au
cow

s
du

tem
ps

qui,
surtoutsurles

sols
profondém

entdéveloppés
(bien

pourvus
en

eau),m
ais

aussisurd’autres
stations

oü
l’enracinem

entestlim
ité,

conduita.un
risque

accru
de

renversernentparle
vent.

Iipeütarriverpour
cette

m
êm

e
raison

que
des

peuplem
ents

adaptés
au

m
ilieu,

surtoutsur
des

sols
pseudogleyifies

ou
pseudogleys,doiventétre

plus
rapidëm

entrajeunis
que

leurs
equivalents

sans
contraintes

surles
racines

(m
êm

e
association

phytosàcioio’gique
possible).

L’arrivée
de

l’âge
critique

estsouventsignalee
par

le
renversem

entd’arbres
isolés

par
le

vent.Iiconvieñtdans
de

telles
stations

pourdes
raisons

économ
iques

de
raccourcirle

plus
possible

la
clurée

de
rajeunissem

ent.
Il

n’est
pas

reconim
andé

de
laisser

trop
vie

illir
le

peuplem
ent.

-•
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P
artie

III
A

pplication

9.6
L

’e
stim

a
tio

n
d

e
s

sols
fo

re
stie

rs

-La
saisie

la
plus

objective
d’une

valeurde
solprésentétoujours

un
in

térét
lorsqu’ils’agitde

fixerune
valeurobligatoire

d’echange
ou

vénale.U
ne

m
éthode

àVcetégard
a
été

dévélopp~c
etappliquee

dans
divers

rem
am

em
ents

forestiers
du

M
oyen-P

ays
suisse

la
qualite

du
sol

y
estdeterm

inee
parle

jugem
entetla

ponderation
de

ses
propnetes,etexpnm

ee
en

pom
ts

•
V

9.6.1
C

ote
du

solëtniveaux
de

capacité.de
production

V
-

Iiestiinportantd
e

d
éfin

ir
une

échelle\de
porictuation

pourl’estim
ation

des
sols.C

elle-ciest
de

100
points

par
analogiea

l’estim
ation

des
sols

agricoles.
O

n
y

distingue
6-niveaux

de
capacitéde

roduction
(v.

9.4.1).’
V

D
ansun

soucide
sim

plification,
on

n’utilise
pas

toute
l’échelle

de
1-100

pour
l’estim

ation
d

éta
illée

des:profils.
Les

niveaux
de

capacité
de

production
Ia

V
sont

sim
plem

ent
subdivises

en
trois

dom
am

es,supeneur,m
oyen

etm
feneur

C
ela

donne
en

tout
16

valeurs
différentes

(tabi.25).
V

V

V
V

-
C

otes
utilisées

•N
iveau

de
capacité

V
V

V
D

om
aine

VD
om

aine
D

àm
aine

de
production

.
P

oints
V

inférieur
m

oyefl
Vsupérieur

V

~
V

V
•92

-
100

V
94

V
V

V
100

V
VII

V•
V

V80
-

91
V

V
V

82
V

•86
V

V
90

III
V

V
V

6
0

~
79

V
64

V
‘

70
76

V

:
IV

V
30

-
.

~
V

55
~V

10
-

V
29

V
V

15
V

20
V

2
6

V
V

V
V

V
V

V
jusqu’à

~
‘

V
V

5
points

V
V

Tab!.25:
cotes

utilisées

R
em

arque:

V
J~fautrappelerque

le
conceptde

ëapacitéde-production
se

rérere
au

facteurstationnelsol.

Ii
convient

des
lors,

pour
l’estim

ation
de

la
valeur

d’echange
dans

les
rem

aniem
ents

forestiers, detenir
àom

pte
des

d
iffe

re
n

ce
s

d’exposition
etde

Vies
in

tég
re

r
dans

la
definition

V
de

la
capácitéde

productióñ
(v.

9.6.4).
.

-
‘

-
V

V
i00



9.6.2
Le

déroulem
ent

de
l’estim

ation

.9
A

pplications
etinterpretations

de
la

carte
des

sols
en

sylviculture

Le
déroulem

ént
de

l’estim
ation

com
preiid

trois
étapes

(fig.
31).

O
n

juge
d’abord

la
constitution

du
sol,

priiicipalem
ent

ic
régim

e
en

eau
et

la
profondeur,

pour
arrivera

la
valeur

du
profli.

C
eile-cicaractérise

la
capacitéde

production
ou

qualitédu
sol.

P
uis

on
opère

les
éventuelles

óorrections
dues

au
cljm

ateta
i’exposition:

ii
en

résulte
la

cote
du

solou
stationnelle.D

’autres
corrections

sontpropresa
la

region
etudiee

etportent
suri’exposition

de
la

pente,les
accès,les

iisières,les
servitudes

etc.

D
u

point
de

vue
pedologique,

c’est,
plus

loin,
ie

jugem
ent

du
sol

qui
est

im
portantpourla

determ
ination

de
la

valeur
duprofiL

avant
tout

1
.

-

Fig.
31:

représeñtation
schém

atique
du

déroulem
entde

l’estim
ation

des
soisforestiers
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P
artieffi

Application

I
r10°
L

90

ii
L
-

80

IllFig.
32:

relation
entre

laprofondeur
utile

etle
niveau

de
capacitédeproduction

-
.

R
égim

e
en

eau
V

V

U
n

supplem
entou

une
deduction

sonteffectués
sur

la
valeur

de
profondeur

selon
le

type
choisidu

régim
e

en
eau.V

u
l’effetgeneralem

entpositifd’unebonne
fourniture

en
eau

sur
la

‘croissance
des

arbres,
une

deduction
n’intervient

que
sur

les
sois

m
o

u
illés

a
très

m
ouillés.

Supplem
ents

etdeductions
représententnorm

alem
entuna

deux
tiers

du
dom

aine
des

cotes
utilisées.

