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Introduction

Le présent article se réfère partiellement au rapport sur les cul-
tures fourragères prioritaires au Maorc (3), élaboré dans le but de
procéder à une mise au point sur les connaissances actuelles concernant
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auteurs), et avec la collaboration de J. CereNtsrnr, exp:rt FAO du PRAM.
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les fourragères cultivés, d'apprécier les possibilités de leur extension
et d'envisager I'orientation du programme de recherche indispensable
pour compléter ces connaissances.

l. les problèmes posés

Les cultures fourragères ont fait au Maroc, I'objet de nombreuses
études, expérimentaions et publications ; citons parmi les principaux
travux, ceux de P. BnyssrNn, M. Dupnnsse, A. Founy, R. Grsceno,
E. MrÈce, PERnTN oB BnrcnnuBaur, E. Vrrrax, etc. La valeur de
cette masse de documents est inestimable car il s'agit d'un précieux
acquis sur le plan expérimental et cultural. Plusieurs centaines d'espèces
ont été examinées par ces auteurs, et ceci met en évidence le grand
eftort entrepris dans le but d'élargir au maximum l'éventail des pos-
sibilités en matière de cultures fourragères. Ces divers travaux ont
favorisé I'introduction, au Maroc, dans la grande culture, des espèces
et mélanges suivants ; la Vesce-Avoine, le Pois-Orge, le Pois-Avoine,
la Fèverole-Avoine, le Bersim, le Mais-lourrage, la Luzerne, le Sudam-
grass, I'Orge en vert et la Betterave, et à moindre degré le Sorgho,
le Melilot et l'Alpiste bulbeuse. Les superficies occupées par ces
cultures sont restées cependant assez faibles et à I'heure actuelle, elles
totalisent à peines 50 000 ha (opération fourrage et initiatives indi-
duelles). Pour I'opération fourrage, ont été ensemencés en automne
1968, 26 000 ha, comprenant: 14532 ha de Pois-Avoine (dans les
provinces de Casablanca et de Safi), 3 468 ha de Pois-Orge (dans
la province de Casablanca), 3 000 ha de Bersim (dans la province de
Tetouan) et 1 000 ha de Luzerne (dans la province d'Agadir). Pour
le printemps 1969, on avait prévu une extension de 12 610 ha dont,
7 100 de Sudan-grass, 4 510 ha de Mais tourrage et I 000 de Luzerne.
Le total de la superficie ensemencée pour I'automne 1968 et le prin-
temps 1969 s'élève donc à 38 610 ha. Rappelons que I'opération four-
rage, lancée en 1964, a permis d'ensemencet 16 328 ha en 1965,
25094 ha en 1966 et 27723 en 1967. On constate donc que la
progression d'une année à I'autre est très faible. En admettant qu'une
production annuelle peut varier enfte 2 000 et 4 000 UF à l'hectare,
la production totale maximale pour la dernière compagne ne dépasserait
pas 200 millions d'UF. Ce dernier chiffre, comparé aux besoins théo-
riques de I'ensemble du cheptel marocain que nous estimons se situer
autour de 8 milliards d'UF par an, est évidemment très faible (2 %
environ) (1). Certes, la grande majorité de ces besoins est couverte
par la production fourragères essentiellement automnale, hivernale et

(1) N.H. Lr Hounnou, indique (1969 b) une valeur analogue.
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printanière des parcours (forêts, matorrals, ermes, daya, merja, prairies,
pelouses, steppis, chaumes, etc.), mais le déficit de cette production
en été, est responsable de la sous-alimentation des troupeaux et de la
mortalité importante des animaux durant les années très sèches (1).

Pour combler un tel déficit et augment-'r sensiblement la pro-
duction fourragère, deux remèdes bien connus sont à envisager:
I'amélioration des pâturages (2) et le développement des cultures four-
ragères {a).

Le dév:loppement des cultures fourragères a un double aspect;
expérimental et cultural. D'une façon générale le problème posé par
ce développement est de savoir quelle espèce fourragère assurant une
bonne production faut-il cultiver et dans quelles conditions écologiques
faut-il la placer ? La réponse à ces questions ne peut être envisagée
qu'après avoir procédé à des études et des essais et réuni l'ensemble
des rens;ignements sur les cultures pratiquées actuellement et sur leur
importance économique. Aussi, la somme des connaissances en la
matière étant très importante, une mise au point semble s'imposer tout
naturellement, et c'est là le but principal du présent article.

Cette mise au point tiendra tout d'abord compte de la notion
du choix des espèces et ensuite de I'ensemble des problèmes, de géné-
tique, d'agrotechnie, etc., car en fait, que ce soit pour la culture ou
pour l'expérirnentation, le choix de I'espèce est prioritaire. Que faut-il
cultiver, que faut-il expérimenter ? Précisons néanmoins que ce choix
est moins rigoureux pour les essais de comportement, ceux-ci pouvant
être envisagés sur des centaines d'espèces. Il est, par contre, plutt
restrictif pour les essais agrotechniques et pour les essais culturaux.

It. Les critères du choix des espèces prioritaires

La mise au point sur les connaissances actuelles concernant les
espèces fourragères, a nécessité la constitution d'un important fichier
et de nombreux tableaux comparatifs dont la publication intégrale ne
saurait être envisagée, sauf pour les espèces prioritaires. Le choix des

(1) Lors de la sécheresse des antées 1944-45 la mortalité aurait êté, de:
46 Vo pour les ovins, 73 Vo pour les caprins et 70 Vo pour les bovins
(cf. MrÈcr,vrrtB, 1952).

(2) Nous nous proposons de traiter ce sujet dans un prochain article.
(3) Notons que le développement des cultures fourragères permet non seule-

ment de résoudre le problème de I'alimentation du bétail et I'exploitation
d'animaux de race améliorée, mais contribue également. très souvent,
à améliorer la fertilité du sol et accroître ainsi les rerndqments des cultures.
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espèces et leur classement (espèces prioritaires dont la culture peut
être conseillée en première urgence, espèces dont la culture peut être
conseillée en 2" ou 3e urgence et espèces pour lesquelles des essais
de comportement sont encore nécessaires), a porté sur 550 plantes
fourragères. Un premier tri a permis d'isoler 350 espèces qui ont
paru plus aptes à la culture, les autres intéressant plus spécialement
l'enrichissement des pâturages, la constitution de réserves sur pied ou
les arbustes fourragers. Parmi ces 350 espèces, un deuxième tri a
permis de restreindre encore ce lot à une soixantaine d'espèces qui
paraissent pour le moment mieux adaptées aux diverses conditions
écologiques du Maroc; poussée plus loin encore, cette analyse, a
permis de considérer, une quinzaine d'espèces comme prioritaires, comp-
te tenu des connaissances concernant leurs exigences écologiques, et
des résultats expérimentaux ou culturaux obtenus. Par ailleurs, on
peut estimer à une trentaine le nombre d'es$ces (choisies dans le lot
des soixante) pour lequel des essais de comportement s'avèrent encore
nécessaires, les autres étant classées dans la catégorie des espèces
pouvant être cultivées en deuxième ou troisième urgence.

Les critères de ce choix sont tout d'abord écologiques : climat
et sol.

Les caractères climatiques sont primordiaux, car les productions
agricoles du pays sont soumises aux caractéristiques essentielles des
précipitations et des températures et de leurs variations. A ce sujet,
il convient de rappeler que le climat du Maroc tel qu'il a été défini
par L. EMsnncBn (1964), est du type méditerranéen, c'est-à-dire de
zone tempérée et à pluviosité concentrée sur les mois froids ou rela-
tivement froids de I'année (de I'automne ou printemps), l'été saison
chaude, étant sec. Cette période sèche qui s'étend pratiquement de
juin (mai pour les zones plus méridionales) à septembre, agit évidem-
ment sur les possibilités d introduction et par conséquent de culture
des espèces fourragères. Ainsi, les fourragères annuelles ne se déve-
loppent et ne persistent que pendant la période des pluies, et dispa-
raissent dès le mois de mai ou juin (sauf en montagne ou leur dispa-
rition est un peu retardée). Les fourragères vivaces se développent
pendant la période des pluies bien entendu, mais arrivent (au moins
certaines) à lutter contre la sécheresse (grâce à leur système radiculaire,
quand elles sont cultivées dans des sols possédant des réserves d'hu-
midité en profondeur) et peuvent ainsi démarer dès l'automne. Ainsi,
rares sont les espèces se maintenant et se développant pendant la
saison sèche, sans irrigation. Notons, en outre, que la variabilité des
précipitations est très importante au Maroc ; les moyennes annuelles
varient d'environ 25 mm (bassin moyen du Draa) jusqu'à près de 2 m
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(Rif central et occidental). La plus grande partie du Maroc reçoit
moins de 500 mm; le Sud, I'Est et la plupart des plaines, moins de
300 mm. Par ailleurs, le total annuel des pluies (P), peut varier
dans les proportions de 1 à 4 d'une année à l'autre (1), ce qui
accentue bien souvent la durée des saisons sèches, en provoquant en
outre une irrégularité très forte de la production; d'une façon généale,
la durée de ces saisons augmente du Nord au Sud et diminue avec
I'altitude. Précisons à ce sujet que les cultures fourragères ne peuvent
être économiquement intéressantes, que dans les régions ou les pluies
atteignent ou dépassent 400 mm par an. Dans les zones recevant
de 300 à 400 mm, seules, certaines cultures à cycle court semblent
être possibles tels que : Lolium rigidum, l'Orge en vert, et certains
Pois fourragers (cf.. Lr Hournou, 1969), mais, de même que dans
la zone à précipitations inférieures à 300 mm, la grande majorité des
cultures fourragères ne peuvent réussir sans le secours de I'irrigation.
Par contre, dans les zones recevant plus de 400 mm de pluie, les
espèces fourragères surtout pluriannuelles peuvent remplacer avantageu-
sement 1a céréaliculture Ià où elle est marginale : sols hydromorphes, sols
squelettiques, zones érodées, zones à forte pente; au-dessus de 450 mm
(selon Y^l,Ncovrrcn in Ln HouERoN, 1969), la jachère travaillée ne
se justifie plus et peut être remplacée par une culture fourragère sans
effet depressif sur les rendements céréaliers.

