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5EPT1E24E PARTIE 
ZZZZZ 2ZMUMUS==ii 

LABORATOIRE DE PEDOLOGIE 

I - INTRODUCTION  

I).Prise de possession du Laboratoire  

Nous sommes arrivés à Foulaya le 16 Mai 1953. 

Les premiers jours ont été consacrés à faire l'inventai-
re du matériel disponible au laboratoire d'une part, et à prendre 
connaissance des divers problèmes à étudier,d'autre part.Sous la di-
rection de Monsieur R. MAIONIEN, chef du Centre de Pédologie de Hann 
Dakar (0.R.S.O.M.), venu à Foulaya du 23 Mai au 3 Juin 1953, à cette 
intention, nous avons parcouru la Station et, en relation avec les 
différentes sections noue avons examiné les éléments du programme 
fixé par Messieurs ALIBERT et 'MIGNARD, lors de notre passage en Gui-
née, fin Mars 1953. Un degré d'urgence a été attribué aux divers 
chapitres prévue et certaines desmodalités de recherche ont été 
approfondies. 

2) Eouinement. 

a) Matériel 

Les commandes de matériel et de produits destinés à 
l'équipement du laboratoire avaient été passées au 
mois d'Avril 1953. Elles comprenaient l'ensemble du 
matériel et des produits de base. A la fin de l'année, 
la plus grande partie de ce matériel n'était pas en-
core arrivée. En attendant, de la verrerie a été pré-
levée suries réserves des Laboratoires de Nutrition 
végétale et -de Technologie. Afin de pouvoir travailler, 
nous avons utilisé des moyens de fortune, pour parer 
au manque de verrerie spéciale. 

Tin agitateur rotatif, pour les analyses mécaniques, a 
été emprunté au Laboratoire de Défense des Cultures. 

Le manque de verrerie a évidemment considérablement 
diminué le rendement du Laboratoire et les résultats 
qui suivront, dans les différents chapitres, sont gé-
néralement trop incomplets pour que des conclusions 
puissent etre tirées cette année. 

b) produits 

Le Laboratoire a fonctionné, jusqu'à ce jour, sur les 
réserves des deux autres Laboratoires de Chimie. Dans 
l'ensemble, ces réserves ont été suffisantes, sauf en 
ce qui concerne deux produits de grosse consommation: 
acide sulfurique et papier filtre, qui ont fait défaut 
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pendant un mois environ. 

Nous attendons les commandes propres au Laboratoire. 

3) Fonctionnement. 

Ce qui précède montre que le fonctionnement du Laboratoire a 
été anormal. Ce fait a eu pour conséquence directe de rendre imposai-
b1:4 Jusqu'à maintenant, le recrutement d'un personnel africain des r  
tiaé fournir un travail de laboratoire. Nous estimons, en effet,qu'il 
est nuisible de former des manipulateurs dans des conditions provisoi-
re,'-doux vaut pouvoir placer les .  nouveaux venus de plain-pied dans un 
laboratoire suffasamr.edt outillé. Les Méthodes qui leur sont ensei-
gnées rastent fixes dans leurs plus petits détails et les causes 
rsmrs 9.t Je confusion sont ainsi fortement diminuées. 

:7c n'est donc qu'aux tout derniers jours de L'année que nous 
avons eotrepris la formation d'un premier aide manipulateur, escomp-
tant pour cela l'arrivée très prochaine de la totalité du matériel et 
de e produits. Un deuxième aide est prévu pour ,le début 54, afin que 
les deux formations puissent être menées stealtanément. 

Il - 30L3 DE LA STATION REGIONAL£ I.F.A.C. D'AZAGUIE (Crd.I.). 

i) Prospection et Rapport préliminaire 

La prospection pédologique de la Station Régionale de Ote 
J'voire a été faite du 20 Avril au 12 Mai 1953, avant notre venue à 
la Jtation Centrale. 

Ce travail sur le terrain avait pour objet: 

a) L'établissement d'un plan sommaire de la topographie de 
la Station. 

b) L'observation des différents tzpes de sols et une déter-
minationl  aussi précise sue possible i   de leur zone d'ex-
tension. 

c) Le prélèvemeut d'échantillons destinés à l'analyse. Ces 

échAntillons ont été ramenés dans ce but à la Station 

Centrale. 

A l'issue de cette prospection, il a été rédigé, après de, 
.refs et simples travaux au Laboratoire, un premier rapport prélimi-
'aire a'acompagné d'une carte au 1/5000 pour la topographie,d'une carte 
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-des points de prélèvements et d'une carte pédologique, toujours à 
la mime échelle. 

2) Travail analytique  

e7 échantillons de terre, représentant 26 profils du 
sol, avaient été prélevés. 

l'ensemble des échantillons a été soumis à l'analyse 
mécanique et à des mesures de pli. 

Les. échantillons formant le sol agronomique de cultu-
res fruitières, c'est-à-dire compris entre 0 et 70 cm de profondcur, 
en moyenne, ont été analysés au point de vue humidité, carbone et 
matière organique totale, humus, azote total. 

L'acide phosphorique assimilable n'a été dosé que dans 
les horizons de surface. 

Les bases totales ont été dosées sur IO profils complets 
du sol, depuis la surface jusqu'à la roche altérée. On a ainsi ob-
tenu les réserves des différents types de sol en chaux, magnésia et 
potasse, ainsi qu'en acide phosphorique total. 

Enfin, certains échantillons ont été soumis à des tests 
concernant le comportement du sol vis-à-vis de l'eau (mesure de l'hu-
midité équivalente). ' 

Il n'a pas semblé nécessaire de doser les bases échan-
geables, étant donné le taux déjà extrèmement faible des éléments 
totaux. 

3) Rapport définitif 

Les 'conclusions exprimées dans le rapport préliminair 
seront reprises dans un deuxième rapport, dans lequel s'intègreront 
également les résultats analytiques obtenus. 

L'ensemble de ce rapport et des cartes qui l'accompa-
gnent devra faire l'objet d'une brochure spéciale et n'a pas sa plr-
ce dans ce rapport annuel, qui concerne essentiellement la Station 
Centrale; s'il y a été fait allusion, c'est uniquement parce qu'il 
a occupé le Laboratoire pendant un temps appréciable. 
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II- SOLS DES ESSAIS DE LA STATION CENTRALE  

A - BANANIERS 

I et 2) Essais engrais N° 2 et 3. 

Ces deux essais ont été mis en place en Juillet 1950, 
les blocs "Azote" et les blocs "Acide phosphorique" sont mélangés. 

Zn fin d'hivernage 1953, après 3 ans de traitement, 
des écnantilloni de sols ont été prélevés et certaines analyses ont 
pu être effectuées; elles concernent notamment pour 1/ensemble des 
parcelles: lé pH, l'humus (I), l'azote total, l'acide phosphorique 
"assimilable" (2). A tibre d'essai ;  il a été dosé, pour certaines 
parcelles, l'azote nitrique et ammoniacal et la capacité totale d'é-
change T. 

Voici un bref rappel du protocole: 

Essai Azote  

192 Gr d'Azote par pied/an. 

Traitement I: 2 épandages de 96 gr, sous forme urée formol 
2: 2 épandages de 96 gr, sous forme de 20-20 
3: 2 épandages de 96 gr, sous forme de SO4 (NH4)2 
4: 4 Apandages de 48 gr, sous forme de SO4 (NH4)2 

L'Acide phosphorique est apporté 2 fois par an, à rai-
son de 96 gr de P205 à chaque épandage, sous forme de phosphate bi-
calcique, sauf dans le traitement 2 (20-20). La potasse, sous forme 
de sulfate. 

Essai Acide 'ohosphoriclua- 

I92 Gr àe P205 par pied an. 
en 2 épandages de 96 Gr de P205 chacun. 

Traitement I : Phosphate bicalcique 
2 : 20-20 
3 : Hyperphosphate Reno 
4 : Phosphate alumino calcique de Thies. 

L'azote est apporté à raison de 192 gr.N/pied/an. en 
2 épandages, sous forme d'ammonitrate, la potasse sous forme de cul-
fa E. 

(7) ft.hode Phaminade. 
:::;thode citrique de 3chloesing ét Sigmond. 



N° Echantillon : Profondeur 
: 
: 

: 

	

Ba II 	: 	0 - 15 
12 

	

13 	. : g : tg 

	

Ba 21 	: 0 - 15 

	

22 	
g : g 23 

	

Ba 31 	: 0 -15 

	

32 	:. 25 - 45 

	

33 	: '60 - 80 

	

Ba 41 	: 0 - 15 

	

42 	
: e : g 43 
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Il ressort de ces protocoles que le but de ces essais 
est d'étudier l'incidence de la forme  sous laquelle est apporté l'é-
lément fertilisant: azote ou acide phosphorique. 

Notre travail a pour but de donner quelques indications 
concernant cette incidence sur le sol. 

a) Essai Azote  

Azote ammoniacal et nitrigue 

Le dosage a été effectué sur les parcelles du bloc A. 
Les quantités sont extrèmement faibles. (tableau I) 

Tableau I 

• 

: Traitement:Azote 
. 	 :Nitrique 
• : 	()foc) 

: 
: 
: 

Azote 
ammoniacal 

o/oo 

: 
I 

: 

. . 
: 
: 
. 
traces 

: 
: 
: 
: 

0,025 
0,03 
0,022 

: 

:: 	
2 : 

: 
traces 

: 
: 
: 

0,028 
0,028 
0,022 

: 	. 
: 	3 
: 
: 

: 
: 

. . 

traces 
: 
: 
: 
. 

0,025 
0,025 
0,022 

: 
: 

. 	4 : 
: 

. . 

! 
. 
. . 

traces 

• 
: 
: 
: 
. 

0,025 
0,0 
0,028 

De ces quelques chiffres il ressort qu'en fin d'hiverna-
.;e, les quantités d'azote présentes, sous forme ammoniacale, sont ex-
:,rèmement faibles, de l'ordre de I/I00 de l'azote total. 

Quant à l'azote nitrique, il n'existe qu'à l'état de tra-
::es non dosables, d'une façon quelque peu rigoureuse, par les méthodes 
_:ouramment utilisées. 
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La totalité de l'azote apporté l'étant sous rorme &monis- 
•cale (sauf en ce qui concerne l'urée formol), il faut conclure que 
l'azote ammoniacal rétrograde, d'une part sous forme d'azote orga-
nique et, pour la presque totalité du reste, est lessivé. L'essai 
sera repris, à ce point de vue, en fin de saison sèche, de façon à 
pouvo ...r préciser les variations saisonnières du taux des différen-
tes formes de l'azote dans le sol. 

Azote total 
Tableau II 

Résultats analytiques sur les blocs de l'essai Azote 
(échantillons: 0-15 cm) 

Traltement:N° Echantilion: pH 

. 	 . 

: N total 
0/00 

: 
: 
Humus 
o/oo 

: 
: 
P205 ass. 

o/oo 

I 
: 

: 
: 

II 
91 

151 
201 

: 
: 

: 
: 
: 

5,75 
5,8 
5,9 
6,1 

. 
: 
: 

: 
: 

1,17 
3,19 
1,76 
2,38 

: 
: 

: 
: 

4,3 
5,5 
2,5 
3,6 

, 

: 
: 
: 
: 

1,37 
1,09 
1,27 
1,42 

2 

• . 
• 
: 
: 
: 

21 
121 
161 

. 	191 

• . 
: 
: 
: 
: 

5,7 
5,8 
5,75 
6 

• . 
: 
: 
: 
: 

0,81 
1,12 
1,12 
1,93 

: 

: 
: 
: 

4,5 
1,5 
3 
3,4 

- 
: 
: 
: 
: 

1,24 
0,71 
1,27 
0,81 

3 

• . 

• 
. 

31 
ICI 
261 
301 

• . 
: 
: 
: 
: 

5,7 
5,8 
5,8 
5,75 

. 
: 
: 
: 
: 

1,85 
1,26 
1,68 
1,71 

: 
: 
: 
: 
: 

5,3 
3,4 
4,4 
2,9 

: 
: 
: 
: 

0,91 
0,71 
0,96 
0,58 

4 

• . 
. . 

41 
III 
251 
291 

• . 
: 
: 
: 
: 
. 

5,6 
5,9 
5,95 
5,5 

• . 
: 
: 
: 
: 

1,65 
3 
2,38 
2,30 

: 
: 
: 
: 

5,4 
3,5 
5,8 
2,8 

: 
: 
: 
: 

0,79 
1,06 
2,57 
0,89 



Traitement ;N° Echantillon: 

• 

• 

92 

152 
: 

. 202 

. 	 . . 

. 

• 	

22 	: 
2 	. 

: 	122 	: 

› 	162 	: 
. 

 

• 	

192 	2: 

: 	32 	:: 

3 	 .102 	: 

. 262: • 

: . 

• 	

302 	; 
	. 	 . 

: 	42 	j 

4 	: 	112 	e: 

: 	252 	: 

: 	-292 	: 
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Tableau III 

Résultats analytiques sur les blocs de ' , essai Azote 
(échantillons 25 - 45 cm) 

. 	. 	. 

I 	• 

pH 	: N total : Humus 	: P205 
: 	0/00 	: 	o/oo 	: ase.o/oo 

5 	 ; 

5,9 	! 	0,39 	! 	1,9 	
: 

	

; 	■ 	. 

	

,65 	1,82 	• 	2,7 	0,66 

	

5,5 	! 	1,26 	! 	1,3 	0,63 

1,32 	: 	1,21 	; 	0,80 

: 

1,37 

. . 

. 	: 

	

5,2 	; 	0,73 	: 	1,75 	f 	0,20 

	

5,5 	! 	1,68 	! 	0,7 	! 	0,3o 

5,4 ! I : 1,2 : 0,56 , 
. 

5,8 : 1,48  2 i 0,43 

5,7 	
: 

	

5,2 	2 	0,90 	: 

	

5,8 	: 	1,48 	
: 

1,04 	2  

. 	. 

5,7 	; 	0,78 	2,3 	: 	0,25 

: 	: 	1,55 	e: 	0,18 

: 	;  

: 	1,9 	: 	0,51 

5,5 	: 	0,70 	: 
5,2 	e; 	1,12 	! 	1,8 	: 	0,38 

5,5 	: 	: 	2,7 	: 	2,34 

5 	: 	1,20 	: 	1,7 	f 	0,56 

: 	2,3 	; 	0,3 



Septime Partie: Laboratoire de Pédologie 
	 8 

Tableau IV 

nesultats analytiques sur les blocs de l'essai Azote 
(échantillons: 60-e0 cm) 

-retement:U° Echantillon: pH 
!: 
N total o/oo: P205 ass.o/oo 

I 

. . 
: 
. 

• 

. 
• 
. 
: 
. . 

13 

' 93 

153 

203 

5,6 

5,5 

5,1 

5,7 

1,43 

1,51 

0,70 

0 ,20 

• . 
: 
: 
: 
. 
. 
• 
: 
. 
• 
• . 

0,05 

0,15 

0,13 

- 

2 

23 

123 

163 

193 

• 
• 
e 

• 
• 
• 
• 
e 
• e 
• • 
• • 
• • 

5,4 

5,3 

5,2 

5 ' 5  

i 

! 

! 

0,90 

1,35 

0,78 

0,92 

0,03 

0,20 

0,13 

3 

; 

• 

. 	33 

103 

263 

303 

• 
0 

• • 

• 

• • 
• 
• 
e • 
• 
• 

5,1 

5,4 

5,7 

. 
• . 

• 
. 

. 

. 

. 

5 

0,98 

1,4 

1,43 

• 

. 

. 

: 

0 08 . 	, 

0,13 

4 

43 

113 

253 

293 

e 

• 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
0 • 
• • 

5 

5,1 

5 

4,85 

. 

. 

• . 
. 

! 

0,57 

1,68 

0,78 

0,73 

. 

: 
: 
: 
: 

0,08 

0,10 

- 



: 0-15 	: 5,88 
I 	: 	: 	:  

: 25-45 	r 5,59 : 

: 	: 	. 
: 0,15 	: 5,81 : 

2 ' 	: 	  
: 25745 	: 5,47 : 
	: 	: 	.• 

e 	: 	: 
: 0,15 	: 5,76 : 

: 25-45 	: 5,6 	: 
: 	: 	 • 	: 

: 0-15 	: 5,74 
4 	: 	: 	 

à 25-45 	: 5,70 
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Tableau V 

Moyennes des horizons supérieurs et intermédiaires 

: 
Traitement:Prof. cm : 	pH : N total ofoo; Humus o/oo: F2 ,..5 

2,12 

1,20 

! 