9.6.3
D

eterm
ination

de
la

valeur
du

p
ro

ffi

D
es

fosses
sontouvertèsa

des
em

plaêem
ents

représéntatifs
pour

l’estim
ation

des
sols;

le
profil

et
les

propriétés.
du

soly
sont

relevés,
les

plus
im

portantes
d’entre

dies
étant

le
régim

e
en

eau
etla

profondeur
utile.

C
es

em
placem

ents
à.profilsontpris

com
m

e
points

fixes
d’après

lesquelles
toutle

périm
ètre

estsubdiviséettaxé.

P
rofondeur

uffle

La
poiictuation

dun
soldébute

en
prenanten

com
pte

la
profondeurutile.U

n
dom

aine
de

valeur
est

attribuéa
chaque

classe
dc

profondeth
a

laqüelle
correspond

un
niveau

de
capacitéde

pràduction.Le
résultatfm

alestarrondia
une

cote
u

tilisée
selon

le
tableau

25.

N
iveau

de
ca

p
a

citéde
production

60

Iv

30

V

rL
0

V
ts

=
trés

superficiel
S

=
superficiel

as
=

assez
superficiel

10

ts

30
-

20S

40
50

60

as

70
80

90
100

m
p

p

P
rofondeur

utile
(cm

)

•m
p=

m
odérém

entprofond
p

=profond
tp

=
très

profond

V
102



9
A

pplications
etinterpretations

de
la

carte
des

sols
en

sylviculture

•R
égim

e
en

eau
Supplérnent~

déductior!

.
norm

alem
entperm

eable,
II,

G
1,G

2
+

1
!3

V
d

e
niveau

.
a

perm
eabilite

ralentie;12
+

1/3
de

niveau
.

a
hum

iditécapillaire;G
3

+
1/3jusqu’a

+
2/3

de
niveau

•
engorge,

V

rarem
entdes

Ia
surface

jusqu’ã
+113

de
niveau

-

•
engorge,

V

souventdes
Ia

surface
jus~u’à

-
1/3

de
niveau

V

•
ànappedefond,

V
V

rarem
entm

ouilléen
surface

V
+

1/3jusqu’à
+

2/3
de

niveau
‘.

a
nappe

de
fond,

V

souventm
ouilléen

surface
-

V

.
anappedefond,

-
V

-
V

generalem
entm

ouilléen
s
u

r
f
a

c
e

V
V

V

a
détrem

pe
en

perm
anence.

V
-

113de
niveau

V
V

Tab!.26:
Vevaluation

du
rég

im
e

en
eau

•~
A

utres
p

ro
p

riétés
du

sol

D
es

deductions
supplém

entaires
peuvent

être
opérées

en
cas

d’effets
negatifs

d’autres
p

ro
p

riétés
du

solsurla
croissance

des
arbres:

V
V

a
)

te
x
tu

re
,

s
tru

c
tu

re
:

V
-

Vsolm
ala

éré
V

V
V

V
V

V

V
V

-
enracinem

entdifficile
V

V

V
V

V
-

faible
capacitéa

retenir
lea

substances
nutritives

(n’opérer
de

deduction
que

sielle
n’apas

été
d

éjà
prise

en
com

pte
lors

du
calcul

de
la

profondeurutile)
V

V

•b)
chim

ism
e,

hum
us:

-
a

ctivité
biologique

visiblem
ent

restreinte
par

un
éxcès

de
V

basicitéou
d’acidité

V
V

V
V

V
V

V

V
V

V
-

horizon
d’altération

très
acide

~pH
CaC12

<
4,3)

V
V

V
-

rajeunissem
entadaptém

is
en

question
parl’éta

t
deVl’hum

üs
V

c)
Vautres:

V
V

V
-

p.ex.
m

auvais
ancrage

des
arbres

en
presence

de
Vbanc

rocheux.
V

V

R
em

arque:
VV

V
V

Supplem
ents

etdeductions
V

p
e

u
v
e

n
t

être
V

o
p

ér
és

a
u

p
o

in
t

p
rè

s
,

m
a

is
le

résultatfm
aldoitêtre

arrondia
une

des
16

cotes
utilisées(tabl.

25).L’estiination
doitêtre

adaptée
aux

conditions
regionales.

V
V

V
V

V
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P
a

rtie
lll

A
pplicaiion

9.6.4
C

orrections
stationnelles

Les
p

ro
p

riétés
du

solne
sontpas

les
seuls

facteurs
lim

itants
dans

l’estim
ation:

ii
peuty

avoiraussiceux
dilsa

Ia
station

com
m

e
le

clim
atet.l’exposition.La

plupartdes
périm

ètrcs
a

èstim
ernç

s’étendentpas
sir

plusieurs
zones

clim
atiques;

sicela
arrive,on

peutabaisser
le

m
axim

um
des

cotes-cadre
pO

urles
regions

clim
atiques

lirnitantes.Iiarrive
plus

souvent
qu’on

doive
opérer

des
corrections

selon
l’exposition

quiagitprincipalem
ent

s
ir

les
sols

peu
profonds

(v.
10.1,exem

ple
de

S
chlatt-H

ofstetten).

9.6.5
C

arte
des

cotes
des

5015
-

•Lors
de

l’estiEnation
des

surfaces,les
cotes

des
sols

peuventêtre
portées

directem
entsir

la
~arte

des
sols

ou
faire

l’objetd’une
carte

spéciale.
Les

estim
ations

des
sols

en
forêtse

font
norm

alem
ent~à

l’échelle
du

1:5’OOO,m
ais,

pour
le

géom
ètre,

l’échelle
doit

être
portée

au
1:1‘000,paragrandissem

entou
report.

9.7
C

artes
des

sols
en

in
g

én
iérie

L’appréciation
des

p
ro

p
riétés

du
sol

dans
les

dO
m

aines
technique

delasylyiculture,
de

m
êm

e
que

laptitude
des

söls
com

m
e

substratetrnatériau
de

construction
se

fait
selon

la
classification

de
Ia

m
écanique

des
sols

del’USCS
(U

nified
S

oilC
lassification

System
).