Mais la pluie n'est pas le seul élément climatique déterminant
pour l'implantation et la réussite des espèces fourragères ; Ies tem-
pératures, malgré des variations d'un point à I'autre du territoire plus
faible que celles des pluies, ont un rôle limitatif pour un nombre
assez important d'espèces fourragères. L'amplitude moyenne de I'année
dans un même ileu (M-m) (1) est assez souvent de l'ordre de 25 à
35"C. La côte atlantique exerce cependant une action adoucissante;
par contre, dans le reste du pays, les vents chauds et secs d'origine
continentale (chergui), accentuent les écarts de températures. Ainsi,
les moyennes maximales <. M )> du mois le plus chaud (généralement
juillet) sont partout supérieurs à 30oC, sauf sur la côte atlantique
et en haute montagne. Les moyennes minimales < m > du mois
le plus froid (janvier), sont partout inférieures à 10"C et descendent
même en dessous de 0"C en montagne. Les valeurs de << m > constituent
un des éléments essentiels à prendre en considération pour I'introduction

(1) Ces variations sont (cf, Ls Hournou, 1969 : de I à 2 pour I'humide, de
I à 4 pour le semi-ar,ide, de I à 10 pour I'aride et supérieures à 10 pour
le saharien.

(1) M = moyenn€ des températures maximales du mois le plus chaud.
m = moyenne des temlÉratures minimales du mois le plus froid.
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des espèces fourragères, car elles se réfèrent au repos hivernal de la
végétation et ont par conséquent une importance biologique certaine.
Cn. Srwacn (1962), souligne ce fait, et propose commf- valeurs limites
des sous-étages bioclimatiques trt, les chiffres suivants :

m < 0"C : sous-étage froid; gelées durant des longues périodes,
0o < m < 3"C: sous-étage frais ; gelées fréquentes,
3" < m <7"C: sous-étage tempéré; gelées rares.
m S 1oC: sous-étage chaud; gelées nulles.

La synthèse des éléments climatiques est remarquablement sché-
matisée par la carte bioclimatique de C. BnrcNoN et Cn. Sawlcn
(1962), basée sur le principe de la solidarité du climat et de la
végétation énoncé par L. EMssncBn (1939). Cet auteur a distingué
au Maroc cinq types de climats correspondant à des étages de végé-
tation (ceux-ci étant subdivisés en sous-étages, cités ci-dessus), en
utilisant le quotient pluviothermique tzr et les valeurs du << m )) :
étage saharien, êtage aride, étage semi-aride, étage subhumide et
étage humide. Cette classification a été prise en considération pour
le tri et la description des espèces fourragères prioritaires.

En ce qui concerne les caractères édaphiques, leur importance
dans la localisation des espèces fourragères, ne peut pas être ignorée.
Néanmoins, faute d'une connaissance approfondie et chiffrée des
exigences édaphiques de chaque plante fourragère, il a été nécessaire
de restreindre les informations à des caractères édaphiques préférentiels
ou de tolérance, tels que : la profondeur, la texture, l'hydromorphie,
le drainags, la présence ou l'absence de calcaire. la présence de
sels, etc.

En plus des éléments écologiques (climatiques et édaphiques) men-
tionnés ci-dessus, il a été tenu compte en outre, pour le tri des espèces,
des données suivantes:

- l-ss variétés: Pour Ia plupart des espèces, certaines variétés
sont déjà connues, mais les expérimentations continuent.

(1) N. LE Nouenou, 1959, propose pour la Tunisie les seuils suivants : 5' ; 3" ;
5 ,5 '  ;  7 ' .

1 0 0 0  P( 2 ) O =
* m (M-m)

2
M êtant la moyenne des
< (n > en degrés absolus :

tations annuelles (en mm).

du mois le plus chaud (exprimé, comme
273,2' K') et P la moyenne des précipi-

maxima
0 ' =
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- Les rentlements: Ceux-ci sont surtout connus au niveau de la

parcelle expérimentale et doivent bien entendu, être ultérieulement

estimés au niveau de la culture.

- Les valeurs founagères: Les valeurs indiqués sont très ap-

proximatives et devront faire I'objet d'estimations plus précises en

tenant compte de l'âge de la plante, du stade de récolte, du type

de I'utilisation, du milieu de culture, etc. L'utilisation des animaux
(cages de digestibilité, fistu es oesophagiennes, etc.) est également

envisagée.

- Les données agrotechnique,r : (préparation du sol, semis, fer-

tilisation, entretien, assolement, irrigation, etc.)' ne sont connues

que partiellement et seulement pour un nombre très restreint d'espèces,

mais des essais sont actuellement en cours dans le cadre de la Station

des améliorations culturales de la Recherche Agronomique' Les

résultats déjà obtenus sont indiqués ci-après dans la description de

chaque espèces. Néanmoins, sur un plan plus gênétal, il est utile de

m"ttiiontr."t ici la nécessité d'appliquer correctement les diverses techni-

ques culturales, telles que la préparation très soignée du sol (terre

finement pulvérisée de façon à obtenir un contact aussi bon que

possible entre les semences de petite dimension et les particules de

terre), la profondeur du semis, les fumures, les assolements, etc'

(cf. Chapitre V).

En ce qui concerne les fumures, (pour la plupart des espèces en

cours d'expérimantations), il semble nécessaire d'apporter pour les

cultures fourragères pluriannuelles:

- Une fumure de fond P K au labour ; l'importance de celle-ci

est fonction de la richesse du sol. Au Maroc, où les sols sont géné-

ralement pauvres en acide phosphorique, la fumure de fond phos-

phatée devra être dans beaucoup de cas assez conséquente'

- Une fumure azotée au moment du semis pour assurer un bon

démarrage à la culture ; réduite pour les légumineuses, assez forte

pour les Graminées. L'apport de la fumure azotée est fonction de

la pluviométrie et de sa répartition : en <, bour > (sec) I'azote doit

être apporté en deux fois au maximum, sauf dans le Nord du pays

ou la pluie printanière est un peu tardive ; en irrigué, cet apport peut

se faire après chaque coupe.

- Une fumure d'entretien P K à

suivantes, si possible avant un binage).
il est nécessaire d'apporter 2 ou 3 fois
coupe, une fumure azotée.

I'automne (deuxième année et
Dans les cas des Graminées,

par an ou mieux après chaque
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Pour les cultures fourragères annuelles, les modalités d'apport
de la fumure sont les mêmes que celles des plantes de grande
culture :

fumure PK au labour
fumure azotée avant le semis.

- L'exploitqtion: Peu de données existent à ce sujet et il est
nécessaire de l'étudier. LB Housnou, (1969), énumère les principes
suivants, qu'il estime nécessaire de respecter :

Le pacage des animaux: ne jamais pâturer au cours de la première
année ; ne jamais pâturer après une pluie ; ne jamais introduire les
animaux tant que la hauteur de l'herbe n'atteint pas 20 cm, et ne
jamais laisser les animaux pâturer une parcelle pendant plus d,une
semaine. Il convient de rappeler ici l'avis de R. GlscAnD, (1961) :
<< aucune plante fourragère, si rustique soit-elle, ne saurait résister
à un pacage excessif >. Rappeions, en outre, la nécessité d'appliquer
la technique du pâturage rationné.

La fauche doit être pratiquée avant l'apparition des premières fleurs
pour les Graminées et lors d: I'apparition de celles-ci pour les autres
plantes, car la valeur nutritive du fourrage diminue rapidement en quel-
ques jours au cours de la floraison, du fait de la lignification des tiges
et de la migration des réserves. Notons, en outre, que I'utilisation
des fourrages peut se faire de différentes façons: pâturage direct,
fauche et consommation en vert ou < zéro glazing >, ensilage ou
fenaison, mais qu'une bonne exploitation se caractérise, en gênêral,
par une combinaison harmonieuse de ces quatre possibilités (Lr
f{ouERou, 1969).

lll. Le classement des espèces fourragères examinées

Le classement des espèces fourragères prend en considération
les possibilités de culture en sec ou en irrigué (es plus indiquées pour
chaque espèce) et l'époque de leur développement (hivernal, ou prin-
tanier et estival). Ce classement permet de distinguer les catégories
d'espèces suivantes :

- les espèces prioritaires; conseillées pour la culture et pour
I'expérimentation variétale et agrotechnique en première urgence ;

- les espèces secondaires ; conseillés pour la culture et pour
l'expérimentation en deuxième ou troisième urgence ;

- les espèces gui doivent faire encore l'objet des essais de com-
portement, avant toute introduction ou expérimentation.
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Rappelons que les arbustes fourragers, les réserves sur pied,

les plantes d'ombres et de haies, ainsi que les espècos intéressant plus

spécialement l'enrichissement des pâturages, ne sont pas traités dans

cette étude.

1. Espèces fourragères pouvant être cultivées en sec

A. Espèces à développement hivernal

a .  E s p è c e s  P r i o r i t a i r e s

ALPISTE BULBEUSE (Phalaris luberosa L.), BERSIM (Trilolium. alexan'
arinui 1j, FETUeUE ROSÈAU (Festuca elatior L. ssp. arundinacea (Scsn:n.)

ffiC"., Ortbe en vèrt (Hordeum vulgare L.), POIS'CEREALE ORGE, AVOINE'

SntCfn, etc., (Pisum iatîvam L,, Hordeum vulgare L., Avena satiu-a L.', Secale
irr"ole i.1, SÛff,t (Hedysarum ioronarium L.), TREFLE DE PERSE (Trifolium

resupinatim L.), VESCE-AVOINE (Vicia sativa L., Avena sativa L')'

b .  E s p è c e s  s e c o n d a i r e s

(Mienx placees) : alpiste roseatt (Phalaris arundinacea L), Aloiste tronquée
(Phaiaris truicata Guss.), Betterave,fourragère (Beta yylsgr's, s:l: :tàt' crassa

Àrrr.;, Chou fourrager (Brassica oleracea L), Ferevolle'Orge, (Vîcia laba L,
Hordéum vulgare L.), Lupins do.ux (Lupinus Luteus L., L. albus L.)' Ray-grass
dltalie (Loliim mutiiftorim L.nrt. var. Italicun Becr), Seigle,(Secale cereale L'),
Trèfle fiaise (Trilolium lragiferum L.) Trèfle souterrain (Trifolium subterraneum
L.), Vesce-Alpiste (Vicia sativa, L. Phalarîs sp.).

