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PLANCHE 4. Fig, ii5-5X (s('I'ie 0), SUlleda vel'micula/a : (;);)) : popiilation
l)lin' ;1 Bir SOl/id: (;)(i) : prl1!l1 pr:'s dl' l'oued Messif : (;ll : 10 ('Ill .. (IJ) :
iO ('III.; (iii) : por·.ilatioll lllixll' l''l lerrains s;,hlolll'ux Ù Aïn TdlOUdw:
(;)8) : lll(oJan!'c a'l'ec 1'rll!illlllllll nl/da/IIIII :1lI petit Chott.

Fig, ii!l-(j;) (s('ril' l'l, Salsola /1'/l'WI(JJ'Il; (;)!)) : populatioll 1l.lre Ù
Bir Hinwur; ((ill) : Sidi L:lOLi : ((in : Aïn )\.ellaL; «(i2) : protil l'Il stati()1l
mixL' avl'C Sllaeda VI'l'/IIil'!llolo cl Aizooll hispllniclIll!; (f>;3) : stalion sa
hlo !l1'USl ['Iixt<, Ù Xin lkka: (4) : stalion lIlixlt, salJlonlll'usl" Ù Aïn El
lIad.iar; ((i;)) : profl] d'un pl'uplL'lllc'll! (ïAizooll hisJ!(JniculJ1 Ù Cel! l'S (;Iw
ha (a) : SlIrJ';\('('; (h) : 10-2(1 l'Ill.: (d) : ;)1) Clll.
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lrain de se réfugier du « Halocl1 netnm» aux seuls endroits, "iables
pour eux qui sont les talus, relat 'ement dessalés. Toute l'explication
€t là.

2" Salsola tetrandra.

Le Salsola tetrancIra, appelé « Yel » par les autochtones, repré
sente la troisième Salsolacée dom' ante des bas-fonds salés. Elle végè
te rarement seule, mais plus fréqu mment en société du Suaeda m'l'mi
culata. Cependant, contrairement elle, notre espèce préfère de beau
coup les has-fonds aux stations'n relief. Généralement, ses toulTes

PHOTO XXII. - Population pur~ e Salsola letrandra, face à ]a région abio
tique du Chott. Ain-Kebab.
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sont hasses et é,talées SHI' un sol, grumeleux pal' il' fois(~l1Ill'mt'llt des
sels cristallisés (photo XXII). Quant ù son graphiquc é'dapl1i(;ul', dahli
pour une station presque pure li l\1etkaouak, il nous montre Hne forte
teneur en limon (sol limono-sall1cux) avcc un excé'dent de sols solu-

hIes, en particulier des sulfates (1,;~;) ) mais surtout heaucoup de
sels magné'siens (graphique :l\l). C'est El d'ailleurs sa caractéristiquc
essentielle que l'on retrouve e[1 dl' nomhreux endroits; je 111e dispense
de la figurer par d'autres graphiques.

Un deuxi('me graphique (~" (iO), mcl en {'vidence 1111 eXcl'dent de
chlorures et simultané'ment de sels totaux d'où hausse, dans de tr('s
J'ortes proportions, de l'hygroscopieit{· (:2k,:l ). Le sol en question
présente comme particularité suppj{'mentain' de fixer d'importnnks
quantité's d'eau (:lO % par volume).

Lorsque cette saturation est due il la l'ois li une hausse de limon
et de l'argiie, elle a une imp(lrlante répercussion sur son al'ration d,
conjointement, sur sa porosité,. Ainsi en est-il ù Ced-es-Fel1ah, dans
une végétation pure de Sa/sola ldrandra. Le sol en question est carac
térisé par son taux ~li~rien, extrtmemcnt has (li) ~;), <liminwlIlt Huto
matiqueulent, ù 42 %, la porosité. Ces chiffres, valahles pour une
profondeur de 70 cm, ne sont cependant pas les mêmes en surface,
où le mélange de sable ct (l''argile l't~hallssait il. :38 % le taux aérien,
II 49 % sa porosité.

A son tour l'augmentation de la porosité' :\ une ré'percussion inté
ressante lù où elle est partieulii'rement forte (prél('vement f)0) : elle
entraîne une hausse de la mati('re organique qui renferme 1,09 C:i de
C d 1 p. 1.000 d'Az en surface; mais ces valeurs diminuent consit!{·
rahlement ù faillIe profoudeur ct retomhent au minimum de O,:~

pOUl' le C et 0,1 p. 1.000 pour rAz, ù GO cm Mj il..

Or, la diversité des caractl'Tistiques p{'dologiqucs du Salsola ll'
trwulra n'est pas encore t'puis{·e. Suivant le graphique (H, seuls les
chlorures peuvent être en excédent l't tous les autres composants tom
hent dans la moyenne des sols (11us périphé'riques.

De ce qui précède, il résulte que les caractères chimiques des
sols, colonisés par Salsola ldranr/ra, sont plutôt inconstants; ce sont
tantôt des sels soluhles tant6t les chlorures qui dominent, plus fr{'
quemment les sels magnésiens; mai~ il n'y a aucune rt'gle 1\xe. En
cc qui concerne les sulfates, leur taux est toujours important, sans
pourtant atteindre les maxima, ohscrv{'s chez le Sllan/a ul'l'miclllala.
C'est Cl' qlli m'amènc à pcnscl' qll'allcull dl's fadeurs l'1Jimifjl1/'s cÎ-dI'SSll.';



lt~rrr.5 pwpwtioiis wlutirws. tlims if9 tli//c;wu fcs co~rc~l~cs drr pro/il. 

E:ffwtiwtiwtit, clans utt lwu]tlcnicttt mixte tir: S~rlsolu f~~frcuitlrcc c*t 
du Siitrrdu vf~rmicwlutrt, A 20 km tic 1’Ottcd Jlsila. Pc taus des çltlor~~t~~s 
~ru~tnc~ttt:tit. 1‘1 50 cm tliljù, tic 0,‘II A 0,X; cl wlrti tlc3 sttlfatcs tic 1.; il 
24 ‘1,; . Pur cotisiqttc~tit, lc pt’ofil cti qwslion ]tt?w’tit;ti] ttnc cot~cltc d’ac- 
ctttiittl:ttiott di~jh it tri3 I’:tilh~ ]tro1’ott(lcur. 

II y ;t c.otifirtii~ttioti, pottr ttn clettsiUtiic~ ltr~li~vunctlt dans lu ttiCwc 
socibt6 tnixtcb, 0i1 l’~rçctttnttlatiott tl~ sitll’otcs (bt tks sels tti;tgttCsic~tis 
SC’ ]brotlttis:til (16s 20 cm. 1~s :ttt]rc3 liorizons, (‘11 tl~~ssoiis (10 cchltcs CY)IIC!~(~ 
Ctaictit, :ttt wtitrair~~, tl’ttii~ ltomc~gi~tii~ili~ tw~:trc]tt;tltl~ (gx]~liiqtte G!). 
Nous :tviotis ciCj:t sigtt:tlC cc’ ]tllCtiotnl~ttc~ tl:ttis tttlc’ lt~~]trtl:ttiott tttistc, (1.11 
S~~l.sol~r tPtrulidr(I c>t dii Sritrf~tlu ~r~riicw.str (L oit, lc sotttlag~~ .X). 

JC tiic tlispc~tisc~rai tl’ittsistcr (‘ticot*(’ SLII’ 143 11ol111~t’c’lls ],r~liTT- 
Illc~tlts tic sols, c~Il’~Tlllc;s tlalls la X(111(’ CI(* Sdsol~/ t~~flYi/ltllYr, p:tr1*c (]Il” 

lcttr ititcr])rct:itioti ii’:t,iotttrtxit ric,ti tic. tioii~-o:tit :i cc qtti :I i~tib tilt 
~,l*i~çi”tlctntlle~t]. 

1,~s tii~r~~teti c:tracti~rcts mit ptwprw C(~G ,~l]ct11(‘111 a SC’S sols ]Wi’S tlu 
]crrtqc tk I’Ottetl IAdtatti, sot~tclc’s par ]c Scrviw (l(b l’Ii~tltxrtlic]it~~ CI 
tkb id ~khtiisatiot~. 

‘i’rcas I’r~qitc’tiittictit ll:ttr fortv lt~grosw]ticitC cliitniqttc~, tic tiii~tii(~ 
l’;t]iotitlatice tic la ïractiott :ityileitsc, surtout (St1 ]trc~i’otitlcitr. Ivttr CO~I- 
fisrcnt lcttr ]turlicttl:tritb spidiqirc. 

JC dirai settlctiwt~t ytw toutc2 ses cat.acl~risticltt~s scmmt I’ort~tiwtlt 
;titCtiuks, lorsc]at’il s(f produit. ci1 surL’:tw, titi tii6l:itigc* avc’c dit snltlc 
Colic~ti : les grapliiqucs 03 VI (i-l en f’ourtiissctit des c~xctiipl~~s. 

JC n’ai pas dav:tti tagc :t cliw att sujet CICI la cotn]~osi tioti Iloristiquc 
(iicb dir~trc ]tcitplctiictit : ici, cotittiic dans totttc la mtic’ s:tlcY~~. lc tiomltrc 
dc3 ati~iitell~s, tl&jù I’:tihlc, (litiiittttc au î’ttr et 5 tnc’sitrc qttc le sol se 
riltar~~ clc ctrtiiltittaisons solt~ltlcs ; on et1 coticlu(~r:t qttc la ïrtlturc~ tlc3 
c4r&tlcs tic cloit plus y ribttssir. D’aillcttrs l’:tgtkttlt~itt* itidighic~ s’c’tt 
rctlal ]tarf:titc~tiictit cotn]~tc lorsc]tt’il C\-ilc (10 wtiicr l(*s gr:titis, p:tr]ott] 
oit aj)]tarail Salsol~~ tctrw~tltu. 

I’llC ScItllc espiw :ttttlttc~lle. tri3 r~~patttlttc clatis cvttc zotIc>, fait 
cwl~],liotl il la ri~glc. i~tatit ciotl~:;c~ d’lltl\’ rïsist;itiw ~lotin:tntc~ cttvc’rs 

la sdlttrc~ : il s’agit d’ittw vcrita]!lc 1 I~tlo]tli~]c~. trils r:trc cltttis la rCgiott 
slq~piqttc ct que l’on peut, poiir cvtl(b txisc,ti, cc)tisidbrcr conttttc 1~ 

clm]MgMJli 1(’ ])]Ils fi&]( C]c Ii()i r(‘ .%r/SOltI : 
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cnumeres, n'c,l'crce à !Lu' ,~el/l lUI rôlc ,~éledionnant. TOl/t dépcnd de
lell!',~ proportions rl'latille,~, dam lcs dilfùl'n!cs cOl/ches du profil.

Etrcciivcmcnt, dans llll peuplement mixte du Sal,m/a !l'il'andra et
du S'ual'da [)ermiClllaia, ù 20 km dl' l'Oued :\Isila, Il' taux des ehlol'lll'CS
augmcntait, Ù ;)0 CIll d{~jù, dl' 0,14 ù O,;');~ ct cclui des sulfates dl' 1;') ù
24 . Par COnSl-lJllcnt, le profil CIl qucstion pl'('sentait UIlC couchc d'ac
cUlllula tion d{'j ù ù tri's faible profondeur.

