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Introduction:  

    L'objet de ce travail  intitulé : l’implication de quelques fondements chimiques  dans le sol 

exemples  concrets, mérite d'être étudié et examiné pour plusieurs raisons. Premièrement le 

manque de connaissances chez les étudiants en matière de sol et de la  chimie et sur toute la 

relation existante entre les deux disciplines. Nous, nous proposons premiers volontaires à 

vouloir établir la corrélation entre l'agronomie principalement  (sol) et la chimie. 

     Dans ce travail nous avons recherché et recensé toutes les parties et tous les passages au 

niveau des protocoles d'analyse des sols entiers et de taillés et au niveau de quelques 

documents, qui ont un lien avec la chimie. 

    Notre travail vise à mettre en évidence les passages agronomiques recensés dans les 

protocoles et dans la bibliographie comme  il a été signalé ci-dessus  afin d'établir la relation 

avec la chimie dominer  des explication si nécessaire.  

    La méthode que nous avons adapté est la suivante, nous aurons à souligner les termes 

adéquats aux deux disciplines pour ensuite les rapprocher à la chimie selon l'ordre 

d'apparition dans le texte.   
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   Après lecture des protocoles d'analyse du sol .Nous avons choisi celui du dosage des 

sulfatas et celui de l'azote parce qu’ils contiennent plusieurs termes objet de notre étude.   

I .1.Définition du sol: 

 Produit de l’altération, de remaniement et de l’organisation des couches supérieures de la 

croute terrestre sous l’action de la vie, de l’atmosphère et des échanges d’énergie qui s’y  

manifestent.  (AUBERT, 1978). 

    Le sol est le support de la vie terrestre. Il résulte de la transformation de la couche 

superficielle de la roche –mère ,la croute terrestre ,dégradée et enrichie en apports organiques  

par les processus vivants.  

I.2.Dosage des sulfates: 

I.2.1. Principe: 

      En raison du gypse très faiblement  soluble, il est nécessaire d’utiliser de l'eau acidulée 

pour extraire totalement les sulfates. 

     Le dosage ne peut se faire qu'après avoir éliminé les ions   gênants (Al
+++

, Fe
+++

, Ca
++

). Il 

consiste à précipiter SO4
2-

 sous forme de sulfate de baryum, en présence de BaCl2 (AUBERT, 

1978). 

I.2.2. produits chimiques et matériel : 

   Acide Chlorhydrique. 

 Ammoniaque pure. 

 Carbonate d'ammonium (NH4)2CO3 en solution  saturée .                       

 Chlorure de baryum BaCl2 en solution à10%.                     

 Méthyle orange en solution à 0.02 %. 

 Ballons en pyrex de 250 ml à col rodé adaptable sur une colonne réfrigérante.  

(AUBERT, 1978). 

I.2.3. Mode opératoire :  

a) Extraction : 

 Peser 5 g de terre fine et les introduire dans un ballon de 250 ml à col rodé, 

00adaptable sur une colonne réfrigérante. 

 Verser par petites quantités d'acide chlorhydrique pour décomposer les carbonates 

se trouvant dans les terres calcaires. L'excès de HCl doit être de 2 ml environ. 

 Adapter le ballon sur une colonne réfrigérante et chauffer. 

 Faire bouillir durant 30 minutes. 
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 Transvaser le liquide surnageant du ballon, sur un filtre à plis. 

 Laver le filtre avec une solution chaude de HCl à 2 %. 

 Introduire le filtre et son contenu dans le ballon contenant encore la terre, et 

effectuer une deuxième puis une troisième extraction identique à la première. 

 Après la 3
ème

 extraction, filtrer sur filtre plat ou centrifuger. Laver avec soin le 

résidu à HCl chaud, à 2 %. 

 Recueillir les 3 filtrats dans un même bécher en pyrex de 600 ml (AUBERT, 

1978). 

 

b) Elimination des cations  gênants : 

 Verser dans un tube à centrifuger de 50 ou 100 ml en pyrex, 20 ml de la solution 

d'extraction. 

 Ajouter dans le tube à centrifuger : 

 2 ml d'ammoniaque concentrée et pure, pour faire précipiter les Sesquioxydes. 

 2 ml de carbonate d'ammonium en solution saturée et bouillante,                                      

Pour faire précipiter le calcium : 

 Agiter avec un agitateur en verre. 

 Centrifuger, puis recueillir le surnageant contenant les ions SO4
- -

dans un autre 

tube à centrifuger en pyrex, de 100 ml. 

 Laver plusieurs fois avec NH4OH et (NH4)2CO3. Le précipité contenu dans le tube 

à centrifuger. Les surnageants successifs seront ajoutés au premier. 

 Si on constat un précipité ou un trouble dans le tube à centrifuger de 100 ml, 

centrifuger et transvaser le surnageant dans un autre tube à centrifuger de 100 ml 

en pyrex (AUBERT, 1978). 

c) Précipitation des ions SO4
- -

: 

 Mettre quelques gouttes de méthylorange dans le tube à centrifuger, et verser de 

l'acide chlorhydrique concentré  jusqu'au virage du réactif. 

 Placer le tube à centrifuger dans un bain-marie bouillant. Dès que le contenu du 

tube est sur le point de bouillir, verser goutte à goutte du chlorure de baryum en 

solution à 10 %, jusqu'à ce qu'il n'ya plus de formation de précipité de BaSO4. 

 Laisser durant 10 minutes le tube dans le bain-marie bouillant. 

 Retirer le tube à centrifuger, puis centrifuger. 

 Eliminer le surnageant sans perdre de BaSO4. 

 Verser dans le tube à centrifuger, 20 ml d'eau distillée bouillante. 

 Agiter à l'aide d'un agitateur en verre pour laver le culot. 

 Centrifuger et éliminer le surnageant. 

 Effectuer au moins deux autres  lavages. 
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 Après la dernière centrifugation, éliminer le surnageant, essuyer correctement la 

paroi extérieure du tube à centrifuger. Placer ce dernier dans une étuve à 

dessiccation. 

 Peser le tube à centrifuger et son culot, dès leur sortie de l'étuve. Soit P1 le poids. 

 Eliminer le précipité et laver correctement le tube à centrifuger. 

 Sécher le tube à centrifuger à l'étuve et le peser dans les mêmes conditions. soit P2 

le poids du tube vide (AUBERT, 1978).  

I.2.4. Calculs : 

1 g de BaSO4 correspond à 0.411 g de SO4
2-

 et à 8.56 m et de SO4
2-

. 

Soient : p : le poids en gramme du précipité (p1-p2) recueilli dans le tube  à Centrifuger,                                                        

            P : le poids de terre analysée. 