Autres es1Êces : Alpiste bleuâtre (Phalarîs coerulescens Drsn.), Brome de
Schrader (Bromus cathaiticus V*n.), Dactyle pelotonné TDactylîs glomerata L,)'
Faux millet (oryzopsis rniliacea L. Ascn. et SCIIw.), I-otier corriculé (Lutus)
cornîculatus L,),' Perennial Veld grass (Ehrharta calycina Srrarrn.l Ray-grass anglais
(Lolium perenie Z.), Ray-grass hybride (Lolium hybridîum HAUSSKN.)' Ray-g1a5s
iiside (Lotium rigidum G,luo.), Saînloin (Onobrychis Viciaefolia Scot.), Seradelle
(Ornithopus sativus Bnor.), Mélilot (Melilotus segetalîs Spx.).

c .  E s p è c e s  n é c e s s i t a n t  d e s  e s s a i s  d e  c o m -
p o r t e m e n t

Agropyrun elongalum (Hocnsr.), Breuv., Brassica campestris L., B. napus L.,
Bromus inermis Lsvss., Chenopodium giganteum DoN., Daucls carota L., Helian'
thus annuus L., H. tuberosus L., Hedysarum carnosum Desr'., H. llexuosus L.,
Ho.deum bulbosum L.. Lotus crelicus L., Melinis minutillora P. Beluv., Orysopsis
caerulescens (DFsr.) RIcHT, O. holcilormis (M.8.) Rtcnr, Sinapis alba L.,
Tricholaena rosea NrEs, Vicia sp., etc.

B. Espèces à développement surtout printanier et estival

a .  E s p è c e s  p r i o r i t a i r e s

LUZERNE (Medicago sativa L.), MAIS FOURRAGE (Zea Mays L.),
SORGHO (Sorghum vulgare (L.) Pens.).

b .  E s p è c e s  s e c o n d a i r e s ;

(Zone littorale, est'eces mieux plaées) : buffel-grass (Pennîsetum setosum



58 T. IONESCO

(Scxwenrz) L.), Eragrostis courbe (Eragrostis curyuln (SGTRAD.) NEEs), Giant
panic .gtass (Pacicum antidotale Rerz.), Herbe de Para (Panicum muticum'Fonsr.),
Pastèque fourragère (citrulus vulgaris scnne.onn), pennisetum ciliê (pennisetum
ciliarîs L.) Lnw.), Pennisettm setaceum (FoRAsK.) CHrov,, Rhodes grass (Cftloris
g-ayana KuNnr.), S-etaîre à bec noîr (Setaria nigrirostris (NBEs) DuR. et Scurr,z.),
Sudan-grass (Sorghum sudanense) (PrpER) STAIF.

Autres es1Èces : Coolah grass (Panicum prolutum F. Muelue), Napier (penni-
setum purpuream Scuulr.). Merja ; en plus des espèces citées ci'dessus : Dallis
grass (Paspalum dilûtatum PoTRET), Kikuyu (Pennisetum clandestinum Hocnsr.).

,- , Autrcs choix possibles I African feather grass (penniseturn macloatun Tnnr.),
Ch-iendent de bæul (Stenotaphrum secundaturn (Wer-r.; O. Kuvrzn.), panicum
coloratum L., Pennisetum villosum R. Bn., water couch (paspalum v'irgatum L.),

c .  E s p è c e s  n é c e s s i t a n t  d e s  e s s a i s  d e  c o m -
p o r t e m e n t

(intérieur du pays surtout) : Eragrostis curvula (ScHRAD.) Nrss, Glycrre hidpida
(MoENcH.) Mexru, G. javanica L, Panicum prolotum F. Muer.r*, pennisètum
americanum tL.) K. ScHUM,, P. setaceum (FoRsK.) Cnrov., p. setosum (Scuwenrz)
L,, P. macrourlrnr TRrw., Setaria nigrirostris (NEEs) DUR. et Scnnrrz, Sorghum
almum Penoor., S. halepense (L) Pnns., Stenotaphrum secundatum (Wer.r.)
O. Kut.nzt.

2. Espèces lourragères pouvant être cultivées en irrigué

A. Espèces à développement hivernal

a .  E s p è c e s  p r i o r i t a i r e s

_ BERSIM (Trifolium alexandrinum L.), BETTERAVE FOURRAGERE (,Belc
vulgaris s.l. var. crassa Ar,nn.), RAY-GRASS D'ITALIE (Lolium multillorum
Lru. var. Itcrlicum Brrx.), TREFLE DE PERSE (Trifolium resupinatum L).

b .  E s p è c e s  s e c o n d a i r e s

(mieux placées) : Alpiste bulbeuse (Phalarîs tuberosa L.), Fetuque roseau (Fert cc
elatîor L. ssp, arundinacea (Scnnen.) Hecr), Pois-Orge (Pisum sativum L., Hor-
deum vulgare L.), Sulla (Hedysarum coronarium L.), Vesce-Alpistue Vicîa sativa
L., Phalaris sp.), Vesce-Avoîne (Vicîa sativa L,, Avena-sativa L.).

Autres espèces : Alpiste tr.onquée (Phalaris truncata Guss), Chou fourrager
((Brassiga oleracea L.), Feverolle-Otge (Vicia laba L., Hordeum vulgare L), Lotier
cornîculé (Lotus corniculatus L.), Ray-grass hybride (Lolium hybridum
HrussrN.), Ray-grass anglais (Lolium perenne L.), Seigle (Secale cereale L.).

c .  E s p è c e s  n é c e s s i t a n t  d e s  e s s a i s  d e  c o m -
p o r t e m Ê n t :

Bromus inermis (Lrvss.), Dactylis glomerata L, Ehrharta calycina Scuur:rn,
Melinis minutiflora P. BBAW., Hordeum bulbosum L., Trîcholaena rosea NEss,
etc.

B. Espèces à développement surtout printanier et estival

a .  E s p è c e s  p r i o r i t a i r e s

LUZERNE (Medicago sativa L.) MAIS FOURRAGE (Zea Mays L.),
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NAPIER (Pennisetum purpureum Scnurr,r.), SUDAN-GRAS (Sorgum sudanense
(Prpen.) Srepr.).

b .  E s p è c e s  s e c o n d a i r e s

(mieux placées) : Grand nil (Panicum maximum Jlcq.), Herbe de Para (Panicum
mutîcum Fonsr.), Rhodes grass (Chloris gayana KUNTH.).

Autres espèces : Giant panic grass (Panîcum antidotale RETZ), Kikuyv (Penni-
setum clandestinum Hocttsr.), Pastèqtte fourragère (Citrulus vulgaris Scrneorn),
Sorgho (Sorghum vulgare (L.) PsRs.).

c .  E s p è c e s  n é c e s s i t a n t  d e s  e s s a i s  d e  c o m -

p o r t e m e n t

Eragrostis curvula (ScHt,ro.) Nees, E. trichodes (Nurr.) Wooo., Glycine
hispida (MoENcH) Mexlu, G. iavanica L., Paspalum dilatatum PornEr, P. notatum
Fr-ùccpe, P. virgatunt L., Pennisetum americanum (L.) K. Scuuu., Panicum colo-
ratum L., Stenotaphrum secuntlalum Wlrr.) O. KuNrzr., Sorghum almum Ptr.oot,
S. halepense (L.) Pens., etc.

lV. Classemenl des espèces fourragères priori laires

A. Cultures en sec

Fourrages annuels

- à développement hivernal:
vert, Trèlle de Perse, Bersim ;

- à développement printanier

Fourrages pluriannuels

- à développement hivernal:

- à développement printanier

Vesce-Avoine, Pois-Céréale, Orge en

et estival : Mqïs Fourrage, Sorgho.

Fetuque roseau, Alpiste bulbeuse,, Sulla.

et estival: Luzerne.

B. Cultures irriguées

Fourrages annuels

- à développement hivernal : Bersim, Trèlle de Perse ;

- à développement printanier et estival : Mais fourrage.

Fourrages annuels et bisannuels

- à développement hivernal Ray-grass d'ltalie, Betterave fourragère.

Fourrages pluriannuels

- à développement printanier et estival Napier, Luzerne, Sudan-grass.
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V. Descripiion sommaire des espèces fourragères prioritaires (r)
(suivant l'ordre alphabétique)

1.. ALPISTE BULBEASE

Graminée vivace à développement hivernal, à cultiver surtout
en sec.

Phalaris tuberosa L. : Ph. bulbosa L. - Ph. nodosa (L.) Munn.
L'alpiste bulbeuse n'est cultivée actuellement que sur de très faibles
surfaces et seulement dans le Tangérois, mais son extension peut
être envisagée dans les régions recevant plus de (450) 500 mm de
pluie par an (rarement moins) à climat subhumide à hivers chauds,
tempérés, frais et froids, à < m > pouvant descendre en dessous
de 0"C. Cependant, les parties aériennes peuvent être endomagées
ou même détruites par les fortes gelées. Plante moyennement résistante
à la sécheresse, mais craignant la chaleur ; elle préfère les sols
argileux ou limoneux, moyennement profonds. Elle végète assez bien
dans les sols marneux et hydromorphes, résiste assez bien à I'inondation
et au sel (5"/*). Les variétés 5055/59, 4089159 et 5t02/59, semblent
pouvoir donner de bons résultats, mais les essais sont poursuivis dans
les Stations expérimentales de Douyet, Sidi Kacem, Merchouch, Fqih
ben Salah (irrigué), Tassaout (irrigué), Boulaouane (irrigué), Elloui-
zia.