Il Y a confirmation, pour un deuxit'nH' prdt'vement dans ln nH~me

soci{~t{~ mixte, où J'accumulation des sulfales l'I des sels magIH"siens
se produisait di's 20 cm. Les autres ho\'ÏzolJs, en dessous dl' C{'\tC l'oudH'
(~taicnt, au contrairc, d'unc homog{'ndt{· remarquable (graphique \i2).
Nous avions déjù signal{' el- ph{·nonH'.ne dans une population mixte dll
Sa/sola tetram/ra et du Sl/(/et!a /l'lIlt'l'o,w1 (voir le sondage :i:l).

,le me disp(~nserai d'insiste!' eIlCOI'(' sllr les nombreux Ill'l'lh't'
mCllts dl' sols, crl'ec\lIl"s dans la ZOUe lit- Sa/sola tdralldl'a, parce qUI'

lellr interpl't'-1ation n'ajouterait l'Ïl'n dl' nouveau :'\ ce qui a {ot{- dit
pr{-c{'dcmmcllL

Les tlH~me:; ca raeli'res son t pro pres {'galemetl t Ù Sl'S sols pri's du
hmTagl' de l'Oued Lehall1, sond{'s par le Service dl' l'Hydraulique et
dl' la Colon isation,

Trl's fr{~qul'mlllent h'lu' fol'le hygl'oscopicill' chimique, de ml'ml'
l'abondance dl' la fraction argileusl', surtout en profondeur, le Ill' ('011

f('l'ent leur partieularit{' sp{'cifique.

.le dirai seukmcnt que toules ses caraetéristiques seront fortelllcnt
att{'nu{~cs, lorsqu'il Se produit, l'Il surface, un mélange avec du sahk
{'olien ; les graphiques ();3 el (i4 en fournissent des exemples.

.Je n'ai pas davantage ù dirc au sujet de la composition Iloristique
dt: nutre peuplemcnt : ici, comme dans toute la zone sal{'c, le nombre
<les annuelles, déjù faihle, diminue ail fur ct Ù lllCSl\l'C que le sol se
dlarge de comhinaisotls sOlubles; on ('Il concluera que la culture des
c{-rl;aIes ne doit plus y r{·ussir. D'ailleurs l'agl'Îculteur indigi'ne s'L-n
rend parfaitement compte lorsqu'il (-vitc de semer les grains, partont
où appamÎt Salsola tetl'arldra.

Cne seuk esp(~ce annuelle, tri's rt'pandue dans cette zone, l'ail
excl'ptioll :'t la ri'gle, dant dow:-e d'uII\' "l'sistance (-tonnante l'lIn'l'S

la salure: il s'agit d'une v{'ritahle lIalophyte, tri's rare dans la l'i."gion
steppique cl que l'on peut, polir l'clic raison, consid{-rer conlllll' le
compagnon le plus fi<ii-Ic de noIre .\'alsola : c'est l'Ai:'oOll lIisponiclllH.



3” Halocnemum strobilaceum. 
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Celtt' l'spi'ce sc distinguc des autres ,1Il1ll1dlcs passagl'l'l's. PUI' sa
îüll'I'ance extraordinaire ell\TrS l'acculllula tion des sels l'n surfacl':
c'est Cl' tlui reSSOl't d'ull sOllllagl', fait au fond d'ulle cllyctk sall'c, dl'
limons sah:onncux, ù Ccd-es··(;llaba. Tous h's l'lhllcnts salins quc j'ai
pu analyser sont l'n hausse \TrS la surface, l'OITl'Spondant Ù une baissc
du saille; en profondeur, au contrain', leur taux !wissl' ,': un td degrl'
qu'ù ;)0 CIll. dl'jù le so; est 1)t'atiqw\lH'nt de~;sak (graphiquc fi:)). Il ('st
fllrprcllunt de constater qu'ù kur tour k" ,"ll"ments hiogi'lJes atteigncnt
leUl' maximum en Sur'f:ICl' <\n'c L~;) ri pOUl' h' C et L:~;) p. 1.000 pour
rAz. y aurait-il formation dl' sal:mt noir;; On pO\llTait l'admettre
parce qlle Il' pli augnH'nte Ù H,~. Ik toute l'<\(:on, son accumulation
est faible, parce que, Ù :)() l'm. dl'jù, Il' pourcentage du C et (Il' \'.\z
('st ['t"duit ù (),;~ ~( et 0,:> p. 1.000 rl'sl)('ctiVl'llIenl.

3' Halocnemum strobilaceum.

Toute l'étendue e('nlrall' du Choit !wdnl't'Il. d'uilc sU\l('rlidc dl'
l() : XII km., l'st lotalenH'1l1 improprc aux cultures. Dt' plus l'Il plus

chargl'cs dl' sds alcalino-tcrreux ct alcalins, au l'm'el ù ml'Sll\'l' qu'on
S'l'!l approche, ces tcn'l'S ln'.:·; Hrgiktlscs Ill' cOlIyieJll1l'nt qu'ù Cl'rtailles
Hulophyles Irl's sp(~cialis{'('s : clics disparaissent ù leur tow' dans la
zone inli'l'Ilc ahiotique, faisant place ù une houc Yisqul'uSC trl's sall'c,
d imperméable il rail'.

Ceth' salu!'c cst particulil'rcll1ellt prononcl'e SUI' la rivc austraie
du Chot! : ici les cours d'olled aux([uels Il' climal continental suhdl'
sl'rtique donne un régime h'l"s il' l'i'g Il lie l', Sl' IJl'rdent sans traces, dans
jes sahles et augmentent encore l'ellsalcnH'nl. C'est le ,< Rmcl ».

Celte monotonic du Chott celltral, l'st inll'ITompul', il quelques
rares endI'Oits, par l'apparition d'l'c1wntillons slIrvÎ\'ants dc Tamarix
qui semhlcllt 1IW l'qul'r les ('ndJ'oits 01'1 la lia l'pl' SOli !l'J'l'ai Ill' Il 'est pas
trop l>1oiglll'e (photo XXIII).

Pal' ailleurs, la \('gl'tation l'st composl'!' d'un pl'!it nomhre d'l'spl'
ces sousfmtesccntes parllli lcsquclles Ulle seule domillc : ("l'st le lla!o

{'Il,'mllln si l'obi !a{'('/lm. LI' bas dl' ses tiges a Il aqul'l's pal' les sollltions
salincs ('orrosiYcs, prl'sen'" U!1e teinte hnm elair tri's typique: c'cst
celle précisl~ment qui sc comnllllliqlle il tOtlt le paysage, lui donnant
son caradè/'l' d'extrrme llIonotonk (photo XXI).

Cn sondage fait en pIvin c{'ntre d'ulll' poplilation pure de notre
IIa!OI'l/('mlim all Nord de Banioll, nOlis montre quels sont ses hcsoins

._----------,--_._~--



ï

PHOTO' XXIII. - Région centr111e Idu Chott, avec que'lques échantillons sur
vivants rie Tamarix, témoins de la pro~imilé d'une nappe d'eau douce. (Pont (h
Baniou) .

'Optima (graphique 66, a-f, pl. 5), e sol en question est pour ainsi dire
de l'argile pure avec 'très peu de s bIe, en surface. Saturée de solutions
salines, cette argile est presque im énétrable à l'air dont le taux tonù)e
au maximum dé 14,6 % avec un ourcentage aqueux accru à 35,5 %'
Cette mauvaise aération entntîn une forte diminution de la poro
sité (49 %). Quant aux sels solub es, ils renferment autant de chloru
res que de sulfates, extrêmement hygroscopiques; par conséquent, le
taux de l'hygroseopicité démesu ~ment haussé, perd toute significa
tion réelle, le maximum normal se situant dans des sols non salés
autour de 20 %'



* t.111~1 ;.lutrc particthrit4 S’;l,jOlltC~ t’llc<)l*C . les sulfalcs, clans 11otw 

profil, sont entiCrcrncnt solul)les, pu1 cons&pent la teneur en gypse 

tioit ctre plutôt I’aihle ; il en est dc mPme (lu calcnirc qui est de 10 

h 11 5; ; par çonséquen 1, ni 1’11n ni 1’:iutrc ne pourront exercer Une 

:IctivitfJ autitoxiyue très effic;icc. On est donc amtwé h :iclmcttrc que 

tous ces sols sont intoxiqui:s par le Mg SO4 an même titre ou encore 
plus que par les chlorures. Mcn tionnons finalement que le taux orga- 

nique est failfle en surface (O,.‘, $ft (le C et 0,M p. 1.000 d’Az). Ceci 

Q 66a 66b /“\ 66c 

PJ,ANCHli: 5. - Fig. M-69 (skie Q). Ilulocnemnm strohi2n~fwn1. (60) : profil 
d’un prnt~lement pur à Baniou. (3) : siirfarv ; (b) : 20 cm. ; (c) : 40 cm. ; 
((1) : 70 cm. ; (e) : 100 CIIL ; (f) : 120 cm. ; (67) : Aïn Melba, population 
pure ; (68) : Chott, rive SII~ ; (69) : population pure ensablée ; (70) : 
butte ensablée. 

Fig. 71 (sbrif~ R). -. .4elr1~vpas repens, Aïn Kersaz. 

.,-,_-.--- --- 
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Cne autre parti('ularit{~ s'ajoute encore: les sulfates, dans noire
]>TOGI, sont entièrement solubles, par consôquent la teneur en gypse
doit E'\tre plutôt faible; il en est de même du calcaire qui est de 10
II 11 % ; par consl'quent, ni l'un ni l'autre ne pourront exercer une
activité antitoxique très efficace. On est donc amen{~ ù admettre que
tous ces sols sont intoxiqués par le :\lg S()4 an même titre ou encore
plus que par les chlorures. l\lentionnons finalement que le taux orga
njque est failile en surface (0,5 % de C et 0,56 p. 1.000 d'Az). Ceci

PLAJ\'Ct,JE 5. Fig. {j0-fi9 (série <)).. /I{/[ocnenwJn stl'obilaceum. «(Hi) : profil
cl lin ~euplement pur à Baniou. (a) : surfa('l'; (b) : 20 ('m.; (c) : 40 cm. ;
(d) : 10 cm.; ~e-) : 10~ CIll.; (f) : 12U ('m.; (07) : Aïn Kelba, population
pure; (fiS) : Chott, rive sud; (9) : population pure ensablée' (70) .
bulle ensablée. ' .

Fig. 71 (série Hl. - AeluI'Opus repens, Ain Kersaz.

----,,'-,-_._----
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poul'l'ait nous explillueT l'ahsence de salant noir; la preuve en est
que la rl~aetion ionique oscille partout autour de 8,4 sans atteindre une
alealinitl' l'l'anche; son maximum est exceptionndlement de 8,8 ü !l,O.

Dcux a Il tres 1)J>l~ll~vemcnts, dans la ml'me association (gra phiqut's liS

et ml). mais situés ù des points trl's éloignl's nous montl'cnt que le taux
sableux n'est pas loujours aussi faihle, et leurs caractéristiques physi
({IICS y compris le taux hydl'iqllle (11 Cr) et aél'Îen (:n r;r) et la poro
sit{' (42 ) se modifient en eons(·quencl·. Quant ù la composition
::;aline de ces lents limono-argileuscs, elle est tout aussi variable que
l'l'He du Salso!a fdrwu!ra, ni le laux chlorur(', ni le taux suIfa Il' et
mn,(;nb;icl1 n'ManI o!lligaloirellJ('nl cxddentaire. Lorsque le 1\114, Cl
cl SOI doml!1ent sillluitanl·mcn/., comnH' c'('sl le cas dans le grnphiqur
li?, nous nyons afl'nire ù des sols particlllii'I'CnH'nl toxiques, renf'cr
llwnt :Vlg CF cl ;\114 SO~ ù la fois, Leur loxicill', surtout pour le pre
mier, est en l'fret sup('ricl\I'(' il cere du 1\'aC\.