           V : le volume de la solution d'extraction, 

           V : le volume de la solution d'extraction utilisé pour doser  

                 BaSO4. 

 La teneur en meq/100 g de terre est égale à : 

                        8.56* 
V

v
 * 

p

P
 * 100 = 

856 Vp

vP
   

 La teneur en % est égale à : 

 

Explication des calcules : 

1. Acide chlorhydrique :  

2. Ammoniaque pure :  

 

 

 

 

0.411*  
𝑉

𝑣
 * 

𝑝

𝑃
  * 100 =  

41.1 𝑉𝑝

𝑣𝑃
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3. Carbonate d'ammonium : 

 

4. Chlorure de baryum 10 % 

Produit Formule classe Masse 

molaire 

Etat  Couleur  D % Solvant 

utilisé 

Chlorure de 

baryum 

BaCl2 Sel  208.3 Soluté 

solide 

blanc 3.86 100 Eau 

 

10% de chlorure de baryum correspond à : 

 10g            100 ml  

   x g                       1000 ml             ,      x=100 g/l 

Verser cette quantité dans une fiole de 1 L puis ajouter l’eau jusque 3/4 de la fiole. Boucher et 

agiter de façon à dissoudre la totalité du soluté. 

Compléter avec l’eau distillée jusqu’au trait de jauge. Agiter à nouveau pour homogénéiser. 

5. Orange de méthyle 0.02% : 

Produit Formule Masse 

molaire 

Etat Couleur Densité %   Solvant  

Orange de 

méthyle 

(Hélian-tine) 

C14H14N3O3SNa 327.34 Soluté 

solide 

Orange 1 100 éthanol 

 0.02% de méthyle orange  correspond à : 0.02 g    100ml 

Verser cette quantité dans une fiole de 100ml et complété avec l’éthanol jusqu'au trait de 

jauge. 

Produit Formule Classe Masse 

molaire 

Etat Couleur Densité % Solvant 

utilisé          

 

 

Carbonate 

d'ammonium 

(NH4)2CO3 Sel 96.09 Soluté 

solide 

Blanc 1.50 99 Eau 
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Destination des produits chimiques : 

Acide chlorhydrique : a cidifier le milieu :pour la décomposition de carbonate.
 

Ammoniaque pur : la précipitation des sesquioxydes (oxyde ayant pour atomes 3                                                                  

d’oxygène 2 atomes de métal). 

Carbonate d'ammonium : la précipitation de calcium. 

Chlorure de baryum : la précipitation des sulfates sous formes de sulfate de baryum. 

Méthyl orange : c'est un indicateur utilisé pour déterminer la fin de la réaction .             

I.3.Dosage de l’azote total (méthode Kjeldahl) 

I.3.1. Principe : 

    L’azote des composés organiques est transformé en azote ammoniacal sous l’action de                

sulfurique l'acide  concentré  qui porté à ébullition, se comporte comme un oxydant. 

    Les substances organiques sont décomposées : le carbone se dégage sous forme de gaz 

carbonique, l’hydrogène donne de l’eau, et l’azote est transformé en azote ammoniacal. Ce 

dernier est fixé immédiatement par l’acide sulfurique sous forme de sulfate d’ammonium. 

     Pour accroitre l’action oxydante de l’acide sulfurique, on élève sa température d’ébullition 

en ajoutant du sulfate de cuivre et du sulfate de potassium. Ces derniers jouant le rôle de 

catalyseur. 

     Lorsque la matière organique a été totalement oxydée, la solution contenant le sulfate 

d’ammonium est récupérée. Puis on procède au dosage de l’azote ammoniacal par distillation. 

Après l’avoir déplacé de sa combinaison par une solution de soude en excès (AUBERT, 

1978) 

I.3.2. produits chimiques et matériel : 

a-Produits chimiques : 

 H2SO4 concentré. 

 H2SO4. 

 CuSO4. 

 H2SO4  à N / 70 coloré par le rouge de méthyle. 

 NaOH à 60 % (600 g par litre). 

 Alcool éthylique pour appareil de Bouat. 

 (NH4)2SO4 à N/70 pour vérification de l’appareil. 
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b-Verrerie : 

 Matras de 750 ml pour attaque 

 Matras de 100 ml adaptable à l’appareil de Bouat 

 Fioles jaugées de 100 ml  

 Pipette de 20 ml 

 Eprouvette de 20 ml pour NaOH 

c-appareils : 

 Balance (au 1/10 de g) 

 Rampe d’attaque Kjeldahi 

 Centrifugeuse 

 Appareil de Bouat. 

 

d-Divers : 

 Tube à centrifuger de 100 ml 

 Pissette d’eau déminéralisée. 

I.3.3. Mode opératoire : 

 Introduire dans un matras Kjeldahi de 750 ml : 

 5 g de terre fine. 

 20 ml de H2SO4 concentré.  

 5 g de K2SO4. 

 5 g de CuSO4 anhydre. 

 0.25 g de sélénium. 

 Porter le matras sur la rampe d’attaque placée sous une hotte. 

 Chauffer d’abord doucement, puis augmenter progressivement l’intensité du chauffage 

jusqu’à ce que le contenu du matras soit porté a ébullition. 

 Lorsque le mélange se décolore et prend une teinte légèrement verdâtre, noter l’heur et 

pour suivre l’attaque à ébullition durant une heure. 

 Laisser ensuite refroidir progressivement le matras. 

 Lorsque la température du mélange est voisine de celle du laboratoire, verser de temps 

en temps par petites quantités et en prenant des précautions, de l’eau déminéralisée 

pour diluer la suspension contenue dans le matras : cette dernière ne doit pas excéder 

de beaucoup 50 ml. 

 Attendre la fin du refroidissement du matras qui s’est réchauffé au moment de la       

dilution.                      
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 Transvaser le contenu du matras dans un tube à centrifuger de 100 ml. Rincer le 

matras avec de l’eau déminéralisée. 

 Centrifuger durant 5 à 10 minutes à 2500 ou 3000 tours/minute de façon à obtenir un 

surnageant limpide.  

 Récupérer le surnageant dans une fiole jaugée de 100 ml. 

 Compléter au trait de jauge avec l’eau déminéralisée. 

 Jeter le culot du tube à centrifuger. 

 Homogénéiser par retournement le contenu de la fiole de 100 ml. 

 Assurer que le niveau du liquide est en face du trait de jauge. 

 A l’aide d’une pipette de 20 ml, prélever 20 ml de solution contenue dans la fiole. 

Verser ce prélèvement dans un matras de 100 ml s’adaptant sur l’appareil de Bouat 

conçu pour distiller et doser l’ammoniac.  