L'Alpiste bulbeuse peut être installée par semis ou par éclats
de touffes. Le semis s'effectue à raison de 12 à 25 kg/ba, en lignes
espacées de 50 cm, enfoui à l-2,5 cm de profondeur; l'écartement
des éclâts est de 50/70 cm. L'alpiste peut être associée au Sulla,
au Trèfle rouge, au Trèfle souterrain, au Trèfle fraise, au Lotier
corniculé, etc. Les assolements sont actuellement inconus.

La fumure n'a pas encore été déterminée expérimentalement.
Néanmoins, il est possible d'indiquer une fumure moyenne (cf. A.
BouzousA,A, et C. Mrcnsr):

1" annêe (année d'installation) :

PzO;: 120 à 180 unités ;

(1) Outre les résultats d'expéri.mentations obtenus et les observations écologi-
ques que les auteurs ont pu effectuer sur le terrain et au laboratoire, les
autres renseignements ont comme principale source I'examen des ouvrages
cités dans la bibliographie, ainsi que les nombreuses informations fournies
par d'autres spéc,ialistes en fourrages et agrotechnie (G, Brxxen, A. Hnmnv,
N.H. Le Hournou, A. Leprvnortr et R. Trssor), ou par les responsables
régionaux de la Recherche Agronomique (C. CneuvÉ,eu, I. CneseRr,
N. Her,reuounc, A, Klsse, J. Pennor N. PByRAc et S. REcRAcur),
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K:O : 80 à 120 unités, à apporter avant le semis et à enfouir
par le labour de préparation du sol;

N: 80 à l2O unités à apporter en 3 ou 4 applications dont
une application de 40 unités quelques jours avant le semis et une de
20 à 30 unités après chaque coupe.

2' année et suivantes :

P:O; : 80 à 120 unités ;

K:O : 60 à 80 unités à apporter en automne;

N: 80 à 120 unités à apporter en 3 ou 4 applications dont une
application de 40 unités en automne au départ de la végétation et
une de 20 à 30 unités après chaque coupe.

Les rendements escomptés sont : en sec de 25 à 50 tonnes
vert à l'ha, ou 6 à 12 tonnes foin (avec 1-2 coupes); en irrigué
(irrigation d'appoint), les rendements peuvent être supérieurs à 50
tonnes vert à I'ha.

La valeur fourragère est de I'ordre de 0,15 UF (1), 13 MPD (2)

et 20 MS(3) en vert, et de 0,40 UF, 41 MPD et 93 MS pour le
foin.

vert, pâturage (prairies permanentes), foin.

et C. Mrcnn, 1969, Gtscenn, 1961, N. Lr
Vrlr lx.  1963.

2. BERSIM

Légumineuse annuelle à développement hivernal à cultiver en
sec ou en irrigué.

Trilolium alexandrinum L. Trèfle d'Alexandrie. Nom arabe:
Bersim, Berseem, Bersyn.

Le Bersim est actuellement cultivé en sec surtout dans les
de Tanger, Tetouan, Meknes, Fes, Chaouia et Rharb, et en

Utilisation : fourrage

Bibliographie :

A. BouzoueA,e
Hournou, 1969; E.

reglons
irrigué

UF = nombre d'unités fourrar:ères contenues dans
fourrage brut.
MPD = grammes de matières protéiques digestibles
fourrage brut.
MS - pourcentage de matières sèches.

dekilogramme

kilogrammepar de
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surtout dans les régions de Beni Mellal, Souss, Marrakech, Doukkala,
Rharb, Oriental, Meknes-Fes et Chaouia. D'une façon généraIe, cette
espèce peut être cultivée en dérobé et en sec dans toutes les régions
recevant en moyenne plus de 450 mm de pluie par an (exception-
nellement en dessous), sur sols à capacité de rétention en eau assez
élevée, à climats semi-arides à humides, à hivers chauds et tempérés,
à < m > supérieur à 3"C ; la plante résiste à la chaleur, mais est
détruite à -6'C. Le Bersim préfère les sols argileux ou limoneux,
ca'caires, assez profonds et bien drainés ; il craint les sols asphyxiants
mais peut supporter le sel jusqu'à 4o/n. Par ailleurs, il paraît très
sensibl; à une déficience en acide phosphorique du sol et à une
carence en fer.

La variété 6454 (USA-Nils) est actuellement multipliée par la
D.C.M.S. trl, mais d'autres essais sont actuellement poursuivis dans
les stations expérimentales suivantes : en sec : Fes-Douyet, Sidi Kacem,
Merchouch, Takla, El Koudia; en irrigué: Fqih ben Sallah, Marra-
kech. Tassaout. Ain Chaib.

Le semis est effectué en sec avant octobre, après les pluies ou
plus précocement en irrigué (début septembre) à raison de 25 à
30 kg à I'ha dans des conditions favorables, en lignes espacées de
20 à 40 cm, enfoui à 2-5 cm de profondeur.

Les assolements recommandés (cf. A. Ipntssr et C. MlcnBr,
(1968) sont: pour ia région du Rharb (en irrieué): Betterave-Blé -
Bersim (en dérobé) - Coton - Mais fourrage ou Sorgho fourrage, ou,
Bersim (en dérobé) - Coton - Pois chiches - Blé.

Pour la région de Meknes-Fes (en sec) : Blé - Bersim.

Pour la région d'Azrou (en sec) : Sorgho - Pois chiches - Orge -
Bersim (en dérobé).

Pour le Tangérois (en sec) sur tirs : Coton - Sorgho ou Mai's
grain - Blé - Alpiste - Bersim (en dérobé) ; sur tirs de dépressions ;
Betterave fourragère - Blé - Alpiste - Bersim (en dérobé) - Sorgho
grain.

Pour la région de Beni Mellal (en irrigué) : Betterave - Blé -

Bersim (en dérobé) - Coton - Maïs grain ou fourrage.

Pour la région de Marrak:ch et de Doukkala (en inigué) ; Bet-

(r) D.C.M.S. = Division de contrôle et de la multiplicaûion des s€mences
de la Recherche Agronomique.
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terave - Blé - Bersim (en dérobé) - Coton - Mais fourrage ou
Sudan-grass.

En ce qui concerne la fumure, A. BouzouBAA et C. Mtcnrr,, pré-
conisent: 0-20 N; (quelques jours avant le semis), 60-80 PzOs et
40-60 K2O, (au moment du labour de préparation du sol). Des essais
en irrigué, concernant les époques de semis, la densité et la fumure
sont en cours dans les stations expérimentales de Deroua, Afourer,
Tassaout et Souihla; en sec, sur la fumure et le mode de semis, à
Sidi Kacem.

Les rendements escomptés se situent en culture sèche, pour des
précipitations supérieures à 450-500 mm, entre 20'40 tonnes à l'ha
en vert, 4-8 tonnes foin (en 2-3 coupes), et entre 50-80 tonnes/ha
(ou 6 000-8 000 UF/ha), pour une pluviométrie supérieure à 500 mm.
En irrigué (3 000 à 4 000 m\/ha), avec 5 à 7 coupes, les rendements
peuvent atteindre 80 à 100 tonnes en vert (ou 10000 à 11000
UF/ha). La valeur fourragère est de 0,13 IlF,21 MPD et 19 MS
en vert et de 0,55 UF ; 90 MPD et 90,6 MS en sec'

Utilisation

Le Bersim est considéré comme une plante améliorante pour le
sol, car il laisse par ses racines d'importants résidus azotés. Il est
cultivé principalement en culture dérobée et utilisé surtout comme
fourrage vert, car étant très riche en eau, il se fane difricilement;
par ailleurs l'ensilage est également très difficile à réaliser.

Bibliographie

D. Cortc l97O ; Pn. Doucnrz, 1962; M. Durrnrssn, 1953 ;
F. Honsrn, 1966: LAUMoNI, P. et M. GuEIr:, 1960; Ln Hournou,
1961, t969; A. Ipnrssr et C. Mtcnrr., 1968. Fiche INRA Ir-z ;
PRAM, 1969.

3. BETTERAVE FOURRAGERE

Chenopodiaceae aînvelle et bisannuelle à développement hivernal
à cultiver surtout en irrigué.

Beta vulgarls s.l. var. crassa Arpp.

La Betterave (surtout sucrière), est cultivée en irrigué au Maroc
essentiellement dans la zone littorale du Rharb, dans la région de
Mekes-Fes et dans les Doukkala. Néanmoins, la Betterave fourragère
peut être cultivée en sec, dans l'ensemble des régions recevant plus
de 500 (450) mm de pluie par an (plus rarement en dessous), à climat
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semi-aride et surtout subhumide, à hivers chauds, tempérés et frais,
à < m > supérieur à 0"C. La plante résiste au froid si elles est suffi
samment développée. La Betterave préfère les sols limoneux et
argileux, profonds, bien drainés; par ailleurs, elles supporte le sel.
Les variétées à expérimenter : les Betteraves fourragères polyploïdes
et celles riches en matières sèches.

Le semis précoce entraînant < une forte montée à grains, il est
préférable de semer en début d'hiver > (Fiche INRA, 116) ; en péri-
mètre irrigué, il est possible de semer jusqu'au mois de février et
même plus tard. Le semis se fait en lignes ou en poquets, espacés
de 50 cm en terre fertile et de 70 cm en terre médiocre : les elomé-
rules sont enfouies entte 2 et 3 cm.

La Betterave fourragère peut remplacer la Betterave sucrière
dans les assolements ; l'assolement conseillé (cf. A. BotzouseA, et
C. Mtcurr) peut être du type :

- Betterave fourragère - Blé - Légumineuse alimentaire.

- Beterave fourragère - Blé - Bersim (dérobé) - Coton - Légu-
mineuse alimentaires (Pois-chiches) ou Mails fourrage.