,27 

'',,Ç7  
: 
: 

• 

• 
• 

t 

1,24 

1,22 1,41 

• 

1,62 4, 00 : 0,• 	f. 

1,05 1,Ç.4  
: 

2,08 4,37  
: : 

1,00 2,12 

Les moyennes du tableau V ne donnent évidem..à. 
rue très approximative. Il parait inutile de procdcr 	a' y. 
statistique des résultats, tant que nous n'aurons pas une , ,.11:71' .c5 
série, obtenue dans les mêmes conditions, clest--dire 	'In 
.'hivernage 1954. Etant donné l'hétérogénéi-L5 dg terrain, il 3 , :miDi 
u•éférable de se baser sur des variations plut8t que sur Joo 
tbsolues. 

Ces moyennes permettent cependant de dén.:ager 
mclusions de première approximation. 

En classant les traitements suivant le taux d'Az 1,•1 
:l'ils fournissent aux horizons superficiels, oh obtient: 

I°1 Crée formol' 	 : 2,12 0/DO 
2° SO4 (UH4)2 en 4 épandages : 2,08 o/oo 
3° SO4 (NH4)2 en 2 épandages : 1,.S2 o/oo 
4° .  20-20 	 : 1,24 o/oo 
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Pour les horizons entre 25 et 45 cm: 

I°) 
2°) 
3 ° ) 
4°) 

20-20 
Urée formol 
SO4 (NH4)2 en 2 épandages 
SO4 (NH4)2 en 4 4pandages 

: 
: 
: 
: 

1,22 0/00 
1,20 o/oo 
1,05 o/oo 
I 0/00 

Si l'on tente.un classement général pour ces deux hori-
zons, les plus importants agronomiquement, on obtient: 

I° 	Urée formol 
2° 	204 (NH4)2 en 4 épandages 
30 	304 (11144)2 en 2 épandages ! 
4 0 ) 20-20 

: 
: 
: 
: 

1,66 0/00 
1,54 oh» 
1,33 o/oo 
1,23 oloo 

Dé cela nous retiendrons seulement: 

- La prépondérance assez nette de l'urée formol sur les 
3 autres traitements. 

- La prépondérance du SO4 (NH4)2 en 4 épandages sur le 
SO4 (NH4)2 en 2 épandages. 

Ces indications seront confirmées par rapport au lessi-
vage et à l'amélioration générale de la matière organique du sol. 

b) Essai Acide phosphorique  

Une étude n'a porté, pour l'instant, que sur les te-
neurs en acide phosphorique dit assimilable, "dosé, après extraction 
dans l'acide citrique à 2 %. 	. 

Les tableaux VI, VII, VIII et IX donnent les résultats 
bruts dans les différents horizons et les moyennes par traitement. 

L'interprétation des moyennes sommaires donne les ré-
sultats bruts buivants, pour la teneur en P205 "assimilable". 

Horizon  suerficiel 

I° Phosphate de Thies : 0,98 o/oo 
2° 20-20 ' : 0,83 0/00 
3‘ Phosphate bicalcique 0,78 o/00 
4° ) Hyperphosphate Reno: 0,76 0/00 
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Tableau VI 

Résultats analytiques sur les blocs de l'essai Acide 
phosphorique (échantillons 0-I5cm) 

Traitement:N° Echantillon: 

• 

pH : P205 ass.: Humus : N total 
:: 	: 0/00 	: o/oo : ofoo 
	 :  	 

	

71 	: 5,9 	: 	1,06 	: 7,3 	: 1,93 

	

241 	: 5,8 	: 	1,04 	3 	: 1,b2 
• : 	 : 
: 	281 	5,8 	• 	0,56 	• 2,9 	: 2,10 

: 

	

 311 	5 	 ! : 	,9 	• 	0,48 	: 	- 	2,04 

. : 	. 	 
: 	51 	: 5,7 	: 	0,91 	: 3,9 	; I 

. : 
: 	 ! 

	

221 	: 6,2 	• • 0,71 	: 3,6 	2,06 
2 	:  

: 	 ! 

	

231 	: 6,1 	• • 0,84 	: 2,5 	1,82 
. . : 	. 

4 	271 	5,95 : 	0,86 	: 4,8 	: 3,2 1 
: 	 : 

• . : 
: 

	

. 61 	: 5,5 	: 	0,91 	: 5,15 ! 1,62 • 

3 	: 

	

141 	: 5,9 	
. 
. 0,91 	: 2,4 	: 0,78 

	

171 	: 6,1 	: 	0,46 	: 1,8 	; 0,95 
: 

	

321 	: 5,9 	
. 
• : 

:  • 

	

81 	5,5 ▪ 0,89 	f 4,4 	: 1,99 

	

131 	! 5,7 	: 	0,69 	: 2,2 	: 1,40 
4 	 : 	 : 

1,14 	: 0,9 	: 0,91 . : 
• 

• 	

211 	: 5,9 	: 	1,19 	; 3  
: 	 : 	 :  

II 
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Tableau VII 

Résultats analytiques sur les blocs de l'essai Acide phosphori- 
que,(échantillons: -  25-45 cm) 

Traitement:N° Echantillon: pH : P205 ass.: Humus : N total 
0/00 : .o/oo : o/oo 

: . 72 	:: 5,3 	0,38 	:: 2 	: 1,43 

: 	242 	:: 5,4 	0,41 	: 1,6 	: 1,06 
I 	: 	 : 

: 	282 	: 5 	 0,31 : 1,5 	: 1,23 

: 	312 	: 5,4 	- 	: 	- 	: 1,82 
: 	z  	: 	: 	 
: 
: 	52 	5,2 	: 	0,13 	: 0,95 	: 0,95 

	

!
: 	 1 	 : : 

: 	222 	5,9 	: 	0,33 	: 1,7 	: 1,68 
2 	: 	

:
: 	 z 	: 

: 	232 	5,9 	: 	0,14 	: I 	: 0,95 
: 
: 	272 	5,7 	: 	0,66 	: 1,9 	: 1,12 

: 	62 	: 5,1 	: 	0,08 	: 1,07 	: 0,95 

: 	142 	5,3 	: 	0,18 	: 1,5 	: 1,04 
3 	: 	 : 	 : 	: 

: 	172 	; 5,6 	: 	0,15 	: 1,5 	: 0,90 
 

: 	322 	:: 5,2 	: 	- 	: 	_ 	: 	_ 
  

: 	82 	: 5,6 	: 	0,20 	: 1,2 	: 1,26 

: 	132 	! 5 	: 	0,05 	: 0,7 	: 1,04 

: 	182 	: 5,8 	
: 	0,33 	: 1,1 	: 0,78 

: 	212 	; 5,6 	: 	0,10 	: 2,5 . : 1,88 



 

••
  

   

     

f 

. 

	

0,08 	• . 

• 	

- 	: 0,90 
. 

. . : 0,84 
• . : 
• . : 	0,7? 
. . : 
• . : 0,70 
. 	 .  	 : 
. . : 

	

0,13 	. . : 0,95 
. : 

	

0,03 	• . : 0,73 
. . : 

: 0,73 . . : 
• . : 
. . : 
. . 	: 

0,08 	: 	... 	: 0,78 

0,05 	: 	: 0,81 

.. 	: 	: 0,70 

: 	: 

• 

1,48 
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Tableau VIII 

Résultats analytiques sur les blocs de l'essai Acide phosphorique 
(échantillons 60.-80 cm) 

• : 	• 	 : 	 • 

Traitement;N° Echantillon:' 	pH 	: P205 ass.: Humus :N total 
0/00 	: 0/00 : 0/00 

: 

! 

• . 
• . • . 

: 

1 

: 
:
: 
: 
: 
: 
: 

73 

243 

283 

313 

• 
: 

: 

! 

; 

5 

.  5,1 

4,8 

5,3 

! 

: 

! 

; 

2 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

53 

223 

233 

273 

: 

. 
• 
• 
. 
. ' 
. . 

5,1 

5,7 

5,8 

5,1 

! 

! 
• . 

• 
: 
: 

3 

: 
: 

: 
: 

: 
: 
: 

. 	63 

143 

173 

323 

: 

. . 

. • 

• . 
. . 

. . 
• . 
. . 

5,4 

5 

5,2 

4,9 

: 
: 

: 
: 

: 
: 
: 

4 

: 

: 
: 
: 
: 
: 

: 
. 

83 

133 

183 

213 

. 

. 

• . 
. 

• . 
. 
• . 

. . 

5,1 

5 

5 

5,8 

: 
: 

: 

: 

: 

	

0,13 	 0,76 

! 

	

-  • 	 0,67 

- 0,84 ! 
. 
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Tableau IX 

Moyennes des horizons superficiels et intermédiaires 

Traitement:Prof. cm : pH : N total : Humus o/oo : P205 ans. 
: 0/00 	: 	 : 	0/00 

: 0715 	: 5,85 : 1,92 	: 	4,4 	0,78 
I 	: 	: 	:  

: 25-45 	: 5,27 : 1,38 	. 	1,77 	: 	0,37 

: 0-15 	: 6 	: 2,02 	: 	3,7 	 0,83 
2 	: 	 

: 25_45 	: 5,67 : 1,17 	1,38 	0,32 
	 : 	: 	• 	 • 	 . 

: 0-15 	: 5,85 : 1,12 	: 	3,12 	: 	0,76 
. 	 • 

: 25-45 	: 5,30 : 0,96 	1,01 	0,14 

: 	 : 	 • 
: 0-15 	5,75 : 1,54 	2,63 	: 	0,98 

4 	: 	: 	 
: 25-45 	; 5,50 : 1,24 	1,37 	: 	0,17 

Horizon 25-45 cm 

1 

I° Phoaphate bicalcique : 0,37 o/oo 
2° 20-20 : 0,32 0/00 
3° Phosphnte de Thies : 0,17 0/00 
4° Hyperphosphate Reno : 0,14 0/00 

Moyenne générale 

I° Phosphate de Thies 
2° 20-20 
3* Phosphate bicalcique : 0,58 0/00 
4°) RYperphomphate Reno : 0,45 o/00 

Les différences eont très faibles entre les 4 trai-
tements. Les faits généraux remarquables sont: la concentration des 
phosphates naturels peu solubles (HYper. Reno et Thiea) dans les 
horizons superficiels, la haute aseimilabiltté de phosphate alumino 
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cdlcique de Thies, dans le sol, par rapport à l'hyperphosphate Reno 

Si nous regardons les tableaux V et IX, nous pou-
vons constater que ce n'est pas dans l'Essai Acide phosphorique 
que se trouvent les meilleure taux de P205 assimilable, mais bien 
dans les blocs de l'essai Azote. Ceci nous a amenés à considérer 
l'ensemble des blocs "Azote" et des blocs "Acide phosphorique". 
C'est sur cet ensemble que nous étudierons l'action sur le sol des 
différentes combinaisons H.P. 

c) Etude de l'influence des différentes combinaisons 
sur le bilan chimique el sol. 

Nous étudierons les combinaisons représentées sur 
l'ensemble des essais 2 et 3, soit: 

- Urée formol 
- 20-20 
- SO4 (NH4)2 
- SO4 (NH4)2 
- Ammonitrate 
- Ammonitrate 

- phosphate bicalcique: (4 répétitions) 
(8 répétitions) 

en 2 épandages - phosphate bicalcique (4 répét.) 
en 4 " - " Il  (4 répét.) 
- phosphate bicalnique (4 répétitions) 
- phosphate de Thies 	(4 répétitions) 

Les répétitions étant variables suivant les trai-
tements, nous devrons être encore plus prudents dans l'interpré-
tation, qui sera essentiellement qualificative. 

Influence sur le pH 

Les moyennes obtenues sont les suivantes: 

Tableau- X 

pH moyens relevés sous les différentes Combinaisons des essais 
2 et 3. 

. : 	. 
Combinaisons 	:pH 0-15 :pH 25-45 :pH moyen 	: pHI - P112 

: 
11.F -ph. bicalcique : 5,88 : 5,59 : 5,73 : 0,29  

20-20 	 : 5,9 : 5,57 : 5,74 
! 

0,33 

SO4 (N114)2 en 2 é- 	:  
pendages- ph. bicalc: 5,76 : 5,6 : 5,68 

! 
0,16 

SO4 (NH4)2 en 4é- 	 : 
pendages- ph. bicalc: 5,74 : 5,30 : 5,52 

 	! 0,44 

Ammonitrate-ph.bical: 5,85 : 5,27 : 5,56 
! 

0,58 

Ammonitrate-ph. Reno: 5,85 : 5,30 : 5,57 0,55 

Ammonitrateph. Thies 5,75 : 5,50 : 5,62 0,25 
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Les différences de pH sont très faibles. 

L'amplitude moyenne maximum est de 0,16 unité pH en 
surfacei de 0,29 entre 25-45 cm et de 0,22 en moyenne. 

Il est impossible de tirer des conclusions de si-fai-
bles variations. Aucune combinaison ne parait particulièrement in-
fluente sur le pH. 

Influence sur l'évolution de la Matière Orpnigue  

Le manque de temps nous a empêché de doser le carbone 
organique et ainsi, d'obtenir le rapport C/N et la matière organi-
que totale. Nous baserons donc notre comparaison uniquement mir le 
taux d'humus et non, comme il serait préférable, sur le couple: 

C/M-Humus 
Mat.org . 

Le tableau Xi groupe les différents résultats. 

3 groupes se séparent. 

Dans le premier, dans l'ordre: 

SO4 (NH4)2 en 4 épandages + phosphate bicalc. 
Urée formol + phosphate bicaloique 
Ammonitrate + phosphate bicaloique 

Dans le deuxième : le 20-20. 

Dans le troisième: l'Ammonitrate complété par les 
Phosphates naturels. 
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Tableau XI 

Tauu.  moyens d'humus relevés sous les différentes combinaisons 
des essais 2 et 3 

A.F.! MM. 

Combinaisons 	: 
: 
- . 

Humus p/oo 
0-15 

: 
: 
• . 

Humus 0/00 
25-45 

: 
: 
: 

Humus o/oo 
moyenne 

U.V., - ph. bicalcique 	-: 

20-20 	 : 

304 (N1i4)2 en 4 épandages!. 
ph. bicalcique 

--: 
604 (NH4)2 en 8 épandages! 
ph, bicalcique 

-  	- 	- : 
Amor:JI:trate -  

ph. • bicalcique 	 : 
	: 

0amonitrate -  
Pho,zphate Thies -  

	

:- 	. 	- 	  
tmmonitrate - Ueno 	! 

3,97 

:3,4 

4,37 

4,00 

4,3. 

2r63 

3,12 

• 
: 

: 

: 

: 

• 
! 

! 
. • . 

2,27 

1,39 

2,12 

1,94 

1,72 

1,37 

I,OI 

 	: 

; 
: 

- : 

! 

e 
. 

3,12 

240 

3,24 
.- 	 

2 ,97 

5,04 

2,06 

La forme sous laquelle est apporté l'Acide phospno-
rique mei en particulier,sa solubilité, semble l'élément détermi-
nant de l'activitd de la combinaison par rapport à l'humification. 

Le bicalcique soluble vient en tête d'une façon per-
manents, alors que les phosphites naturels sont les moins actifs.. 

En ce qui concerne l'influence de la forme d'Azote 
et de son fractionnement, il y.a prépondérance des formes à décom-
position lente sur les autres et du Sulfate en 4 épandages sur le 
Sulfate en 2 épandages. 

Influence sur le taux d'Azote total 

En nous reportant aux tableaux V et IX, nous pouvons 
observer que, malgré l'intervention des différbntes combinaisons à 
Ammonitrate, l'Urée formol garde la première place. 
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Influence sur le taux de P205 dit "assimilable". 

Lorsqu'on envisage l'ensemble des combinaisons, le classe-
ment établi pour les blocs "Acide phosphorique" seuls, subit des va-
riations sensibles. 

Le phosphate bicalcique, associé aux formes les moins les-
sivables d'Azote, prend nettement la tête: 

Bicalcique + SO4 (NH4)2 en 4 épandages : 1,11 0/00 
Bicalcique + Urée formol 	 : 1,08 0/00 

Alors que le phosphate de Thies, associé à une forme d'Azo-
te hautement soluble, perd relativement de son avance. 