C
e

systèm
e

repose
sir

la’
granulom

étrie
du

m
atériau,

ses
p

ro
p

riétés
plastiques

et.
les

constituantsorganiques.D
es

differences
existentdans

les
subdivisions

péddlogiques:
c’est

lé
cas

d
éla

lim
ite

entre
le

siltetle
sable

quipasse
de

0,06
m

m
en

m
écaniquè

des
sols

à:0,05
m

m
en

pedologie.
Par

ailleurs,
les

pourcentages
d’argile

et
de

silt
se

rapportent,
en

m
écanique

des
sols,au

poids
totalde

la
terre,avec

lespicrres,alors
qü’en

pedologie
on

ne
prend

que
la

terre
fine

(passantla
m

aille
de

2,0
m

m
);

-

Ii
estnéanm

oins
tout,a

faitpossible,
par

les
données

tirées
des

cartes
des

sols,
de

class~r
grossièrem

entles
sols

de
ce

systèrne,-m
êm

esila
non-equivlence

par~ielle
des

critères
ne

facilite
pas

la
conversion

“technique”
des.ditçs

cartes.
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9
Applications

etinterprétations
de

la
carte

des
sols

en
sylvicukure

9.7.1
V

ia
b

ifité

La
via

b
ilité

des
sols

joue
un

role
capital

dans
la

eonception~des
voies

de
degagem

ent
forestiers

etcelle
de

la
récolte

du
bois.

O
n

lajuge
d’après

les
p

ro
p

riétés
du

sol(portance),
là

pente~
les

obstacles
etles

caractéristiques
des

véhicules.

S
elon

l’inventaire
forèstier

nátional(E
A

F
V

,
1988b)

un
peu

plus
du

quart
de

la
surface

forestièrë
suisse

a
une.bonne

via
b

ilité,
cette

partculm
inanta

65%
dans

le
M

oyen-P
ays,

et
a

44%
dans

leJura.
O

n
applique

aujourd’huidans
cesréglons

le
plus

souventlç
conceptde

m
oyen

de
débardage

“tracteur
dans

le
peuplem

ent”
quia

ainsiune
grande

im
portance

eu
egard

aux
quantités

correspondantes
de

bois.Toute
la

surface
du

solestparcourue
a

cette
occcàsion

(souvent
dans

les
forêts

privées,
en

l’absence
de

treuil),
ou

bien
le

bois
est

systém
atiquem

entrem
orquésir

des
chernins

de
debardage

jusqu’à
la

route
forestière.

O
n.

utilise
aujourd’huiégalem

entde
plus

en
plus

d’autres
procédés

derécolte
o~iles

m
achines

parcourentle
terrain

ou
les

chem
ins

de
débardage

(récolteuses
totales).

.

La
résistance

au
cisaillem

entestl’indice
le

plus
im

portantpourjuger
la

via
b

ilité
du

soL
C

etterésistance,qu’on
pcutaussidesignercom

m
e

portance
du

aol,peutêtre
m

esurée
soüs

form
e

de
valeurC

B
R

(C
alifornia

B
earing

R
atio)

avec
un

penetrom
etre

La
portance

du
so!

caracterise
la

stabthte
de

la
structure

qul,
a

côte
de

la
texture,

de
la

pierrosite
et

de
la

m
atière

organique,depend
fortem

entde
la

teneur
en

eau.

Les
cartes

des
sols

n’inform
entnorm

alem
entpäs

direëtem
entsir

la
portance

(valeur
C

B
R

),
m

ais
celle-ci

peut
être

déduite
de

la
pierrosité,

la
texture

et
du

régim
e

en
eau.

D
es

recherches
dans

le
M

oyen-P
ays

m
oraino-m

olassique
m

ontrentque
des

bas-fonds
avec

des
solsa

nappe
tem

poraire
ou

perm
anencea

m
om

s
de

120
cm

de
profondeurne

sontquepeu
oupas

viables
(E

H
R

B
A

R
,

1983).La
via

b
ilitésir

des
terrains

classes
en

Ii
ou

G
2

peutd
éjà

.

Fig.
33:

facteurs
influencantrespectivem

entla
v
ia

b
iiléetlè

conceptde
récolte

de
bois

(sirnpl~/Ié~
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Partie
III

Application

être
“critique”,

spécialem
entaprès.des

pluies
persistantes.

C
e

jugem
entne

porte
pas

s
ir

un
passage

unic~ue
sir

une
surface,

m
ais

concem
e

la
possibilité

de
circuler

50
fois

sir
un

chem
in

de
debardage

sans
m

esures
spéciales.Les

sols5
m

ouillés
a

partirdes
regim

es
en

eau
.13,G

4
(pseudogleys-sols

bruns;gleys-sols
bruns;pseudogleys;

gleys
oxydés

etréduits)
ne

devraient
plus

être
parcourus

par
des

m
achines,a

m
om

s
qu’élies

ne
soient

équipées
de

pneus
spéciaux.D

es
concepts

pourdes
chem

ins
de

debardage
sontdans

ces
cas

sans
objet.

La
portance

joue
aussiun

role
dans

la
construction

des
routes

foresfières.
D

es
m

esures
de

pórtance
du

substratsontsouventeffectuées
lors

des
projets

de
detailafm

de
determ

inerdes
secteurs

de
m

êm
e

portance,
etparlà

de
m

êm
e

dim
ensionnem

entdes
travaux.

L’existence
dans

ces
cas

là
de

cartes
des

sols
peutconsidérablem

entétayer
cette

im
portante

étape.
(v.

10.3).
5

5
5

5
5

..