Mais quoiqu'il en soit padout le poul'l't'nlnge des sels totaux res
te invariablement élevé (2 il ;) r;;).

D'aulre part, malgrl' l'unil'ormitl' apparente de cette reglOn du
Chott, l'ensahlement peut y apporter des modifications, insoupçonnées
jusqu'ici. J'ai trouvl' ainsi pOlit' des taux sahleux accrus il :l:~,7t et
meme 8;) (Ir, des pourcenlages ehlol'lll'ôs, si tuôs en dessous de l'uni tô,
ceux des sels soluhles oscillant cnlt'e t et :~ r;r (graphique 70 au pied
<l'un llalocnemum ensah!l·).

Trl's souvent ces endroits sont marquôs par la présence de plan
tes qui ne sont pas des Halophytes proprement dits; on y voit appa
raître des plages assez étendues d'('chantillons prostrés de Belo mw'ro

carpa, accompagnl's, parfois, de pieds isolés d'EupJlOrbia rJ!al'bu!o.~a.

11 :.;'agil dans c(~ cas de sols franchemcnt sahleux.

:VIais on y trouve hien plus fl'équemment des Halophytes du type
dessalant l</s Frankl'nia pll!lIh'll!l'nia ct surtout f-1izoon hisponicllm
:Iui ne redoutent pas les sels cristallisant en surface. Dans leur SOcil'll'
on trouve parfois Aelllropils repl'ns, Graminl'e qui peut s'avancer jus
qu'il la limite de la zone ahiotique (graphique 71).

En dehors de ces îlots de plantes prosh'l'es, l'analyse de la houe
Yisqueuse nous a donné des chifrn~s extrômes de chlorures (:l Ji), de
sels totaux 04 ) ct de sels nw).::n{':;iclls (4 il ;) ~r) ; joints il une
a{~nltion défectueuse, ils nous expliquent ['ahsence de toute v{'gl·talion
plwnl'rogamhque. Ces donl1l'('s confirment entièrement des chifl'res
fouTnis pm' ZOIL\RY qui trouve qu'ù li il X les chlorures stl'rilisent
dNinjtI"<'~-:ent l.'l] sol.
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D'aulre part qu'il s'agisse de la r{'gioll ('cntrale sakc du Chott
ou dl' ses pourtours IÙIS ou moins di'sali's, mcs propres llIesures con
firment invariahlcmellt mes prcmii'l'cs conclusions: aucune l'spi'cc
n'l'st immuahlement li{'(' ù Id sol mais tl'ansgn'ssl' dl' l'UIl il l'autre
('11 constituant des populations mixtes de composition trt's variahle.
Lcs l'ndroits cm'acti'rist's pm' lu domillallCe ahsoluc dl' telle espl't(' où,
l'nI' consl-([ucnt, 10lls ses hesoins sonl ]'i-alisés au maximum, sonl plutôt
rares; hien plus fréquemment les vl'g{'taux doivcnt se contenter de
milieux ù condition plus ou moins dNcc!w'usl's où ils auront ù
luHer avl'C d'autres espi'ccs mieux ou moins adaptl'cs. La sl'lcclioll
qui triera la plus aple il la s\ll'vj\'lmcc s'extTcera souvcnt par dl' faibles
modifications du sol, ducs Ù l'ensahlement d'ml(' part, ù 1'{'pUlHlage de
J'cali de p:uic de rautrc, deux facteurs, susceptihles dl' crt'er lIne infi
nitl' dl' types de sols.

Préeisl~nH-nt ks sols lourds du Ct'ntre hodnl'cn, avec leurs condi
tions biologiques extrêmes, peuvent \lOUS fournir [es meilleurs exem
ples de pareilles modifications floristiqucs, résultant des modifications
pédologiq ues.

Prenons la contrée d'Aïn-Kl'lba, située ù un niveau très bas, dans des
terres trt's sall'es, où domine Ha/o('/lt'mllm ..,irobi/u(,(,llm, Partout ail
leurs celte espt'ce a ses limites hien tracées qui la séparent nettement
du « Suacdion » ; son oJltimum est r{'alisé lù où l'inondation hihernale
sv prohmge Je plus. :\Iais cetie rl'gle est infirml'c lorsqu'clic vit en
soci{,tt, du Swlt'da lIt'l'mit'lr/uta ('\ dll Sa!so!a ft'il'Olldrll : c'est encore
Aïn-Kdha qui en fournit les exemples tout ù fait classiques.

En l'il'et, lla/ot'I/(,l1wm y YOlSII1e :t\TC des espi'ccs. typique/lH'nt
steppiques, tdlcs Sa!sola (/l'rminl!aia qui s'avance t'11 pOJlulations
c1ai rsemi'es.

.le n'ai trouVl' aucun in\l"rt't, dans ces eonditiOlls, ù faire de nou
v('aux rden"s d'espl'ces qui n'aurah'llt pas du tout correspondu aux
rdevt'~s « classiques », dl-jit .;'tahlis pal' les phytosoeiologues el consi
dl'rl's par eux comme explicatifs.

Au l'on 1nlirc, en plaç'ant en ttte l'analyse des sds, la granulo
mdrie surtout, le prohll'\l1l' se rl'soudra aisl'n1l'nl. Dans notre cas
particulier, l'ensahkn1l'nt, lIlodifiant essentiellement des sols, très
lourds :\ l'origine, pou rra 1'0 li mir Ill1\' ex plica lion tou 1 ù l'ail sa tis
f<iÏsante.

On e0Il11)l'l~I](1 faeileHH'lIt pourlJuoi L\ll'ip/I'.l' llulil1l1lS vit en
parfaite harmonie ayec le Sllat'da ut'rmit'Illaia sans pouvoir le suppri-

----,,---,-----
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me!': les deux espi'ces ayant chacune une partie de leurs exigences
édaphiques réalisées se tiennent ainsi en équilihre. L'ensahlement
(G7,:~ 7r.) est en faveu!' de l'A trip/n' qui ainsi résiste mieux aux chlo
rures (O,mS %) Cil surface, grùce aussi :'a l'accumulation des sull'ates.
(1 :~,2 J~)' Maisl à :35 cm déj à la hausse des chlol'llres il o,:m J{ c'f des
sels magnésiens, de 2 il 4 %, est plutôt favorahlc au Sllal'da lIf'rmiCIl

la/a.

Deux espi'ces gèn('l'alement antagonistes, Sa/sola lJ!'rmi(,lI/aia et
SlIw'l!a [lermi('ll/ala, arl'ivl'nt il s'harmonisel' de leHl' cùtt,; mh11l'
situatiou : haussc' de sahle (75 ('r) et des chlorurl's qui se mailJtil'J]
nen! ainsi .i usqu'à 1 Il1I\tn' de profondeur. :VIais ici c'est l'augmenta
tion du limon ('n profondeur qui est plutôt en fan'lll' du SlIal'da.

:Ylôme hausse du limon en profondeur pour un cas où l-/a/o('l1l'

Ilium slrobila('(,llm se trouvait III ('" l(' au SIl([('da [I('rmi('l1/ala avec un
taux sahleux de 7:~ ~>r Cil surface: kUI' associatioll peut s'expliqlll'l'
pnr l'abondance des sels soluhles qui atteignellt 4,8 }{ avec un taux
ch 10ru r(~ de O,4:~ 7r,

A Aïn-Nakra, il qu('(ques IdloJl1i,trcs de distance d'Aïn-Kelha, la
salure augmenta davantaw' et lia totalité des bas-fonds rut accaparl'e
pal' lla/oclll'mllln slrobi/a(,(,lIm. accompagnt' parfois du Sa/i('o1'llia

{rlltil'Ow et de l'A..:'ooll hisp{/lIi('um ; ces trois cspi'ces ne tolèl'cnt plus
aucune intrusion d'cspi'ces non halophytiqucs,

D'ailleurs, l'analyse des e<lUX, c(reelUt'c' il cet endroit par le Ser
vice de l'Hydraulique et dl' la Colonisation, nous en l'ournit une expli
cation tout ù fait plausible: les eaux souterraines passent, ici, il tnlH'l'S
des argiles, rkhes l'Il sels (~changeahles et le :\fg soluble est encore
plus important que le Na et le Ca solubles d'où formation de quantités
abondantes de :\lg S04 ct Mg CF. Lellr dissolution dans l'c'au est heau
coup plus fol'te que celle (lu gypse, ce qui augmente la toxieitt, de ces
sols (les v{~g{otaux étant beaucoup plus sensihles aux sels magnésiens
qu'aux chlornres), D'ailleurs ces comhinaisons magnésiennes peuvent
provenir non seulement des eaux souterraines, mais aussi de l't'change
d'ions, dans le sol lui-mêmc quii cède l'ion Na, SO\ Mg ou Ca, Il en
ré'suItc une cau riche ('11 sulfatcs (on estime Il' pOlll'ccl1lage du Na~ SOI
il 0,147 g : 1). II n'y a donc rien d'l'tOllllant de voir, il Ajn-Nakra, toutes
les l'spi'ces Halophytes mitig{'('s, e!wsst'cs dcs bas-fonds, chcre!H'r
l'l't'lige sur les collines gypscuses qui caraetèriscnt cet endroit. Il est
cxtrt-memcnl instructif d'y suivre kur répartition qui s'effectue exac
t('m('l1t suivul1t leur tol{~ral1ce HUX sels:



Mes oherva tiotis rclalh~cs A l:l viJg&ta tioti spoti lanfc sont atnpl<~- 
ment cotifirtnb2s par ti’autrcs, rolativcs :111x plantes cultivées &U~S ccttc 
contrée :j saluro extrême. 
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y dominent MesembryonfllCnmlTl nodirlomm ct Stoticc Thol/ini
qui nous sont connues pour leur forte adaptahilité il la salure, puis
AJoi'icandia fcrl'tirolia, un peu moins tolérant; cnfin, aux l'arcs endroits,
totalement dessa1t's par l'ensahlement, on Ir()uYl~ quelques l'chantillons
d'AlIacYc/lls Valcl/fil/IlS ct mème du Sââsl/ms barba/w; dont le porI
prostré ct la teinte rouge prollYl'nt qll'il y vit dans des conditions limi

tantes.

Mais il côté de ces espèces annuelles se rencontrent les derniers
survivants des espèces steppiques sousfrulcscentes, sous forme de
SIl(Jeda vermiculafa et, fait inattendu, de 1'.4ricmisia Haba-alba qui,
tn"s vraisemhlahlemcn t, y trouve ses statiolls limites.

Cette plante, on le sait, est une caractéristique essentielle de la
rt'gion a1fati('re où elle forme des nappes d'une tr('s grande extension.
En hordllre de l'cHe région, elle se concentre, au contraire, aux endl'Oits
les mieux irrigués et se trouve de préférence dans les ravineaux (li'
pluie. Nulle part, dans cette zone, elle est exposée au danger d'une
inunersion dans l'eau salée.