Lessivage de l'Azote et de l'Acide phosphorique entre 0 et 45 

cm 

Nous caractériserons ce phénomène par le rapport suivant: 

Taux entre 25 et 45 cm 

Taux entre 0 et 15 cm 

En ce qui concerne l'Azote, les résultats sont les suivants: 

SO4 (NH4)2 en 4 épandages : 0,48 
Urée formol 	 : 0,57 
504 (NH4)2 en 2 épandages ; 0,65 
20-20 	 : 0,78 
Ammonitrate 	 : 0,79 

En admettant que ces chiffres soient grossièrement représen-
tai:ifs, on peut tirer les conclusions suivantes: 

1°)Le fractionnement du Sulfate d'ammoniaque en 4 épan-
dages a un gros intérrt agronomique  

2°)L'Urée formol est peu lessivée (ce qui était prévisi- 
ble) 

3°)L'Ammonitrate et le 20-20 sont les plus entralnés. 

En ce qui concerne l'Acide phosphorique 

Phosphate de Thies 	: 0,17 
Hyperphosphate Reno : 0,18 
20-20  
Bicalcique 	 : 0,62 

Retenons la haute solubilité du bicalcique, dont les pertes 
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doivent être très fortes en hivernage et l'inertie des phosphates 
naturels. 

Enfin remarquons le lessivage de l'Acide pnosphorique, 
bien moindre que celui de l'Azote. 

d) Conclusions 

11 convient de retenir, en tant qu'indications, et de 
vérifier d'une façon rigoureuse, les faits suivants: 

10) Intérgt de l'Urée formol à tous les points de vue 

2°) Intérêt du Phosphate alumino calcique me Thies  

30 ) Risque de perte, par lessivage,d'Azote et d'Acide 
phosphorique, dans l'emploi du 20-20 et surtout de 
l'Ammonitrate. 

4 0 ) Intérêt théorique (sans soucis économiques) du frac-
tionnement de l'épandage, pour le Sulfate d'ammonia-
que. 

50 ) Action prépondérante sur l'humification de la matiè-
re organique, des  T'Ormes d'Azote stables (Urée formol) 
et des formes d'Acide phosphoriques solubles (phos-
-phate bicalcique) . 

L'intérêt pédologique de ces essais réside en grande 
partie, à notre avis, dans l'étude des différentes combinaisons. 
L'interaction N.P. doit avoir une grande importance sur la vie mi-
crobienne et, par là, sur le bilan organique du sol. Les études se-
ront reprises lorsque le Laboratoire sera équipé, de façon à pou-
voir: 

I') Se baser sur des variations et non pas sur des va-
leurs absolues. . 

2°) Suivre l'importance des cohditions climatiques sai-
sonnières, sur l'action des différentes formes d'A-
zote et d'Acide phosphorique, dans le sol. 

3°) Préciser le bilan organo-minéral de l'essai. 
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3 - Essai fumure organique N° I .  

Il suffit de parcourir les tableaux I, II, III,et IV pour 
se rendre compte de plusieurs des facteurs qui rendent impossible, 
Four le moment, l'interprétation pédologique de cet essai. 

I°) Hétérogénéité considérable du sol, non due à l'action 
des différents traitements 

2°) Inégalité dans les conditions de drainage  

3°) Hétérogénéité de la couverture du sol, dans les diver-
ses parcelles soumises à un meme traitement (paillage 
et couverture vivante.) 

Or l'évolution de la matière organique est essentiellement 
fonction de la texture,du drainage et de l'insolation du sol. 

Soulignons, par contre, le fait lue cette hétérogénéité 
perd de son importance avec le temps, étant donné l'intensité des 
différents traitements appliqués. 

Les résultats obtenus, jusqu'à présent, ne peuvent être 
considérés que comme éléments de départ, destinés à rendre plus ri, 
goureuse une interprétation ultérieure.. 

Les prélèvements ont été effectués au moment des observa-
tions, c'est-à-dire les 8 et 9 Décembre. Les dernières pluies a-
vaient eu lieu le 15 Novembre 1953 et le dernier arrosage, appor-
tant par aspersion de 25 à 30 mm d'eau, le 2 Décembre 1953. 



Tableau I- Observations pédologiques sur l'essai %%mure organique" N° I' . 

: 	• 
: 	. 	 : 	 • . 	 : 

. 	 : 	COULEUR 	. . 	STRUCTURE 	: 
TRAITEMENT: BLOC: PAILLAGE 	: 	 :  	: 	DIVERS 

Surface : Profondeur: Surface :Profondeur : 
: 	: 	 . 	. 	: 	• 

: 
: 

: 	 • 	: 	 : 	: 	 : 	: 
;Paillage é- 	: 	noire 	: beige à 	: structu-: 	 : : 	 :Concré- 

: A 	:pais,bien dé-: 	• 	: 	55 cm 	:re :erre : compacte 	:Fu 30:tions mar- 
: 	:composé. 	: 	:, 	: 	. 	 . 	:ron à par- 

: 	 : 	:tir 45cm 
	: 	6 	: 

: 	:Paillage 	. 	: beige à 	: 	assez 	: 	très 	. 	:Présence 

	

I 	: D 	:épais, bien 	: brun- 	: 	80 cm 	: faible 	:compacte 	:FuI00:de concré- 
: 	:décomposé 	: 	noir : : 	. 	 . 	:tions sur 

:tout le 
 : 
	

: 	• . : 	 .:profil 

. 	:Paillage é- 	: 	: 	 . 	. 	 : 

	

I 	: B 	:pais, assez 	: brun- 	: brun + 	: très 	: 	peu 	: 	:Profil 
: 	:bien décompo-: 	noir : 	clair :forte- 	: compacte 	:Fi:ZOO:homogène 

	

. 	: 	:84 	 . 	:à 60 cm 	:profil un: 	 : 	. 

: 	:Léger pail. 	: 	: 	 : 	bonne, 	macro struc: 	230: 

	

I 	: E 	:très décomp. : brun 	: 	brun 	grumeleuserture ferme : Fu 	: 
	 : 	•  	4 	: 	: 

: 	:Pail. mal 	: noire 	: beige à 	:structure: 	 : 	rsd mal 
: C 	:décomposé 	:petites 	: 70 am m8- : 	non 	: compacte 	:Fu310:drainé, 
: 	• 	 :taches 	: mes taches: visible : 	 : 	:phénomène 

• 
. 	

: rouille : : 	• 	 : 	:d/hydromor 
• : 	 : . 	 : 	:phie dèsla 

. 
' 	 • 	 •  

: 	: 	 : 	: 	 : 	: 	 : 	: 	surface 
• 
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Tableau 	I - Suite - 

4:11 

CD,  
0 

›O 
0 

0 

o 
0 

o 
P. 

>1:1 
CD. 
P. 
o 
o 
P. 
a 

TRAITEMENT:BLOC: 	PAILLAGE 
COULEUR 	: 	STRUCTURE 	• . 	DIVERS 

: 	 
Surface ;Profondeur: Surface :Profondeur: 

2 

2 

2 

2 

: 	 . 	• . 	 . 	: 	• 
: 	:très faible 	: 	: beige 	:structure: agrégats : 	:Profil 
: C 	:pail. entiè-  :  noir 	:sans tran-:grumeleum: cohérents:Fu 70: 	très 
: 	:rament décomp: 	intense:sition à 	:se ferme  : 	 : humide 
: 	• . 	 : 	: 	75 cm 	: 	 •  

: 	:léger pail. 	: 	brun 	: 	:structure: structure: 	:Profil 
:  B 	:peu décomposé: 	foncé 	: 	brun 	:grumeleu-,: grumeleuse:FuI50:homogène 
: 	: 	 : 	 : 	se 	: 

: 	:pail. épais 	: 	: beige- 	:structure: 
: E 	:assez mal 	: 	brun 	: 	brun 	: 	mal 	: compacte :Fu240: 
: 	:décomposé 	: 	 :  à 60 cm 	: définie  : 
:----: 	: 	• 	  • 	  : 	 
: 	:l'ail. moyen 	: 	brun- 	: 	brun, 	: très 	: 	 : Bonnes 
2 I 	: 	bien 	: 	noir :taches de :bonne st.: 	00000 	z 	:qualités 
: 	:décomposé 	: 	:rouille à :grumeleu-: compacte 	:Fu250: physiques 

	

: 	 : 	35 cm 	: 	se 	: 
• 



Tableau II - Observations pédologiques sur l'essai "Fumure organique" N° I - (Suite 

QOULEUR 
TRAIT. BLOC : PAILLAGE : 	 

Surface 

2 	: D 	: Pail. assez : gris- 
: 	:bien décamp. : brun 

: 

: 	: 	 • 	: 	 . 	: 
3 	: B : sol nu 	: brun- : 	 :particu- : compacte 	Profil 

. 	 . 	clair : brun 	: mire : à 35 cm 	très sec 

3 	:E 	sol nu 

. : 

. • : 

3 	: A 	: sol nu 

:ce grume-: cohérents • 
. :leuse 	 : • . : 	 : 	• 

3 	: D 	: sol nu 	: noire 	: brun- 	:structure: horizon 	. 	. 
. 	: 	 . 	 noir 	:nuciforme: 	très 	:Fu200: 

nette : cohérent  • 

3 	:C 	sol nu 	: noirâtre: noire à 	:compacte :structure : 	:très humide 
taches 	: astruc- : 	non 	:Fu300:ciès la sur- 

. blanches :turée 	:visible 	. 	:face, nappe 

. : 	: dès 30 cm : 	. 	 • . 	:à 50 cm 
. 	 • . 	. 

0
0
 0
0
  

.0
0
 0
0
  
0
4
 
0
0
 0
0
 

STRUCTURE 

Profondeur: Surface : Profondeur: 

• 
gris-brun :grumeleu-.: 
foncé' :se à ten-: 

:dance nu.: 

• 
• 

compacte :FU320: 

:Fu 50: 

DIVERS 

: 	brun : beige à : faible- : : 	:quelques 
:trainées : ment gru: compacte :FuI20:concrétions 

bruneà : meleuse : : 	:réparties 
: . . 	: . 	:dans tout le 
: • . • . 	: • . 	:profil 

: brun- : beige- :structure: agrégats  • 
clair: brun :à tendan-: assez :FuIAO: 



Tableau II - Suite - 

• 
: 	 . 	COULEUR 	: 	STRUCTURE 	: 

TRAIT. : BLOC : PAILLAGE 	: 	 : 	  : DIVERS  
Surface : Profondeur: Surface : Profondeur: 

: brun 	:35em:trai- :

▪  

grume.- : compacte  
:nées rouilr :leuse 	: vers 35 cm:Fu 20: 
:le 	:moyenne :  
:60cm:beige :  

: brun- -- 	brun 	• • : 	 : 	:taches  
clair: 	+ 	:particu- : compacte :Fi:HO:légère- 

:laire à taches: clair 	 : 	 : 	nient 
rouge- : 	 . 	: 	 : 	:durcies 

: 	 : brique . : 	 : 	 : 	:sur tout 
• . : 	 : 	: : 	: 	 : 	:le profil 

4 	: C : sol nu 	: brun : beige à U:::: 
: 60 cm : 

• . 	. 	 : 	• 	 :faible 
• : 	. • . 

4 : A : sol nu 

4 : E : sol nu 

- 	: • 
: très :FilI80: 
: compacte : : 
: : : 

Se ptièm
e P arti

e: L
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oir

e
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d
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i
e 



• • 

:profil homo-
:Fu 60:gène jusqu'à 

: 	70 cm 

:humide en 
:FuI30:profondeur 

• • 

:humide en 
:Fu220:profondeur 

• 

• :nappe d'eau 
:FU270:à 50 cm 

• 
• • 

Tableau III - Observations pédologiques sur l'essai "Fumure organique" N° I - •Suite) 

STRUCTURE 
DIVERS 

Surface z Profondeur: 

: très sec 
:Pu2I0:en surface 

:nappa à 50cm 
:hydromorphie 

nette 
: 	  

:Fu280: - id - 

! 	
COULEUR 	: 

	

TRAIT.: BLOC : PAILLAGE 	 : 
Surface : Profondeur: 

•	  
• : beige à  
• brun,. 	: 40 cm, 	:structure:structure 
: D 	: sol nu 	clair : taches 	: faible : non 

rouille 	. 	:visible 
• • . 	 . 	: 

!: brun- : beige -brun:particu - : non 
! 4 	B 	sol nu 	: clair :à taches 	: laire : visible 

• :rouille à :(très sec):  
30 cm  

: 	• • : 
5 	: C 	:fort pail. 	: 	:70 cm:beige:tendance :structure 

:non décomposé: brun 	. 	 :grume - :grumeleuse 
. 	:sauf en sur- :- 	: 	 : leuse 	: 
. 	: 	face 	. 	 • 	. 
	: 	---: 	• 	: 	 ! 	  : 	:. 

. 	- :très gros 	: 	:40cm: beige:astructu-: 
5 	: A 	:paillage,bon-: noir 	:à tramées : 	rée 	:nuciforme 

:ne décomposi-: 	 noires  
: 	tion : 	 : 	• . 	 • 
	4 	 

!:gros paillage: 	:40 cm: ' :grumeleu,:structure 
E 	:plus ou moins: brun- 	:brun-clair :se, ferme: 	mal 

• :décomposé 	. 	noir : 	.:consis- :définie 
:tante 	! 	 : 	 • 	• • 

. 
	: 	 

:fort paillage: brun- 	:brun-clair : 	:tendance 
. 5 	: B 	:assez mal 	. 	noir :à taches 	:grumeleu-:nùciforme 

:décomposé 	• . 	: rouille 	: 	se 	. 

JI 



Tableau III 	-Suite - 

	

. 	
! 

: 	• 

	

TRAIT.: BLOC: 	PAILLAGE 
COULEUR 	: 	STRUCTURE 	: 

: 	 : 	DIVERS 
Surface : Profondeur: Surface : Profonaeur: 

5 
: 
: D 

. 
: 

: 	 : 	‘ 	: 	• 
. :paillage mal :brun-noir:reste noir : 	• 

: 	décomposé 	: 	: à 40 am 	:grumelewn: compacte 
: 	 . 	:qques ta- 	: 	se 	: 
: 	 • . 	: 	ches 	: 	: 
: 	 • 	: 	 : 	: 

. 	:Hydromorphie 
:Fu330:en profon-
: 	:deur:taches 
: 	: 	durcies 
._____. 

6 

6 

. 
: B 
. 

. 
: D 
. 
• . 
• . 
• 

: 
:très léger 	: 
:paillage 	. 

: paillage 	: 
: important, 	: 
: bien décom- : 
: posé sur 	: 
: 	15 am 	: 
: 	 • 

noir 

noir 

: 	 . 	: 
:beige à 	: 	non 	• . 
: 	70 am 	:visible 	: 

:beige à : : 
:taches jau-:grumelew-: 
:nes vers : se : - 
: 	70 cm 	. 	: 

: 

• . 	• 
: 	:profil très 
:Fu 40: 	humide 

: 	:nombreuses 
: 	:racines de 
:Fu 90:bananiers 
: 	:entre 0 et 
. 	: 	20 am  

Se ptièm
e P arti

e: L
ab

orat
oi

re d
e Pé

dol
o
gi

e 



Tableau IV'- Observations, pédologiques sur l'essai "Fumure organique N° I - (Fin) 

• . 
• 

TRAIT.: BLOC 

• • : 	 • . 
• : 	COULEUR 	 STRUCTCRE • 

: PAILLAGE 	 DIVERS 
Surface : Profondeur: Surface : Profondeur: 

6 

6 

6 

. 
: 
: 

: 
: 

: 

C 

A 

E 

. 	 . • : 	 : 
. 	: :léger pail. 	: 	: 	 • 

:bien décomp. : 	noir 	: 	noir 	• 	: 

:léger pail. 	: 	:30cm:taches:l4gère- 	: 
:plus ou moinebrunatre :claires et :ment gru-: assez 
:décomposé 	: 	:trainées 	: teneuse : compacte 
. 	 . 	:rouille  

:pail.plein de: 	:+ clair,ta-:grumeleu-1.: 
: 	racines 	: 	brun 	:ches à 50cm: 	se 	:compacte 

. 	: 
• . 	: Profil 
:FuI90:gorgé d'eau 

: 
:Fu260: 

• :profil 
:Fu350:homogêne 
• 
• : 

7 

7 

7 

7 

7 

: 

: 

: 

: 

: 

A 

D 

B 

C 

E 

• :beige à 	:Tai•=7.—:compacte 	:forte consis. 
• :sol nu 	• 	brun 	: 	80 cm 	:laire 	:à 35 cm 	:Fu IO:pts gravil- 
• • • : 	:ions vers 50 
	 • 	 	 QM 
:sol nu 	:brun-noir: 	 : . 	• 	 :racines sai - 

:taches 	:beige à 	utstructu-: compacte 	:Fu 80:nes en surf. 
:blanches : 	50 cm 	: 	rée 	 :pourries en 
:à 20 cm 	: 	 :profondeur 

:sol nu 	:brun- 	:beige très :structure:tendance 	: 	:sol beige 
: 	clair: 	profond 	: 	faible :polyédrique:FuI70:(bas c8teau) 

:sol nu 	: 	noir 	:beige à 	:tendance :compacte 	: 	. 	:aucune hy- 
: 	5C cm 	:nuciforme: à 35 cm 	:Fu290:dromorphis 

:sol nu 	: brun 	:brun-clair :str.parti:comoacte 	• 
• :vers 4 -2 cm :culaire 	: à 40 cm 

:sol battant 
• 

S
ep
t
i
è
m
e
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Nous nous bornerons, pour cette année, à indiquer les 
résultats obtenus et à tirer les conclusions d'ordre pratique qui 
s'imposent. 

suivants: 

2 échantillons ont été prélevés dana chaque parcelle: 

Le premier est représentatif de l'horizon superficiel: 
(0-15 cm) 

Le deuxième est représentatif de l'horizon situé entre 
30 et 50 cm. 