 Ajouter dans le matras de 100 ml, 12 g de soude en pastilles ou 20 ml de soude à 60 % 

(on doit observer un précipite de couleur bleu d’hydrate de cuivre, avant que l’on 

verse les dernières ml de soude. Sinon ajouter encore un peu de soude jusqu’à 

apparition du précipite bleu). 

 Après le versement de la soude, raccorder immédiatement le matras à l’appareil de 

Bouat. 

 Chauffer fortement le matras, les vapeurs d’ammoniac et d’eau sont entrainées dans 

une colonne réfrigérante où elles se condensent. 

 L’ammoniaque est recueillie dans un vase à doser. 

 Le dosage s’effectue à l’aide d’acide sulfurique à 𝑁/70et en présence d’un indicateur 

de pH (rouge de méthyle). Soit "X" le nombre de ml de H2SO4 nécessaire pour 

neutraliser l’ammoniaque. 

 Effectuer un témoin sans terre ou avec de la terre calcinée. 

 Soit "Y" le nombre de ml d’H2SO4 nécessaire pour neutraliser les éventuelles traces 

d’azote dans les produits utilisés. 

I.3.4. Calcules : 

-1 ml de H2SO4 à N/70 correspond à 0.2 mg d’azote. 

-Le poids d’azote total de la prise de terre est égal à : 

            (X – Y) *0.2*5  telle que (X – Y) mg d’azote 

     Le résultat peut s’exprimer en ‰, pour cela, calculer le nombre de mg d’azote contenu 

dans 1 g de terre : 

 

    N ‰ = 
( X−Y)

5
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Explication des calcules : 

1. H2SO4 à N/70 : 

N/70 de l'acide sulfurique correspond à : 

m= N*V*
𝑀𝑚

𝛼
   , m= 0.014*1*

98

2
 = 0.68 g   , d= 

m

v
  donc v = 

m

d
  =

0.68

1.84
,  v=0.36 ml  

Dans une fiole de 1l, mettre un volume aléatoirement de l’eau, verser les 0.36 ml d’acide. 

Compléter avec l’eau jusqu’au trait de jauge. 

2. NaOH 60% : 

60% de NaOH correspond à : 

          60 g                100 ml 

    X g                1000 ml  , X =1000*60/100 = 600 g/l 

Dans une fiole de 1l mettre 600 g de NaOH, ajouter l’eau jusque 3/4 de la fiole. Boucher et 

agiter de façon à dissoudre la totalité du soluté .                 . . 

Compléter avec l’eau distillée jusqu’au trait de jauge. Agiter à nouveau pour homogénéiser. 

3. Sulfate de potassium : 

Produit  Formule Classe Masse 

molaire 

Etat  Couleur D % Solvant 

utilisé 

Sulfate de 

potassium 

K2SO4 Sel 174.25 Soluté 

solide 

Blanchâtre 2.66 >90 Eau  

4. Sulfate de cuivre :  

 

 

 

Produit  formule classe Masse 

molaire 

Etat  Couleur d % Solvant 

utilisé 

Sulfate 

de 

cuivre 

Cu SO4 Sel 249.40 Soluté 

solide 

Bleu 2.28 100 Eau  



Chapitre I                                                                                                La bibliographie de sol 

 

10 
 

5. Sulfate d’ammonium: 

Produit 

 

Formule Classe Masse 

molaire 

Etat  Couleur D % Solvant 

utilisé 

Sulfate 

d’ammonium 

(NH4)2 

SO4 

Sel 132.14 Soluté 

solide 

blanc 1.77 >99 Eau  

Destination des produits chimiques : 

H2SO4 : En présence d’acide sulfurique concentré et chaud, le carbone, l’oxygène, l’hydrogène 

et l’azote des composés organiques se retrouvent sous forme de CO2, H2O et NH3. L’acide 

sulfurique étant en excès, on a : 

 

K2SO4  + Cu SO4 : jouent le rôle de catalyseur, ils permettent d’accroitre l’action oxydante de 

l’acide sulfurique dont le 1
ere

 permet d’élever la température d’ébullition de l’acide sulfurique 

à 350-400°C tandis que le second est le catalyseur de minéralisation proprement dit, il 

augmente la vitesse de minéralisation.  

NaOH : permet d'alcalinis  le minéralisât ,transforme  les ions ammonium en ammoniac selon 

la réaction suivante:   

 

I.4.Dosage d'azote ammoniacal et nitrique : 

I.4.1. Principe : 

      L'azote minéral peut se trouver dans le sol à l'état ammoniacal ou nitrique, c'est-à-dire 

sous une forme directement assimilable par les végétaux, d'où l'importance de connaître 

parfois le taux d'azote minéral dans les différents horizons d'un profil afin d'évaluer la fertilité 

de ces dernières (AUBERT, 1978).  

     Etant donné que les sels ammoniacaux et les nitrates résultent de l'activité microbienne du 

sol, il est indispensable d'effectuer des dosages sur la terre fraichement prélevée dans son 

humidité normale (AUBERT, 1978). 

     Pour l'extraction de l'ammonium et des nitrates, on utilise une  solution saline .  (KCl par 

exemple) qui, d'une part déplace NH4
+
 fixé essentiellement sous forme échangeable, et d'autre 

part   fait passer les nitrates à l'état dissous (AUBERT, 1978). 

NH4
+ + OH-    NH3 + H2O  

2NH3 + H2SO4      2NH4
+
 + SO4

2- 
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     L'azote ammoniacal et l'azote nitrique sont dosés successivement sur la même prise d'essai 

(AUBERT, 1978).   

I.4.2. Produits chimiques et matériel : 

a) Solutions et produits chimiques: 

 KCl en solution et renfermant quelques gouttes de toluène. 

 Magnésie calcinée. 

 H2SO4 à N/70 contenant du rouge de méthyle. 

 Alliage DEWARDA. 

b) verreries : 

 Flacons en verre ordinaire de 500 ml avec bouchons. 

 Fioles jaugées de 200 ml.  

 Matras de 100 ml adaptables sur l'appareil de Bouat. 

 Pipette de 20 ml. 

 Eprouvette de 20 ml et de 200 ml.   

 c) Appareils : 

 Balance. 

 Agitateur mécanique. 

 Rampe de filtration. 

 Appareil de Bouat. 

d) Divers : 

 Entonnoirs et papier filtre (AUBERT, 1978). 

I.4.3. Mode opératoire: 

a. Extraction: 

 Verser dans un flacon de 500 ml: 

100 g de terre fraiche homogénéisée et 200 ml de solution normale de KCl. 

 Agiter le contenu du flacon durant 1 heure. 