Il en est de même sur les collines dl' l'Aïll-Nakra où dlc ill'nl'fkie
d'une honne aération (;)0,7 d'air) et d'une forte porosité, (fi2 ) qui
caractérisent toujours <le pal'dls sols gypseux pulvé'rulcnts. D'ailleurs
le chevelu de ses radicellds correspond lout il fait il cc que j'ai
signalé ailleurs dans les mèmes conditions l'daphiques (194!)) (1).

On peut admettre que cc sont pn~cist'ment ces fortes doses du
Ca S04 qui lui perrnettent ici de faire face il l'accroissement des sels
chlorurés nuisihle~l dont j'ai dosl' O,04fi il 0.18 ; elle y supporte, de
môme, une forte teneur magnésienne (plus de 2 ).

Si c'est le gypse qui fonctionne id en antidote c'est l'ensablement
qui lui permet la colonisation des stations hasses et sa pènétration
iusqu'au voisinage du HaloCHel/wm.

La tcneur importante en sahle (75 (;) dt'laye, dans ces conditions,
il o,m et 1 % respectivement les taux chlorurl's et sulfat('s en même
temps qu'il hausse la perméabilité et réduit il 1\),1 % l'équivalent
d'humidité.

:\les ohservations relatives ù ]a végétation spontanée sont ample
ment confirmées par d'autres, relatives aux plantes cultivées dans cette
contrée il salure extrême.

(1) En IsraëL selon Boy!{o, .Il'iemisio lll'l'bll-olba tnHlYl'rait, au contraire,
son optirnnm sllr les collines de 550 III d'altitude,

,-----~,-,------_. --_._--_._-_._-----------------
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Très souvent, les bas-fonds de Nakra présentent de mauvaises
conditions culturales et Hn'est pas rare d'y rencontrer des taches dcn
<lues de brùlures dans les champs de bl{~. Seuls les endroits plus {'ley{'s
et spécialement ceux qui pr{~s('lltent des possihilit{'s d'irrigation pour
ront donner des résultats satisfaisants. J'ai rencontr{' ainsi, dans un
seul champ, ahondamment drain{~, toute la gamme des plantes messi
l'oIes du 1\:ord, avec l}1airic(lria PUhCS(,(,IlS, Mailia microcarp(l, Cail'll
.dllia acyyptiaca, llJoricalldi(l cillaNl et m{-me Mcdicauo iaCÎlliaia.
Quelques-ulles d'entre dies telles Moricrmr1ill (ll'lJl'TISis, ont l't{, disper
sé'es dans les champs des has-fonds oll, cependant, elles ne rt'sistèren!
gUt~re ù la salure et où elles fureut l't'duites ù l'dat d'{'chantiJons nains.

D. - PARTIE GENERALE

La présente contribution il l'é,tude de la v('gdatioll du hasslIi
hodnéen et de sa valeur indicatrice s'est inspiré'e des principes
suivants:

11 existe, en pays aride, une relation Ilette el1h'e la répartition
des vl'gétaux spontan(~s et la qualilé des sols qu'ils oeCnlK'nt.

Généralement, la végdation sc pré'sente sous forme de groupe
ments mixtes. Bien plus rares SOllt les groupements purs où domine
une espèce, et qui l'estent confiné's aux endroits où leur {'volution
atteint nn certain optimum; dans ce cas, l'l~quilibre entre le sol 1'1
la plante est relativement établi.

Il était logique de commencer par l'é~tude de ces stations pures
et de les eomparer aux stations mixtes et finalement aux stations
limites où l'espt-ce doit faire faee à un maximum de facleurs adverses
(KU.LIAN 1!J39).

Parmi ces derniers, ce sont deux prineipalement <lui, dans l'espace
hodnéen, dominent l'expansion des végMaux. L'exd~s dl' sèeht'resse
Cil éotéo et l'excès d'eau en hivel'; puis il y a llll facteur chimique qui
est l'ahondance des sels toxiques, imprégnant le sol. Ensemhle. i:s
constituent les conditions limilantes par excellence, et il ce point de
Vlle, ont une importance hien plus grande que les conditions nutritives.

Lorsqu'on étudie ces fadeurs dans la région péripl1él'iquc du
ChoU leur importance se confinlle partout. Ici la réopartition d..s espt'
ces indicatrices dépend plutôt des caraeli'l'cs physiqucs des sols, tout
comme dans la région alfatit'l'l'. Puis il y a intervention d'un facleur
topogl'aphique, souvent combiné· au facteur pédologiqllt': tous t'cs
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krrains c"tant plus ou moins dé'dives et roeaillcux, (iue la roche am(,u
rl' ou quelle soit déeomposé'c en gravie!', pré'senh'nt une fork permé'a
J)ilit{~. Aussi sont-ils gènéralenwnt peuplc's de chasmophytes et de
plantes annuelles, qui par ann("c humidc, )}('unnt produire dl' médio
cres pùturages, dess('chant rapidemcnt et utilisahles exclusivemcnt par
les troupeaux de passage.

Plus au Sud, dans la zone de culture intense, le facteur l'au joue
seul: l'irrigation étant abondante, la végt."tation xérohaliquc primitive
sera reulplacée par lIne végétation dl' hygrophytes, de nitrophytes e[
:mrtout de plantes de culture. Les champs de cér{'ales avec leur sol
grumeleux qui souffrenl l'a l'l'men t d'lm eXcl'dell t d'eau hl'hel'gent aussi
une foule d'espi'ces messicoles, stationnèes exclusivement là.

Au delà de cette zone les endroits où rl"a pparaît la vl"gétation
a ulochtone son t marqul"s par lu Jll'l'~sence dl' dl'ux espèces x('rohali
ques d'une importante valeur indicatrice: Sa!MJ!a Vl'rmicll!ata et
Atripkt, lla!imll.~ : les deux fuient Hutant la région dt's collines trop
lessivée que la région centrale trop salée; l'Ull exige lm sol limoneux,
perméahle el hien aél'l\ par cOnS(':luellt moyennement lessivé et à
faihIe teneur en chlorurcs ct en sulfatcs.

Mais, si, en principe, le Sa!so!a Ilcrmicll!aia est confiné aux snls
dessalés, aptes aux cultures, il pourra transgresser cette Iimilt', lorsque
les chlorures sont désintoxiqués par le gypse. Si, d'autre part, il évite
le" sols trop argileux, il peut s'y adapter malgré tout, à condition d'y
trouver un horizon mieux aéré' ct plus perméahlc oll il pourra étaler
son système radiculaire. C'est dans ces conditions extrènH's qu'il mani
feslcra toute son amplitude édaphique.

Or, malgré sa malléabilité, son pouvoir d'adaptation a des limi
t(·s : lorsquc le substratum dl'vicnt uniformément compact, il sera rem
placé par Hne autre l'SP(\cc, Ù n.lIurl' plus halophytique qui est le
SlIal'd(( /rllfir·osa. Lorsqu'au contrairc le terrain s'ensahle de trop, il
cédcra sa place au Trllf/wwm lIudaillm; le Dip!ota.l'is l'l'llcoïdes,
espèce annuelle qui représente son compagnon le plus fidèl<" ne rac
compagnera plus, dans ces conditions.

En ce qui concerne Atrip!I'.1' llll!imlls, fréquemment aSSOCIe au
,\"llho!ll uermicll!llill, il partage avec lui l'aversion contre les terrains
ù immersion hihernale pro:ong('e, et sera, il son tour, rigoureusement
hanni de la région centrale halophytique. L'une et l'autre indique donc
les cndroits où l'on pourra, avec quelque chance de succès, tenter des
cultures.



(i~pcndant, ics ticm associés SC s~~lmv~t sottvcnt, lorsyttc ks 
litrions clcvienticnt trol> Jtrol’otttJs oit troJ) itottto~i~tt~s ou iorsclit’iis 
cottti~ttticttt ittt cxccdctil tlv cit;orurcs c*t tic sitiïatcs. Nais ils sc’ sCl)n- 
wrottl sttrtottl, 1orscJtt~ I’ctisal,lcntctt1 cl6Jxtsse ccrtaincs iitnitcs : 1);ttn- 
l~iitutlc &l:tJ~ltiqtrc, clé,ià grande ciicx Strlsol~c oc~rmicxl~ctu, rki~lcr:t 
;1iors toittc soit itiilmrtaticc cltoz Alraiplr.t* Iltrlirmrs. iZ sa plus forte 
:tc\;tJttwhiiiti~ corrcsltottd cl’:tili~~ttrs la v:trii~ti~ sttp~~ricttrc dc ses CC asso- 
ciations », I)ien cotit~ttc attx J~it~losocioio~tt~s, 

Voilà, CII gros, les I’:tctcwrs cJtti s6JxwcnI 10 clomainc tics Ihlo- 
ldtyks tic ccitti tic3 phtttw stcl)J)iqttc3. Mais icitr itttcrJn+tatioti est 
Itritt ti’Ctrc cotttpli~te : oit ignow, scloti I’att~cttr pr6cit6, dit lotit att 
totti. 1’itiJlttencx~ tnttltteii~~ tics (lifl’éwnls ~1s tic IS:t. Ci, So’. 112 i>t (:a 

ci icttr aclioti sur la tosicitb tic icttrs ~otitl~iti:~isotts, c’it l~articitiic~t 
c~at:ttxi (:i cl Mg SC troitvcn t :tssocih : on igttorc, tic iiu%w. I’nctiott 
rkiproqttc~ tics scis tiutts icttr tosieit4 loktic, cbt lc rôle dit tattx ltyclri- 
CJ4lC tkttlS IC! Sd, Cl1 r:tJ’J>Ort :lVW i’~tllJ,i:~~~Ill~~llt (JC i:l tl;tJ~J>c J)itr6ati- 

(J~I(‘, J’;ilt~ttlclllt~~tiotl (1~~ I:I iittiitv dit soJttJ)iJilib (Jti (:a SO,, (‘,a (:o:: c>t 3Jg 

! ,o:; avec la cottcr~tthtiott (~C+G ~~~Jt~fiotts saiimbs (lu sol (I<t(:tt.\~ns). 

(ji~e doit-on, dans ~(5 cottdi tiws, tt tiliwr co~tttti~~ cri t~riitttt J)our 

tl~iitrtitcr 1~s tcrraitts sali3 (145 tcrraitts stcl)lticJttes ? on ;I proposi~, 
lCllI1 #:1hord, le J>Ii. 

Rit :t<Jrtictt:mt :IV~ Ics :rufcttrs attt~ricaitts, que Je J)JJ = X,5 ili;tr- 

yttc la iiniitc sitJ~i~ricitrc ~l’thtt t~~rr:tin stcJtl)iyitc vis-h-vis cl’itit tcrraitt 
s:1JC, OI1 t1wvc, LIIP cc~lltre Ilo<lllk~ll, ce Jmittt critiqw I’ri~cJtt~~ttttttciIt 
dépassé. 
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Cependant les deux associl'S se sl'parent souvent, lorsque les
limons deviennent trop profonds ou trop homogl'l1es ou lorsqu'ils
contiennent un excédent de chlorures d de sulfates. Mais ils se st'pa
l'l'l'ont surtout, lorsque l'ensablement d{~passe certaines limites: l'am
plitude t~daphiqlle, d{~.iù grande chez Salsola vI'l'mintlata, révélera
alors toute son importance chez All'ipll'.r lIalimlis. A sa plus forte
adaptahilitô correspond d'ailleurs la variôtl~ supl~rieure de ses « asso
ciations », bien connue aux phytosociologues.