Sur les échantillons ont été effectués les dosages 

Ilulmidité de la terre séchée à l'air .  
-carbone et matière organique 
-humus 

Nous avions également l'intention de procéder, pour 
les horizons superficiels, à des tests sur la stabilité de la struc-
ture. En fait, les tests ont été réalisés, ruais leurs résultats ne 
coincident généralement pas avec les observationc directes sur le 
terrain. 

Le procédé est le suivant: 

- d'une part,on fait l'analyse mécanique du sol, par dis-
persion de la ter-e et séparation des différentes fractions: argile 
et limon (sédimentation), sable grossier et sable fin (Tamisage) 

- d'autre part, on répète les memes opérations, mais 
cette fois-ci, sans destruction de la matière organique, ni disper-
sion descolleedesrargileux. La terre est seulement soumise à une agi-
'tation modérée dans l'eau. La comparaison des 2 séries de résultats 
permet, en principe, d'attribuer au sol des coefficients de structure 
pour chaque fraction granulométrique. Par exemple, si A est le pour-
centage d'argile obtenue après dispersion et A' le pourcentage d'ar-
gile obtenue sans dispersion, plus le rapport A-At x 100 est élevé, 
meilleure est la microstructure. 	 -A--  

Cette méthode demande à âtre adaptée aux sols d'ici. 
Il est nécessaire, avant de pouvoir utiliser les résultats qu'elle 
donne, de déterminer le temps d'agitation adéquat et de rechercher 
une meilleure reproductibilité des dosages.Ceci fera l'objet d'une 
mise au point ultérieure. 

En ce qui concerne l'hétérogénéité texturale de l'es-
sai, le tableau V chiffre ce que l'on peut constater sur le terrain 
paz simple pétrissage de la terre dans la main. 

Le taux d'argile peut varier de 17,7 % à 45,4 %, c'est-
à-dire qu'il peut passer du si le au triple. Lorsque cet écart à lier 
sur 2 parcelles ayant reçu le le traitement (le 6 par exemple, par-
celles 19 et 26) on conçoit que les résultats de ce traitement puis-
sent âtre très différents. De Mme, le pourcentage de sable total pas-
se de 17,8 (parcelleIII traitement 4) à 53,9 % (parcelle 35, traite-
ment 6) 

Les conditions de pH sont également très variables. 



N° Ech. : Trait. 
	: 	 

: 

	

Il 	. 	7 

	

81 	: 	7 

	

171 	: 	7 

	

201 	: 	7 

	

341 	: 	7 

	

41 	: 	6 

	

91 	: 	6 	 : 18 	:21,3 	r 28 

	

191 	: 	6 	P,à : eii:7 	: 22 	:26,2 	: 22,7 	: le.: :9)  

	

261 	. 	6 	3,6 : 45,4 	: 21 :10,6 	: 14,1 	: 24,8 

	

351 	: 	6 	3,8 :45 	:11,2 	:12,3 	:23 	:53,9 

	

61 	: 	5 	3 	:45 	: 11,2 	:22,Ç 	: 23  

	

131 	5 	3 	: 45,4 	: 16,5 	: 6,2 	: 24 	: 30,3 

	

221 	: 	5 	3 	: - 	: - 	: - 	: - 	: - 

	

271 	• . 	5 	4,4 : 35 	: 30,7 	: 7,4 	: 14,6 	: 22,1 

	

331 	: 	5 	: 
• 

3,2 : 41,5 	: 9,7 	: 9,7 	: 17,2 	: 27 1  

	

21 	: 	4 	. 	2 	: 20 	: 22,7 	: 9,5 	: 41,1 	: 50,6 

	

III 	: 	4 	• 	2,8 : 39,7 	: 33,7 	: 7,3 	: 10,5 	2  I7,!-.  

	

181 	: 	4 	' 	5 	: 25 	:- 34,5 	: 9,4 	: IEs,u 	: 2i,1 

	

211 	: 	4 	. 	3 	:35,2 	: 30,7 	:10,9 	• 14,3 	:25,3 

	

2P1 	: 	4 	2,8 : 35,7 	: 37,2 	: 0,6 	: 17 8 	: IC 5 
	• 	. 	: 	. 	p 	. 	p 

:H20 % : 
: 

A % 

: 
: 3,8 : 25 
: 4,8 : 31,2 
: 4,6 : 32,5 
: 4,2 : 35 
: 3,4 1 35 

3,4 : 21,5 

: L 70 	: SF ;., : SG : 	: Z- 
• . 

• . 	• . 	• . 	• 
: 24,5 	:12,4 	: 30,c; 	: '2,9 
: 23,7 	: 5,3 	: 2F,5 	: 33," 
: 22 	:13,1 	: 22,5 	: 35,o 
: 29,7 	: 6,5 	: 19,3 	: 25,8 
: 24,2 	:13,7 	: 19,5 	. 33,2 

: 19,7 	:20 	: 30,5 	: 50,5 

Septième Partie: Laboratoire dg Pédologie 

Tableau V 

Résultats de l'analyse mécanique des horizons de surface 

(Essai Fumure organique N° I) 

	

51 	: 	3 .: 	2,2 : 30,5 	: 31,5 	: 8,1 	: 22,3 	: 30,4 

	

121 	: 	3 	: 	3 	: 36,2 	: 34,2 	: 4,9 	: 16,2 	: 21,1 

	

141 	• 	3 	: 	2,6 : 35 

	

201 	3 	: 	3 	 : 35 	 : 
: 20 	: 34'5 	:27,, 	: 1'97:7 	: 43'1 

7 	: 35,6 

	

301. 	. 	3 	: 	3,8 : - 	: - 	: - 	: - 	: - 
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Tableau VI Traitement N° I 

N° Ech. : Profondeur : pH : C % : MO % : Humus 0/00 

: 
31 : 0-15  : 4,8 : 2,07 : 3,46 : 3,9 
32 : 30- 50 : 4,5 : 1,44 : 2,48 : 1,1 

ICI : 0 - 15 : 4,75 : 3,39 : 5,83 - 	: 4,4 
102 : 30 - 50 :4,8 :2,22 : 3,82 : I 

161 : 0 - 15 : 5 : 2,70 : 4,64 : 3,9 
162 : 30 - 50 : 4,75 : 1,86 : 3,10 : 1,8 

231 : 0 - 15 : 4,75 : 3,36 : 5,78 : 
232 : 30 - 50 : 4,55 : 2,04 : 3,51 : 0,5 

311 : 0 - 15 : 4,9 : 3,18 : 5,47 : 
312 : 30- 50 : 4,8 : 1 ,95 : 3,35 : . 

1,6 

Tableau VII Traitement N° 2 

No Ech. : Profondeur : pH : 	C 5; : 140 % I Humus 

. • • • . : 
71 : d - 15 : 5,15 : 3,96 : 6,71 : 4,6 
72 : 30 - 50 : 4,8 : 2,40 : 4,13 : 2 

151 : 0 -15 : 5,5 : 2,29 : 4,80 2,9 
152 : 30 - 50 : 4,65 : 1,89 : 3,25 1,1 

241 : 0-15  : 4,45 : 2,91 : 5 3,4 
242 : 30 - 50 : 4,55 : 2,10 : 3,61 : 0,9 

251 : 0 - 15 : 5,75 : 2,70 : 4,64 : 3,2 
252 : 30 - 50 : 4,65 : 2,13 : 3,66 : 1,4 

321 0 - 15 : 5,35 : 3,45 : 5,93 : 2,9 
322 30- 50 : 4,85 : 2,25 : 3,87 : 1,3 

: 
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Tableau VIII 	 Traitement N° 3 

N° Ech. : Profondeur 
: 
1 
: 

pH C % : MO % : Humus °fo°, 

51- 
52 
	----: 

121 
122 

--. 	 
141 
142 

201 
202 

301 
302 

: 
: 

: 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

0 - 15 
30 - 50 

- id - 

- id - 

- id - 

- id - 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

. 

5,2 
4,6 

6 ? 05 
4,9 

5,15 
4,8 

5, 1  
4,75 

5,35 
4,85 

. . 
• 

: 

: 

: 
: 

: 
: 

3,36 
2,07 

3,09 
1,26 

2,76 
2,10 

3,7, 
2,13 

2,y7 
2,46 

• 
: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

5,74 

5,31 
1,67 

4,e0 
3,61 

6,38 
3,66 

5,04 
4,23 

3,56  

:. 

: 
• 
: 
: 
+ 
: 
: 

4 

2,9 
',I 

2,8 
1,4 

3,3 
1,7 

2,9 
2 

Tableau IX Traitement N° 4 

N° Ech. 
: 	 : 
: Profondeur : pH 

• 
: C % 

: 
: MO % 

: 
: Humus 0/00 

21 
22 

III 
112 

181 
182 

211 
212 

281 
282 

	 : 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

0-15  
30 - 50 

m- 	 

- id - 

- id - 

-id - 

- id - 

: 
: 

: 
: 

: : 

: 
: 

5,7 
4,8 

5,5 
5,1 

5,6 
4,8 

5,1 
5,05 

5,25 
4,85 

: 

! 

: 
: 

: 
: : 	 
: 
: : 

2,67 
1,34 

3,45 
2,40 

4,35 
3 

3,33 
2,79 

3,36 
1,59 

: 
: 

: 
: 

: : 

: 
: 

4,59 
2,30 

5,93 
413 , 

7,38 
5,16 

5,73 
4,80 

5,74
2,73 

: 
: 

: 
: 

: 

• • . . 
. 

2,4 
1,2 

2,9 
1,2 

3,7 
2,5 

2 
2,3 

1,9 
0,7 



	

91 	. • : 4,7 	: 2,94 	: 5„06 	: 	2,6 

	

92 	
. 
• - id - 	: 4,?5 	: 2,07 	: 3,46 	: 	1,9 
	 : 	. 	  . 	. 	 : 

	

197 	• 	 : ta 	: 4,35 	' 	 •;,tg 	3,8 . 

	

192 	• 	- id - 	'  • 4 65 	• 2,13 	, 	: 	2 :  

	

261 	 : 5 	: 3,03 	1  5,21 	• • 2,4 

	

262 	: 	- id - 	• 4,75 	: 2,22 	: 3,82 	2,1 : 	 • 	: 
• 

	

: 2,67 	: 4,57 
- id - 	4,55 	; 1,95 	: 3,35 

3 51 
352 

1 ,7 
1,9 
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Tableau X Traitement tO 5 

N' Ech. Profondeur : pH : C % 	: MO 7:. : Humua o/oo 

61 
62 

131 
132 

227 
222 

271 
272 

332 

 	• 

: 

: 
• ' 

: 
: 

: 
: 

0- 15 
30 - 50 

- id - 

- in - 

- id - 

- id - 

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
• 

: 

1,,6 
4 3 75 

5,2 
4,85 

5,8 
:,.,7 

5,75 
5 

4,7 

: 
• 

: 
: 

: 

: 
• 
: 

: 

2,73 
1,95 

2,76 
1,65 

3,27 
2,49 

4,5 
2,43 

2,84 
2,25 

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

: 
: 
. 

4,79 
3,35 

4,80 
2,84  

5,62 
4,28 

7 e 74 
4,1 

1..81 
3,87 

: 
: 

: 

: 
: 
e 
:• 
: 

: 
• 
: 

: 

3,* 
2,1 

2,9 

2,9 
2,5 

2,3 
1,5 

1,8 
1,6 

• 

• • 

Tableau XI* 
	

Traitément N° 6 
• • 
• • 

a° Ech. Profondeur : pH .  

 

c % 

  

Humus 0/00 

        

41 	0 - 15 	: 5 	: 2,73 
41.2 	30 - 40 	: 4,55 	: 1,68 

4,79  
: 2,88 	: 	1,8 
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Tableau XII Traitement N° 7 

N° Ech. 
. 

: Profondeur : pH : C % : MO % 
: 
: Humus o/ao 

Il 
12 

81 
82 

172 

291 
292 

341 
342 

• 
: 
: 

. 
: 

. 

: 
: 

: 
: 

171  

: 

	

0-15 	: 

	

30 - 50 	: 

: 

	

- id - 	: 

	

- id . - 	: 

: 

	

- id - 	: 

: 

	

- id - 	: 

5,45 
4,95 

5,8 
5,1 

5,2 
4,7 

5,5 
4,95 

5,5 
4,9 

: 
: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 
: 
: 

2,79 
1,59 

3,69 
2,46 

3,09 
2,01 

3 
2,07 

2.4 
1,77 

! 

! 

: 
• 

: 
• 

• 

4,80 
2,73 

6,35 
4,23 

5,31 
3,46 

5,16 
3,54 

4,13 
3,04 

: 
: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 
: 

2,4 
1,6 

3 
2 

2,5 
1,9 

2,1 
1,6 

1,5 
1,2 

Deux traitements paraissent détachés des autres, 
tant pour l'acidité superficielle que pour l'acidité dé profondeur. 
Ce sont les N° . 1 et 6 qui, en moyenne, ont pour pH respectifs: 4,88 
et 4,88 en surface, 4,68 et 4,67 en profondeur. Tous les autres 
traitements, excepté le N° 5, ont des moyennes variant entre 5,3 et 
5,5 en surface, 4,8 et 4,9 en profondeur. Le traitement N° 2 est 
intermédiaire. Peut-être pourra-t-on voir dans ce fait, insuffi-
samment concluant cependant, l'influence du -paillage? (les parcel-
les paillées, que ce soit en éec ou en vert, ont toutes des pH in-
2érieurs aux parcelles nues). 

En ce qui concerne la matière organique totale, 
le taux varie peu. Les moyennes, par traitement, oscillent entre 
5,15 et 5,87 % en surface (les parcelles extrèmes totalisent:3,46 % 
pour la plus pauvre, 7,74 % pour la plue riche). Signalons le fait 
que toutes les parcelles très riches en matière organique (+ de 6 'A) 
se situent à mi-chemin entre la route centrale et la Ouatamba, dans 
une zone englobant des parcelles des travées 7 et 8; y sont repré-
sentés les traitements: 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Les profils ce cette 
zone ont été décrits: gorgés d'eau et l'un d'entre eux présentait 
des racines pourries en profondeur. Il s'agit certainement d'un mau-
vais drainage en hivernage. 

Les rapports: matière organique/humus sont très 
élevés, oscillant entre 9 et 27; la moyenne se situe aux environs 
de 17-18. 

Ces chiffres sont excessivement élevés. Le rapport 
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ve qui aera évalué prochainement doit être également très élevé. Il 
convient de né pas oublier que ce n'est pas la matière organique to-
tale qui entre en jeu dans l'amendement d'un sol, mais seulement la 
partie décomposée, grossièrement représentée par l'humua. Brute, la 
matière organique est composée essentiellement de produits carbonés; 
ces derniers sont hydrophobes et n'ont pas,ou peu,d'action sur la oa-
pacitéepour les bases(T)du sol. Les deux rôles demandés à l'amende-
ment orbenique, à savoir: augmentation. de la capacité pour l'eau, lut-
te contre le lessivage des engrais, sont alors contrariés. 

Il semble que l'apport de matière organique, pour ê-
tre efficace, doive être accompagné obligatoirement d'un apport 
deazots, en conséquence. Ceci est particulièrement vrai dans le e sols 
de drainage difficile, par suite de la position élevée du niveau de 
base. Deux raisons: laie d'azote et asphyxie intermittente freinent 
alors e développement des micro-organismes, agents d'évolution de la 
matière, organique. Ces indications seront précisées par l'évaluation 
du rapport Ce du sol et du matériel organique (paille ou compost) 
appurté dans les différents traitements. 