9.7.2
C

om
paction

du
sol

L’augrnentãtion
de

la
m

écanisation
en

forêtconduitau
faitque

des
m

achines
toujours

plus
puissantes

ètlourdes
circulentsurles

chem
ins

de
debardage

etdans
les

peuplem
ents.

U
ne

structure
de

sol
sir

laquelle
agissent

des
forces

peut
développer

une
résistance

m
écanique

(portance).E
n

cas
de

pression
trop

forte,le
systèm

e
poreux

du
solse

rnpdifie
et

ilse
produitune

com
paction

partassem
ent.

La
com

paction
designe

aussiun
processus

qui
conduita

une
reduction

de
la

capacitéde
la

structure
du

sota
transporter

l’air
etl’eau

de
m

êrne
qu’à

une
augm

entatiO
n

de
la

résistance
m

écanique
dusol.

S
S

Les
com

pactions
du

solontdes
effets

sir
la

pédofaune,
lës

m
icroorganism

es
etm

êm
e

sir
les

plantes.
U

n
m

anque
d’oxygène

düa
une

m
ouillure

réd
u

it
l’activi~éde

la
m

icroflore
du

‘sol
et

les
processus

m
etaboliques

anaerobiques
se

développent.
Les

plantes
s’enracinent

m
om

s
intensivem

ent
dans

les
couches

com
pactées,

alors
qu’en

plus
la

disponibilité
de

certaines
substances

nutritives
peut

se
m

odifier
dans

un
m

ilieu
pauvre

en.
oxygène

(W
E

IS
S

K
O

P
ét

al.,
1988).

~
.

S
.

S

La
com

paction
du

sol
est

avant
tout

connue
en,agriculture;

il
faut

lui’accorder
plus

d1attention
en

syiviculture.
D

es
carottages

dans
les

ornières
sous

les
peuplem

ents
ou

dans
•

les
chem

ins
de

debardage
m

ontrentsouventdans
les

10a
20

cm
supérieurs

une
coloration

S
gris-b1eu~

Les
germ

es
ne

peuventguère
s’enracinerdans

ces
zones

com
pactées.

V
u

que
le

sol
forestier

n’est
pas

tra
va

illé
ni

sa
structure

am
eublie

com
m

e
en

agriculture,
ii

faut
com

pteravec
un

grand
laps

de
tem

ps
pourque

cette
dernière

s’am
éliore

natuxellem
ent.P

ar

S
ailleurs,l’effetdu

gelestm
oindre

sous
forêt.

S

La
sensibilitéau

com
pactage

d’un
solestinfluencée

parsa
texture;

son
taux

d’hum
us,son

étá
t

d’hum
iditéde

m
êm

e
que

parles
param

ètres
des

m
oyens

de
débardage

engages.
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9
A

pplications
etinterpretations

de
la

carte
des

sols
en

sylviculture

Les
sols

peu
hum

if’eres
très

silteux
ou

fm
em

ent
sableux

sont
les

plus
sensibles

a
la

com
paction.

Le
risque

de
com

paction
(de’m

êm
e

que
la

stabilitéstructuralê
et~la

portance~
estgrandem

entconditiO
nnéparl’éta

td’hum
idité(teneuren

eau)düsol.

L’étatm
oyen

d’hum
iditédu

so!peutêtrejugésurla
base

des
signes

d’hum
iditédes

sols.U
n

indice
du,risque

potentiel
de

com
paction

a
été

développé
par

W
E

IS
S

IO
P

F
(1988)

en
com

binantles
signes

de
presence

d’eau
du

sola
l’inf1uence

directe
du

clim
at.Iise

determ
ine

a
p~rtir

des
cartes

clim
atiques

etdes
c?rtes

des
sols

(tabl.27,28).

.
-

Z
ones

clim
atiques2

-
(P

ériode
de

vegetation,
régim

e
d~hum

idité)

D
rainage

ralenti1
H

u
m

id
itécapillaire1

A
B

I
A

B
2

A
B

3
A

B
4

A
B

5
A

B
6

cD
2

C
D

3
C

4

.
m

dice
du

risque
potentield

é
com

paction3
-
.

-
≤G

1
0

0
0

0
1

0
1

1
1

II
G

2
0

0
0

1
2

0
1

1
•2

12
G

3
0

1
1

2
3

1
2

2
3

13
~

G
4

1
2

2
3

.4
2

3
3

-
4

1
D

esignation
~

daptéede
“K

iassifikation
der

Böden
der

S
chw

eiz”
(FAP,

1992a;v.aussitabl.21)
2

D
esignation

selon
Ia

C
arte

des
aptitudes

clim
atiques

de
Ia

S
uisse

(D
FJP

1977a)
3

Interpretation
selon

le
tableau

28
-

Tab!.
27:

estim
ation

du
risque

potentielde
com

paction
sur

Ia
base.des

signes
d

éprésence
d’eau

et
des

données
clim

atiques
~‘tiréde

W
E

IS
S

K
O

P
F

etal.,
1988)

Indice
R

isque
d

écom
paction

S
ignification

pour
Ia

viabilité

0
tén

u
Sols

rarem
entIongtem

ps
n~ouiIIes;generalem

ent
viables

avec
un

faible
risque

de
com

paction

~I
faible-

Sols
de

tem
ps

en
tem

ps
longtem

ps
m

ouilles;trafic
.

-
rarem

entIi~à
un

risque
éle

v
é

de
óom

paction

2
m

oyen
Sols

parfois
longternps

m
ouilles;viabilitép

éro
d

iq
u

e
m

entIiée
a

un
risque

accru
decom

paction
~

fort
Sols

assez
souvent

Iongtem
ps

m
ciuilles;viabihté

3
relativem

ent
possible

avec
un

risque
accru

de

~
càm

paction

4
trés

fort
Sols

généralem
ent

Iongtem
ps

m
ouilles;viabilite

.
géneralem

ent
possible

qu’avec.un
risque

de
-

com
paction

accru

Tab!.
28:

Interprétaiion
des

indices
pour

le
rIsque

potentielde
com

paction
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P
artie

ifi
A

pplicatiQ
n

10
E

xem
ples

d’application

10.1
R

em
añ

iem
ent

fo
re

stie
r

de
S

ch
la

tt-H
o

fste
tte

n
~

Z
R

j

B
ut

E
tablissem

ent
d’une

carte
des

cotès
des

sols
com

m
e

instrum
entd’une

equitable.nouvelle
repartition

des
parcelles

ainsique
d’une

carte
des

sols
accom

pagnée
de

recom
m

andations
visanta

une
exploitation

forestière
adäptée

aux
conditions

du
m

ilieu.