Plus prôs du Chott, donc HU ddù de la rl~gion steppique, le faetelll'
cau est rcmplac{" peu il peu, pal' le facteur sel : ce dernier domine
fil1ulcment en tant que facteu!' chimiqll(~.

Mais son inl1uence silr les car:lctl'res physiques des sols n'csl pas
nl·g:igeahlc. En l'fret, l'expositioll durahle au l':aCl, el1 (limiminnt
leur perméahilité et en s'oppo~,ant au lessivage, dl'sagrl'ge finalement
leur structure grumeleuse : l'excl~s d'eml dIt- manque d'air viennent
empirer les conditions vitales en entraînant une accumulation toujours
pJus forte de se:s. Y contrihue, i, son tour, 1(' climat aride ct surtout
les précipitations torrentielles en hiver, que, par année hmnid(" on
PC! 1! eonsidl'rer, selon GA Il: li EH, comme prinei pa ux rl'gulatt'urs dt's sds.

Voilù, en gros, les facteurs qui sèparenl le domaine des Halo
phytes de celui dt's planles SteppiqlH'S. l\lais leur interprUation est
loin d'ôtre compll'Ic: on ignort', selon l'auteur pré'citè, du tout au
tout. l'inlhlcl1('(' mutuelle des dilrl~rcills sels de N:l, Cl, Sol. Mg et Ca
et leur action sur la toxicitl~ dc leurs combinaisons, en particulier
quand Cl el ~Ig se lrouvt'nl assoeÎôs: on ignore, de n1('\nle, l'aelion
rl'ciproque des sels dans leur toxicitè totale, et le rôle du taux hydri
que dans Je sol, en rapport avec l'emplacement de la nappe phréati
qu,', l'augmentation de la limile du soluhilill~ du Ca So" Ca Co:: d Mg
Co;; avcc b concentration des solutions salines du sol (H1CIL\HIlS).

Que doit-on, dans l'CS conditions, utilisel' comme critérium pour
ddimiter les terrains sall's des terrains steppiques? on a )H'OPOSt·,
tout d'ahord, le pH.

En adrnettant avec les auteurs allll'ncains, qut' le pH = 1\,;) mar
quc la limite supérieure d'un terrain steppique vis-il-vis d'un terrain
salé, on trouve, au centre hot/nl'cn, ce poin! critique l'rt.'-qlH·Il1mL'n1
dépassl~.
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En cfTc t, la dt'-tennination, Ù l'électrode de velTe, dtl pH m'a rt'-gu
/if'rement donné le chifI're de 9 dans les terrains chotteux..

En dessous d'une V('g('tation Iri's halophile d'.4i':oo/l l1ispaniclllH
.J al m[.me mesuré un pH de !l,2, mais les taux les plus élevés du
pH = !l,;~ ont été trouvés en surface d'un monticule ù Salsola [lI'l'mi
clilata, ù sa limite d'extension oi! la terre s'était enrichie en sels solu
h:cs, brassés avec la matière d(~tritique, accumulée SOllS ces v('gétaux
III IÏsson nail ts.

CeeÏ ne m'a pas emp('chl~ de rl'trotlver l'eUe rl'action alcaline,
pH -- :1, en ,,:eil1(, association de 5ùdso!a Pl'rmi('[ilata (voir graphique
lIi). D'autre part, des taux moins alcalins. de H,H caractt'-risaient cer
tains sols hahit{·s par le Soho/a !dl'anr/l'a ct mème les stations du
IIa/(wl/cmllm stl'obil aCl'llIn.

L'utilisation du pH comme criUTium, sèparanl les sols tri's salt;s
des sols steppiques est douc incertaine. En l'fI'et Ce facteur, selon
RICHARIlS, esl trop inllul' par des faclellrs divers: ehaux, gypse, ions
{'changeables, solutions saliues, limons el matières organiques. II y
aurait. selon lui, des pH de !l il dps endroits où il n'y a pratiquement
pas le Na échangeahle et du pH de ï ù !l où le Na échangeahIe est
il SOli maximum. Le pH peut servir, tout au plus, dans des aires parti
culiè'res ù sols apparentés.

Plus récemmenl, on a attrihul' une grande importanee pédolo
giqul' au Compkl'e absorbant et parmi les ions échangeahles au Na.

BIIAIHCHA {~ludianl les hases {~changeahlesde la mangroYl' indienne
distingue, ù ce point de vue, tmis catégories de sols:

1" les sols Ca-Mg et

2" le sol Ca-Na

tous les deux sont salés.

Puis ;;" le sol Ca-K, caraetèl'isl; par une association non halophy
tique de Sll(le(/a {rulicos(l. Il y Hllrait donc lù lIB criterium intéressant
pOli r J'Ecologiste.

En admettant, avec RICHAHIlS, quc le taux de 1,:5 meq· ~i pour le
Na échangeahle constitue la lirnit(, entre terrain steppique et terrain
salé, celte loi est déjà enfreinte par le cas du Sa/sola lJermicu/ata:



( Profondeu 

! 

1 10 

110 

sa 

0,15 

0,15 

K 

0,X 

-- 

0,7% 

Mg ’ Insat. 

0,87 0.3 

néant nhnl 

-_____-” *’ 
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cette plante steppique peut envahir des terrains dont le Na échan
geable dose pl·i.~S de 2 l11l'q. ~,; Ù 70 cm. :

7'AlJU;'.4l' III

,. - SALSOLA VER.l1ICILl1'A (Profil Hi)

Complexe absorbant l'Il milli·('quivale'llts '/;.

i Profondeur Na Ii Ca (1) Mg Insat.

Surface 0,17 0,7~! li,H;l H,ll 0

70 cm 1,90 O.7~! UO,O 0 5,3

1(1) Chiffres faussés par 1"t'xci's du gypse.
1

TAHLEJ[· Ir

JI. So\LSO!..\ n-;WllCl'L\T.\ Il :W cm (\Iro fi1 18)

Complexe ahsorlwnt en lllil!i'l'(fuivalt"lIls 'Ii

Profondeur Na

()

K

7,44

Ca Mg

2,on

T.WU~.\l' l'

AlIlre obsl'I'lIuliol/ pOUl' 1111 pro,'il d'A 7RIl'/,h'X llAL/ML'; (l'rom :i7)

COll\plex(, <ihsorlJant Cil mil!i·équivalt"llts (1;

_. _. - .. '-- -- ..
1

1

Profondeur Na K Ca Mg Insat.

10 0,15 0,3li 4,112 0,87 0,:1 i
1----

1

110 0,15 0,72 32,:l néant nl'an!
- ._-- ._- ---- . -- -



+ -~ -- ~-~ -.-- ----.- -----~ 
Profondeur Na K Ca Mg 

- -__ -- _ 

Ii6:gion r;itlic*ulnire . 1,43 1 ,Y2 11,86 54 

1 Profondeur Na K Ca 

- -- -- 
i 

Profondeur 
cm Na K 

- -.- 

Surf:bce 0,59 :1,41 

-.- 

60 3,26 0,97 
_-- 

- - .  - - . - _ -  --__ - N I I - - - . - -  - -  . - -  - - . - - -  
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Puis 4" pour un champ de et'-réales de bonne qualité (Bou Hama
dou).

TABLEAU VI

COMPLEXE ABSOIULINT (Cil lIlilli-i'quiva:enis (;)

Profond{;ur Na K Ca Mg

-----1---- -----
HégiOlJ radiculaire .. 1,43 1,52 11,SIl 5,6

Cn autre champ ù dréale:- puissantes (Oued Bitam) (ProiU ;H~)

m'a donné les chiffres suiv:lI1ts :

TABLEAU VII

C()JUPLEXE .4HSOUIUNT (PI! milli-i~ql1ivalellts ~{)

Profondeur

Hégion radiculain .....

Na

0,3

K

1,37

Ca

19,7

Mg

!l,8

i

Voici ensuite deux cas, choi'iis parmi les sols hahités par de
v('l'itahles Halophytes.

T.4BLEAU VIII

SALSOLA TETRANnRf\ (8ul'ika) (Profil :H)

Complexe absorbant en milli-équivalents %

-- --- --- --

Profondeur 1
Na K Ca Mg Insat.cm

-_._--
Surface 0,59 :1,41 29,2 0 1.2

-_._-
60 :1,26 0,97 71,3 li,98 1,85

- - -_.-
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TABLEAU IX

SAI,SOI,.\ TETIUNDR.\ (.~ol très U!IPSi'I/:r). (l'1'ofil (iO)

Complexe uhsorlJal1 \ l'Il mi Il i-(·qui nill'n!s 'Ji

Profondeur
M~~ Insat.'0; a K Ca('m

---- ----_..

0 0,87 OAI 201,88 O,O:l :l,:lU

------ ---_.
liO :l,4S O,li4 221,15 8.7 1 '),-

TA13U~.W X

Mélan!le de SL\ElM lTIWMICl' LI T,\ el de SALSOlA TETRANDRA (tJrofil 53)

Comp!eXl' a !Jsorh:lIl 1 l'il milli-équivall"nts 'li

Profondeur
Ca

!
MgNa K Insat.

l'Ill i
1

---- - 1----
1(\ l ') O,li;, R\I,HI :\.05 li,t \1....

-----
70 4,;)!! n,iO 2i.ïl 4,;; 1 1,2\1

'LWI.EIU XI

Mélal/fII dl' "".\/-.)OL\ T/:TU.LVIJln ('/ de Sr.\lWA \'RUMICl' IAT.\ (Profil :i!)

COlllpl('xe ahsorhanl (Il milli-équivale'nts %

Profondeur
l'Ill

Na K Ca Mg Insat.

Surface O,li:l 0,41 t:~;),8S 0 Il,fil!

--_..- ---- ---_._----
:iO L9H 0,8i 1:1,59 !I,!1 :~,:10

._-~---
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1'ABLRiU Sil

FHA.NHRNlr1 PlJLVHIU'LElv'TA. llldollfJé dl' Cl'IIci(èl'l's, SI/;'(OCl' su/Cl'

Complext' ahsorhant l'il mil!i-I:'(juivalcnts ~>;

Profondeur Na K Ca Mg Insa!.

Région
radiculaire 0.54 1,0 10!1,4 li,O

TM->LE.W XIII

lIALOCNEJ1l'M STIWIJILACW'M

Complex(' absorhant ('11 milli,{·quivale·nts ";'

0,10

Iusa!.Mg

i,28

K

l),fil

1 Ca_____ _ 1. -
1

:{8,5!1 1

Na

O,Ri
Rl'gion

radiC'ulaire

Profondeur

De ces chiUres que je pourrais augmenter ù volontl', on peut tirer
les conclusions suivantes:

1" Dans nos sols, le LI l'changeable, hien que sa déll'I'lllination
soit faussc'c par J'abondance du gypse, l'l'Sic Je principal cation et ne
el~de nulle part sa place au Na échangeahle.