En conclusion'', cet essai, pour être valable, doit 
être suivi pendant plusieurs années encore. Le problème de la re-
plantation par parcelle doit être envisagé, de façon à maintenir la 
nein interaction des traitements. 

Enfin, il semble qu'il faille modifier les apports 
d'azote. 

4) Essai "Fumier déshydraté" 

Précisons que cet essai a été installé-au printemps 
1953, sur une zone de la Ouatamba, nouvellement restaurée. Le résul-
tat de cet aménagement est certes une amélioration des conditions 
générales du sol pour le bananier. Cependant, le boulversament impo-
sé par le rehaussement et la planifieation des parcelles e crée une 
hétérogénéité considérable et, en particulier, une perturbation dans 
la distribution, dans Li. profil du sol,de la matière organique. Il 
sera difficile, sinon impossible, de suivre cet essai du peint de vue 
sc... Les phénomènes évolutifs, tendant au rétablissement d'un profil 
génétique normal, différents, suivant le boulversement, en chaque 
point, se mèleront à l'intégration au sol du fumier deshydraté appor-
té dans les différents traitements (I: témoin vins fumier; 

2: 750 Gr de fumier par pied 
3: 1500 Gr fumier par piste 

Le tableau I montre l'ensemble des résultats analy- 
tiques obtenus. 

La dénomination des échantillons est donnée par une 
lettre indiquant le bloc, un Ier chiffre pour le traitement, un 2ème 
chiffre I au 2 situe l'échantillon, respectivement: en. surface (0-20) 
au me profondeur: 50 - 70 cm. 

Exemples: A2-I : Echantillon prélevé dans la parcelle du bloc A 
ayant subi le traitement 2. Profondeur 0-20cm. 
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03-2 :"Echantillon prélevé dans la parcelle du bloc C, 
ayant subi le traitement Z. Profondeur5D-70cm. 

L'ensemble de l'essai est très acide. Le pH est tantôt 
plus, tantôt moins élevé en surface qu'en profondeur. La matière or-
ganique est, en général, plus abondante en surface, mais dans le bloc 
A par exemple, toutes les parcelles sont pluepeuaumeinsautant orga-
niques, entre 50 et 70 cm qu'entre 0 et 20 cm. Le bloc A, en bordure 
de la route Conakry-Kindia est entièrement "rapporteldans la partie 
supérieure de son profil. 

Les rapports matière-organique/humus varient entre 8 
et 40 en surface et entre 9 et 35 en profondeur. Les valeurs basses 
et moyennes sont observées surtout en surface et les valeurs fortes 
en profondeur. Ceci est contraire à la règle générale pour les sole 
de bas-fond et bas-c8teau de la Station. 

En résumé, les traitements de cet essai ne pourront 
pas produire,avant de longues années,des variations sensibles dans 
un sol hétérogène, soumis à une évolution différente suivant les 
pointa. 

Tableau I 	Essai "Fumier déshydraté" 

SURFACE 0 • 2C cm . 	 PROFONDEUR 50 70 cm 

: 
N° Ech.: pH 

: 	• 	. 	• 
: H20 %: MO % :Humus 

: 
: :• --- . 
: : 	: : 

AI-I :5 : 	8,8 	: 2,86 : 
A2-I :5,1 :10,2 	: 2,72 :1,46 
A3-I :4,9: 	6,8' 	: 3,16 : 2,1 

BI-I :4,9 : 	7,8 	: 4,45 : 2,2 
B2-I 14,9 : 	8,2 	: 5,39 : 1,75 
B3 -I :5 : 	7 	: 3,43 	: 1,72 

cI-I  : 4,9  : 	7, 8 	: 5,71 	: 6 
C2-I -5 • 66  : 5,9 
C3-I :4,8 : 	8,4 	: 6,70 : 8,25 

 	: : 	: • 

DI-I :4,8 :11,2 	: 7,63 	: 1,9 
D2-I :5,3 : 	g 	: 3,53 : 2,6 
D3-I :4,9 : 	5,2 	: 3,21 : 2,4 

: 	: 	: o/oo  
N° Ech.: pH : H20 %: MO % :Humus 

  	: 
• • . 	 : 	• . 

AI-2 :4,8 : 7,2 : 4,90 : 4,0ç 
A2-2 :5,3 : 8,8 : 2,72 : 1,28 
U-2 :5,1: g : 3,48 :1,3 

131-2 :5 	. 5,4 : 2,68 : 1,48 
B2-2 :4,8 : 4,6 : 2,77 : 2,6 

I B3 -2 :5,1 : 5,4 : 3,48 : 0,98 

I CI-2 :',,,9 : 7,6 : - 	: 2,8 
02-2 :4,9: 6,6 : 4,74 : 1,4 
03-2 :5,2 : IO 	: 3,09 ; 0,95 

: 	: 	. 	: 
DI-2 	:4.,,, g :: ? ,8  :: 0 p, 76  
D2-2 
D3-2 :5,1 : 11,2 : 5,98 
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5) Essais ',Conditionnement de sol* 

La Station Centrale a mis en place 2 essais, afin d'ob-
server l'action de certains produits du commerce:' le Flotal et le Po-
ly Ack, sur les sols de bas-fond de Moyenne-Guinée. 

Cet essai sera suivi du.point de vue agronomique (rende-
ment, végétation des bananiers) et du point de vue pédologique (étude 
de l'évolution de la structure, perméabilité, capacité pour l'eau et 
capacité totale pour lei bases T.) 

On sait que le but premier de ces produits, que ce soit 
le Poly Ack ou .le Flotal, est d'améliorer des terres lourdes, argileu-
ses ou argilo-limoneusez,-, de réaction alcaline. Les conditions pédolo-
gigues, en Moyenne-Guinée, sont comme on le sait, exactement à l'op-
posé puisqu'il s'agit de sols sableux et,dana la plupart des cas très 
acides. Stant donné le prix de revient de ces produits, les résultats 
doivent Otre concluants, tant au point de vue de l'amélioration du sol 
que du rendement des bananiers, pour qu'une utilisation pratique par 
les planteurs puisse Otre envisagée. 

On trouvera le protocole de l'essai Flotal installé à 
la Fessera et de l'essai Poly Ack installé à la Ouatamba, dans la 3ème 
Section (paragraphe B) du chapitre IV. 

De plue, la Station disposant de I Kg de Krilium, ce 
produit a été épandu sur un remplissage de la Ouatamba. 

Des échantillons ont été prélevés, lors de la mise en' 
place de ces différents essais; Un an après la mise en place, une 2ème 
e6rie d'échantillons sera prélevée afin d'étudier l'évolution du sol. 

6) EssainAmendement" k- I  (Faseara) 

Le traitement a été appliqué en une seule fois, lora de 
la mise en place de l'essai, en 1951 (voir protocole).  • 

Seules les parcelles 3e ont reçu une nouvelle dose de  ' 
-chaux magnésienne, égale à leur dose de départ, en fin 1952 (4 Eg,6 par 
pied). 

Les apports de base, commune à toutes les parcelles ont 
6t6: 

I) En Juin 1952: 400 gr de mélange (250 gr K .  Cl + 150 gr 
SO4 (NH4)2 et I kg de-Kourifoe par pied 

2) En fin 1952 : 400 gr de Mélange. 

L'étude de la variation du pH a été faite jusqu'ici de 
la façon suivante: 

I mesure à l'implantation 
I mesure avant l'hivernage 1953 
I mesure à la fin de l'hivernage 1953 
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I prélèvement agronomique par parcelle 

profondeur : 0 - 20 cm. 

a) Valeur de pH en 1951, lors de l'implantation 

L'étude de Monsieur Maignien sur le bas-fond Fessera 
situe 1/essai natuandement N° I" dans-une zone de sols de bas-fonds 
anciennement cultivés, caractérisés par un sous-sol argileux et la 
présence du plan d'eau entre 50 et 100 cm de profondeur. Donc un sol 
contenant de la matière -organique acide, mal décomposée, à texture 
assez sableuse en surface, argileuse en profondeur. 

L'ensemble des parcelles,au départ, est très acide, 
et cela d'une manière homogène. Le pH oscille entre 4,7- et 5: 

I.parcelle est à el 4 
3 parcelles sont à pH 4,7 
15 parcelles sont à pH 4,8 
17 parcelles sont à pH 4,9 
12 parcelles sont à pH 5 

b) Evolution du sH dans les sarcelles témoins  

Les résultats obtenus dans les parcelles témoins sont, à 
eux seuls, extrèmement instructifs: 

Les 12 parcelles témoins ayant,au départ, des pH s'é-
chelonnant entre 4,7 et 5 (pH moyen 4,8I), avaient, avant l'hiverna-
ge 1953 des pH compris entre 5 et 5,2 (valeur moyenne 5,15) et en Oc-
tobre 1953, l'ensemble s'est élevé d'une façon très homogène, comme 
le montre le tableau ci-joint, jusqu'à l'intervalle 5,4 - 5,8 (moyen-
ne 5,65) 

Dans les quelquesderniersmoi4epH s'est donc élevé 
en moyenne de 0,5.unité pH. Ce qui est remarquable, c'est que cette 
élévation rapide eest produite en saison des pluies, qui d'une ma-
nière générale, a plut8t tendance à acidifier les sols. Il sera né-
cessaire de suivre cet essai d'une façon saisonnière, du point de vue 
e et du point de vue matière ormnique. Il se pourrait que pendant 
L'hivernage, les sols,actuellement très bien drainés, braient leur 
stock ancien de matière organique acide grâce à une activité micro-
bienne interne; à signaler un autre facteur important: le paillage 
(l'ensemble de l'essai a été paillé très t8t cette année). 

L'élévation moyenne de pH, depuis l'implantation 
le l'essai, est dohc de 0,85 unité pH. 

c) EvOlution'des pH dans les parcelles traitées 

Le traitement I apporte des doses croissantes de 
:haux, seulement sous forme de chaux agricole (750, 1.500, 3.000 gr 
le CaO par pied) 
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Les variations de pH sont assez homogènes pour lea 
trois sous-traitements. 

De 1951 à Avril 1953, une bonne augmentation de 0,6 
à 0,7 unité pH. Pendant l'hivernage, augmentation pour toutes les 
parcelles, de 0,2 à 0,4 unité pH. L'élévation globale est plus cons-
tante et se situe aux environs de I unité pH. Le-pH final est voisin 
de 6. 

Seules les parcelles voisines Clb et Cie se sont 
acidifiées chacune de 0,2 unité pH. Il est à remarquer que les 2 sont 
à prozimité de l'accident gréseux qui est un facteur de mauvais drai-
nage, en hivernage. 

Aucun des sous-traitements, semble-t-il, ne donne 
de résultats qui soient différents d'une manière significative. 

• 	Les traitements 2 et 3 ont consisté en den apporta 
simultanée de chaux et de magnésie, sous forme d'une chaux magnésien.. 
nejaélange sensiblement équimoléculaire (Ca°  =  1,03) 

Si nous examinons les élévations de pH dans Ise 
sous-traitements a, b, c, nous constatone: 

I 0 ).La variation est bien plus importante dans la Ière 
partie (1951  -  Avril 1953) que pendant le dernier hivernage, au cours 
duquel certaines parcelles se sont acidifiées, &mes les traitements 
2e et 38 en particulier. 

N.H.La parcelle D3a qui s'est acidifiée de 0,5 unité pH 
est exactement sur la dalle de grès.  • 

2°) L'élévation de pH globale 'varie dans le-mme sens 
que la quantité équimoléculaire d'équivalence grammes Ca0 et Mg0 ap-
portée. 

Le tableau suivant en donne une idée: chaque sous-
traitement est représenté par la moyenne dés résultats des 4"parcel-
les qui lui correspondent. 
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TRAITEMENT : CaO + 14g° eq.gb 	: Variations 
: apportés par pied 	: du pH (I) 

: 
: 
pH final 
Octobre 1953 

3 a 

2 a 

3 b 

2 b, 

3 c 

2 c 

; 	7,8 + 7,8 	 : 

: 13 	+13 

: 15,6 +15,6 	
• . 

: 26 	+26 	 : 
: 	 • 

: 31,2 +31,2 (I° trait): 
: 31,2 +31,2 	(2 0  trait): 

: 	52 	+52 	 : 
: 

• 	 : 

0,28 

0,40 

0,55 

0,55 

1,75 

0,12 

: 
: 

: 
: 
: 

: 
: 

. 

. 

5,95 

6,16 

6,25 

6,32 

7,25 

5,79 

(I) Variation globale diminuée de l'élévation moyen-
ne du pH des témoins. 

.14 traitement 2c donne des résultats non con-
formes. Dans aucun deà 4 blocs où il est représenté, le pH n'a aug-
menté. Par contre, il a nettement baissé en D-2c (0,3 pH) et A-2c 
(0,4 pH). Ctest-le traitement ayant reçu le plus de chaux magnésien-
ne au départ (52 équivalents grammes de chaque élément). 
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Valeur du pH dans les différents traitements 

	

: 	Valeur du pH 

	

Traitement: 	  
: 1951 :Avril 53:Oct.53 

Valeur du pH 
Traitement: 	  

:1951 :Avril 53:Oct.53 

Témoin 4 
A 4 a 

4c 
3 4 a 

0 4 c 

C 4 c 

D 4 b 
1)  4 c 

e 4b 

D 4.6 
 

C 4a 
C 4b 

• 
: 
: 4 9 

5 	 . 

:4, 9 
: 	4,8 :4, 9 
4,7 
4,7 

: 4,8 
4,9 
4,8 
4,8 
4,9 

• 
• 
: 
: 
: 
: 
: 

: 
: 

: 
: 

5 
5,2 
5,2 
5,2 
5,2 
5,2 
5,2 
5,2 
5,2 
5,1 
5 
5,2 

: 	5,7 
: 	5,5 
:« 5,7 
! 	5,4 

5,6 
: 	5,8 

5,7 
: 	5,7 
: 	5,S 
:5,6 
: 	5,7 
: 	 5,6 

A 2 a 
B 2 a 
C 2 a 
D 2 a 
A 2b 
B 2 b 
C 2b 
D 2 b 
A 2 c 
5 2 e 
C 2 c 
D2 c 

' 

• 

: 
: 
: 
: 
: 

' 

5 

4,9 • 

4,9: 
5 	: 
4,9 : 
4,9 : 
4,9 : 
4,7 

4,8 : 

: 

6 

5,8 
5,6 
6,2 
6,1 
5,7 
6,2 
6 
6 
6 
5,e 

:6,2 
6,1 
6,15  

: 	6,1 
: 	6,2 
: 	6,7 
: 	6,2 
: 	6,2 
:5,6 
:6 
: 	6 
: 	5,5 

lila 
B / a 
C 	a 
D i a 
à 1 b 
B I b 

D 	b 
A î c 
1c 

C I c 
D I c 

a 1 b 

:5 
:4,9 
: 	4,8 
4,8 

' 	5 
: 	5 
5• 

: 	5 
5 

: 	5 
5,1 

! 4,8 

: 

: 
: 
: 

: 
: 
: 
' 
! 

6,I 
5,3 
5,6 
5,4 
5,4 
5,4 
6,1 
5,4 
6 
5,4 
6 
5,4 

:6,2 
:6,1 
: 	5,9 
: 	5,9  
: 	5,5 
: 	6 :5,9 

: 	5, 8  
: 	6,2 

5, 8  :5,8 
: 	6,2 

A 3 a 
B 3 à 
C. 3 g 
D 3 a 
A 3b 
B 3 b 
C 3 b 
D 3 b 
A3 c 

3 c 
C3 c 
D 3 c 

: 
: 
: 
: 

: 
: 
' 
: 
: 
' . 
• 

4,9 : 
4,8 : 
4,8 ' 
4,8 : 

4,9: 
4,9 : 
4,8 
4;8 : 
4,8 : 
4 	: 
5 	' . 

• 

6,1 
6 
5,6 
6,3 
6,1 
6,2 
6,1 
6,1 
7,6 
7 
4,8 
6 

• 
:6,1 
: 	6 
: 	5,9 

5,8 
6,4 
6,1 

: 	6,1 
6,4 

: 7,6 
:7,2 
:73 
: 7 
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B - ANANAS - 

I) Sols de la nouvelle _plantation du Mehenghi  

Cette plantation, défrichée pendant la saison sèche 
(952-1953, a été plantée entre les mois de Mai et de Juillet 1953. 