 Filtrer la suspension de terre. Récupérer le filtrat dans une fiole jaugée de 200 ml. 

Compléter à 200 ml avec l'eau déminéralisée (AUBERT, 1978). 

b. Dosage de l'azote ammoniacal: 

 Prendre 20 ml de filtrat et les verser dans matras de 100 ml adaptable sur l'appareil de 

Bouat. 
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 Ajouter 1 g de magnésie calcinée. 

 Raccorder le matras à l'appareil de Bouat. 

 Distiller et doser l'azote ammoniacal suivant la techenique d'écrit dans le dosage de 

l'azote totale. 

c. Dosage de l'azote nitrique : 

 Lors que la distillation de l'azote ammoniacal est terminée, enlever le matras de 

l'appareil 

 Ajouter : 10 à 20 ml d'eau déminéralisée. 

 0.5 g d'alliage DEWARDA, ce dernière réduisant l'azote nitrique en azote ammoniacal.  

 Raccorder de nouveau le matras à l'appareil. 

 Distiller et doser comme précédemment. 

Comme pour l'azote total 1 ml de H2SO4 a N/70 correspond a 0.2 mg d'azote (ammoniacal ou 

nitrique) (AUBERT, 1978). 

Remarque : 

     A fin d'éviter des variations notables de la teneur en azote ammoniacal et nitrique, dans 

l'intervalle de temps séparant le prélèvement sur le terrain et le dosage au laboratoire, il est 

conseillé de transporter les échantillons dans des emballages hermétiquement fermée et placés 

dans des containers réfrigérés. 

     La teneur de l'azote minéral peut varier énormément en un même point d'une période à une 

autre de l'année, suivant l'activité microbienne du sol. 

Les résultats doivent être exprimés en ‰ par rapport à la terre séchée à 105° et non par 

rapport à la terre fraiche, plus au moins humide, pour cela, faire sécher à l’étuve un poids P de 

terre fraiche, puis repeser à l'état sec.   

Explication des calcules : 

1. KCl en solution de 1N :  

Produit Formule Classe Masse 

molaire 

Etat Couleur d 

 

 % Solvant 

utilisé 

Chlorure 

de 

potassium 

KCl Sel 74.55 Soluté 

solide 

Blanc 1.98 99.3 Eau 

Pour préparer 1 litre d’une solution de KCl à 1N, il faut connaître la masse de soluté :  
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m= N*V*
𝑴𝒎

𝜶
   , m= 1*1*

74.5

1
 =74.5 g /l  

Donc verser cette quantité dans une fiole de 1 l puis ajouter l’eau jusque 3/4 de la fiole. 

Boucher et agiter de façon à dissoudre la totalité du soluté. 

Compléter avec l’eau distillée jusqu’au trait de jauge. Agiter à nouveau pour homogénéiser. 

2. Toluène :  

produit Formule Classe Masse 

molaire 

Etat Couleur d  % Solvant 

utilisé 

Toluène C7H8 Sel 92.14 Soluté 

liquide 

Incolore 0.87 98 Eau 

3. Magnésie calcinée : 

Produit Formule Classe Masse 

molaire 

Etat Couleur d  % Solvant 

utilisé 

Oxyde de 

magnésium 

(Magnésie 

calcinée) 

MgO Sel 40.3 Soluté 

solide 

Blanc 2.5 100 Eau 

4. H2SO4 à N/70 : 

N/70 de l'acide sulfurique correspond à : 

m= N*V*
𝑀𝑚

𝛼
   , m= 0.014*1*

98

2
 = 0.68 g   , d= 

m

v
  donc v = 

m

d
  =

0.68

1.84
,  v=0.36 ml  

Dans une fiole de 1l, mettre un volume aléatoirement de l’eau, verser les 0.36 ml d’acide. 

Compléter avec l’eau jusqu’au trait de jauge. 

5. Alliage DEWARDA : 

Produit Formule Classe Masse 

molaire 

Etat Couleur d  % Solvant 

utilisé 

Alliage 

DEWARDA 

H3AlCuZn Sel 158.94 Soluté 

solide 

gris 

claire 

5.79 100 Eau 
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Destination des produits chimiques : 

KCl : il permet l'extraction de NH4
+
. 

 

Alliage DEWARDA : la réduction de NO3
-
 et NO2

-
 en NH4

+
. 

I.5.Mesure de la conductivité électrique : 

I.5.1.Appareillage:  

la conductivité électrique est mesurée par une électrode reliée à un appareil électro métrique 

(pont de Wheatstone) .si l'électrode n'a pas été utilisée pour une longue période , elle doit être 

activée par une solution d'acide sulfurique 0.2 N. 

I.5.2. Réactif: 

 solution standard de KCl 0.2 N (dans une fiole de 100ml faire dissoudre 1.492 g KCl séché à 

105°C) ,ou (solution de KCl à 0.1M. 

Dans une fiole de 1000ml faire dissoudre 7.45g de KCl séché à 105°C ). 

I.5.3.Mode opératoire: 

Après rinçage de l'électrode avec de l'eau distillée ou activation si nécessaire on suit les étapes 

suivantes : 

a)étalonnage de l'appareil de mesure , pour la détermination de la constante de la cellule K 

.ceci se fait par la mesure de la CE et de la température  de la solution de KCl (0.02Nou 0.1 M 

préparée .puis correction de l'effet de la température par le coefficient de correction f(t) 

b)Mesure de la CE et de la température de la solution à analyser et correction des résultats 

(DJILI B .,2016) . 

I.6.Structure de phyllosillicates: 

   Les unités tétraédriques et unités  octaédrique constituent  les structures                                      

de base des réseaux des phyllosillicates dans la structure tétraédriques quatre atomes 

d'oxygène liants  sont coordonnés par un Si
4+

 central. 

   La structure octaédriques fondamental est caractérisée par la présence  de six groupes les 

OH
-
 coordonnés autour d'un cation central qui peut être AL

3+
 ,fe

2+
 , Mg

+2
. 
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I.6.1.Classification des phyllosillicates : 

    Pour la classification des phyllosillicatés plusieurs paramètres sont proposés  

(05paramètres). Dont le plus utilisé correspond en nombre et séquence des feuillets 

tétraédriques et octaédriques .Ce paramètre nous permet d'avoir la classification suivante: 

a-phyllosillicates de type 1:1 

feuillet tétraédrique et octaédrique il s'agit alors de phyllosillicates de type 1:1. 