2" En cc qui conel'me le Na l'changcabie, il est induhitahlcn1l'nt
plus important, surtout en profondeur, dans lt·s sols habiti's pm' dl'
v{'ritahles Halophytes que dam: les sols sll'ppiques. Toutefois, il n'at
teint nulle part les valeurs cit{'es par KU.LEY dans les « sols alcalins »,

mais sc rapproche de ceux, indiqu{'es pal' luL dans les sols « lllod{Té
ment alcalins ».

Quant ù nos sols extrt~mL's (XII el XIII), hahit{·s par Frallkcnia et
!1a[ocllcmllm, par leur taux rdativen1l'nt faihle du Na {'changeahle
et leur pourcentage important du lVIg échangeahle, ils se rapproche
raient plulôt <lu type « Solonctz ».

:Malgl'é tout .ïh{~site ù choisir Il' Na ('changeahle (aussi bien que
le Mg échangeahle), comme facleur <litr{'l'enliel entre les SolS des plan
tes steppiques ct <les Halophytes.



De tlotrl~JtTlts csctn~Jlc~s (‘Il O!it fr,11tmi tlc3 lJl”‘“V“S cotlïll?~ltt:cs : 

Ott ttc peut ainsi attrihuc~r tif: \-:tlettr csclttsia-e tnCtne atts ri’s;t!t:!fS 
des :ttt:tlyscs Rt’:ltittlottti’tl’i(lll(‘S. 1 Iutns Ics slatiotts ttiistcs C~I particttlkr. 
leurs cltiffrcs c3primettt plulOt tics ltossihilili~ 6dal~ltiqttcs (1110 C\C~ 
rMil6s al~soli~es ot itntnuahles. 

riwmtnctt t AI. (;.I~.(:ttk:tt, C~!C’ hi ri~tts~i~ttct~ictits ïilal~ltiqttrs ihti~tttts 
pour tc~llc c~&Y~ sont tl’ortlrc~ striclc~tt3ettt I~C;I~ vt. par consUqttcnt, 
d~l~ottr\us tl’ittl6rCt ,q6tii’~t~tl. serait ïoil~ii.l’i’tllcillt faux. I3ivtt :itt con- 
traircl, Ics rc’sttl tats étio11ci5 ci-tlcsstts cottfirtttctit, tnalgri~ leur com- 
plcxila, les c:)n~~litsions (Iv tous II~C’S tr:t\-attx pr~&dctits, t’l savoir qttt 
la \oc:ttiott ~clnltliiqtte d’ttno cspbcc l~~i*cc ctt lottf lieu. Mais il ne l’au! 
ottl~licr qu’c~llc t>st sottvcti t rclativc., c’est-A-(lire qtt’cllc doit Ctrc cotii- 
prise par rapport A cclic tk sa cmicitrri~tite. 

IA tncillcttri~ prettw A l’appui tlv cctlr cet-~clitsioti, csk t’ottrttk par 
lc cas clc .‘i~rtrfdrr ~riiticnsrr qiti (vit it~tc 1 i:tlopltyti~ h caracti~rw CcoIogi- 
qttcs tt+s Ilttmts ; oit Ic Lt~ou~~c~ c‘ti rtssociation mixte, aussi fr~cpctii- 
tttc~ttt tl:ttts 13 rikgiott l~4rjl>lti~r’iqu~~ qu’:tttx :rlwrds du (“Jiotl oit, ccl~31- 
thnt, il fuit toit,ioitrs Ics c~tidroits cotrtl>li~tettict~t ~t~ssali~s, tels les mari*- 
cagc’s tic soitrccs. ,\ttssi 3~s totws qu’il Itahiti~ sont-elles souvcttt suscep- 
tihlc3 tl’ittic: utilisalion agricole. 
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Leur rôle est trop complexe et trop peu connu actuellement.

En outre, selon Km.LEY, l't~ehangc de hase dans les sols sa1{'s et
plus encore dans les sols gypseux, diffère fondamentalement de ce

qu'il est dans les sols normaux.

~VIais ù notre point de vue, purcment é'cologique, les caractél'Ïsti
([ues physiques auxquelles nOlis avons attrihué une importance toute
pal'ticulii~re, me semhlent hien plus significatives et, de toute fa<;'on,
gardent leur valeur intégrale.

D'autre part, il ml' semble fondamental dl' Ill' pas utiliser {fU'UlI

Mul j'odl'lIr, mais lOlll lin UroU])I' el d' l'n doser les mfJJlo!'ls Tnllfuf'ls.

De nombreux exem pies en OIJ t fou l'ni des preuves conclU:lIl h's :

On ne peut ainsi attrihuer de valeur exclusive même aux ré·s1l1hlt'..,
(!es analyses granulométriqucs. Dans les slalions mixlcs Cil particulier,
leurs chifl'res expriment plutôt dcs possibilité' (\laphiqlH's que dcs
ré'alités absolues et immuahles.

Mais aller plus loin, et \ ouloir pré,tendrc, comnl(' le fait cl1corc
r{'ccmrnent :\1. GAI'CIIER, quc les rcnseignements c'daphiqucs ohtenus
pour telle t'spi'ce sont d'ordre strictement 10e:11 et, par conséquent.
dépourvus d'intôl'è( généraL serail foncii'l'cmcnt faux. Bieu au con
tmire, les n~'suIlats énonc{os eÎ-dessus ('onfirnH'nl, malgré' leur C0111

p!cxit/\ les conclusions de tous Ines travaux prt"cédents, il savoir que
la vocation c'daphique d'une esp(~ce perce en tout lieu. Mais il ne l'au!
oublier qu'elle est souvent relative, e'est-ü-dire qu'elle doit être eom
prise par rapport ù celle de sa concurrente.

La meilleure preuve :'t l'appui de ('t'He cone1usion, l'st founlÏe par
le l'as de Suuer/a lrlltil'()Sll qui est ulle Halophyte ü eanlct/\res é'cologi
qnes h'l'S l1uants; on le trouve en association mixte, aussi frc~quem

lIIcnt dans la rl~gion péripht"rique qn'aux ahords du Chott où, cepen
dant, il fuit toujours les endroits complNement dessalé's, tels les maré'
l'ages de sources. Aussi les Il'ITl'S qu'il hahitl' sont-elll's souvent suscep
tihlcs d'une utilisation agdcole.

:\lais ceci n'empêche qu'en ~~roul)('ll1eIlt plll' il ne se comporte ('IJ

vt'ritable Halophyte avec un profil lri~s homogi'ne et foncii'l'l'llIenl
difl'{'I'l~nt du l)l'ofil dl' Salso!a IJerm;l'ulata. Y aurait-il analogie avec
}e phônoml'llC' de suppléance et de métahiose (nécessité de vitamines
en eu!tUl'es isolé'l's, facultatif en cultures mixtes), si important en
mierohiologie ?
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Revenons, ap]'(\s ~l'ttl' digressioll, ù notre point de d{'p<Irl, rclalif
HU\ lIalophytcs e:dn~liIes d all" 1blophyics lllitig\',,·s : dans Ldle lkr
nii:rc ~al{'goric pourrait s\' dasscr, il la rigueur, h' SIllIl'l!a (I(,l'mil'll

lata qui, grùce ù sa gypsophilie, peul Loloniser les col!ines gypSCUSl'S,
relati w'mellt peu sa!{>cs ; l'cci Il 'CIll ph'll<' qu'cil p:a inc, il su ppork dcs
sols ù forte acculllulation salilll' en surface.

Il faul l'fi arriver au .)'o{soiu Id/al/dl (/ plllll' !l'o;'\'{'r UllC ! l,;\uphyl('

obEgatoire qui lia/Jill' les bas-fonds Iimonl'I,x !n"~', sall's et où dlc' doit
iaire race il un l'xel'deut cie s..)s sO:llhll'S, en pal'!iculier au:\ sels
magnl'SlenS, tl'l's h~f~I'osc()piq lI\'S, pa r1ois !lll~mc :' li Il ,,>:C(',del1 t de
chlorures el de suIfa \es. Sa pr{sl'IH'V (',;e! u1 donc la cl'l'l'al icu Il ure,

J[a{O('l/f'lIllIm sll'obi{acl"lun, \'nlin, l'Cpl'l'sl'nh' k Iyp(' exlr\;nH' qui
se conlcnle des sols les moins aÉ'rl's (1) et qui envahit aussi ks argiles
JHl!'eS, Il'i's riches l'Il sels solubles el Cl) chlorures cl, l><ll' Slll'l'l'oît, sou
vent dl'poul'VUS dl' leur antidole, le gypse. Il s'agil, selol1 Dlïl\:"ll. « de
solontchaks olt les sels soluhles sont cil quaillitl~ suffisante pour qne
la \·l~gl'talion nOI'I11,t!t' soit 1\'liIpLll'l'C p,," tille Vl'~l':,ltitJl1 halophile.
Toujours selon cl'! HUil'III', celle tendance s\' maniresll', l'n ,\lgl'rÏc, il
IHlI'lir de O,IR dl' Cl. LClIr plI semit yoisin de 7 d augmentemil
:I\;'C le caleain', Ces solonlcÎlaks l'Oll1pn'PIll'!Jt des sous-types. suivant
qu'ils contiennent dll S04, CI, OP, dll .:\a ou dll l'lg

Dl' tOlite façon, ils sont tO\lS compll'll'l1ll'nt inaplcs il llIH' utilisa
Iiun agricole, tOI1 t ('om Ille le.., sols ù .';a[so[a II'! J'wu[l'a, Si, pa r ccmsè
qllent, les conditions dl' f()xicifl~ chronique sont particu\il'renll'nt désas
treuses dans les parties ('('nlr,iks dll Chott, l'im!l(w!anll' dispersion I\('S
particules l'el1d l'clfet de Cl'S sds plus lIl.fllsk qlle :elll' faihle disper
sion l'Il krritoin: sahlollll('l1~ dc pt"dphérie,

l'lais il ne s'agit pas de sdll'matiser d dl' chercher pariou!, au
centl'e llOdn{'cll, toxieil{' cl asphyxie,

Efl·,.,etivelllcnl, l'CS solon!cha ks, III a Ign" leu r uniformité appareIl le,

sonl moins homogi'Ilcs qU'OIl Ill' Il' pensait .i nsqu'alors : COIl1])ll' partout
aiUcurs l'ensahlement peut les modifier,

l'vIais flalol'lll'mUm S'Cil aCCOIllll1ode, grf\(.'c il l'extension considé
rable de son amplitude gnlllulol1l{olriquc el saline, C'esl cc qui expli
qlH' pourqnoi il ('st il mhnl' de voisiner avcc lcs espl'cl'S kg plus

(1) Vnl1s :'.'llr trayait sllr 'a zonatioll a;lt<HII' des lacs Sl'CS des Etats·l'nis
(,li of. Eco'. ;), p. 12i) C\:-.::-.:o:\ l'l Fox altrilnH'ill on important rô\e st'\("etif ù
('e!le at'ratioll.Au contraire. dans les h:ls-follds dl' ces lacs !'ahSe!1Cl' d'air expli
querait l'ahse'nce <l'ulle zonation,



&verses, t~ltiqttctitettt stcltpiqttch. I~;lt.:s .4rtvmisitr ZIcrhwc~lbfr. I):ilis 
c(:ttlh i~fr;ltlg(~ CC x+ioçintiot~ » itiicn.ic~tlt fiti:tletttcttt l’action :tktXl1tc 14 
tl~~sittlouiqttnttl~~ tilt gypse I~ttlv~~tYtl~~llt. 