‘R
egion

cartographiée

L
a

rég
io

n
étu

d
iée

s’étage
entre

530
et880

m
d’altitude,com

prend
710

ha
de

forêts
dans

un
paysage

très
découpé.

Le
m

atériau
de

depart
géologique

est
la

M
olasse

d’eau
douce.

supérieure
~m

am
e,

grès,
quelques

bancs
dc

poudingue
“N

agelfiuli”).
Les

précipitations
annuelles

se
m

ontenta
1180

-
1320

m
m

,la
‘tem

perature
annuelle

rnoyenne
estde

6a
8°C

.

•D
eroulem

entdu
travail

.~
.

Le
cartographe

a
parcóuru

etreconnu
le

terrain,fix
é

les
em

placem
ents

des
profils,ouvert

les
fosses

d’exarnen,classéles
sols

etleura
attribuéune

cote.Le
choix~

a
été

d
éte

rm
in

énon
seulem

ent
par

le
m

atériau
de

departetle
relief,

m
ais

aussipar
les

rapports
de

p
ro

p
riété.

A
ucun

profiln’a
été

place
sir

les
pentes

très
raides

ou
dans.les

ravins
car

là,
la

cote~
est

détenninée
exclusivem

ent
par

l’inclinaison
de

la
pente.

C
haque

taxe-type
a
été

discutée
avec

la
com

m
ission

d’estim
ation

etla
valeur

d
éfm

itive
(stationnelle)

enregistrée
dans

le
repertoire

des
cotes

des
sols.D

es
hautëurs

dom
inantes

ontété
egalem

entm
esurées

lors
de

ce
parçours,

com
parées

aux
valeurs

stationnelles,
auxquelles

on
a

apportéles
correctiO

ns
nécessaires.Puis

on
a

cartographie
sir

des
plansau

1:5’OOO
en

atttibuantaim
ultaném

entdes
cotes

aux
plages

d
élim

itée
s.

Les
nouveaux

sols
identifies

au
cours

de
cette.étape

ontétéa
chaque

fois
consignés

dans
l’inventaire

des
taxes-types.

Ces
“nouveaux”

sols
ont

été
estim

és
com

m
e

les
taxe~-types

etleurs
cotes

portées
sir

la
carte

de
terrain

etla
légende

de
-

-
.

travail.
:

.
.

.

La
carte

des
cotes

des
sols

séparée
(valeurs

aux
profils

plus
supplem

entou
deduction)

a
serviau

géom
ètre

en
charge

eta
la

com
m

ission
d’estim

ation
d’outilpourles

estim
ations.A

u
—

corns
de

l’étape
suivante

la
com

m
ission

a
ju

g
él’inclinaison.de

la
pente,le

role
d’urie

lisière
éventuelle,l’étatdes

chem
ins

etdes
pistes

de
debardage

pour
arriver

finalem
enta

la
valeur

definitive
des

parcelles.
P

our‘les
unites

com
plexes

souvent
frequentes

dans
le

dom
airie

•m
olassique,

on
a’in

d
iq

u
é

sir
la

carte
des

sols
le

spectre
des

points
ainsi

qu’une
váleur

m
oyenne

pondérée
~selon

le
pourcentage

estim
édes

surfaces
constituantle

com
plexe;

les
unites

com
plexes

ontété
colôrées

selon
le

soldom
inant.
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10
E

xem
ples

d~app1ication

R
ésultats

•
Taxes-types

73
profils

de
solau

totalontété
arnénagés,

estim
és

etaffectés
d’une

cote.

N
o

du
D

escription
-

E
stim

a-
S

uppi.de-
D

éduc-
V

aleur.
C

orrections
V

aleur
C

apacité
profil

.
tionV

des
duction

tions1
du

stationnelles
station-

.
de

p
ro

desol
Ia

régim
e

en.
profil

.
nelles

duction
proton-

eau
V

deur
I

.501
.

SQ
L

BR
U

N
LESSIVE;très

~V
acide,a

m
oder,peu

pierreux-
V

-
V

V

pierreux,
Iim

oneux/sablo
Iirnoneuxm

od.profond
76

-6
70

70
III

508
SQ

L
BR

U
N

;faiblernent
acide,

V
V

gleyifle,
peu

pierreux/pierréux,
V

lim
oneux,argilo-lim

oneux,
V

V
V

V
V

V

profond
V

8
6

.
+

4
.

-
V

-90.
.

ii
.

512
R

EG
O

SO
L;brunifie,peu

.
V~

-
V

V
V

pierreux,
sablo—

Iim
oneux/

.
V

V
VV

-
V

~
sableux,àssez

superficiel
45

45
-10

35
IV

V
5

3
7

V
S

O
L

BR
U

N
C

ALC
AIR

E;
V

V
VV

V
V

V
gleyifie,

colluvial,
peu

pierreux,
V

V
-

V
—

argilo-lim
oneux,

profond
86

.
V

~4
90.