Couvrant une superficie d'environ IO Ha, elle com-
prend une zone de c8teau se prolongeant par une partie de bas-a-
l:eau et de bas-fonds, en certains endroits bien délimités.  ' 

Les travaux fonciers de mise en culture ont été es-
sentiellement: le débroussement, l'abattage, le débardage des bois, 
Le déssouchage, la réduction des termitières et l'installation d'un 
ystème de drainage, dans la partie basse. 

Les différents travaux de mise à nu du sol ont été 
ffectués sans bouleversement de terrain; la seule anomalie existante 
rovient du nivellement des termitières. 

Caractéristigues morphologiques et physico-chimiques des diffé-
rents types de $ols 

Au point de vue pédologique, les sols comprennent  , 
ous les intermédiaires entre les sols ocres que l'on trouve dans 
a partie la plus haute et les sols de bas-fonds, spécialement dé-
eloppés dans les secteurs V et IX. les intermédiaires ou sole bei-
as sont caractérisés par un horizon profond assez clair, pouvant 
avenir argileux et par une teneur générale en éléments fins, supé-
leure à celle des sols .  ocres. 

a) Les sols ocres' 

Leur nom provient de la teinte générale du profil, 
ai apparait imprégné d'hydroxyde de fer. 

Le N° 4 en est un bon exemple. 

Profil N °  4 

: 	 • 

-rofondeur : 	 Description 	 : N Ech. 
	 : 	  

0-.35 	: brun-noir foncé, humifère, finement sablo: Me 41 
: limoneux, structure grumeleuse 	 : 

1 5-65 	: ocre-brun clair, sablo-argileux, 	: Me 42 
: structure à tendance nuciforme 	 : 



65-95 	: ocre-jaune, sabla-argileux, 

N° Ech. 

4 	Me 43 

Profondeur : Description 
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Profil N° 4 (Suite) 

• 
compact 

Analyse mécanique 	(I) 

N° Ech. 
• 

: T.?. 
• 

% : 
: 

H20 % : S.T. 
: 	 : 

% : S.G.% : 
: 

S.F. % : 	L 
é 

: 	A 

: • 
Me 41 : 100 : 5 :56,8 : 33 	: 23,8 : 14,5 : 20,1 

g : 
Me 42 : I00 : 5,2 : 	55,7 : 33,1 	: 22,6 : 	9,9 : 27,8 

Me 43 : 100 : 6 : 	54,4 : 	28,2' 	: 24,2 : 	8,3 ;32 
. : 

Analyse chimique (I) 

N° Ech. : pH ' :C.org.%: M.0.% :Humus 	: N;total: CA4 : CaO ech. 
obo 	: 	0/00 	: :meq/I00.g 

: : • . : 	• 
: • . : : : 

Me 41 : 4,8 : 2,12 : 	3,61 : 	2,7 	: 1,2 : 17,6 : 	0,5 

Me 42 : 4,8 : 0,84 : 	1,43 : 1,44 	: 0,5 : 16,8 : 	I 

Me 43 : 4,9 : 0,68 : 	1,16 :0,34 	: 0,47 : 14,5 : 	0,75 

Au point de vue texture, ces sols sont assez homogè-
nes, sur toute la hauteur du profil. De prédominance sableuse (très 
tiouvent plus de 50 % de sable total) ils sont tous riches en éléments 
grossiers, constitués, soit par des graina de quartz, soit par des 
pseudo-sables, stables à la dispersion. Il n'existe que très rarement 
des concrétions de diamètre supérieur à 2 mm (profil N° 3: affleure-
ment de gravillons latéritiques, à 55 cm de profondeur) 

(I) Les résultats sont exprimés en % de terre fine, séchée à 'l'air. 
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Le profil est plus riche en argile, en profondeur, mais 
le rapport de lessivage reste assez élevé: de l'ordre de 0,65 à 0,8 

teneur en limon, par contre, décrott en profondeur. 

C'est essentiellement la distribution de la matière or-
eanique qui caractérise les différentd horizons du profil. La teneur 
est forte, en surface, pour des sols occupant une telle position to-
pographique (c8teau). Elle est parfois de 4 % en surface, se mainte-
aant aux environs de I à 2 % jusqu'à 60 cm de profondeur. 

Cette matière organique est faiblement humifiée; le rap-
port matière organique totale/humus se situe dans l'intervalle 15 - 
25, pour les horizons de surface, or la borne inférieure indique dé-
jà une forte accumulation de carbone organique. Les teneurs en Azote 
total sont moyennes en surface, faibles en profondeur, mais,dans tous 
Les cas, disproportionnées avec les quantités de carbone présentes. 

Le rapport clk, en effet, est en moyenne de 15 à 20 en surface, ce 
lui indique une très mauvaise humification. En profondeur, les va-
Leurs sont inégales, s'élevant parfois jusqu'à 40, parfois s'amélio-
Nent,tout en restant très fortes, pour des sols de région tropicale 
humide (13-14). 

Il semble que l'on puisse imputer ce phénomène à la gran-
ie acidité de ces sols. Le pH homogène, ou à peu près, sur toute la 
'auteur du profil, varie entre 4,6 et 4,9, atteignant et dépassant 
-arment 5. Dans ces conditions, la vie microbienne est considérable-
lent ralentie, les germes fixateurs sont incapables de fournir les 
pantités d'azote nécessaires à l'humification des débris végétaux, 

Les basses valeurs du pH sont en rapport avec des teneurs 
n calcium échangeable excessivement faibles, une partie de ce cal-
.ium est d'ailleurs d'origine récente puisqu'apporté sous forme de 
:hosphate (engrais de base à la. plantation), quelques semaines avant 
.es prélèvements d'échantillons. 

Ajoutons que ces sols ont une humidité â l'air faible, 
urtout On surface, s'élevant légèrement en profondeur. 

W.  Les sols beiges 

Ils comprennent l'ensemble des termes de passage entre 
e sol ocre et le sol de bas-fond. Ils se Caractérisent par un hori-
pn profond beige, parfois même blanc et argileux. 

Un exemple en est le profil No 9. 
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Profil N° 9 

Profondeur 	 Description 	 N° Ech. 

• 
0 - 30 • 	 noir 	 : 

: 	limono-argileux, humifère 	: Me 91 
: 	structure grumeleuse 	 : 
	: 	 . 	 
40 - 50 : beige-brun à nombreuses tramées noi- : 

: rittres, 	argilo-limoneux 	 :. Me, 92 
. structure compacte 	 : 	• 

50 - 80 : beige à nombreuses taches rouge-brique : 
: non durcies. 	argileux 	 : Me 93 
. etructure compacte 	 : 

: 
MIUMMM,1,4 

Analyse mécanique 

• . 	. 	: 	: 	: 
N0  Ech. :Terre fine: H20 %: ST % : SG % : SF % : 

: 	% 	: 	. 	• 	: 	: 
	• 	 . 	.

▪  

------. 	 
: 	: 	: 	: 

Me 91 	: 100 	: 8 	: 36,6 : 13,1 : 23,5 : 15,4 	: 35 
: 	: 	 : 	1 	t 

/le 92 	: 100 	: 8,4 : 29,3 : 15,6 : 13,7 ': 15,5 	: 43,9 

Me 93 	: 100 	: 9 	: 26,3 : 13,5 : 12,8 : 16,7 	: 46,3 
• : 	: 	. 

• : 	• . : 

Analyse chimique 

• : 	: 	t 	 : 	: 	t 
No Ech. : pH :C.org.% : MO % :Humus o/oo: N o/oo: CM :CaO dch. 

• : 	: • 	: 	 : 	• 	oneq/100 g 
	: 	. 	:.---__--: 	. 	: 	• 	 

• • : : : . . : 	: 
Mc 91 	: 4,8 : 2,96 	: 5,04 : 	1,56 	: 1,2 	:24,6 : 	1,13 

• • 	: 	: 	 , 	t 	: 
Me 92 	,› 4,6 : 1,68 	: 2,86 : 	0,66 	: I 12 :15 	: 	0,13 . 	$ 

: 	. 	: 	 • 	• 	: 

Me 93 	! 4,8 ! I 	: 1,71 : 	0,92 	: I 	:IO 	: 	0,13 • : 	: 	: 	: 	t 
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On peut remarquer tout de suite qu'il n'y a pas de dif-
'érence foncière, tant au point de vue physique qu'au point de vue 
Ihimique, avec un sol ocre. 

La teneur en élément fin est plus forte. La somme ar-
ile limon atteint 60 % dans l'horizon beige profond du profil 9, 
% dans le profil N° 17. 

D'une façon générale, le lessivage est moins important. 
'indice qui vaut 0,75 pour le profil N° 9 est marne supérieur à 0,9 
Dur d'autres types'. Ceci vient en partie, il est vrai, du nivelle-
nit des termitières. Polir le profil N° 12, par exemple, l'horizon 
uperficiel actuel provient de terre d'apport et sa teneur en matie- 
s organique est plus forte que celle de 1/ancien horizon de surface 
L'il recouvre (3,47 % contre 2,65 %). 

La matière organique, en général plus abondante, est 
Leux répartie le long de tout.le profil. La teneur reste voisine de 
, au dessous de 50 et même de 60 cm. 

Le taux d'azote est du même ordre de grandeur et les 
nies problèmes se posent en façe d'un rapport 0/N extrèmement élevé 
d'un pH très acide: C/H vaut Z4,6 en surface, pour le profil N° 9, 

t pour le profil N° 17. Il s'abaisse, il est vrai, en profondeur, 
)ur atteindre des valeurs plus normalee vers 60 cm (10 pour le N° 9 
12,4 pour le N° 17). En rapport avec ce fait, signalons une mau-

dse humification en surface (mat. organique/humus aux environs de 
q. 

La pauvreté en chaux échangeable est également très 
.ononcée, malgré l'apport récent de phosphate de chaux. 

c) Les sols de bas-fonds  

Ils sont répartis dans les zones les plus basses, dépour-
les de drainage naturel. 

Nous prendrons comme exemple le profil N° 13. 

Profil N° 13 

0 - 20 	horizon noir, très humifère 
finement sablo -limoneux. 
structure grumeleuse 

- 55 : 	horizon brun-beige 
plus argileux 
structure nucif6rme 

55 - 90 : 	horizon beige-brun 
argilo -±imoneux 
structure compacte 

: N° Ech. 

: Me 131 
: • 

- 	 

: Me 132 

: Me 133 

• 

rofondeur 
	

Description 
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N° Ech. : T.F.% : H20 % 	: S.T.% : S.G. % : SC. % : L : 

Me 131 : 100 : 10,2 	: 35,8 : 18,3 : 17,5 	t 20,4 : 	23,8 
: : . : : 

Me 132 : 100 : 9,4 	: 37,9 : I8,3 : 19,6, 	: 13,9 : 	36,5 

Me 133 : 100 : 7,6 	: 28,1 : 15,6 : 12,5 	' 16,4 : 	46,3 
: • : 

Analyse chimique 

: 	• : : : : 
N° Ech. : pH :C.org.% ' M.0.% : Humus : N 0/00 : C/N :CaO éch. 

: : a/oo : 1 uneq/I00 g 
. : 

Me 131 : 4,8 : 5,12 	: 8,70 : 6 : 1,45 	: 35,3 : 	0,68 

Me 132 : 4,7 : 1,32 	: 2,27 : 0,4 : 0,84 	: 15,7 : 	0,05 

Me 133 : !+ ,8 : 492 	: 1,57 : 0,24 : 0,87 	: 10,5 : 	0,03 
: . : z : : : 

La texture de ces sols de bas-fonds est esses irré-
gulière. ta teneur en argile varie dune manière sensible. d'un point 
à un autre, mais tous sont lessivés. 

• Pour le profil décrit ci-dessus, on voit que le rate» 
port de iessirage eot 0,51, ce qui ibdique une accumulation très net. 
ta dans l'horizon beige-clair, en profondeur. 

Ils semblent généralement asaez lourds, surtout pour 
ananaa, mais leur étendue n'est pas très importante suries sols de 

la plantatioh. 

En hivernage, lea sols sont gorges d'eau et il a été 
abaolument indiapensable, d'installer un système dr drainage dans la 
partie la plus déprimée. Le creusement du drain a fait stabnisser le 
plan d'eau d'une façon visible, au début du dernier hivernage. 

Au point de vue chimique, cos sols, rwides eux aussi 
dans les mêmes proportions que les précédents se carcetériscnt tow• 
tefois par une homogénéité de la matière organique plue nette encore 
que pour les sols beiges. Les teneurs très fortes en surface restent 
très appréciables jusqu'à 60 cm. Cette matière organique est très mal 
lumiffée. Le rapport C/N est .très élevé en surface, par suite de l'ac-
cumulation de carbone organique. En profondeur, par centre, le CiN 
est normal, se tenant fréquemment aux alentours de IO. Ces sole pré- 
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sentent , de plus, dans leur partie profonde, des phénomènes d'hydro-
morphie (taches ferrugineuses plus durcies). 

Conclusions 

L'ensemble de la plantation comprend donc des sols qui, 
bien que génétiquement différents, ne présentent pas de caractères 
physico-chimiques. foncièrement. dissemblables. Nous nous trouvons en 
face d'un rassemblement de termes de passage et les variations de 
texture et de composition chimique sont souvent plus fortes à l'in-
térieur d'un même groupe que lorsqu'on passe d'un groupe à l'autre. 
Il est possible, cependant, de prévoir les précautions à prendre 
concernant les différents types. 

Pour les sols ocres (partie haute du c8teau) le danger 
le plus important sera certainement l'érosion. A l'état naturel, ces 
sols sont souvent des sols "battants". La destruction de la structu-
re qui conduit à ce phénomène provient, en grande partie, de la des-
truction de la matière organique de l'horizon supérieur, consécutive 
à la mise à nu du sol (feux de brousse ou culture) 

Dans le cas qui nous occupe, le stock organique a été 
maintenu grâce au peu de temps écoulé entre le début du débrousse-
ment et la plantation. Il faut néanmoins s'attendre, dans les essais 
à venir, à une baisse sensible du taux de matière organique. Une 
plantation de jeunes ananas constitue, en effet, pendant les pre-
miers temps de sa végétation, une•qouverture du sol assez précaire. 
De plus, l'apport d'engrais minéra4X, en relevant le pH et abais-
sant le rapport C/N, ne peut manquer d'intensigier la vie microbien-
ne: la minéralisation en sera d'autant plus rapide. 

Pour parer à cés inconvénients, il convient de perpé-
tuer le système instauré, de culture en courbes de niveau, ou du 
moins, en lignes '"grosso modo" perpendiculaires à la ligne de plus 
grande pente. (I) 

•  En plus de ces moyens de lutte mécaniques, on ne sau-
rait trop encourager, pour ces sols, le principe prévu d'un assole-
ment avec rotation: ananas, plantes de couverture. Il est prévu une 
étude du comportement de ces sols par rapport à l'eau, de façon à 
prévoir les risques de sécheresse. 

Pour les sols de bas-fond, le danger est le manque de 
drainage da à leur position topographique et à la texture très ar-
gileuse de leur horizon B. 

(I) Ce dernier système, moins rigoureux, convient parfaitement aux 
sols de pente assez faible et a, de plus, l'avantage de se prêter 
bien mieux à la culture motorisée. 
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Cet inconvénient est d'autant plus grave qu'il s'agit 
d'ananas, très sensibles à l'excès d'eau dans le sol. Il sera utile 
d'observer le niveau de l'eau en hivernage, dans la partie déprimée 
et de vérifier le degré d'efficacité du système de drainage instau-
ré. 

Pour les sols beiges, les inconvénients sont, à un de-
gré moindre, ceux des deux termes entre lesquels ils font le passage. 
Moins sujets à l'érosion que les sols ocres, ils ont un meilleur 
drainage, mais leur répartition les fera bénéficier des systèmes de 
protection respectivement indispensables aux deux termes extrêmes. 

L'étude de l'évolution de ce sol sous culture, qui a 
pu être prise à son début, sera suivie de près, de façon à pouvoir 
observer les variations saisonnières, l'évolution générale sur plu- 

'  sieurs années, ainsi que l'action des différentes soles sur les pro-
priété physico-chimiques et la conservation de la fertilité de ces 
sols. 

Ci-après, un tableau rassemble les différente résul-
tats obtenus, sur des échantillons de sols prélevés sur la planta-
tion, début Juin 1953. Un plan indique, avec la topographie, les  • 

'points de prélèvements. 