La fumure préconisé.: (cf. A. Bouzousll et C. Mrcuu,) : N: 80
à 120 unités dont une partie (I/2 ou 2/3) avant le semis et le
reste en cours de végétation j PrOri: 80 à 120 unités ; KrO: 40 à
60 unités à apporter avant le semis et à enfouir par le labour de
préparation du sol.

Les rendements en irrigué (avec 4 000 à 6 000 m3lha), varient
de 40 à 80 tonnes de racines/ha, exceptionnellement jusqu'à 1.2O,
dans de très bonnes conditions de culture.

La valeur fourragèrê est de I'ordre de: 0,11 UF; 17 MPD
et 18 MS pour les têtes et les collets et de: 0,13 UF; 12 MPD
et 13 MS pour les racines.

Utilisation

Fourrage vert et ensilage.

Bibliographie

A. BouzousAA et C. MrcunL, 1969. Essais INRA, DRA, Rabat;
Essais ENSAT, Tunis ; Fiche Iro INRA; LluuoNr, P. et M. GuEJr,
1960: Lr HouBnou 1969; PRAM, 1969.
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4. FETUQUE ROSEAa

Graminée vivace à développement hivernal, à cultiver surtout en
sec.

Festuca elatior L. ssp. arundinacea (Scunns.) Hacr. : F. arun-
dinacea Scnnns. - F. elqtior L. var. arundinqcea Wltvtm, etc. Fetuque
élevée.

Espèce spontanée au Maroc et non encore cultivée, h FJtuque
roseau peut intéresser les régions recevant plus de 450 mm de pluie
par an, à climat semi-aride et subhumid: à hivers chauds, tempérés,
frais et froids, à <m> inférieur à 0'C; elle peut survivre à la
sécheresse, mais ses parties aériennes sont endommagées ou même
détruites par les gelées. Elle préfère les sols argileux, moyennement
profonds ; supporte un léger excès d'eau et peut résister à une
inondation assez prolongée (plusieurs semaines) si la plante est instal-
lée. Elle est résistante au sel (4-5"/*'), et végète même à I'ombre.

Les variétés 4Ill, 4712, 43tJZ ont été sélectionnées et des essais
complémentaires sont poursuivis dans les stations expérimentales
suivantes: Douyet, Sidi Kacem, Merchouch, Sidi Bouknadel, El Kou-
dia, Fqih ben Salah (irrigué), Tassaout (irrigué).

La culture peut être installée par semis ou par éclats de touffes.
Le semis est efiectué dans la deuxième semaine d'octobre, à raison
de 15 kglha, en ligrres espacées de 30-50 cm, enfoui de 2 à 3 cm de
profondeur. En irrigué, la Fetuque peut être semée à raison de
25 kg/ha en lignes espacées de 2O à 30 cm ; I'installation par éclats
de touffes se fait à l'écartement de 50/70 cm.

Espèce améliorante pour le sol, grâce à son système radiculaire
puissant et divisé, la Fetuque peut être mélangée au Trèfle fraise
(surtout dans les sols hydromorphes) et en irrigué à la Luzerne.
Cependant, I'adjonction de Trèfle fraise dans une prairie de Fetuque
roseau, au début de la deuxième année (début octobre), à raison d'une
bouture par m2 (cf. Ln Hounnou, 1969), reste à expérimenter au
Maroc. D'autres mélanges possibles : Lotier corniculé, Tetragonolobus,
Phqlaris. Les assolements sont actuellement inconnus. La fumure n'a
pas encore été déterminée expérimentalement. Néanmoins, elle est esti-
mée du même ordre que celle conseillée pour l'Alpiste bulbeuse.

Les rendements escomptés se situent : en sec, de 15 à 50 ton-
nes/ha, suivant la pluviométrie ; en irrigué : de 60 à 80 tonnes vert/ha
ou 7 000 à 8 00C UF /ha. avec une irrieation de 3 000 à 4 000
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ms/ha/an. La Fetuque peut fournir 2,3 coupes la première année
et 4-5 coupes à partir de la deuxième année.

La valeur fourragère au stade montaison, est de 0,13 à 0,16 UF
et même 0,19 UF, 16 à 32 MPD et 30 MS; pour le foin, 0,54 UF,
37 MPD et 89 MS.

Utilisation

La Fetuque roseau peut être utilisée comme fourrage vert (très
appété jusqu'au stade épiaison), foin et pâturage (à partir de la
deuxième année, mais le pacage n'est pas à conseiller en raison du
piétinement) ; la Fetuque est en outre utilisée comme espèce de lutte
contre l'érosion (banquettes, etc.). La durée d'une prairie à Fetuque
peut être de 5 à 10 ans.

Bibliographie

F. Connrors, 1957; A. LleevnoNrB, 1965; Le Hournou, 1969;
R. Grscmo, 1951 ; M. Tuenrnz, 1965-66; E. VrLLAx, 1963; pnAu,
1969.

5, LUZERNE

Espèce vivace à développement printanier et estival, à cultiver en
sec ou en irrigué.

Medicago sativa L. Nom arabe: alfalfaçah, feçan fesefça sefça,
safsafa, nefel, nefir, tatlba, amara, manidjel, bersim nadjazo.

La Luzerne est cultivée au Maroc seulement en irrigué et dans
les régions suivantes : Rharb, Beni Mellal, Chaouia, Doukkala,
Meknes-Fes, Tadla, Marrakech, Tangérois, Dir du Moyen Atlas,
Vallée de I'Oum er Rbia, Oasis du Tafilalt, Triffa, etc. Cependant,
la Luzerne en sec peut intéresser l'ensemble des régions recevant
plus de 450 mm de pluie pàr an (rarement moins), à climats semi-
aride et subhumide, à hivers chauds, tempérés et frais, à << m >
supérieur ou inférieur à 0oC, suivant les variétés (el1e résiste au froid
jusqu'à -8 à -10oC, et survit à des sécheresses de 6 mois). La
Luzerne préfère les sols calcaires profonds, bien drainés (elle est
sensible à l'hdyromorphie), indemnes de chiendent (Cynodon dacty-
Ion), même salés jusqu'à 5o/* (suivant les variétés). Les variétés
actuellement multipliées par la D.C.M.S. sont : Sonora (résiste au
froid), Moapa, fndienne, Africaine. La variété Demnat est également
intéressante, et des essais sur d'autres variétés sont poursuivis, dans
les stations expérimentales de Douyet, Sidi Kacem, Merchouch, El
Koudia, Marrakech, Tassaout.
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Le semis peut être réalisé à partir de la deuxième quinzaine de
septembre ou fin février (mais il est préférable de semer en automne),
à raison de 1O à 15 kg en lignes espacées de 40 à 60 cm, enfoui
à 2 cm. Le semis automnal peut être réalisé aussi sous couvert
(orge, avoine). Par ailleurs, la Luzerne peut être cultivée également
en sec ou en irrigué en culture intercalaire dans les jeunes plantations
d'arbres fruitiers (Oliviers), (cf. GRINIER, 1966 in Lt HouEnou,
1969) ou même dans les plantations adultes (Palmiers dattiers, Oliviers
à grand écartement) (cf. C. Mtcunr). La Luzerne peut être cultivée
en assolement ou hors assolement. La durée optimale d'une Luzernière
est de 3 ans, mais sa durée est susceptible de variations en focntion
des variétés et du mode d'exploitation. D'après HBRBEnI, (1969),
les résidus laissés par une luzernière de 3 ans dont la dernière coupe
a été enfouie, correspondent à 35 t/ha de matière verte, - 12 t/ha
de matière sèche, - 3 t/ha d'humus, contenant 280 kg/ha d'azote
dont 120 kg sont rapidement disponibles.

Les assolem:nts recommandés, (cf. A. Innrssr et C. Mtcnrr,) :
Luzerne pendant 3 ans - Betterave - Blés - Bersim (en dérobé) - Co-
ton, ou Betterave - Blé - Bersim (dérobé) - Coton - Mais - Luzerûe,
pendant 3 ans.

En ce qui concerne la fertilisation (cf. A. Bouzounne et C. MrcHrr.,
7969), cette plante n'a pas un besoin spécifique de fumure organique
pour sa nutrition, mais elle peut réagir favorablement dans certains
cas à I'apport de matières organiques et notamment de fumier de
ferme, grâce à I'action bénifique générale de ces produits (amélioration
de la structure, activation de la vie microbienne, augmentation de
la capacité d'échange de base et de la capacité de rétention en eau,
etc.) et aux diverses quantités d'acide phosphorique et de potasse
qu ils peuvent contenir (essais réalisés en ltalie). Deux cas sont
distingués :

- la Luzerne est implantée dans un terrain non assolé ; si le
sol est bien pourvu en humus et possède une structure satisfaisante,
la fumure organique est inutile. Dans le cas contraire, un apport de
matières organique est souhaitable ;

- lz Lazerne fait partie d'une rotaion; Ïa fumure organique
est apportée alors à la Luzerne quand celle-ci est en tête d'assolement.
Les doses à appliquer p€uvent être celles qui conviennent à la rotation
entière si la fumure organique revient en début de cycle : de I'ordre
de 30 à 50 tonnes de fumier à l'hectare. Quand 7a Luzetne ne constitue
pas la tête de rotation l'amendement organique n'est pas indispensa-
ble.



68 T. IONESCO

En ce qui concerne la fumure minérale, les mêmes auteurs dis-
tinguent:

- la fumure à f installation ; sur sols moyennement pouryus en acide
phosphorique et en potasse, l'apport conseillé est de 120 à 190 unités
d'acide phosphorique et 80 à I20 unités de potasse, (à apporter avant
le semis et enfouie par le labour de préparation du sol), et 0 à 40
unités d'azote, (à épandre avant le semis et enfouie par la dernière façon
superûciellQ ;

- la fumure d'entretien: 60-80 unités d'acide phosphorique et les
mêmes quantités de potasse à apporter en surface soit à la fin de
l'hiver au départ de la végétation, soit en automne ;
- les autres éléments nécessaires sont: le soufre, (à apporter dans la
fumure des engrais riches en soufre), le bore, si une déficience se
manifeste (aune de la luzerne) ; on conseille une application de 20
25 kg de borax à l'ha tous les ans en mélange avec les engrais
phosphaté et potassique.