  Le minérale typique de se groupe est la kaolinite. Ici le silicium est le seul cation présent  

dans le feuillet tétraédrique alors que dans le feuillet octaédrique il peut 'y- avoir des ions 

Al
3+

ou Mg
2+ 

.Si le centre de l'octaèdre il y'a seulement Al
3+

il s'agit alors de la véritable 

kaolinite . Si au lieux de  Al
3+ 

il y a de  Mg
2+

il s'agit alors antigorite.  

b–phyllosillicates  de type 2:1 

  Dans les phyllosillicates de type 2:1 l'unité structurale est composé d'un feuillet octaédrique 

prés au sandwiche entre deux feuillets tétraédriques. 

  Les  minéraux de type 2:1 défférent les uns les autres  tant par leur type que par l'importance 

de processus  de substitution  isomorphe qui se vérifier  au niveaux tétraédrique et 

octaédrique. Donnant lieu à  charges négatives en excèes localisées a l'intérieur du cristale 

.Ces charges en exées doivent être neutralisés par d'autres cations qui sont présents à 

l'intérieur de la structure  cristaline ou à l'extérieur  la valeur de la charge neutralisée par des 

cations externes est  appellés charge de couche.                          

 L' intensité de telle charge à un rôle important dans la détermination de la force et de la 

nature d'un  liaisons  qui peuvent c'est a dire au niveaux de base. Lorsque la charge de nulle 

c'est le cas de la pyro phillite, la liaisons est de type : van der waals (liaison faible).                                          

Plus la charge de couche est élevée plus la force de liaisons entre  les couches est grandes. Les 

smectites  sont caractérisées par le faible valeur de couche et par conséquent des liaisons entre 

les couches faibles  permettant la pénétration facile de l'eau , les micas présentes  au contraire 

une valeur de couche la plus élevée et donc une forte liaisons empêchant la pénétration de 

l'eau ce qui rend ces minéraux non dilatables. Les vermiculites présentes  le cas intermédiaire 

entre les smectites  et les micas. 

c- Les minéraux de type 2:1:1 

Le chlorite représentant ce groupe a toujours entre les couches de silicates de type 2:1 un 

feuillet octaédrique appelle brucite. (OMIRI N.,2016). 
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    Dans ce chapitre on essayera de donner les réponses chimiques aux termes soulignés dans 

le chapitre I les réponses serrant données sous forme de définitions ou de définitions 

accompagnes d'exemples. 

II.1.Définition de la chimie :  

   C'est la science qui étudie la composition, les réactions et les propriétés de la matière en se 

penchant sur les atomes qui composent la matière et leurs interactions les uns avec les autres 

.la taille des composés étudiés en chimie varie de la réaction entre de simples atomes jusqu'à 

des édifices moléculaires. 

II.2.Les acides: 

Sont les espèces qui en solution dans  l'eau fournissent des ions H
+

aq [18.1.2c] 

exemple:(HCl+H2O=H
+

aq+Cl
-
aq).(ROUQUEROL.et al,2007). 

Tout compose moléculaire qui ,s'ionisant ou en se divisant dans l'eau ,donne une solution 

contenant des ions H
+
et des anions.( JOHN W.HILL.et al,2008). 

II.3.Les  bases :                                                                                       

      Sont les corps qui en solution dans l'eau donnent des ions HO
-
aq exemple: NaOH +H2O = 

Na
+

aq+ HO
-
aq) .(ROUQUEROL.et al,2007). 

   Est un compose qui ,en s'ionisant dans l'eau ,donne une solution contenant des ions OH
-
et 

des cations. certaines bases,  dont  NaOH et KOH ,sont des composes ioniques .En se 

dissolvant dans l'eau ,les ions hydroxydes et les cations se s'éparent .Cependant ,la majorité 

des bases ne sont pas des composes ioniques .Elles ne contiennent pas d'ions hydroxyde .Ces 

derniers ,de même qui les cations ,sont produits lorsque la base réagit avec l'eau  .( JOHN 

W.HILL.et al,2008). 

II.4. solution: 

 Une solution est un mélange homogène de deux ou plusieurs corps purs dans desproportions 

variables et sans qu'il y ait réaction chimique (KADRI A ,CHATER M ., 2006). 

   Les constituants de solution majoritaire est appelé solvant .Le ou les compose(s) 

minoritaire(s) sont appelé soluté (s). 
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   Le solvant disperse les molécules ou les ions du soluté (BARDEZ E ., 2008) . 

Le terme solution est utilisé pour décrire une phase liquide ou solide contenant plus dune 

substance quand, par commodité ,une substance (appelée solvant )est traitée différemment des 

autres substances (appelées solutés) . (ROUQUEROL et al , 2007). 

II.5.Solvant: 

C'est la phase ou le milieu dispersant ,c'est dune manière générale un liquide dans lequel se 

fait la solution (KADRI A ,CHATER M.,2006).On peut citer par exemple H2O. 

II.6.Le soluté:  

  Le soluté est constitué par les particules dispersées ;c'est le corps dissous dans le solvant 

(KADRI A,CHATER M.,2006).On peut citer comme exemple:  

*Solide :sel 

*Liquide: alcool 

*Gaz:HCl,O2 

NB: la T°d'ébullition du soluté est environ300 fois ˃à la d'ébullition du solvant. 

II.7.la solubilité: 

     La solubilité dune espèce chimique est la quantité maximale qu'on peut dissoudre dans un 

volume donné de solvant ,obtenant ainsi une solution saturée . Elle varie dans de larges 

limites ,en fonction de la nature du solvant et de celle du soluté ,ainsi qu'en fonction de la 

température. (ROUQUEROL et al ,2007). 

    Certaines solutions peuvent être réalisées dans des proportions solvant /soluté quelconques 

.l'eau et l'alcool éthylique sont miscibles en toutes proportions leur solubilité réciproque est 

toujours totale.  

    Mais très souvent la concentration en soluté dans une solution a une limite .par exemple ,a 

la température ordinaire ,on peut dissoudre au maximum 365g de chlorure de sodium dans un 

litre d'eau .la solubilité dans un solvant donné est extrêmement variable selon les substances 

,ainsi que la solubilité d'un corps dans différents solvants  . (ROUQUEROL et al ,2007). 
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  La solubilité produit de solubilité : la solubilité d’un solide ou d’un sel dans un liquide à une 

température donnée est le nombre de moles de ce solide ou de ce sel que l’on peut dissoudre 

dans un litre de solvant ( l’eau généralement). 

Ax By (solide)        x A
y-

   + y B
X+

 

                                               x S          y S 

soit: Ks = [A
Y-

]
X
 [B

X+
]

Y
  

En fonction de la solubilité on a : Ks = (xS)
X
 (yS)

Y
. 