V
V

86
V

fl
V

554
V

VG
LE

Y
-S

O
L

BR
U

N
;coliLivial,

V
V

V
V

VV

V
V

acide,
non

pierreux/pierreux,
V

V
V

argilo-Iim
oneuxilim

ono-
V

.
V

V
V

argileux,
profond

V
82

V
+4

86
-

V
86

II
-

VI:
VpQ

urtexture/structure,
chim

ism
e/hum

us
etautres

proprie~és
du

sol

Tab!:
2

.:
e

xtra
itV

d
e

l’rnvçntaire
des

V
C

O
te

s
des

sols
~estim

ation
des

t
e~-types,~

S
chlatt-H

ofstetten
V

V

O
n

a
o

p
éréles

Vcorrections
statiônnelles

suivantes:
V

-
expositions

S,S
W

etSE:
sols

profonds:
V

V
deduction

d’1/3
de

niveau
de

-

V
V~

V
capacité.de

production
V

V

V
V

sols
m

odérém
ent

-
deduction

des
3’sde

niveau
de

capa
V

V
profondsa

supefficiels:.
c
itéV

d
e

production
V

V

V
-

expositions
N

,N
W

etN
E

:’sols
m

O
dérém

entprO~.
supplem

ent
dtl/3

Vde
niveau

de
capa

V
-

.
-

profondsa
superficiels:

cite
de

production
V

sonnnets
de

bosse
pour

tous
les

sols;
deduction

d’l/s
~le

niveau
de

capacité
de

V
V

(situations
ventées):

Vproduction
.

-
V

-
V

-
zonesa

glissernents:
Vpour

tous
-les

sols;
deduction

dul/a
de-niveau

de
capacité

de

V
production

-
:

.
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P
artie

Ill
A

pplication

P
ro

fil
E

E
.573:

S
o!

engorge,
rarem

ent
jusqu’eñ

surface
m

o
d

érém
e

n
t

profond

S
ituation:

Langriet;
alt.:

730
m

,bosse
aplatie,exposition

S

M
atériau

de
depart:

m
am

es
(M

olasse
d’eau

douce
supérieure)

U
nite

cartographique
oY

3:
P

S
E

U
D

O
G

LE
Y

-S
O

L
B

R
U

N
,

neutre
a

fai6lem
ent

acide,
com

pact,peu
pierrêux,.argilo-linioneuxa

argileux

C
apactiéde

production:
bon

(III)

horizon
hum

ifère
gris-jaunatre

a
brun,

legerem
entm

ouillé(taches.de
roullie),

non
pierreux,

structure
grum

eleuse
m

oyenne
a

finem
entpolyedrique,

neutre

horizon
d’altération

legerem
entm

ouillé.
jaune

palea
brunâtré,

peu
pierreux,

structure
prism

atique,
m

oyenne
a

grossiere,faiblem
entàlcalin

horizon
d’altération

m
ouillé,jaune

pale
brunâtre

a
gris,

peu
pierreux,structure

grossierem
entprism

atique
anon

structurée,
m

oyennem
entferm

e,peu
enraciné,

faiblem
entalcalin

Lim
ite

de
décarbonatation

horizon
de

transition
m

ouillégis-jaune,
peu

pierreux,
non

structure,riche
en

carbonates

P
rofondeur

M
atière

org.
A

rgue
S

ilt
S

able
C

alcaire
pH

cm
%

p
o

id
s

%
poids

%
poids

%
poids

.
.

.
(C

aC
I2)

.
0

-
16

.
5,1

AS
33

.
.

22
•.

-
6,1

16
-

43
-

27
37

36
.
-

7,5
43

-
•

70
-

50
34

.
16

-
7;4

70
-

130
-

.
42

:
riche

~n
7

8
.

.
.

.
carbonates

Fig.
34:

exem
ple

d’une
taxe-lype

D
escription

litiére

H
orizon

01Ah(g)
0-16cm

Bg1643cm

Bgg
43-70cm

BCgg
70-130cm

V
aleurs

a
n

a
lysée

s
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~10
E

xem
ples

d’application

R
e

p
a

rtitio
n

des
sols

O
n

trouve
les

m
eilleurs

sols
forestiers

dans
les

com
bes,au-bas

de
pentes

m
ourantes

etsur
les

plateaux.
Les

com
bes

etles
bas

de
pente

sontoccupées
par

des
sols

bruns
faiblem

ent
gleyifiesa

glëyifies,profondsa
très

profonds;en
situation

de
plateau

iis’agitdes
sols

bruns
acidesa

très
acides,faiblem

entpseudogleyifiés,profonds.

S
m

les
pentes

et
les

pentes
raides

~soum
ises

a
l’érosion

on
trouve

souvent
des

sols
‘superficiels’en

partiea
teridance

sécharde.

Les
sols

m
am

eux,
très

frequents
dans

le
dom

aine
cartograpbié,

sont
m

arques
par

leurs
faible

perm
éabilité.

Ces
stations

sonta
h

u
m

id
itévariablea

tendance
soitsèche

ou
m

ouillée
selon

le
degréde

développem
entdesoletla

form
e

de
relief.

Les
gleys

se
trouvent

souvei~itautour
des

sorties
d’eau,

dans
les

depressions
de

zones
de

glissem
entou

en
situation

de
bas

de
pente.

U
nite

U
nite

D
escription

des
sols

(profils-types,niveaux
de

capacitédo
production)

do
sol

d’aptitude

S
O
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d
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ation
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La
repartition
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sols
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24
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p
ro
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(fig.
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litières

acides
He,Ch’r,C
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d’essences
V

sols
de

transition
entre

graviers
etm

am
es

sensibles
au

sec
Pin’s,

(M
e)

~
V

~
V

a
s
s
e

z
superficiel
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généralem
ent

V
C

ha)
V

V

-en
partie

anm
oorique

V
jusque
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D
éro

u
le

m
e

n
tdu

tra
va

il

Q
uatre

profils
dntété

ouvertsa
des

em
placem

ents
resprésentatifs

etles~so1s
soigneusem

ent
exam

ines.
D

elim
itation

des
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parsondages
respectivem

entvéh
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etm

anuels
puis
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1
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R
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•
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solsdom
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étu

d
ié

sont
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sols
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lessivés,
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norm
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(fig
36)

O
n

les
trouve

surtoutsurles
pentes

peu
exposees

etles
plateaux

S
ir

les
bosses

exposees,l’erosion
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profondeur

du
sol
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bruns
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P
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S
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m
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m
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concem
e

les
fournitures

en
eau

et
en

substances
nutritives

(stations
fraIches).