Septième Partie: Laboratoire de Pédologie 

Analyee mécanique 

49 

Séh.  1120 % : S.T. % t S.G. 
: 	: 

: S.P.% : L % : A % 	;Prof. cm 
: 	• 	• 	• . 	. 

ro 	II 
12 
13 

fa 	21 
22 
23 

■3 	51 
52 
53 

D 	61 
62 
63 

o 	71 
72 
73 

) 	81 
82 
83 

IOI 
102 
ICe 

III 
112 
113 

121 
122 
123 

	 : 

	 : 

	 : 

	 : 

	 : 

	 : 

: 
: 
: 
I. 

: 
: 
: 

: 
: 
t 

: 
: 
: 

: 
: 
: 

: 
t 
: 

t 
: 
: 

: 
: 
t 

: 
: 
: 
. 

100 
100 
98 

100 
100 
97 

I00 
100 
100 

99 
100 
98 

roo 
96 

100 

100 
100 
I00 

I00 
100 
100 

100 
96 
100 

100 
100 
100 

: 
: 	6 
t 	5,4 
t 	6 
: 
: 	6,2 
: 	6,4 
: 	6,6 

: 	5,6 
: 	5,8 
: 	5,6 
: 	 
: 	5 
t 	4,6 
: 	5,6 
: 	 
: 	 3,6 
: 	4,6 
: 	4 

: 	2,2 
: 	3,8 
: 	3,4 
: 	 
: 	9,4 
:11 
: - II 
: 	' 
: 	7 
: 	7,2 
: 	7,4 
• . 	r- 
: 	6,4 
: 	6,2 
: 	6,6 

. 
: 
: 
: 
: 
: 

: 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
• 
i 
: 
: 

: 
t 
: 
1 
: 
: 
: 
• 
: 
: 
: 
• 
: 
: 
: 
: 

42 
42,2 
44,7 

41,6 

e 
 8 

50,2 
47,9 
42,5 

53,2 
46,9 
44,6 

66,4 
60' 
58,7 

63,3 
53,7 
61,3 

39 	, 
33,4 
35,9 

55,3 
56,2 
51,7 

49,6 
49 
53,7 

n d 	 

t 
: 22,8 
: 24 
: 22,5 
:  
: 20,7 
; 22,6 
: 22,5 

: 28,5 
: 27,1 
: 25,3 
:  
: 24,2 
: 24,5 
: 22,2 
:  
:40,2 
: 31,6 
: 32,8 

: 30 
: 32 
: 28,4 .  
: 19,8 
: 19,2 
: 20,3 .  
: 37 
: 31,4 
: 30,5 .  
: 25,9 
: 25 
: 27,2 
. 

: 
: 19,2 
: 18,2 
: 22,2 
: 
:20,9 
: 22,2 
: 15,8 

: 21,7 
: 20,8 
: 17,2 
: 
: 29 
: 22,4 
: 22,4 
: 
: 26,2 
: 28,4 
: 25,9 

: 32,3 
: 21,7 
: 32,9 
:  
: 19,2 
: 14,2 
: 14,6 . 	 
: 18,3 
: 24,8 
: 21,2 . 	 
: 23,7 
: 24 
: 26,5 
. 

: 	: 	. 
: 	15,5: 32,5 z 	0-30• 
: 13,3: 36,5 	30-55 
: 	5,25: 42,5 z 55-90 
• : 
: 12,7: 36,5 	0-30 
: 10,2: 36,5 	30-65 
: 14 	: 39,5 z 65-95 

: 15,4: 25,3 : 	0-35 
: 12,4: 32,5 : 35-70 
: 15,5: 35,2 : 70-100 
:  
: 13,9: 24,7 : 	0-30 
: 12,4: 34 	: 30-45 
: 13,6: 35 	: 45-90 
: 	: 	: 	 
:10,2; 17,6 : 	0-30 
: 	4,3: 30 	: 40-70 
: 	8,6: 27,8 : 70-95 

: 12,4: 19,8 : 	0-30 	1  
: 16,7: 23,5 : 35-50 
: 	9,3: 25 	: 50-80 	

. 	: 	_ : 	• 
: 23,8: 23,2 : 	0-30 
: 14,8: 38,7 : 30-50 
: 13,5: 38,6 : 50-80 
: 	. 	. 	 
: 16,1: 19,2 : 	0-40 
: 	8,6: 26,6 : 40-55 
: 10,8: 29 	: 	55-75 
	 

: 10,5: 30,9 : 	0-20 
: 12,4: 29 	. : 40-60 
: 	6,2: 31,5 : 60-80 . 	. 	. 
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Analyse mécanique (Suite)- 

I° Ech. : T.F.% : H20 % S.T.% : S.G.% : S.P.% : L % L % Pr.cm 

le 141 
144 
143 

e 151 

153 

e 161 
162 
163 

8 171 
172 
173 

182 
183 

191 
192 
193 

201 
202 
203 

211 
212 
213 

221 
222 
223 

31 
32 

 	: 

 	: 

 	: 

	 • 

	 • 

: 
: 
: 

: 

: 

: 
: 
: 

: 

: 
: 

: 
: 

: 
: 
: 

: 
: 
: 

: 
: 
: . 

: 
: 
: 

: 
: 

100 
100 
100 

I00 
MO' 
100 

100 
100 
100 

100 
100 
100 

100 
97 

100 
100 
100 

98 
99 
100 

I00 
100 
100 

100 
100 
100 

100 
97 

. 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

: 
: 

: 
: 

: 
: 
: 

: 
: 
; • 
: 
: 
: . • 
: 
: 
: 

: 
: 
: 

8,2 
5,2 
5,4 

5,6 
6,1 
5,6 

5,4 
5,4 

8 
8 
7,6 

5,4 
7,2 

5,6 
5,8 
4,8 

3,2 
4,4 
3,4 

3,8 
3 
4,6 

4,4 
3,6 
4 

4 
5,4 

: 45,6 
: 	61,3 
: 62,1 
• 
: 	56,g 
: 	56,3 
: 54,8 •	 
:56,3 
: 49,1 
: 53,4 •	 
: 26 
: 26,5 
: 23,9 

: 24,6 
: 20,9 
:17,7 

: 22,2 
: 39,4 
: 37,1 

: 51,3 
: 50,7 
: 	55,2 . 	 
: 	53,7 
' 	56,9 
: 46,9 . . 
: 	55,8 
: 	52,9 
: 	- 

: 	52,9 
: 	50,1 
: 

: 24,3 
: 34 
: 32,4 
• 
: 27,2 
: 27,7 
: 26,7 • 
:32,8 
: 27,4 
: 28 
:4 	 
: 10,6 
: 12,3 
: 13,6 

  :  
: 10,6 
: 8,2 
F 8 

: 14,4 
: 21,8 
: 20,6 

: 26,1 
: 28,3 
: 30,8 
• -, 	 
: 30,2 
: 33,7 
: 30,6 . • 
! 29,5 
: 30,5 
• - 

: 26,4 
: 24,1 
: 

: 21,3 
: 27,3 
: 29,7 . 	 
: 29,6 
: 28,6 
: 28,1 •	 
:23,5 
: 	21,7 
: 25,4 
•	 

: 15,4 
: 14,2 
: 10,3 

: 14 
: 12,7 
t 	9,7 

: 	7,8 
: 17,6 
: 16,5 

: 	25,2 
: 22,4 
: 24,4 

: 21,7 
: 23,7 
: 16,3 
: 
: 26,3 
: 22,4 
: - 

: 26,5 
: 26 

	 

: 9,9 
:15,4 
: 	6,8 

: 7,7 
? 	 5,3 
: 7,7 

f7,7 
:13,6 
: 	7,1 
1 	 
:13,6 
:20,4 
:21,9 

:19,2 
:21,3 
:22,9 
t 	 
:25,9 
:17,9 
:17,6 

: 7,7 
: 7,7 
: 3, 8  

  •  
: 6,8 
: 6,8 
:12 
: 
2  9,6 
: 7,4 
; 	- 

: 9,8 
: 	7,1 

: 32,4 
: 1 5,4 
: 24,7 

: 26,9 
: 30,9 
: 30,9 

: 28,7 
: 30,9 
: 33,1 
: 	 

: 48,2 
: 42 
: 	42.,8 

: 50 
: 50,3 
: 50,6 

: 42 
: 33,6 
: 38,6 

: .36,1 
: 35,5 
: 36 ,4 
•	 
: 32,1 
:31,8 
! 35,5 
• 
! 27,8 
. 34,6 
: - 

: 30,3 
: 35,5 

	 

	 

: 0-20 
:40-50  
:60-100 

: 0-20 
:35-50 
:50-75 

: 0-20 
:40-60 
:70-100 
8  
: 0-20 
:20-50 
:50-75 

: 0-15 
:15-30 
:40-65 

: 0-20 
:30-50 
:60-85 

: 0-20 
:40-60 
:60-90 
: 
: 0-20 
:45-65 
!70-90 
• 
! 0-20 
*35-60 
70-100 

: 0-25 
:25-50 
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No Bal.: pH 
: 	 : 	 • 	: 
te.org.% : 	M.0.% :Humus 0/00: N o oo: 0 
t 	: 	: 	 : 

• : : 	t 	. 

: CaO éch. 
: lune° g 

Me  
12 : 
13 ; 
	. 
Ne 	21 ' 

22 ! 

14 	51 : 
52 3  
53 : 

:  
Me 	61 ! 

62 • 
63 : 

:  
Me 	71 ! 

72 : 
73 ' 

:  
Me 	81 ! 

82 • 
53 ! 
	• 
Ne MI : 

102 : 
103 : 

Me III : 
112 : 
113 : 

Ne 121 : 
122 : 
123 : 

: 

23 	'2 . 2 

4,7 
4,9 

4,9 
4,7 
4,8 

4,9 
4,7 
4' 9 

4,7 
4,7 
4,8 

4,7 
4,8 
4,6 

4,7 
4,7 
4 ,9 

4,7 
4,8 
4,7 

4,6 
4,7 
4,9 

4,7 
4,7 
4,7 

t 	: 
t 2,32 	! 3,95 t . 1,52 	: 2,60 
• 0,92 	• 1,56 : 	: 

! 1,76 	! 2,0 
: 1,24 	: 2,11 
: 0,9 	; 1,56 

: 	: 3,4 2 
: •: 0,8 	:1,36 
0,72 	: 1,23 

: 	:  

1  1,88 	: 3,2 
: 1,2 	: 2,1 
: 0,68 	: 1,16 
: 	: 
: 1,08 	: 1,84 
: 0,64 	: I,I 
:- 0,52 	1: 	0,9 : 
: 1,88 	! 3,2 
: 1,32 - 	: 2,25 
t 0,6 	• 1,02 t t 	 • 
: 2,72 	: 4,63 
: 1,2 	: 2,1 
: 1,12 	: 1,94 

: I,3 - 	2,35 
: 0,8 	: 1,36 
: 0,68 	: 1,16 

: 1,56 	: 2,65 
: 2,04 	: 3,47 
: 1,16 	: 1,98 
: 	: 

: 
! 
: 
• : 
! 
: 
: 

: 
! • • 
• 
: 
: 
: 
: 
: 
: 

! 

: 
: 

: 
: 
: 
: 
: 

: 
t 
: 

: 
: 
: 
. 

1,63 
0,78 
0,62 

1,35 
0,78 
0,60 

1,4 

0,3 

0,9 
0,4 
0,1 

0,87 
0,85 
0,1 

1,6 
0,8 
0,4 

4,4 
0,4 
0,17 

1,53 
0,21 
0,18 

1,08 
0,76 
0,34 

t 
: 1,2 
: 0,7 
' 0,28 : 
!-I 
• 0°  67 : 0 28  	: 	0  

: 1,12 
: 0,58 
! 0,56 • 
: 1,1 
: 0,73 
0,58 

: 0,78 
: 0,66 
: 0,42 
: 
: i,04 
: 0,73 
: 0,66 : 
: 1,96 
: 	- 
: 0,75 

: 0,87 
: 0,67 
: 0,50 

: 1,23 
: 0,75 
: 0,64 
• 

: 

! 
: 
: 
: 
: 

: 

: 
! 

• 

: 
: 
: 

: 
: 
! . 
: 
: 
! 
• 
: 
: 
: 

: 
: 
: 

: 
: 
: 
: 

19,3 
21,7 
32,8 

17,6 
18 
32,8 

17,8 
13,9 
14,6 

17 
16,4 
1I,7 

13,8 
9,7 

12,4 

18 
I8 
9,2 

13,9 
- 

15 

15,8 
12 
13,6 

12,7 
27,2 
34,1 

: 

! 
• 

: 
: 
: 
: 
: 
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: 
• 
: 
: 
: 
: 
: . 
: 
• 

: 
• 
: 

• . 
: 
: 
t 
: 

: 
: 
: 
: 

0,5 
I 

 0,75 

I 
0,75 
0,5 

0,75 
0,2 
0,3 

0,5 
0,13 
0,13 

0,13 
0,25 
0,15 I 

0,75 
0,18 
0,13 

0,25 
0,05 
0,05 

0,05 
0,05 
0,05 

0,38 
0,13 
0,25 



...=._.........4................., 

1 obo: CA( :Ce dah. 
: 	tmeq/100 g 
: 	: 	 
: 	: 

I,Ô1 : 16,8 t 1,5 
, 	: 15 	: 0,7e 

0,64 : '9,3 : '0,63 
:.... 	s 	 

0,98 : 17,5 : 0;88 
0,50 : 16 	: 0,63 
0,51 : IO

e 
9 • 0,25 :  

.. 	-.  

0:#5 : Ti 
: +nlet

n  

0,54 : 11,1 : 0,5 
0,49 f 11,4 f  0,5 

1,17 
: 	

 0,38 
1,07 : 17,2 : 0,25 
0,87 : 12,4 : 	. 
	. 	.. 	 
I 	: 18,9 : 0,60 
0,95 : 13 	; 0,44 
0,84 ; 11,4 : 0,17 . 
	: 	-....: 	 
1,51 : .16,8 : 0,68 
1,26 • 16,3 : 0,70 
0,78 ; 14,2 : 0,15 

0,78 : 13 	: 0,60 
0,67 : 14,7 : 0,70 
0,67 : 10,3 : 0,27 

0,78 : 20 	! 0,6 
0,59 : 15,2 	1,2 
0,44 : 13,6 ; 0,7 

0,95 : 15 	: 0,84 
0,62 : 14,3 : 0,37 
0,48 : 14,3 : 0,22 

t 	: 	 
1,32 : 13,6 : 0,79. 
0,70 : 15,9 : 048 

: 	: 
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Analyse chimique (Suite) 

......7..... 

	

: 	: 	: 	: 

	

18° Sch. : 	pH 	:C.org.% : N.0.$ :Humus 0/00: 

	

: 	r 	: 	: 	 : 

	

* 	: 	: 	: 	 : 

ed re 
f 	142' 
, 	143 

Ex 151 
152 
153 

: 	: 
: 4,11 	, 

: 4,g 	: 
: 4,9 	: 
: 	: 
: 	5,1 	: 
: 4,8 	: 
: 5,2 	! 

! 4.$ 	! 
: 4,9 	; 
; 5,1 	; 

i . 

2,32 
1,6 
06 

1,72 
0,3 
0,56 

1,4 
0,6 
0,56 

2,12 
1,84 
1,08 

1 ,e9 
1,23 
0,96 

2,55 
1,95 
1,11 

1,02 
.0,99 
0,69 

1,56 
0,9 
0,6 

1,44 
0,90 
0,69 

1,77 
1,11 

: 	: 
: 3,95 	: 
: 2,72 	: 

: 
: 402 	: 

: 

: 2,93 	: 
1  1,36 	: 

:  
: 0,95 	! 

! 2,32 
: 1,02 	

: 
: 

; 0,95 	: 
	Y 
; 3,61 	. 
. 3,13 	: 
;- 1 , 84 	: 

: 
:: 3 ,21  
. 2,1 
: 1,64 	: 
: 	: 
: 4,34 	: 
: 3,32 	: 
: 1,89 	: 

; 	1,fir 	.: 
: 1,70 	: 
: 1,17 	: 

: 2,65 	: 
: 1,53 	: 
: 1,02 	: 

: 2,45 	: 
: 1,53 	: 
: 1,17 	• 
: 	: 
: 	3 	: 
: 1,89 	: 
: 	: 

Me 

 

mi: 55 	: 

: 

	

1,72 	: 

	

1,57 	: 

	

0,58 	: 
: 

	

1,36 	: 

	

0,84 	: 

	

- 0,57 	: 
: 

	

1,14 	
: : 

0,72 

	

0,62 	; 

	

1,26 	: 

	

1,18 	: 

	

0,74 	; 

0,58 

	

0,48 	: 
0,54 

	

1,64 	: 

	

1,44 	: 

	

0,42 	4 

	

0,94 	; 

	

0,88 	: 

	

0,62 	: 

	

1,3 	: 

	

0,56 	: 

	

0,54 	: 

	

1,4 	: 
• 0,67. 