\‘oilit, CI~ gros, mi3 r(wtltnts cttt sujet clcs rappol+ts ClltW SOlS ct 

Ihtttc~s :\II (:hott Hotlna. 

I%)II~ cot~cli~re, ,iv 111~ prtis I’uirc ntkitx que tic citw les r~sttll:tls 
tl’rtn Cltct*cltcitt*. l~:trlicttlii~~c~ttt~~ttt :rrttoris~ ett cctlc ittutiCrc, 11. %Olt.WY. 
I):II~~ Ic AIoyitt-Oriitit, il n’y a, sclott lui, « qt.~‘ttn îactcur clitmtiiquc 
qtii dotttitte qui est 12 si~cl~~~r~wc. A C*C I’aclctir sont sitl~orctonti~cs Ics 
nnicroc~tttiljtiotts, parmi l~sc~ti~llcs 1~3 I’:tct<~itrs ~dal~liiqitcs SC‘ claswnt 
;III l>t*:~tttic~t’ rattg ; niais ces tl~:rttic~rs sont pttrcmcni loçntts ct Itc’:tvcttlt 
agir sitnitltutt~ttt~nt :I~CI~ 10 I’:tclvii.r tol~c~~r:tItlticlit~~ ». 

!*hi Palcstitie c0tntn(~ et1 XlgGriiL, I:t tli\-vrsiti; des sols trou\-c d(:tiC 
sott r~xptmsiott vi\atitc d:tiis 13 \-rtriidi~ (1~5 :tssoc*i:ttiotts Iiulol~lt~ticIuc~s. 

I<I~ CC’ cliti cottccrtt(~ aas dertiii~r~3, %(!tt.\tt~ ~proit~c, cotnntc moi, 
1~3 plus gr:tttdcs cliïfictiltl3 it <taItlit* 1:~ r~~litliotts csactcs cwlrc les tttts 
cl lw ;iiitrw vt :i tli~litilitc~r lw awwkttiotts vC,q6t:tl~5 (SI Iw cotnplcsc5 

ltaloltltil~~s ; dc3 tloitzaittes tl(s rvlc’vi’s, ltottr ttxttdt~:r ccttc qiwtiott, 
i:tant wstk imI~roditctifs, il cot-rcltct : 

« Qti~llcs cluc~ soicltit 1~3 :tlli:tttccs clu’oit trottvc~r:i sur ws sols. c 1(5 
scrott t tc~ri,jorir’s ;tssttj cttic3 atts ~oniltinnist,tts, itifitiitnet~t variaItIcs. tics 
factcttrs lt~tlriqttc5 c>t dit wl. cl’oii il rïsultc, slk5:tlctnetit c’ti tcrraiir 
salb, ttti gr;ttt(l ttotnI)re tl’ittiit6s Itlt‘tosc,ciolo~i~Itt~s dont In l)rCscnw 
titoti tre cc~ltc~ sttswptihilit~ I)at.ticttlii,r~tt~~~ttt pouss6c~ tic la ~~~g~t:itioii 
lt:tlolthil~~, hictt p!tts :tcccttluCc cltt~.’ cltcz I:i vbgCt:ttiott pitrctncttt sCro- 
I~li~ticlitc ». 

Notrcs arttour sc’ dc~tt3:tt1clc~, (‘tt p:trticttli(~r. si ces cottlplcscs ottt 
131:q cl’associatiotis ot si leur unilis, tri3 tt;tttir~~lk c’tt apparct~cc~. csst 
tlissoci:tl)le. II lui cbst IrCs clifficilc (Iv sv (lCci(lcr pour l’uttc ott l’atttrc 
dtc~ruativc~ parce (I~L’, sclott lui, 1~5 tnCtltotlcs (lc I)ii-tc~srtc.ioloiic I)~II.~ 
sont itiatloqualcs pour l’attal~sc, <l:tns ces cas particttlic~rs. (~omtnc~, 
cl’:tzitre part, on trouve, ~:III~ ces nssociations. (1~3 Ctxgtncttts cI’autrc5 
sibries, cllcs tn;tnyu~‘tt t, par cottsC(ltten t, tl(b sl:tl)iliti~. 

11. (~~~~soc:tt~~i~, qui ;i fait (l(b ~t(m~l)t~(~its rc,lcvk (1~s ~tssockttiotts 
sali~3 clans 10 Sut1 ‘I’tittisictt, :trriv(.s atissi :t cv ri;sultut ttCCgttif et cl~~cc~- 
~attt. S~~lott liti. « il est tlifficilo tl’oltlottir (ks rhtltals qttattlilatil’s cl 
lotttcs Ics listcts rcstrkttt, ~;II* cottst~cItt~*ttt, l~ut~c~tncnl dcscripti\-vs ct 1~5 
coticlusiotts, sont. clc tnhtc. tl’ortlrca tout à Lait provisoire ». 
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dtverses, typiquement steppiques, it'iles Artemisia llerna-alli-a. Dans
cette étrange « association » inh~lyient finalement l'action at;J'antl' et
désintoxiquante du gypse pulvl'J'ulent.

Voilù, en gros, mes résultats au sujet des rapports entre sols et
plantes au Chott Hodna.

Pour conclure, je ne puis faire micux que cie citer les rt'sultals
d'un Chercl1elll', particulil'remcnt autorist· en cette matière, M. ZOIL\HY.

Dans Il' MOYl'n-Ol'Îent, il n'y a, selon lui, « qu'un facteur climatique
qui dominc qui est la sl'cheressc. A Cl' facteur sont suhordonnl'es les
microcolll1itiolls, parmi Icsq ucHes les fackurs l,da phiqm's se classent
au prelllier rang; mais ces derniers sont puremcnt locaux et peUvl'nt
~1 git· simulla n{ment avec le facteur topognl phique ».

En Palestine conuue l'Il Algérie, :a diversité des sols trouve donc
son expressioJl vivante dans la variloté des associations halophytiques.

En ce qui concerne ces denlÎl'res, ZOIL\HY {'prouve, comme moi,
les plus grandes diffkultl's il {'blhlir ks relations exactes entre les uns
ct les autres ct il ddimiter les associations vl'gNalcs et :l'S complexcs
halophiles; des douzaines de reIevl's, pour trancher cdtc question,
{~tant restt~s improductifs, il conclut:

« Quelles qlll~ soient les alliances qu'on h'oll\'cra sur C('S sols. (' les
seront tqujoul's assujettiC's aUx comhinaisons, infiniment variables, des
l'ncteurs hydriques et du sel, d'où il rôslllte, spt-eialement en terrain
salô, un grand nomhre d'unitl~s phytosoeiologiques dont la pl'l'senC('
Inolltre cdtesusceptihilitô pal'ticulil:I'enH'nt pousséc dl' la vl'gôtation
halophile, hien plus accenlul'c que chez la vôglotatioll IHU'CnH'Ilt Xl'l'O
phylique ».

Notre auteur se demande, en particulier, si ces complexes ont
J'allg d'associations el si leur ullitl', tr('s Ilahll'cl1e l'Il apparenc(', est
dissoeÎable. Il lui est tI'l's difficile de sc décider POl"- l'une ou l'autre
alternative parce quc, selon lui, les méthodes de phytosociologie pure
sont inadl~quates pour l'analyse, dans l'CS l'as particuliers. Commc,
d'autre part, on trouve, dans l'CS associations, dcs fragmcnts d'autres
sl~ries, elles manquen t, par COIlSl'qUCll t, dc stahilitl-.

M. GU:"OCIIET, qui a fait de nomhl'('ux relevl's des assoeÏations
.sall·es dans le Sud TUIlisien, B1Tive aussi :\ ce l'l;sultat Ill'gatif el déce
vant. SelOIl lui, « il l'st difficile d'ohtenir des rl'sultats quantitatifs cl
toutes les listes restent, par conséquent, purement descriptives cl les
conclusions, sont de m[~me, d'ordrc tout ü fait provisoire ».
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En présence de ces aveux, émanant de pl1ytosocio;ogues !aussi
distingul~s, il faudra conclure que, dans ces cas au moins, les asso
ciations ne peuvent avoir la mt'me yaleur indÏeatrice que les espèces.

Il est étrange, dans ces conditions, de constater que certains phyto
sociologues répètent, toujours il nouveau, l'assertiou, dl'jù ancienne,
mais morihonde, que rOll Ile sa urait utiliser l'espèce comme unité indi
catrÏee. Prenons par exemple les arguments, exposés dans une récente
noie par G. LE:'IU':E. J'estime que loin de s'opposer il ma thèse, ils ne
font que la confirmer.

Discutons une ù une, les difl'èrcntes raisons, l'voquées par cet
aultur, en insistant, comme lui, exclusivemcnt sur les caraetères éda
phiques.

« Pour l'étude pédologil]ue des sols, l'intél'l~t des espèces indica
trices est encore diminul~e du fait <Iu'elles IH' sont localisées que par
une seule ou quelques-unes des nombreuses propriétl's des sols ».
.J'objeelerai tout d'ahord, qtH' l'l'tutie pl'dologique des sols et l'étude
des sols par rapport aux exigences des végétaux ont des objectifs
dilfl'rents : il s'agit de types de sols, bien classl's, pOUl' L'une, de ml'
langes de sols, souvent très hl,tl'rogèncs, pour l'autre; ('cs études n'ont
en commun que la technique.

D'autre part, le faH « d't~tre !ocalisl'es pal' Ull nomhre restreint
de caractéristiques édaphiqlll'S » ne diminue en rien l'inth'{~t dl' cc~;

l'spi'ces indicatrices, mais prouve Cil rèalité, l'l'norme complexilè du
prohli'Jlle.

:\ous sommes pleinement d'accord an'c l'Autelll' IOl'squ'il insiste
sur le fait qu'une pareille plante indicatrice peut rt"agir difl'èremnH'nt
Ù llll facleur c1onnl\ lorsque ccrtains autres facleurs sont modifiés; j'en
ai dtt', moi-mt'Ille plusieurs exemples; j"ai som','nt illsistl' sur le fait
qu'cn « association pllls ou moins purc uue eSpl'('{' l'l'agit autrement
/fu'en « association» mixte, où uue pal'tïc seulement dc ses besoins sont
r('alis('s. Ce fait n'exdul nnllenwnt l'intüèt des espi'ces indicatrices
d IU'montre, une fois de plus, l'efl'royahle complexitl~ du prohll'me.
Mais rien ne légitime, dans ces conditions, l'augmentation arbitraire
cl infinie des listes d'associations dont la valeur explicatiYe Il{' s'en
trollve pas rehaussée.

S'il est certain « qu'il sc nU' c1es l'aces écologiques dans des con-

ditions ('cologiques 110uyelies ». je ne vois pas pourquoi elles ne
seraient pas indicatrices.

---_.._._---_._---_. --- ..-
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:\hllS il ('st inadmissible de dire, avec BH.:\CN BLANQI'ET, qu'il chaque
association corrcspond un profil de sol ayec dcs caractéristiques physi
co-chimiques et biologiqucs pr'opres. Ainsi dans la hiocl'l1ose du Sa!
.~O!(l [)('rmicll!ala et du Dip!ollLris 1'J'llcoïdl'S, le Sa!so!a dl~pend ron
cii'rement des caractéristiques des dillàl'nl.~ horizons, contrairement
au deuxii~rnc qui, lui, dépcnd principalemcnt cles couches (il' surface
ou de leur proche voisinage. Si son systi'mc radiculairc ne s\"knd
pas sur tout le profil, il indique cependant, HyeC pl'l'eision, les condi
tions, rl'alisl'es dans ces ('ouches supérieures.