Les
sols

sontfaiblem
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de
production

bonne
a

trèsbonne.
E

n
ce

quiconcem
e

te
sol,celui-là

convienta
la

plupartdes
espèces.M

áis
le

clim
at

relativem
ent

sec
lim

ite
les

es~ènces
exigeantes-en

eau
(p.ex.

le
sapin,

l’orm
e,

le
frêne~.

U
nite

stationnelle
C

~
unitéde

solno
5)

5
-

C
ette

station,
qu’on

trouve
avant

tout
sur

les
bosses

(“situation
de

perte”),
peut~être

caractériséè
com

m
e

sécharde,faiblem
cntácidea

acide.La
principale

lim
itation

due
au

so!
-

est
sa

càpacité
de

retention
en

eau
faible

a
rnoyenne

(env.
50

litres/rn2
d’eau

facilem
ent

disponible).

La
croissance

des
arbres

peut
être

entravée
en

été
par

des
périodes

d’insuffisance
en.

fourm
tures

d’eau
C

e
sont

avant
tout

le
hêtre,

le
chêne

rouvre
et

le
pm

,
qui,

panrn
les

espèces
indigenes,

conviennenta
cette

statjon.
Il

fautavoirparticulièrem
énten

vue
un

peuplem
ent

äccessoire
m

énageantle
sol(par

exem
ple

avec
du

charm
e):5un

recouvrem
ent

perm
anentdu

soldim
m

ue
le

dessechem
ent,une

litiere
facilem

entdegradable
stim

ule
en

outre
l’a

ctivitépedobiologique.
S

U
nite

stationnelle
D

(m
ite

de
solnos

6,
7,

8)
C

es
sols,a

l’encontre
de

ceux
de

l’u
n

ité
prédédente,

sont
en

surface
neutres

a
riches

en~
carbonates

Ii
s’agit

par
ailleurs

de
sols

en
situation

exposee
sir

bosse
ou

sir
pente,

m
o

d
érérn

e
n

t
profonds,

avec
une

capacité
de:

retention
en

êau
m

ediocre
a

m
oyenne

,constithantle
principal

facteur
lim

itant
une

croisSance
optim

ale
des

arbres~
L~

atissiles
essences

ádaptées
sontcelles

supportantune
certaine

sécheresse
estivale,tels

le
hêtre,le

chêne
rouvre

etle
pin.
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xernplesd’application

A
battage

etrernise
en

culture

U
n

abattage
soignéesta

la
base

de
toute.rem

ise
en

culture
réussie.

C
elui-cia

pourbutde,
créer

des
aires

de
r~m

ise
en

culture
correspondant,en

ce
quiconcem

e
le

potentielprodi~ctif
(capacitéde

production)
etles

possibilités
d’utilisation

(choix
des

essences),an
m

om
sa

l’éta
t

d’origine.
N

e
sont

pas
com

prises
les

éventuelles
surfaces

a
fonction

spéciale
de

protection
de

la
nature.

P
ourle

projeten
question,,l’epaisseurdu

sous-soldevaitêtre
d’au

m
om

s
80

-
100

cm
,représentantavec-les

20
cm

du
sur-sol,une

station
profonde.

Ii
f~ut

prendre
garde,

lors
de

la
nouvelle

plantation,a
ce

qüe
les

arbres
de

la
prem

iere
g

én
éra

tio
n

soient
exciusivem

ent
des

essences
de

lum
ières

(ou
héliophiles)

avec
un

effet
favorable

surl’étatdiisol.D
’un

côté,le
so!doitêtre

intensiyem
entetprofondém

enttravaillé
par

les
racm

es,
de

l’autre
la

litiere
doit

être
facilem

ent
degradable

Toutes
les

especes
pionnières

indigenes
rem

plissentan
m

oiiis
unede

ces
conditiO

ns.

Les
peuplem

ents
m

ixtes
d’espèces

les
plus

diverses
sonta

cetegard
les

p
h

ié
favorables:

bouleaux,
aunes

blancs,
saules

varies,pins,m
élèzes.

Toutes
ces

espèces
ne

prospèrentde
facon

optim
ale

q~ue
sur

solm
euble,

ce
quisouligne

l’im
portance

d’une
rem

ise
en

culture
soignee

Sous
le

couvert
de

cette
prem

iere
generation,

que
ce

soit
com

m
e

peuplem
ent

prélim
inaire

on
com

m
e

plantation
préparatoire

on
pent

faire
suivre

des
espèces

plus
exigealites.

..

Les
directives

de
l’U

S
G

(FS
K

,
.1991)

peuvent
servir

pour
les

m
esures

techniques
de

•reconstitutiO
n

etde
reboisem

entdu
terrain.

10.3
A

m
élio

rà
tio

n
a

Jens-M
erzligen

(B
E

)

O
bjectif’:

•E
tude

des
conditions

du
sous-soletdes

variantes
de

chaussée
pour

lë
réseau

de
chem

m
s

•
forestiers

etvicinaux
de

l’am
élioration

(foncière)
de

Jens-M
erzligen.