0,45 : 
: 	 

	

1,78 	: 

	

1,03 	: 
: 

. 

ka 161 
162 
163 

mie/7/ 
172 
173 

: 	5 	. 
: 4,7 	: 
; 4,9- ; 

-. 	. 

182 	: 5 	: 
103 	: 5 	: 

• • 
Me 191 

192 
193 

; 4,95 ; 
: 4,9 : 
: 4,85 . : 
. 

Pie 201 
202 
203 

; 4,9 	: 
: 	5 	. 	: 
: 	5,2 	: 

Né 211 
212 
213 

Na 221 
222 
223 

K. 31 
32 

: 5,2 	: 
: 4,8 	: 
: 4,9 	: 

: 4,9 	: 
: 4,8 	: 
: 4,7 	: 

:4,9 	: 
:4,8 	: 
: 	: 
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2) Sole de l'ancien "Essai Engrais" 1950. 

Il ne s'agit que d'une observation très partielle d'é-
volution des sols, sous culture d'ananas. 

Les seule chiffres, au départ, que nous ayions sont les 
valeurs du pH, juste avant la plantation, en 1950. 

Les parcelles an question occupent une partie de l'an-
cien essai Engrais 1950, situé dans le bas de la collection d'Agrumes, 
à l'est de la route qui longe la Ouatamba. C'est une zone subhorizon-
tale, en légère pente vers la Ouatamba, qui reçoit pendant l'hiverna-
ge les produits de colluvionnement provenant de l'érosion de la col-
lection d'Agrumes. 

Au moment de l'observation, en Juillet 1953, les par-
celles portaient encore de vieilles souches sur le point d'Otre arra-
;hé«, après la récolte des -rejets. Sauf enfouissement de ces résidus, 
.e cycle était donc complet. Les prélèvements ont été faits avant le 
çlros de l'hivernage, pour éliminer la variation saisonnière. 

Ci-dessous, un tableau montre les variations de pH en - 
,re le 18 Mai 1950 et le 24 Juillet 1953. 

io Parcelle : -pH 	 : 	.PH 	 : 	Variation 
: le 18/5/1950 : le 24/7/1953 	: 

Bloc I 	: 	5,7 	: 	6,1 	 0,4 

	

Bloc III : 	- 5,6 	: 	5,9 	• . 	0,3 

	

: 	 . 	  
: Bloc V 	: 	5,6 	:. . 	5,9 0,3 

	

Bloc VII : 	5,4 
	: 	 ! 	5,8 	

! 	
0,4 

	

Bloc VIII : 	5,2 	z. 	5,9 	 0,7 

	

: 	 : 	s 	 : 
Bloc VI 	: 	5,2 	: 	5,8 	 0,6 

Bloc IV 	: 	5,4 	: 6 	 : 	0, 6  
	: 	

: 	
: 	  

Bloc II 	: 	5,4 	: 	5,9 	. 	0,5 : 	 : 	
: 	  

Moyenne 	: 	5,44 . 	. • 	5,91 	: 	0,47 
: 	 :  
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Ail départ, les parcelles les plus basses, le long de la 
route, étaient les plus acides (5,3 de moyenne contre 5,56 pour les 
4 parcelles les plus élevées). 

Après une culture complète, l'ensemble des pH est re-
monté. Les variations les plue fortes sont observées sur les par-
celles les plus acides au départ. Cette variation est en moyenne de 
0,41 unité pH. 

Ces résultats, très partiels, ont Un intérêt par la net-
teté du phénomène qu'ils expriment. Ils pourront servir, d'autre part, 
de référence pour l'étude .complète entreprise sur les différentes 
tranches du Secteur Mehenghi. 

IV - EVOLUTION DES SOLS - EROSION. 

En ce qui cOncerne l'évolution des sols le travail est 
orienté dans deux directions principales: 

I°) Evolution des sols sous essai et les résultats obte-
nus font l'objet des paragraphes précédents. 

2°) Evolution générale des sols de la Station, deux ru-
briques alors sont retenues: 

- Etude de l'évolution du pH 
- Etude de l'érosion 

A -Etude de l'érosion 

Notre 'arrivée sur la Station, bien aprèsles premières 
tornades, noua a empochés d'étudier spécialement l'érosion au cours 
de l'hivernage 1953. 

Seules, quelques observations non chiffrées par des me-
sures ont été faites et cela particulièrement aux points sensibles, 
c'est-à-dire: d'abord dans la collection d'Agrumes, ensuite dans le 
verger pilote (partie Est essentiellement). Tous les stades de l'é-
rosion ont été visibles. 

Dans la collection d'Agrumes, la solution de lutte z  - pré-
conisée par M. MAIGNIEN, lors de son passage fin Mai, n'a pu être ré-
alisée. Il s'agissait de l'établissement de banquettes à lit en-pen-
te, séparées par de larges fossés à pente transversale faible (I 0/00 
environ) destinés à collationner l'eau de ruissellement. 

Le système, plus rapide et plus économique,adopté a été 
l'installation de petits fossés de 30 am de profondeur, sur 30 cm de 
large, tracés selon les courbes de niveau, tout en ménageant une lé-
gère pente pour l'évacuation des eaux vers les collecteurs généraux. 
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Ce système s'est révélé insuffisant, en certains points, 
en particulier: l'écartement entre 2 fossés était trop grand et leur 
débit trop faible. 

On a pu observer de larges taches d'érosion en nappe, 
spécialement dans les endroits où le sol était déjà assez dépradé 
pour que Von puisse trouver des" places où l'Imperata cylindrica lui-
méme, ne poussait plus ou très peu. 

A.  proximité des fossés, des rigoles se dont formées, re-
montant de plusieurs mètres en amont.. 

A noter que le desherbade de début d'hivernage avait été 
exécuté par un passage, de "landaise', perpendiculaire à la plus gran-
de pente. Ce procédé est le meilleur, car il laisse un tapis de vé-
gétaux, à moitié enfouis, qui freinent le ruissellement. Cependant, 
dans les places stériles, cette litière était trop faible et l'éro-
sion a été .assez violente. ' 

Le seul système défensif valable pour cette zone sera, 
malgré tout, celui des banquettes à lit en pente, avec fossés larges 
intercalaires et bandes.de  plantes de couverture. Le pois d'Angol, 
par exemple, bien qu'il présente l'inconvénient, de devenir rapide-
ment ligneux, s'est montré très adapté à ce r8le, dans la collection 
d'Avocatiers où, pour des pentes analogues et des fossés de mène 
coupe, l'érosion a été pratiquement nulle. 

Daine le,verger pilote d'Agrumes, l'érosion a atteint, en 
certains endroits, heureusement bien délimités et de superficie res-
treinte,'le stade du ravinement. Là aussi, la mise mis place d'un 
système défensif par bandes intercalaires de plantes de couverture, 
devrait •tre faite, si l'on ne veut pas voir d'année en année, se 
préciser la menace actuelle. 

Les inconvénients pendent, non seulement une perte de 
sol total considérable (chose sérieuse malgré l'épaisseur de la cou-
che arable), mais-une perte d'argile et de matière organique abou-
tissant à une accélération obligatoire du rythme des irrigations, en 
saison sèche, par suitede l'abaissement-de la capacité,pour l'eau 
qui en découlerait. 

Les projeta pour 1954 sont les suivants: 

a) Installation aux points Sensibles de iguets en fer 
. (fer A béton muni d'une étiquette en matière plastique) le long des-
quels il sera mesuré le décapement du sol dans les zones d'arrache-
ment et l'accumulation dans les zones d'épandage correspondantes. 

Des mesures seront faites à intervalles réguliers ( à 
priori toutes, les semaines). 

b) Mesure de la vitesse de disparition de la matière 

organigue. A un certain endroit, bien délimité, plusieurs échantil-
ions seront prélevés en surface et la matière organique, ainsi que 
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l'humus seront dosés, par exemple: en Avril, fin Juin, fin Août et 
:fin Octobre. 

c) Aux mènes dates et sur le plus grand nombre pool:tibia • 
d'échantillons en chaque point, il sera fait une analyse mécanique, 
de façon à suivre les variations des taux d'argile et d'éléments 
grossiers, à la surface du sol. En fonction des courbes pluviométri-
ques, correspondant à ces périodes, on pourra ainai caractériser ' 
l'érosion face à la hauteur de pluie et à la notion, très importan-
te en Guinée, "d'intensité pluviale". 

H - Etude de l'évolution du pH 

Carte des pH 

Une 
préparation. Elle 
mènes limites, la 

Une 
le figureront les 

carte des pH de la Station est actuellement en 
reprendra, à la mème échelle (I/5000) et dans.lea 
carte dressée en Décembre 1950 par M. Maignien. 

autre carte sera présentée avec elle, sur lequel-
variations positives ou négatives de g. 

Des calquee,pouvant 8tre superposes, porteront: l'un, 
les courbes de niveau, l'autre, les cultures en signes convention-
nels. 

Une deuxième carte, à plus forte réduction, sera en-
suite entreprise,, pour tout l'ensemble de la 'concession actuellement 
mis en culture. 

Variations saisonnières du pH 

En certains points précis, et cela à partir de la fin 
de la saison sèche actuelle, le pH sera pris 4 fois par an: 

Ier Mai - Ier Août -  - ler Novembre .- Ier Février 

Les points choisis se situeront certainement: 

- en bas-fond sous bananeraie 
- en bas-fond non débroussé 
- en c8teau sous ananas 
- en c8teau sous agrumes 
- en c8teau non débrourtsé 
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Xtude de l'évolutiOn d'un des eteaux sur les quels sont cou- 

Rees les  plantes à paillage.  

Ceci sera considéré comme un problème secondaire, 
étudié dans la mesure des disponibilités. 

V SOLS DE GUINEE EXTERIEURS ILA STATION CENTRALE 

Malgré le gros arriéré de travail laissé par lea 
deux années de vacance du Laboratoire de Pédolo gie, nous avons pu, 
dn quelques occasions, rendre visite à certaines plantations de Mo-
yenne Guinée, dont quelques-unes posaient des problèmes de sol in-
téresski.nts, au point de vue culture bananière. 

Lee .résultats Obtenus sur les échantillons prélevés 
au cours dé ces visites seront groupés et pourront, "plus tard, appor-
ter une contribution à l'étude des sole ebanane de Mo yenne Guinée, 
commencée par M.Megnien, pour la région de Kindia. 

Pourl'instant,-un seul point peut être mis en a-
vant dans ce que nous avons vu: il concerne les précautions qu'exige 
la mise en culture bananière des sols "d'alluvions hauts". 

En nous référant à l'étude déjà citée de M. Mai gnien, 
sur les sols à banane de la région de -Kindia, nous définirons les 
sols d'après leur position sur les hautes terrasses alluvionnaires 
des grandes rivières. En plusieurs endroits de la région de Kolenté, 
aous avons pu observer les différences qu'ils présentent avec la plu-
part des autres sols à banane, én particulier, les sols de bas-fonds. 

Ils sont riches chimi quement, spécialement lorsqu'ils 
iérivent de formations alluvionnaires provenant de roches éruptives 
)asiques voisiner et c'est le cas de nombre de ces sols, dans lesquels 
m trouve parfois de s  petits galets de dolérite. 

'Au point de vue de la t exture ils sont bien pour-
rue en argile (30-40 %), moyennement en limon (IO %) et ne renferment 
lue  peu de sables grossiers, ces derniers étant d'ailleurs des pseu-
lo4-sables de formation secondaire, stables à la dispersion. 

Ils présentent des pH relativement élevés, de l'or-
re de 5,8 à '6 et l'évolution de la matière or ganique y  est bonne 
rapport C/N de IO à 12). Le rapport matière organioue  est assez 

humus 
aible, mais ceci semble venir, - étant donné qu'il n' y  a,pas accu- 
ulation de carbone organique - davantage d' 

avec le fer de l'humus produit, que d'une 
lessivage en combinai-

ml e difficulté de décompo-
Aton de la matière organique. 
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vr - CONCLUSIONS 

Nos conclusions de cette année porteront essenti-l-
lement sur l'orientation du travail pour 1954. 

Les résultats obtenus cette année ne donnent q1PC des 
indications sur le sens dans lequel nous orienterons nos rechercie 
pour l'année 1954. 

Les problèmes qui nous apparaissent primordiimx f;ont 
las suivants: 

- Etude de l'évolution de la matière organique en 
sols de bas-fonds. 

- Forme et lessivage des éléments fertilisants dans 
les sols. 

- Evolution générale des sols sous culture. 

- Conservation des sols. 

- Etude de structure. 

Le programme de travail qui suit reprend certains 
points déjà signalés dans les différents paragraphes. 

Nous comptons le suivre le plus exactement posible; 
néanmoins, il se peut que certains problèmes acquièrent, en cours 
l'année, un degré eurgence nouveau. Il se peut également que cer-
taines questions exigent plus de temps que prévu. Dans l'un et l'autre 
cas, le programme devra être légèrement modifié en conséquence. 

PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 1954 ET DEBUT 1955 

I - PROSPECTION DES PARCELLES A AMENAGER OU EN COURS D'AUTNADMENT 

I°) Secteur Kafossi des Agrumes à Essence 

2°) Secteur Méhengui, 2° tranche (54) et éventuellement 
prospection en vue des délimitations de la 3° tran-
che.(55). 

- ETUDE PEDOLOGIQUE DU BAS-FOND FASSARA  

Recherche précise des causes d'insuccès des plan-
ations dans les différentes parties (pH, comportement vis à vis de 
'eau, état de la matière organique). 
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- EVOLUTION DES SOLS SOUS LES DIFFERENTS ESSAIS 

A) ESSAIS BANANIERS, 

I°) Essais Engrais N° g-et 3  

- Evaluation dans le sol, en fin de saison sèche 
de l'état des différents éléments apportés (11-ni 

'trique et ammoniacal, N total, acide p)iosphori-
que total et assimilable). 

- Mmes évaluations en fin d'hivernage 
- Etat de. la potasse dans l'ensemble des deux es-

sais par rapport aux différents traitements NP. 
Rétrogradation. . 

2° ) Essai fumure organique 1951  
• 

Reprise de l'essai tel qu'il a été étudié en 
1953,.à la fin de l'hivernage 1954. Et plus, é-
valuation de l'azote organique de façon à avoir 
une idée de l'état de la matière organique au 
point de vue azote. 	. 

il') Essai préliminaire Agglomérés  

Etude du lessivage den éléments à l'intérieur 
du sol agronomique. 

4°) lissai fumier déshydraté  

Pas d'analyse sur cet essai cette année. 

5°) Essai Bactérie Bactérasot  

Inventaire organique de départ. 

6°) Essais conditionneurs , de .sola  

B) ESSAIS ANANAS 

Prélèvements d'échantillons en Juin 1954 dans la 
première trapéhe du Secteur Méhengui, afin d'étu-
dier les premières variations de pH, de teneur en 
matière organique, en humus, en azote total (ceci 
peut nigltre fait qufau.mols de Juin 1955).. 

- EVOLUTION GENERALE DES SOLS SUR LA STATION  

Etude des pH  

a) Cartes de pH (reprise de la carte 50 etiexten-
sion à toutes les zones mises en valeur au Ier 
janvier 54). 
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b) Variations saisonnières des pH en quelques points 
représentatifs 

2°) Etude de l'érosion  

Méthode des piquets 
- de l'analyse mécanique 
- de la matière organique 

5 - FUMIERS ARTIFICIELS  

- Analyse des composts de déchets d'ananas 

- Analyse de l'essai comparatif des différents produits 
•du commerce pour la fabrication du fumier artificiel 
mis en place par la Section "Banane". 

6 - ETUDE DES QUALITES PHYSIQUES DES SOLS 

Mise au point de testa de laboratoire pour 1/étude 
du comportement du sol par rapport à l'eau et par 
rapport à l'air, et de la stabilité de la structure. 

7 - PARTICIPATION A LA CONSERVATION DES SOLS*DE LA STATION  

- ANALYSES D'ECHANTILLONS PROVENANT DE STATIONS REGIONALES IFAC. 

9 

Nous ne pourrons faire cette année que l'analyse de 
l'essai organe-minéral d'Azaguié ( Cete d'Ivoire) 

Dans la mesure où le programme fixé nous le permettra, 
nous étendrons notre étude des sas à vocation'frui-
tière de Guinée, notamment par des visites aux plan-
teurs. 