D’où Ks = S
X+Y

. X
X
 . Y

Y
 et S=(

𝐾𝑠

𝑥𝑥 .𝑦𝑦
)
1/X+Y 

II .8.La composition en pourcentage massique: 

Donne la proportion de chaque élément constitutive d'un compose ,c'est –à-dire le nombre de 

grammes que compte chaque élément par 100gde compose. ( JOHN W.HILL et al ,2008). 

II.9.Les ions : 

La formation d'un ion résulte toujours de la perte ou du gain d'électrons ;elle ne s'accompagne 

pas d'un changement du nombre de protons dans le noyau de l'atome .s'il y a perte d'électrons 

,l'ions possède plus de protons que d'électrons :sa charge est positive .S'il y a gain d'électrons 

,l'ions possède plus d'électrons que de protons :sa charge est négative .un ion monoatomique 

se forme lorsqu'un atome cède ou reçoit un ou plusieurs électrons .quand un atome de sodium 

cède un électron, il acquiert une charge positive (+1); on représente l'ion produit par 

Na
+
.quand un atome de chlore reçoit un électron , il acquiert une charge négative (-1); on 

représente l'ion produit par Cl
-
 . . 

 cation : un ion chargé positivement . 

 anion: un ion chargé négativement  .( JOHN W.HILL et al,2008).  
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II. 10.Concentration :  

II.10.1.concentration pondérale (ou la teneur)T: 

C'est la quantité de substance  (d) dissoute exprimée en gramme dans un litre de solution 

(CROS A .,1973). C'est le nombre de gramme (ou de litre pour un gaz ) de soluté contenu 

dans un litre de solution .T est exprimée en g (KADRI A,CHATER M.,2006).  

II.10.2.concentration molaire (M): 

La molarité M d'une solution est le rapport du nombre de moles molécules ou de former les 

unités du soluté dans volume (exprimé en litres) de solution (ATKINS , JONES .,2004). 

M=
𝑛𝑏𝑟  𝑑𝑒  𝑚𝑜𝑙𝑒  𝑑𝑑𝑒  𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡 é

1 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒  𝑑𝑒  𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛
 

M=en mole 1
-1

 

II.10.3.concentration molale (molalité): 

C'est le rapport du nombre de moles, de soluté au par 1000 gramme de solvant(TAIBI et al 

.1990). 

m= 
𝑛𝑏𝑟  𝑑𝑒  𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒

100 𝑔 𝑑𝑒  𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑛𝑡
 

m = en mole kg
-1

 

II.10.4. Concentration équivalente (normalité) (N): 

C’est le nombre d’équivalente – gramme de substance dissoute dans un litre de  

Solution (PIOVITT L . ,1973). 

L’équivalant gramme d’un composé est la quantité de substance   qui met en jeu une mole 

d’ion  H
+
 (acide – base) ou une mole d’électrons ( oxydoréduction ) (KADRI A , CHATER 

M ., 2006). 
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II.10.5.Concentration en pourcentage (%): 

C’est la masse du soluté contenu dans 100 g de solution (KADRI    A, CHATER M ., 2006). 

II.10.6. Fraction pondérale (fraction massique ): 

C’est le rapport de la masse de soluté à la masse de solution : 

                   𝑚 =
m1

m1+m2
                                   m 1 = masse de soluté 

                                                           m2 = masse de solvant 

II.11.les sels: 

La formation de NaCl (un sel ) et de H2O(de l'eau )à partir de HCl(un acide) et de NaOH(une 

base ) est un exemple de réaction de neutralisation .( JOHN W.HILL.et al,2008). 

-Dans l’étude des sels en solution, On distinguera : 

1-Les sels de forte solubilité (On dit couramment :les sels solubles) : ordre de grandeur de 

la solubilité :10
-1

 mole. Litre
-1

. 

2-Les sels de faible solubilité(on dit couramment )les sels insolubilité :10
-4

 mole .litre
-1

.  

Exemple: 

AgCl(s) PbI2(s) Ca(OH)2 ( s) NaCl(s) Sel 

10-5(1.4x
10-3

) 1.35x10
-3

(0.626) 1.3x10
-2

(0.96) 6x(350) Solubilité 

Mol.L
-1

(g.L
-1

) 

 

II.12.La masse molaire:  

Si on veut mesurer une mole d'eau , de benzène, de di chlore …, on ne peut évidemment pas 

en compter NA molécules .D 'un point de vue pratique , on est donc conduit à revenir d'une 

définition en nombre à une définition en masse , de façon à pouvoir peser l'échantillon de 

matière qu'on veut mesurer. 
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La masse molaire d'une substance , notée M, c'est –à-dire la masse d'une mole de cette 

substance , se calcule aisément à partir de la masse m d'une quantité de substance n selon la 

relation :M=m/n .   

Mais la masse d'une mole de quelque chose dépend de la nature de cette chose .  

(ROUQUEROL et al ,2007). 

II.13.la densité: 

La densité ou densité d'un corps ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse 

volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. 

Pour les liquides est les solides , le corps de référence est le pure à 4°C. 

Dans le cas de gaz ou de vapeur sans dimension et sa valeur s'exprime sans unité de mesure . 

(cour de physique et chimie).  

II.14.Constitution de la matière : 

La matière semble pouvoir se diviser a l'infini .En réalité ,sa structure est discontinue (CROS 

A ., 1973).  La matière est bien loin de se présenter exclusivement sous forme de corps purs 

(KADRI A ,CHATER M.,2006). 

II.15.Les atomes : 

L'atome est la plus petite  partie de corps qui puisse participer à la formation dune molécule, 

l’ordre de grandeur de sa masse est :10
-26

kg. 

La dimension de l'atome est de quelques angstrœms (A°): 

1A°=10
-8

cm=10
-10

m 

(CROS, 1973 ,in OUAHES,  DEVALLEZ.,1988). 

La masse atomique d'un élément est la masse d'une mole d'atome de cet élément. 

Exemple :masse atomique du sodium =MNa=22.99g≈23g(TAIBI et al,1990). 

Alors la mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires 

(KOTEZ et TREICHEL ,2006). 
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N atome réelles =1atome –gramme (at.g)=1mole  d'atomes. 

      Plusieurs  expériences montrent que l'atome est forme de 03 particules fondamentales 

(p,n,ē). 

a)Electron: est une particule chargée d'électricité négative qe=-1.6 10
-19

C de masse très faible 

m=9.1085.10
-31

kg . 

b) proton: Est une particule chargée d'électricité positive qp=+1.6.10
-19

C de masse très grande 

par rapport à celle de l'électron mp≈1800ē. 

c-Neutron: Est une particule électriquement neutre, sa masse est voisine de celle du 

proton(mm≈ mp) (HOUMA F,1995). 