R
egion~

P
laine

avec
alluvions

fm
es

(argiles,.silts)
etpentes

m
olassiques

(gres,m
arnes);m

atériaux
de

departfins.
S

-

Bases

P
lan

d’am
C

lioration’des
cheniins

an
1:5’OOO

ãvec
reportdu

réseau
deroutes;carte

des
sols

aul:5’O
O

O
;

.
-

.
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P
artie

III
A

pplication

•
D

éroulem
ent

du
tra

va
il

‘,,

D
es

points
d’echantillO

nnage
pour

des
m

esures
de

portance
(env;70

échantillons)
ontété

fixes
sir

la
base

de
la

carte
des

sols.
D

es
valeurs

de
portance

ont
Pu

par
la

suite-être
affectéês

aux
diverses

unites
de

soltirées
de

la
carte

des
sols

(tabl.”33).
La

delim
itation

de
troncons

routiers
pour

le
dim

ensionnem
enta

pu
aussise

faire
a

l’aide
de

la
carte

des
sols

O
n

a
appliquépour

ic
dirnensionnem

ent
de

la
chaussée

la
m

éthode
tirée

dirtest
routier

A
A

S
H

O
pourroutes

peu
frequentées

(B
U

R
LE

T
,

1980).
-

R
ésultats

-

Les
sols

de
la

region
etudiee

peuventêtre
ranges

dans
deux

classes
de

portance

•
C

lasse
de

portance
1

:‘

Les
sols

de
cette

classe
sont

fa
its

principalem
entdernatériaux

de
plasticitém

oyenne
a

haute
(U

S
C

S
:

C
L

etCH).~
Le

contenu
naturelen

eau
estéle

v
é

(2O
-35%

),
la

portance
correlativem

ent
basse

Les
valeurs

de
portance

obtenues
sir

le
terrain

avec
un

•
pénétrbm

être
m

anuels’etageaientde
0,5.’à

2,5
C

BR
..

‘

Les
sols”

de
m

auvaise
portance

se
trouvent

surtout
dans

la
plaine

alluviale.
Ii

s’agit
•

principalem
ent

de
sols

m
o

u
illés

a
nappe

de
fond

(gleys-sols
bruns,

gleys’oxydés
et

reduits),accessoirem
entde

sols
m

ouilles
engorges

(pseudogleys
-

sols
bruns),rarem

ent
de

sols
brim

s
ou

bruns
cálcaires.

•
•

;Laportaflce
dü

sous-sol
dans

cette
classe

de
portance

a
été

fixéç
-à

1
%

C
B

R
pour.le

•
dim

entionnem
entde

la
chaussée

de
la

route.
-

•
C

lasse
de

portance
2

-
-

‘
•

‘Ii‘s’agit‘pour
les

sols
de

cette
classe,

en
plus

grande
partie

de
sables

fm
s,

faiblernent
plastiques

(U
S

C
S

:
SC

-
C

L
etS

M
-

M
L).

A
vec

un
contenu

naturelen
eau

de
Ii

-
15%

,
ces

sables
sontassez

secs
etóntune

assez
bonne

portance.
Le

pénétrom
être

m
anuela

donne
des

m
esures

de
portance

supeneures
a

4
%

C
B

R

Les
sols

a
borne

portance
se

trouventprincipalem
entsir

les
pentes

Iis’agitsurtoutde
•

sâls
bruns,en

partie
de

sols
brunscalcaires.

-
-.

‘

Laportance
du

sous-solpourle
dim

ensiónnem
entde

laphaussee
a
été

~ixée
dans

cette
classe

dc
portance

a
5%

C
BR

.,
,,

.
‘

‘
‘
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E

xem
ples

d’application

N
o

1
S

ol
.

S
ituation

V
aleurs

de
C

lassifica-
C

lasse
de

-
portance2

tion
U

SG
S

portance

•5
S

Q
L

BR
U

N
;faiblem

ént
terrasse

4.1,
6.7,

>10
S

M
-M

L
2

~
pseudo-

gleyifié,
peu

pierreüx,
.

lim
oneux

.

6
V

S
Q

L
BR

U
N

;faiblem
ent

plaine
5.5,6.2,

3.0,
9.1

S
M

-M
L

bis
2

pseudogieyifie,
peu

pierreux,
V

•
S

C
-C

L
•

Iim
ono-sábleux’

V

:10.
‘

SQ
L

BR
U

N
;faiblem

ent
terrasse

de’
5.5,

6.0’,.2.3,
6.9,

3.0
S

M
-M

L
bis

2.’
~

gleyifie,
peu

pierreux,
lim

ono-
plaine

S
C

-C
L’

~
sableux

-
.

-
V

13
S

Q
L

BR
U

N
;

gleyifié,
peu

VterrasseVde
6.9,

4.5,
7.4,

5.7
S

M
-M

L
2

~
pierreux,

lim
oneuxa

silto-
plaine

Iim
oneux

.
.

26
V

P
S

E
U

D
O

G
LE

Y
;

peu
pierreux,

.plaine
2.3.

C
L

I
V

àrgilo-Iim
oneux-

V
V

V
V

-

28
V

G
LE

Y
-S

Q
LB

R
U

N
;

peu
plaine

2.1,
0.8,

1.9,
2.8,

1.6
C

L
V

V
‘

Vpierreux,lim
oneuxa

lim
ono-

V
V

argileux.
V

V
V

V~
V

V
V

V
‘V

32
G

LE
Y

-S
Q

L
BR

U
N

;
peu

V
plaine

.
1.7,

0.9,
0.9,

1.9~
C

L
.

1
~

pierreux,
lim

ono-sableux
~.

V
V

V

34.
G

LE
Y

OXYDVE;
peu

pierreux,.
plaine

..~
1.8,

1.3,2.0,
4.0,

C
L~C

H
V

.
siltlim

oneux
V~

~V
V

V
1.4,

2.3,2.4,
1.6,

2.6
.

V
V

35,
G

LE
Y

Q
X

Y
D

E
;

peu
pierreux,

V
plaine

2.3;
0.6,

1.0,
1.2,

1.0
C

L
V

I
V

argilo-lim
oneux

V
V

.:
V

V

I
Legende

de
Ia’carte

des
sols

2
V

aléür
m

oyenne
C

BR
paréchantillon

VTàbl..33:
portance

du
sotdesprincipa1e~

üntiés
d

ésol
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