Des essais, en irrigué, concernant les époques de semis, la densité
et la fumure, sont en cours dans les stations expérimentales de Deroua,
Afourer, Souihla et Fqih ben Salah.

Les rendements escomptés varient, pour une pTuviométrie inférieure
à 450 mm/an, entre 10 et 20 tonnes vert/ha ou 5 à 6 tonnes de foin
(3 000 à 5 000 UF) ; pour une pluviométrie supérieure à 450 mm/an,
les rendements sont de I'ordre de 30 à 40 tonnes vertlha (région
de Meknes-Fes, par exemple). En irrigué (avec 10 000 à 12 000 m3
deaa/ha/an), t\ a été obtenu 60 à 65 tonnes de vert,/ha dans la région
de Beni Mellaï, mais ces rendements peuvent atteindre 80 à 100
tonnes, vert, ou 20 à 30 tonn€s foin (10 000 à 15 000 UF).

La valeur fourragère varie suivant le stade, de O13 à 0,16 LIF;
33-39 MPD ; t8-24 MS en vert et 0,53 UF; 109 MPD et 90,5 MS
pour le foin.

Utilisation

Fourrage vert, 1-2 coupes la première année et 3-5 coupes à
partir de la 2' année; en irrigué, on peut obtenir jusqu'à 14 coupes ;
la coupe doit être faite avant la floraison. Le fanage doit être fait
avec précaution pour éviter une défoliation excessive (on conseille
I'utilisation d'écrasseurs de fourrages). Il en est de même pour l'en-
silage, qui nécessite I'application de techniques spéciales. En ce qui
concerne la pâture de la Luzerne, elle doit être faite de manière
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à éviter Ia météorisation. Lr Housnou, (1969) fait les recommandations
suivantes : donner un fourrage sec aux animaux avant de les admettre
dans la luzernière, ne pas pâturer aux premières heures de la journée
ou après une pluie et ne pas dépasser un temps de pâturage supérieur
à une heure à chaque fois. Notons, en outre, que la Luzerne peut
être transformée en farine.

Bibliographie

A. BouzousAA et C. MtcHet, 1.969 ; ConRtoLs, 1957 ; D. Cor-rc,
l97O; Pn. Doucnnz, 1962; M. DurnEssE, 1953, Fiche INRA Ir;
D. FonrvrENr, 1969; W. Hurru, 1,965; A. et S. Gnat.ltrn, 1966;
A. La.pevnoNre, 1963-1965 ; P. LautvtoNt, et M. Guntt, 1957 ;
P. LnuMoNr, 1950; N. Lr HouEnou, 1965-67, 1969; PRAM,
1969: M. Turaurr, 1957-62; E. Vnrex, 1963; M. TnnnIsz, 1966.

6. MAIS FOURRAGE

Espèce annuelle à développement printanier et estival, à cultiver
en sec et en irrigué.

Zea Mays L. Nom arabe: Dra, Dra tourquia, Adaoui, Bechna,
Djabbar, Roum, etc.

Le Maïs est cultivé actuellement au Maroc surtout pour le grain
(plus de 500 000 ha) ; les superficies occupées par le Mais lourrage
ne dépassent pas 5 000 ha. Le Maïs peut être cultivé en sec dans
toutes les régions recevant plus de 400 mm de pluie pat an, et
bénéficiant d'une humidité de l'air assez élevée, à climats semi-aride
et subhumide, à hivers tempérés et chauds, à << m > supérieur à 3"C ;
il intéresse surtout la zone côtière atlantique. Cette espèce craint le
froid et est pratiquement détruite à -4o ou -5oC. Il préfère les
sols argileux ou limoneux, assez profonds, avec une bonne capacité
de rétention en eau, bien pourvus en matière organique, bien drainés.
La variêtê P 586 est actuellement multipliée par D.C.M.S., mais
d'autres variétées se sont révélées intéressantes: dent de cheval du
Rharb, hybride T 23, etc.

Le semis s'effectue si possible en février ou en mars, dès que
le sol est ressuyé et que la température moyenne journalière est de
I'ordre de 15"C.

Le semis se fait à la main, ou en lignes (même en poguets),
espacées de 70 à 80 cm, à raison de 3O à 50 kglha, de façon à
avoir un peuplement de 50 à 60 000 pieds en sec et 80 000 à 100 000
pieds en irrigué. La semence est enfouie à 5-6 cm de profondeur.
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Les assolements (cf. C. Mlcnrl)

- Betterave - Blé - Bersim ou Trèfle de Perse ou Féverole
(en dérobé) - Coton - Mais fourrage;

- Tomate - Pomme de terre - Mai's fourrage (en dérobé) ;
- Tomate - Pomme de terre - Maïs fourrage (en dérobé) - Blé.

- Be6ip (dérobé) - Coton - Maïs fourrage - Blé.

Il est à signaler qu'en culture ircigtée, le Mais fourrage en
dérobé, peut suivre une culture de betterave, d'orge et même de bIé
ou de légumineuses alimentaires (fèves, pois) ou fourragères (Bersim,
Trèfle de Perse) ou des mélanges fourragers (Vesce-Avoine, pois-seigle).

Le Mai's peut en outre remplacer 7e Sudan-grass soit en culture
dérobée soit en culture annuelle.

La fumure recommandée par A. BouzousA.A. et C. MrcnEL, est
en sec : N: 40-60 (avant semis, trois semaines au plutôt) ; PzOr :
40-60, et K2O : 20-40 (avec le labour de préparation du sol, pour ces
deux dernières) ; en irrigué : N : 80 à l2O; PzOs: 60-80 ; KzO :
60-80.

Les rendements escomptés sont: en sec, de rc àL 20 tonnes
vert à l'ha; en irrigué (avec des doses annuelles allant de 4 000
à 6000 m3/ha): de 30 à 50 tonnes vert à l'ha, ou de 4 à 7000
UF/ha.

La valeur fourragère est de : 0,72 UF à 0,15 UF; 9 MPD et
20 MS en vert, au stade grain laiteux ; O,l4 à 0,18 UF, 12 MPD
et 27 PS au stade grain pâteaux; 0,47 UF, 33 MPD et 82,6 MS
pour le foin.

Utilisation

Le Mais fourrage est utilisé comme fourrage vert (stade gain
laiteux), ensilage (stade grain pâteux), et comme grain. La fenaison
est assez difficile (l'intensité du soleil dessèche rapidement les feuilles
qui se brisent facilement, tandis que les tiges restent encore aqueuses).

Bibliographie

A. Bouzounaa et C. MrcHEL, 7969; M. Durnessr, 1953,
Fiches 16 et 17 INRA; PRAM, 1969.
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7. NAPIER

Graminée vivace à développement printanier et estival à cultiver
surtout en irrigué.

Pennisetum purpureum Scnulr.l. - P. Benthami Stnup' Hengr
à Eléphant.

Le Napier est cultivé actuellement au Maroc sur des surfaces très
restreintes, mais sa culture en sec peut être développée dans les régions
recevant plus de 500 mm de pluie/an, à ciimat surtout subhumide,
à hivers chauds et tempérés, à <, m > supérieur à 3"C ; plante exigeante
en chaleur mais résistante à la sécheresse, le Napier est détruit à
-8'C ; supporte mal les hivers prolongés ; il préfère les sols à texture
fine, limoneux et argileux bien drainés (ne supporte pas I'inondation).
Il est très sensible à une déficience du sol en acide phosphorique, résiste
au sel (4'/*).

Des clônes sont actuellement expérimentés dans les stations sui-
vantes : Sidi Kacem, Souihla, (irrigué) Tassaout, (irrigué) Merchouch,
Ellouisia, Boulaouane, (irrigué) Fqih ben Salah, (irrigué).

Le Napier ne fructifie généralement pas au Maroc; il ne peut
donc pas être installé par semis.

Les boutures sont installées de mars à octobre avec une irrigation ;
elles doivent avoir 30 à 50 cm et sont enterrées de façon à laisser un
næud hors de terre ; écartement de 50/50 (environ 40 000 boutu-
res/ha).

Espèce hors assolement, le Napier peut constituer des prairies
de 5 ans (et même plus).

La lumure n'a pas êté déterminée expérimentalement, mais
A. Bouzouses et C. Mrcnet conseillent:

1"' année (année d'installation) : P2O5 : 180 à 24O unités; K2O:
120 à 180 unités à apporter avant le semis ou la plantation par le
labour de préparation du sol; N : 200 à 300 unités, à apporter en
plusieurs applications de 50 unités dont une quelques jours avant le
semis ou la piantation, et une après chaque coupe.

Quand les coupes sont très rapprochées, il est nécessaire d'augmen-
ter les doses d'azote préconisées ci-dessus.

2' année et suivantes : P2O5 : 120 à 180 unités i KzO: 120 à 180
unités, à apporter en automne; N : 200 à 300 unités, à apporter en
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plusieurs applications de 50 unités dont une au départ de la végétation
et une après chaque coupe.

Les rendements en irrigué (8000 à 10000 ms/ha) sont de
l'ordre de 50 à 160 tonnes de vertlha ou 12 à 40 tonnes de foin,
ou de 8000 à 22OOO UF/ha (avec 8-10 coupes, la plante étant
coupée lorsqu'elle atteint 80 cm de haut).

La valeur fourragère est de : 0,12 UF; 8 MpD et 22 MS,
avant maturité; 0,13 UF; 13 MPD et 19 MS en vert (pâture) et
de 0,41 UF ; 38 MPD et 90 MS, pour le foin.

Utilisation

Espèce de bonne valeur alimentaire et de grande production, le
Napier présente cependant le défaut d'être exigeant en eau et de
durcir très vite. Il est utilisé comme fourrage vert, coupé assez tôt
car la plante devient rapidement ligneuse et est peu appétée par le
bétail, pâturage, foin et ensilage. Par ailleurs, il peut peupler les bords
d'oueds.