II.16. La masse atomique : 

   La caractéristique essentielle d un atome, du point de vue chimique, est son numéro 

atomique Z qui représente le nombre de protons.  (ROUQUEROL.et al,2007).   

II.17.Les molécules : 

    Les atomes peuvent s'unir entre eux et former des molécules (TAIBI et al, 1990). 

 La molécule est la plus petite partie d'un corps pur qui puisse exister tout en conservant les 

propriétés de ce corps ( CROS  A ,1973, KADRI ,CHATAR ., 2006). 

 La masse molaire est la masse dune mole de molécules .Elle est égale à la somme des masses 

atomiques des éléments qui constituent la molécule (TAIBI et al ,1990). 

Exemple : masse dune mole de molécule les de NaOH = MNaOH = MNa+ MO+ MH 

=22.99+15.99+1=39.98≈40g. 

N Molécules réelles =1molecul-gramme =1mole de molécules. 

II.18. la dilution: 

   La dilution est un procédé  consistant à obtenir une solution finale de concentration 

inférieure à celle de départ ,soit par ajout de solvant ,soit par prélèvement dune partie de la 

solution et en complétant avec du solvant pour garder le même volume.  
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(  article détaillé dilution homéopathique,2017) . 

II.19.pH (potentiel hydrogène): 

   L'acidité en dune solution aqueuse dépend de la concentration en ions H3O
+
. Le pH d'une 

solution est donnée par : pH=  - log[H3O
+
]. 

Ou[ H3O
+
] est exprimé en mol

-1
. 

Réciproquement, la connaissance du pH permet de déduire la concentration en ions H3O
+
 

Ainsi, H3O+=10
-pH

. 

Le pH déterminé expérimentalement à l' aide d'un millivoltmètre appelé pH-mètre. ce dernier 

lit une    différence de potentiel E entre une sonde de mesure formée dune électrode de verre 

(électrode de mesure) et une électrode de référence la valeur de E varie linéairement avec le 

pH. il suffit détalonner l'appareil avec deux solution de pH connus pour lire ensuite 

directement les valeurs de pH. 

Le pH peut  également être détermine à laide de bandelettes de papier mettant en jeu 

différentes substance dont la couleur  varie avec le pH(indicateurs colorés)la détermination du 

pH par ce moyen est rapide mais peu précieuse car le pH ne peut être détermine qu' à une 

unité prés .( GEDEON A ., 2009). 

pH  d’une solution : c’est la concentration en ions H
+
 d’une solution donnée: - 

pH = -log (H
+
). 

-L'existence de l’équilibre H2O   H
+
 +OH

-
  entraine la formule donnée : 

(H
+
)(OH

-
) =Ke =10

-14
 (à 25°C). 

Ke étant le produit ionique de l’eau . 

(Il serait plus correct décrire H3O
+
 au lieu de H

+
)ou : pH + pOH  =14  avec pOH = -

Log (OH
-
). 

D' une façon générale une solution est :  

     - Acide si le pH est inferieur à7 ou [H
+
]>10

-7
 .  

   - Basique si le est supérieur à7ou [H
+
]<10

-7
. 

 -  Neutre si le PH est égale à 7 [H
+
]=10

-7
. 

Exemple : 

le pH des solutions d’acide chlorhydrique suivante :1,2.10
-2

N: 
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HCl+H2O     H3O
+
+Cl

-
 

pH =-Log[H3O
+
]= -Log c 

pH=-Log1.2.10
-2

=1.92. 
 

II.20.Les alcalins:  

 Les métaux alcalins 

    Il appartiennent a la 1
ère

 colonne de la classification périodique. (Voir tableau 

périodique). 

  Ils sont très réactifs et ne se trouvent jamais a l'état élémentaire dans le milieu naturel. Ils 

réagissent immédiatement en présence d’humidité. 

  Ils réagissent facilement avec les halogènes pour former des sels ioniques ,et avec Léau pour 

former des hydroxydes fortement basiques (cf : cours recyclage de solution)de ce fait ,ils sont 

toujours conservés immergés dans de huile minérale ( ex :huile de vaseline);les métaux 

alcalins sont de couleur argentée( le césium a toutefois des reflets dorés) ,mous ,a bas point de 

fusion et faible densité. 

  Hydrogène avec son électron solitaire devrait normalement appartenir au groupe des métaux 

alcalins .toutefois la perte de cet électron requiert davantage d'énergie que pour les autres 

éléments du groupe. Hydrogène n'est par non plus métallique aux conditions normales de 

température et de pression : il ne devient métallique qu'aux pressions très élevées (Propriétés 

physico-chimiques des métaux). 

 II. 21.les alcalino-terreux: 

 Les métaux alcalino –terreux ou alcalinoterreux sont des éléments chimiques de la deuxième 

colonne du tableau périodique des éléments  ce nom vient du terme métaux de terre utilise en 

alchimie et décrivant les métaux qui résistent au feu ,les oxydes de métaux alcalino-terreux 

demeurant solides à des température très élevées . 

  Ces éléments sont caractérises par une couleur argentée une faible densité ,une grande 

malléabilité ,une réactivité immédiate aux halogènes –conduisant à des sels ioniques –ainsi 

qu'avec l'eau (bien quelle soit moins facile qu' avec les métaux alcalins )pour former des 

hydroxydes fortement basique.( Propriétés physico-chimiques des métaux). 
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  Le nom métaux  Alcalino-terreux est réserve aux éléments Ca, Sr ,et Ba car leurs terres (nom 

ancien des oxydes) sont basiques (alcalines) ,mais le nom est étendu à tout le 

groupes .(DUWARD  FELIX S et al,2001) . 

NB : Les élément des colonnes (alcalin et alcalino-terreux ) quand ils se trouvent des le sol ils 

rendent ce dernier alcalin on parle alors de sol alcalin. 

II.22.La géométrie moléculaire: 

La géométrie moléculaire nous permet de représenter les moléculaire en trois dimension .elle 

montre l'arrangement des atomes dans l'espace au moyen de segments de droites reliant les 

noyaux .les électrons liants et les doublets libres d'électrons influent sur la géométrie 

moléculaire .( John W. Hill et al,2008). 