Il me semhlerait d'ailIelll's diffkile d'l'Iudier tout le « profil» d'UlH'
fosse de sl~dilllcntation telle quc le Hodna.

Je crois avoir suffisamnH'nt illsistl' sur l'l'nornw compiexitl' des
conditions édaphiques, si foncil\ remen t hdl:rogi'ues du Chott Hodna
où plusieurs facteurs se superposl.'nt, parmi lesquels domÏIw hmtÎlI
l'ull tantôt l'autre. Par leur dl'd comhinl' s'est constitué' uu grand nom
1,,'e de gl'OU pemen ts vl'gl'taux q Il i SI.' pl'l'sen ten t SOllS forme d'um' mo
saïque plu tôt que (l'une associa tion. AV(~c L G. Hmn:l.l., on peut m('me
se demander « si cetle dispositiun eil mosaïque pcrmet d'appliquel' aux
groupements en question les calculs statistiques et les formules de
probahilitl', utilisés génél'alement pour une dispersion uormale ».

De toutes fa(,'ons, une luttl.' pour l'espace s'y engagera, heaucoup
plus ùpre que dans la ré:gion tell1pl~rée, où LEMf~E a choisi ses exem
ples ; il Y a, par cousèquent, IH':mcoujl plus de chauce que les espi'ces,
ayant des 1l<.'soins similaires se group(~nt, ici, eu « associations ». Si
l'Oll IH'lll donc parfaitement approuver les exemples fournis par cet
auteul" pOUl' h's conditions du climat kmpéré', ils n'ont rien de eOIl1
parahIc pour les eonditions sévères du Sud algérien.

lei les ('sp"'ces halophytiques telles lla!O('1!I'mllm slrobil(/l'l'l~m sont
confiné'l'S HU centre Hodlll'en par des harrii'res infranehissahles ct ne
transgresseront jmnais vel's la zone pàiphb'ique du Sa!sola Il1'1'1n[
{,Il!ala et, iI1Vl'rsement, cc der'nier u(' transgl'essera pas dans la zone
du Ha!oI'l1l'mllm, Ù moins que )'l'nsahleuH'nt n'y modifie foncièrement
les conditions l,da phiqucs.

Vu cette complexité' des fadeurs qui dominent l'espace hodnl'en,
l'espi'('(' indicatrice y garde sa va ""UI' int{'gra!e. La prètl'ntion .le
ce!'tains phytosoeio\ogUl'S de d<'-finir, par dl' simples relevl's statistiques
ct lu sim»\(' comparaison de {('urs listes, l:l qualité de ces sols ct leur
ulilisatio'1 agricole possiblP, est par consl'qul'nt ù rejeter. S'il faut
Hyot\cr (:1Il' l'utilisation, comme unitl's indicatrices, de telles espf'ces



- - , - -BS”.  - “s- l - - - - -  -  . . - -  ^ .^ . . . . . -_ -__  . -  

Retour au menu

~. 71i~-

dominantes l'st souvcnt m:llais{T, l'Il krrain sal{., l'Il raisoll dl' lcur
forte ada ptahilitè, l'cm ploi, comme tdles des associa tiolls vl'g{-ta :es,
ne saurait ètl'e cOllseill{-e, dans cc cas particulier, commc en t{-moi
gncnt les l'l-sultab; dl' ZOIL\lty l'l dl' (;IT!'\(lCllET.

Ces « associations» sc sont d'ailleurs rl'v{>lé'es comme inadé'qua
tes dans d'autres genres de Hl'chel'ches: Je pense aux rl'levôs dl'
pftturages. Il est significatif, a cl'! l-gard, que ['lin de nos meilleurs
pastora listes français, M. HFIlI~, arri VI' exacfemell taux nll'mes rôsul
tats qUl' moi: tous ses essais pour utiliser les mèthodes phytosociolo
giques Ù l'(~tude des assoeiatiolls prairiaks Cil Normandie, Ol1t dû l'tre
ahandonnés.

D'apri·s cd auteur, des relevl-s ont tri's souvent l'tl' ell'el'Îul's sur
des surfaces trop étendues l'!, lorsqu'on a )ll'atiqul' quelque peu la
hiologie dl' quelques espôces praidales, on se rend compte que les
espi~n-s, rl-unies dans ulle ]]\l~n1(' associatioll, nl' possi-dent pas du tout
les mèmes exigences l'cologiques (on remal'qlH' la similitude de nos
idi'es). « D{-jù la Ilotioll des facics a l·tl- dl-gagl'c pOlir situer, pm'
exemple, les portions plus si-ches, ou plus ombragl~es ou celles moills
p:îturl~es et les parties eXe!usÏven1l'nt fauchées. Pourtant l'ulliformitl'
semhle régner dans ces associations prairiales normandes ou « l'ampli
tude {-daphique des principales espi'ces ct suffismnnH'nt large pour
qUt- chacune d'entre elles ait !l-s IlH'mes chances d'installation ». L'all
leul' estime qu'en gros, dans ulle vieille prairie ulliformisl-e pal' les
conditions d'exploitation qui sont ll's mtmes sur toull' l'l'Il'nduc, Hl'

dl~pend('nt que des ph{-Ilomi-nes <lc ('Olll'm'l'Cncc, lil'cs ù des hiologÏt's
individuelles, hien carad'risl~es et stahles.

Parmi les autres critiques faites ù la thl'orie phytosoCÎologique,
je !Ill' limiterai il l'une des plus autorisl-es et <les pills pl'nètrantes, dùe
il SClI'\IIIl. Elle présente 1'0111' nous un intèrp\ tout particllIÏl'r parcc
(lue, sans la cOllnaÎtrc, j'l-tais al'rivl" di-s ln:3D, aux mtInes conclusiol1s.

Cct a uleur estime que la hase des gl'OII l'l'men ts vegl-ta ux est l'l'S

pi-ce et que <lans ces groupements chaque l-spi~Cl' réagit aux excitations
ù sa façon, sans directives d'une « organisation cl:'ntrale » (voir aussi
KIILI.\:\' (1\):>0). Elles s'assoeÎent les lIIll'S aux autres uniquel1wnt parce
qu'elles ont des hesoins vitaux similaires (K. 1\l49) , Les groupcments
ainsi réalisés il base d'adaptations mutuelles ont lot{, qualifiées de
« hiocénoses » (vic en commun), cc qui ('st lin terme neutre, ct hicll

moins prètcntieux que celui d'association.

Toull' biocénose, suivant SC/DIIn, s'étc'l1l1 a partir d'un centre ct
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se modifie continuel:ement dans sa composition spécifique. Elle peut,
en outre, transitionnel' vers d'autres groupements (mes stations mixtes)
el c'est à sa limite d'extension qu'elle subira les changemens les plus
importants relatifs ù sa composition. C'est le même phénomène qlW

j'ai pu constaler pour mes stations « limites » ; il n'y a, du reste, qu':'!
rappeler mes ohservations l'datives aux peuplements psammophiles du
Hodna.

SCiDIID insisle surtout sur le fait que les unités v('gétales, appe
]{~(-S traditionnellement des « associations» sont en réalité aucunement
intradt'pendantes. Il s'agit de comhinaisons d'espi'ces sans vt'ritahk
org:lI1isatioll centraic, t~tl'oitcmcnt liées au paysage comme unitt's ~~:'Il

graphiques ou lit't's aux unités slraligraphiqucs ou gt'ologiques (je
dirais plutôt édaphiques).

Ce que SCIDIIIl l'econnaît comll1e unit( c'est donc la « hioe{'nwe >'

(qui esl une unité physionomique) : elle l'si immuabh' cl rt'su:te dl'
l'action commune des facteurs t'cologiques, locaux et historiques. li
serail, par conséquent, impossihlc d'appliquer à cette unitt, une /Il t'
thode d'investigations unilatt'rale, celle de la statistique des espi-ces,
comme l'enseigne la sociologie doctrinaire : celle-ci est t'cologique
c'est-à-dire e11c t-ludie les actions mutuelles (,1 il- milieu hahil{' p:lI'

les vt~gétaux.

En rt'sumt', la hiocénose ne ressemhil- en rien il l'association, parce
qu'elle est earaelt~l'Îst'e par les modifications continuelles de sa corn··
position spt'eifique cl paree qu'ell(' a une aire, souvent tl'<"s dint'reute,
de celle de ses l'Spi'Cl'S composantes.

Une cel'taÏIH' confusion r<"gne, enfin, parmi 1<-s phytosociologul's
a u su'; cl de l'utilisation des vt'géta ux annuels, accom pagnan t les esp<"
ces perennes comnle unitt's indieatriees.

De pareils compagnons plus ou moins 1i<i<"!C's d'esp<''Ces perennes
sont le J)iplo/a.tÎs ('l'llcoïdt's qui élait t·troitemcnt lit, au Sa/sola (Jcrmi
culal(; ct l'Aizoon Hispaninun, tr<"s frt'quemnH'nt en rapport avee \t's
Halophytes ohligatoires. D'autres, moins fid<"ics, accompagnent ('n
grand nombre les formes IH'rsistantes, mais p{'.ndrent avec l'aeil il t' dans
les assoeÎations voisines; je le~, ai signa1{'es pour le grolllH'nH'nt du
Sal,~ola (Jcrmiculala, cn 1!14~. el ZlllJ\H y l'a c()nslalt~ nH~me pour lps
différentes alliances.

Cplte illstahilitt~ doit l'aeilcllH'nt s'pxpliquer par leurs particulari
lés {~eologiqlles : dl'eetivement, ('n raison de lem' hygrophilil' plus
pron;)llcb, 0:.1 les voit {'migrer, par annt~es sl'ehes, dans les canaux
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ct les ravineaux où elles sont micux ahritées et où elles constitueraient,
suivant les phytosociologues, leurs associations propres; finalement,
l'absence complète des pluies printanières ne permet même plus leur
germination et, par conséquent, rend l"ur utilisation comme plantes
indicatrices tont il fait alôatoirc.

Pourtant, l'{·tudc de leur {'cologie intéresserait au plus haut degré
la cu:ture des cér{~ales dont la pôriodc vôg{·tativc, sur les Hautes PIai
lles, coÎncide souvent avec la lenr.

.Je conclus: vu l'importance foncihe des factcurs édaphiques en
pays aride, leur (·tudc mérilenlit plus d'attention. Il s'agirait, en par
ticulier, de connaître partout et pour toutes les espèces dominantes
l'amplitude des hesoins édnphiqucs et, pour les Halophytes, l'ampli
tude de leur tolérance envers les sels toxiques.

Mes sinei'res J'('mcrcielll('nts vont ù :\1. DUHA~]), Pi'dologue du SerYicc rit>
l'Hydraulique ct de la c'olonisHlion. auquPl k dois les analyses du complexe
ahsorhanl, il NI. (iAUTllIEH, Directeur du Servie.. Seienlifique. 1'1 il :\1. DROUIIIN,

qui onl facilité mes IOllrn(~l's au Hodna. enfin ù :\'1. FWHFL. qui 11 s·.lJll'rvisi' me's
di~tcrlllinations ùe plantes.
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