Bibliographie

F. Connrots, 1.967 ; Fiche INRA, Is I R. GlscÀRo, 1964;
A. L,c,pnvnol.rrB, 7963; Lr Hounnou, 1969 ; PnnnrN De BnrcHAMBAUr,
1949 ; Pnnrr, 1969 ;

8. ORGE en vert

Graminée annuelle à développement hivernal, à cultiver surtout
en sec.

Hordeum vulgare L. : H. sativum Jrss. Orge. Nom arabe:
Chair; Timersine.

L'Orge en vert, est cultivé en sec, pour le fourrage, surtout dans
la région des Doukkala, mais peut intéresser toutes lês régions à plu-
viométrie annuelle comprise surtout entre 300 et 500 mm, climats
semi-arides à hivers chauds, tempérés, frais et même froids, < m >
inférieur à OoC ; la plante est cependant détruite à -8 ou à -10"C.
L'Orge s'adapte à des sols de texture variée, de préférence argileux
ou limoneux, calcaires, moyennement profonds et bien drainés; en
outre, il supporte le sel.

Le semis est effectué généralement en octobre ou novembre (après
les premières pluies), à raison d'environ 100 kg de grains à I'ha,
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à la volée ou en lignes espacées de 20 à 30 cm, et enfoui à 3 ou
4 cm de profondeur.

Les assolements recommandés sont: Blé - Orge - Légumineuse
alimentaire ou, Blé - Légumineuse alimentaire - Orge (dérobé) - Mais
ou Sorgho.

En ce qui concerne la fumure, A. BouzouBAA et C. MtcHnl pré-
conisent:

a. En culture sèche (pluviométrie inférieure à 400 mm) : N : 2O à
40 unités, à apporter quelques jours avant le semis I PzOr : 40 unités ;
KzO: 20 à 40 unités à apporter avant le semis et à enfouir par le
labour de préparation du sol ou une façon profonde.

b. En culture sèche (pluviométrie supérieure à 400 mm) et en culture
irriguée : N: 40 à 80 unités, dont 20 unités au semis, 20 à 40 unités au
tallage i PzOs : 40 à 60 unités I KzO : 40 unités, à apporter avant le
semis et à enlouir par le labour de préparation du sol ou une façon
profonde.

Les doses minimales d'azote sont à utiliser quand l'orge vient
après une culture de légumineuse.

Les rendements escomptés sont de l'ordre de 8 à 12 tonnes en
vert à l'ha, ou de 2 à 4 tonnes de foin à l'ha; ils peuvent, en irrigué
(1 000 à 2 000 m2 d'eau à I'ha) et moyennant une fumure suffisante,
dépasser 1 5 tonnes en vert (ou plus de I 500 UF/ha).

La valeur fourragère varie suivant le stade de maturité, de 0,10
à 0,14 UF en vert et se situe autour de 0,60 UF pour Ie foin.

Utilisation

Espèce intéressante par sa précocité et son développement plus
rapide que celui de I'Avoine et du Seigle ; fourrage vert, fauche (une
coupe) et pâture (1 à 3 pacages).

Bibliographie

A. BouzousAA et C. Mtcun, 1969. Fiche I3 INRA; F. Honsrn,
1966; Ls Housnou, 7969.

9. POIS - CEREALE (ORGE, AVOINE, SEIGLE)

Mélange fourrager Légumineuse-Graminée annuelles, à développe-
ment hivernal à cultiver surtout en sec.
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Légumineuses: Pisum sativum L. ssp. arvense (L.) Ascn. et Gn.
- P. arvense L.

Pois fourrager. Nom arabe: Gelbaha, Jelban, Djelbane, Djelbana,
Jilbana. Nom berbère : Aljilban.

Graminées : Hordeum vulgare L. : H. sativurn Jess. - Orge.
Nom arabe: Chaïr, Timersine.

Secale cereale L. - Seigle.

Avena sativa L. Avoine.

Ce mélange fourrager est cultivé actuellement en sec (plus rare-
ment avec une irrigatiorr d'appoint) dans les régions du Rharb, Chaouia,
Doukkala, Beni Mellal, Meknes-Fes, Marrakech et Tangérois. D'une
façon générale, le mélange Pois-Orge, peut être cultivé en sec dans
toutes les régions recevant des précipitations supérieures à 350 mm
par an, zones à climat semi-aride à subhumide, à hivers tempérés,
frais et froids, à <. m )) pouvant être même inférieur à 0"C. Le Pois,
est plus précoce que la Vesce, et peut supporter les gelées hivernales
de courte durée et non excessives ; en outre, il échappe à la sécheresse
printanière (plante à cycle végétatif tràs court). Le mélange s'acco-
mode de sols assez variés, de texture sableuse à argileuse, calcaires, non
acides, moyenn3ment profonds et bien drainés. Le Seigle, plus précoce
que I'Avoine, vient bien sur les sols meubles drainés. Les variétés actuel-
lement multipliées par la D.C.M.S. sont: Pois fourrager : 6 138 (Sefrou,
adaptée aux zones à hivers froids : <. m > inférieurs à 3'C), et 6216
(Peluske); autre variété intéressante: 6176 INRA. Des essais sont
actuellement en cours dans les stations expérimentales suivantes : Fes-
Douyet, Sidi Kaoem, Merchouch, Ellouisia, Bouknadel, Tassaout
(irrigué).

Le semis est effectué en automne (octobre après les premières
pluies) en utilisant de 30 à 50 kg de Pois et 15 à 25 kg d'Orge ou
d'Avoine (70 % de Pois, 30 /o d'Orge, ou d'Avoine ou de Seigle),
en lignes espacées de 20 à 40 cm, enfoui à 3 ou 4 cm.

La fumure indiquée (cf. A. Bouzounn.l et C. MIcunr) est la
suivante: 2O-4O N; 40-60 P2O5 et 40-60 KrO.

Les assolements recommandés (cf. A. Im.rssr et C. Mtcner-) sont:
pour la région de Meknes-Fes : Blé - Pois - Orge ou Blé - Pois - Orge -

Légumineuse alimentaire ; pour la région du Rharb : Betterave - Blé -

Pois - Orge ; pour la région de Beni Bellal : Betterave - Blé - Pois - Orge
(dérobé) - Coton ou, Betterave - Blé - Pois - Orge (dérobé) - Coton -
Maïs fourrage.
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Les rendements connus sont de 20 à 30 tonnes vert à I'ha et
4 à 8 tonnes de foin à l'ha, pour une pluviométrie supérieure à 500 mm
par an. Pour le Pois - Orge en irrigué (avec 2 000 à 3 000 ms d'eau
à l'ha), on peut escompter de 30 à 40 ionnes vert, ou 8-12 tonnes
de foin, ou de 3 200 à 4 000 UF/ha.

La valeur fourragère du mélange Pois - Orge récolté en vert
est de 0,16 UF;24 MPD et 23 MS; pour le foin,  0,52 UF; 86 MPD
et 89 MS.

Utilisation

Fourrage vert, foin ou ensilage. La fauche doit être faite avant
l'épiaison de l'orge, pour éviter la consommation des barbes d'Orge
qui risquent d'irriter la gorge des animaux.

Bibliographie

M. Durnssss, 1953 ; Fiches Jr et Jz INRA ; Lr Hournou, 1969 ;
PRAM, 1969 ; A. Founy, 1954; E. Vllrax, 1963.

10. RAY-GRASS D'ITALIE

Graminée annuelle et bisannuelle à développement hivernal, à cul-
tiver surtout en irrigué.

Lolium multiflorum L*,r. var. italicum Brcr. - L. perenne L,
var multitlorum (Lltu.) Coss. et Dun. -= L. italicum A, Bn. :
L. aristatum (Wnln.) L,lc. Nom arabe: Khortane, Maddoun, Mand-
jour, Nousseï, Zamma, etc.

Le Ray-grass d'Italie, I'une des meilleures espèces fourragères,
n'est pas encore cultivé au Maroc. Sa culture en sec peut intéresser
les régions recevant plus de 450 mm de pluie par an (rarement moins),
à climat subhumide à hivers chauds, tenipérés, frais et froids, à < m >
pouvant descendre en dessous de 0'C; il est cependant sensible à
la sécheresse et prréfère l'es sols limoneux et argileux, bien drainés,
bien pourvus en matière organique et en éléments nutritifs. Il est très
sensible à la déficience du sol en acide phosphorique. En outre il
résiste moyennement à l'inondation et supporte le sel.

l,es variétés à essayer seraient surtout celles appartenant au
groupe << Westerwald >.

Le semis est à effectuer fin septembre, à raison de 20 à 25 kg/ha
en lignes espacées de 15 à 20 cm.

Cette espèce, améliorante pour le sol au point de vue physique
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grâce à son système radiculaire, est surtout cultivée hors assolement
et peut être mélangée au Trèfle de Perse (10-15 kg pour le Trèfle,
5-7 kg pour le Ray-grass) et au persim. Mais dans ce cas, elle risque
d'étoufter la Légumineuse si la fumure azotée est trop abondante
ou si le semis est trop tardif.

La fumure n'a pas encore été déterminée exfrimentalement. Néan-
moins, il est possible d: donner une fumure moyenne analogue à celle
conseillée pour l'Alpiste bulbeuse, sauf pour l'Azote : N : 120-160
unités.

Les rendements escomptés varient, en sec, de 20 à 40 tonnes de
vert/ha ou 5 à 10 tonnes de foin, et de 50 à 80 tonnes de vertlha
en irrigué (4 000 à 5 000 mB d'eau/ha/an).

La valeur fourragère est de l'ordre de 0,13 UF ; 26 MPD et
20 MS en vert, et de 0,55 UF ; 34 MPD et 88 MS pour le foin.

Utilisation

Fourrage vert, pâturage (excellent), foin et ensilage. Peut fournir
3 à 4 coupes.

Bibliographie

F. Honsrn, 1966; Lr Housnou, 1966, 1969 ; PRAM, 1969 ;
E. Vnrex, 1963.

11, SORGHO

Espèce annuelle à développement printanier et estival à cultiver
surtout en sec.