Tableau 1: la représentation de  la géométrie moléculaire: 

Géometrié Representation Type Molecule 

Tétraédrique 

 

AX4 Si H4 

Pyramide à base 

carree 

 

AX5E BrF5 
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Plan carre 

 

AX4E2 IcI
-
4 

Triangulaire plane 

(un carbocation est 

une entité plane) 

 

 
 

AX3 (CH3) 3C
+
 

 

Pyramide trigonale 

(un carbanion n’est 

pas plan ) 

 

AX3E (CH3)2CH 

 

II.23.La liaisons:  

La structure des matériaux est entièrement  déterminée par les liaisons s'établissant entre 

atomes. Ces liaisons sont une manifestation d’interactions attractives entres atomes, dont 

l’origine est soit électrostatique (liaison ionique, liaison hydrogène), soit purement quantique 

(liaisons covalente et métallique, liaisons de type Van der Waals.(L3 Physique et 

Application-Structure de la matière). 

 Liaison entre atomes: 

  la liaison covalente. 

 la liaison ionique. 

 liaisons iono-covalentes. 
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 liaison métallique. 

 Liaison entre molécules: 

 liaison hydrogène. 

 liaisons de type van der waals.  

    L'ordre de liaison dune molécule est égal à la  moitie de la différence entre le nombre 

d'électrons présents dans les orbitales moléculaires liantes et le nombre d'électrons présents 

dans les orbitales moléculaires antillanités. 

 Plus l'ordre de liaison est élevé, plus la liaison est forte et plus la  molécule formée est stable 

.Un ordre de liaison égale à 0 indique que la molécule n'est pas plus stable que les atomes 

séparés . Dans ce cas , la formation de la molécule n'est pas favorisée . ( JOHN W.HILL.et 

al,2008). 

II.24.Oxydoréduction:  

 Une réaction oxydoréduction ou redox est le siège d'une  transformation  avec échange 

d’électrons, le réducteur libère un ou plusieurs électrons que l'oxydant va capter. on définit 

l'oxydation comme une perte d'électrons et inversement pour la réduction. dans ce type de 

réaction deux couples notés sous forme Ox2/Red2 sont mis en jeu selon le schéma suivant :        

Ox1 + Red2= Red1 + Ox2 . 

Ex : Ox1 + ne
- 
  Red1 

Red2   Ox2 + ne
-
 

Les réactions oxydoréduction sont des réactions d’échange d' électrons entre un oxydant et un 

réducteur . 

 L’oxydation d'une espèce chimique se traduit par une perte d' électrons  . 

 la réduction  d'une espèce chimique se traduit par un gain d’électrons. 

 L’oxydant est donc l’espèce  chimique qui gagne des électrons.  

 le réducteur est l’espèce chimique qui donne des électrons.  

Red 1        Ox 1+ nē.( Réaction d'oxydation) 
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Ox 2 + ne     Red 2 (réaction de réduction) 

Le couplage des deux couples :  

Red 1 + Ox 2      Ox 1 + Red 2  (HOMA F.,1995). 

Exemple: 

Ox ou 

Red 

Fe Cu
2+ 

Ag+ MnO
-
4 NO

 
SO Mn

2+ 
NH3 

n.o 0 +II +I +VII -II +VI +II -III 

 

NB:  

Ox: Oxydation , Red: Réduction. 

Tableau 2: identification des espèces chimiques: 

Acides 

 

Bases 

(hydroxydes) 

Sels Oxydes 

basiques ou 

métalliques 

Oxydes 

acides ou 

oxydes non 

métalliques 

C’est une 

espèce  

chimique 

qui  

commence 

par H
+
 sauf 

H2O, H2, 

H2O2. 

Examples : 

HCl, H2SO4, 

HNO3, 

H3PO4, 

HCN, HI. 

C’est une espèce  

chimique qui  

commence par un 

Métal+ 

groupement 

hydrox yde (OH) 

Exemples: 

NaOH, Ca(OH)2, 

Mg(OH)2, KOH, 

Al(OH)3, 

Zn(OH)2. 

C’est une espèce  

chimique qui  

commence par 

un Métal+ 

radical acide (ou 

suffixe acide). 

Exemples : 

NaCl, MgCl2, 

CaSO4, CaCO3, 

Na3PO4, FeCN2. 

C’est une espèce  

chimique qui  

commence par 

un Métal 

+oxygène 

Exemples : 

Na2O, MgO, 

CaO, Al2O3, 

FeO(ferreux), 

Fe2O3 (ferrique). 

Sont 

généralement 

des gaz. 

Exemples: 

CO2, SO2, 

NO2, P2O5. 
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Tableau 3: classification des élément du tableau périodique 
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Conclusion :  

Cette présente étude qui à pour but les rapprochements, la liaison ,les interactions 

entre les aspects étudies au niveau du sol et leurs projections dans la chimie étudiée dans les 

premières années du cursus universitaire .cette étude permet aussi par ailleurs de montrer 

l'importance de la chimie dans le  compréhension des phénomènes qui existent au  

illustrations ont été évoqués dans ce rapport dans le but de montrer et d'expliquer l'ingérence 

directe de la chimie dans le monde du sol . 

Nous avons cité plusieurs exemples à savoir l’alcalinité, la basicité ,la notion de la solution 

(solvant et soluté)les  concentrations à travers la molarité ,la normalité , le pourcentage 

,l'oxydoréduction …etc. . 

Nous pensons que ce rapport contribuera grandement au perfectionnement et au savoir des 

étudiants et des manipulateurs de la chimie et du sol . 

Enfin nous souhaitons que ce modeste travail soit continué et approfondie ultérieurement.   
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l'implication de quelques fondements chimiques dans le fonctionnement 

du sol (exemples concrets) 

Ces travaux contribuent à la définition des étudiants les connaissances de 

la chimie et le  sols et mettre en évidence la relation existant entre les deux 

science où quelques-uns des concepts utilisés dans la science du sol, une 

connaissance dans la science de la chimie et ce travail comme guide pour 

certains des concepts liés à ces de la science sol et chimie. 

 Mots clés: sols, chimie, solubilité, pH. 

 

 

 

Mots clés:sols, chimie, solubilité, pH. 
-أمثلة-تدخل بعض القواعد الكيميائية في وضيفة التربة  

فيها بعض المفاهيم . هذا العمل يسهم في تعريف الطلاب بعلم الكيمياء والتربة، وتسليط الضوء على العلاقة الموجودة  بين العلمين

 التربة، ,المستخدمة في علم التربة والمعرفة في علم الكيمياء و هذا العمل كدليل لبعض المفاهيم التي تربط بين  العلمين الكيمياء

.والذوبان، ودرجة الحموضة    كلمات البحث:

The implication of some chemical bases in the functioning of the soil (concrete examples) 

This work contributes to the definition of students knowledge of chemistry and soil and highlight 

the relationship between the two science where some of the concepts used in soil science, 

knowledge in the science of chemistry is what Work as a guide for some of the concepts related to 

these soil science and chemistry. 

Key words: soils, chemistry, solubility, PH. 