Sorghum vulgare (L.) Psns. - Andropogon sorghum (L.) Bnor. -

A. sorghum ssp. sativum Hecr. Holcus sorghum L., etc.

Le Sorgho fourrager est cultivé actuellement surtout dans le Tan-
gérois, mais peut intéresser en sec, toutes les régions recevant plus
de 400 (500) mm de pluie/an, et bénéficiant d'une humidité de I'air
assez élevée, à climats semi-aride et subhumide à hivers chauds et
tempérés, à <m> supérieur à 3'C;le Sorgho résiste bien à la séche-
resse grâce à son système radiculaire très divisé et à sa bonne régu-
lation stomatique ; quoique supportant un léger excès d'eau, il préfère
les sols argileux humides, assez profonds et bien drainés. Le Sorgho
peut remplacer le Maïs en toutes conditions. Les variétés à introduire
seraient: sorghos hybrides, sorgho sucré, hybrides de sorgho, sudan-
grass, etc.



"t8
T. IONESCO

Le semis peut être effectué (en général, 15 jours après le Maïs),
fin mars dans le Rharb, en avril dans le Nord, à raison de 8 à
10 kglha en lignes espacées de 80 cm, en poquets tous les 6 à
12 cm.

Les assolements sont les mêmes que pour le Maïs fourrage, de
même que Ia fumure. Le Sorgho peut suivre une culture de betterave,
d'orge et même de blé ou de légumineuses aUmentaires (fèves, pois)
ou fourragères (Bersim, Trèfle de Perse) ou des mélanges fourragers
(Vesce-Avoine, Pois-Seigle).

Les rendements escomptés varient en sec de 20 à 30 tonnes de
vert/ha et peuvent atteindre 100 tonnes vert (stade gpain pâteaux)
en irrigué (4 000 à 6 000 m3 d'eau/ha).

La valeur fourragère est de I'ordre de 0,60 à 0,80 UF par kg
de matière sèche et 12 s MPD.

Utilisation

Fourrage vert, foin ou ensilage.

Bibliographie

M. Dunnrssn, 1953; Fiche INRA; E. Vtrr .ru,  1963.

12. SUDAN-GRASS

Graminée vivace à développement printanier et estival, à cultiver
surtout en irrigué.

Sorghum sudanense (Plprn) Srepr'. - S. vulgare (L.) var. suda-
nense lJtrcs. - Andropogon sorghum (L.) Bnor. var. sudanensis
Prpen - S. exiguuru Tnnsut.

Le Sudan-grass est actuellement cultivé au Maroc dans les régions
de Meknes-Fes, Souss, Doukkala et Tangérois (en sec). Il est possible
de le cultiver en sec dans les régions recevant plus de 500 mm de
phie/an (rarement moins), à climat subhumide à hivers chauds et
tempérés, à < m > supérieur à 3'C ; il exige de la chaleur lors de la
germination (mars-avril) et résiste mieux à la sécheresse que le Mais ;
préfère les sols assez profonds et bien drainés, résiste bien au sel
(7"/^) (1). La variété Piper est actuellement multipliée par l'a DCMS,
et des essais sont en cours sur des hybrides Trudan, Green Leaf,

{1) Qf. ls Hournou, (1965), valeur
Piper.

pour l'eau d'irrigation et pour la variété
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Sweet Sioux, Sudax et autres d'origine américaine et européenne, dans
les stations expérimentales suivantes :

en $ec: Douyet, Sidi Kacem Bouknadel, Ellouisia ;

en irrigué: Boulaouane, Souihla, Tassaout.

Le semis peut être effectué en mars-avril, à raison de 30 à
50 kglha en lignes espacées de 20 à 40 cm, enfoui àL 2-4 cm de
profondeur. Les assolements (cf. A. Ionrssr et C. Mtcner-) sont:

en irrigué (Tadla-Doukkala) : Betterave-Blé-Bersim (en dérobé-Coton-
Sudan-grass ;

en irrigué (pour la région de Meknes-Fes : Pomme de terre - Blé ou,
Orge - Bersim (en débrobé) - Sudan-grass - Légumineuses alimentaires ;

Zone côtière (primeurs, en irrigué) : Tomate - Pomme de terre -

Sudan-gras - Blé. Le Sudan-grass peut en outre être mélangé à Vigna
sinensis; il présente, par ailleurs, un certain intérêt comme culture

dérobée dans les assolements maraîchers.

La fumure est la même que pour le Mais fourrage.

Des essais, en irrigué, concernant les précédents culturaux et le
mode de culture, sont actuellement en cours à la station expérimentale
de Tassaout, et en sec, sur la fumure et le mode de semis, à Sidi

Kacem.

Les rendements escomptés sont: en irrigué (6 à 8 00A mg/ba/an),
40 à 80 tonnes vert (en 6 coupes) et peuvent atteindre 100 tonnes

avec une fumure organique et minérale. Pour le Trudan: 80 tonnes
vefi/ha ou 8-16 tonnes de foin (en 2 à 3 coupes), ou 6 000 à

15 000 uF.

La valeur fourragère est de 0,14 UF, 24 MPD et 22 MS en

vert et de 0,48 UF, 43 MPD et 89,4 MS, pour le foin.

Utilisation

Fourrage vert, pâturage, foin et ensilage.

Bibliographie

F. Connror.s, 1957 ; M. Durnnssn, 1953 ; ENSAT' Tunis;

A. Innrssr et C. MrcHEL, 1968; Fiche INRA, 1963 ; Ficbe Vita pour

le Trudan; Lr Houenou, 1969.
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13. SALLA

Légumineuse annuelle ou bisannuelle, à développement hivernal à
cultiver surtout en sec.

Hedysarum coronarium L. Nom arabe : Fedela, Selle, Silla, Solla,
Nom berbère : Taçouilla.

Hedysarum flaxuosum L. Sulla annuel.

Espèce spontanée au Maroc, le Sulla est cultivé, surtout dans la
région de Tanger. Cependant, une introduction prudente est à con-
seiller, surtout dans les zones recevant, plus de 600 (500) mm de pluie
par an (rarement moins), zones à climat subhumide à hivers tempérés,
< m > supérieur à 3oC. Cette plante résistante à une sécheresse pas
trop prolongée, préfère les sols argileux, calcaires, à bonne capacité
de rétention en eau. Elle s'accomode des sols marneux présentant un
certain excès d'humidité. Elle supporte le sel mais craint I'acidité.
Le Sulla annuel est plus résistant au froid, mais des variétés italiennes
ou autres devraient être introduites et comparées aux variétés locales.

Le semis s'effectue dès les premières pluies (vers la fin septembre,
dans le nord du pays et plus tard dans les autres zones) à raison
de 25 à 50 kg de graines à I'ha pour les graines en gousses et de
10 à 20 kg pour les graines nues, à une profondeur de 3 à 5 cm;
l'écartement varie de 30 à 50 cm. Dans les sols en pente, il est
conseillé de disposer l'es lignes de semis suivant les courbes de niveau,

Le Sulla peut être utilisé pour la création de prairies permanentes
(Sulla pur ou en mélange avec Phalaris), mais peut également entrer
dans I'assolement avec le Blé et la jachère ; G.P. Belr-ltonr, (1963),
considère le Sulla comme un des meilleurs précédents du blé sur les
sols marneux de Sicile et de Tunisie. Le Sulla est une excellente
culture améliorante car elle laisse dans le sol des quantités importantes
de matière organique et d'azote (20 tonnes de racines sèches, soit
100 unités d'azote, ou encore, l'équivalent de 20 tonnes de fumier de
bovins).

La fumure n'a pas été déterminée expérimentalement, mais A.
Bouzounaa et C. Mrcnsl conseillent:

1'" année: (année d'installation). PzO;: 60 à 8O unités:' KzO:. 4O
à 60 unités, à apporter avant le semis et à enlouir par le labour
de préparation du sol; N: 0 à 20 unités. L'application d'azote n'est
pas indispensable. Cependagt pour pn démarrage rapide de la plante,
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il est nécessaire d'apporter surtout dans les sols pauvres en matière
organique et dans les sols où la nitrification se fait mal, une légère
fumure azotée.

2" annêe: P:O; : 40 à 60 unités i KzO : 40 unités à apporter en
automne au départ de la végétation.

Les rendements se situent autour de 20 à 30 tonnes vert pour
la première année et de 30 à 50 tonnes vert pour la d;uxième année ;
en irrigué (avec 4 000 à 5 000 mr d'eau à l'ha), les rendements peuvent
dépasser 60 tonnes à l'ha.

La valeur fourrasère est de 0,11 UF, 25 MPD et 21 MS, en
vert.

Utilisation

Bien appété, le Sulla est utilisé comme fourrage vert (mais il sem-
ble y avoir des risques de météorisation), foin et ensilage. La fauche
doit avoir lieu dès I'apparition des premières fleurs, car les tiges se
lignifient rapidement lors de Ia floraison. N.H. Ln HouEnou, conseille
de combiner le pacage, avec la fauche et l'utilisation en vert, le fanage
(recourir à des écraseurs permettant cl'obtenir un asséchement homogène
des tiges et des folioles) et l'ensilage (à effectuer avec précaution).

Bibliographie

F. Accenor, 1963; G.P. BntreroRr, 1963 ; F. Connrors, 1957 ;
A. et J. GnANrEn, L957-66; Ln Houenou, 1.962, 1965, 1969a;
A. LapEvnoNrB, 1965 ; B. Mavl,toNp, 1952; E. Vlrrax, 1963.

14. TREFLE DE PERSE

Légumineuse annuelle à développement hivernal à cultiver en sec
ou en irrigué.

Trilolium resupinatum L. : T. suaveolens Wtrro.

Le Trèfle de Perse est cultivé actuellment en sec, et seulement
dans Ia région de Tanger (essais d'adaptation). Cependant, cette espècc
peut être cultivée en sec dans les régions recevant plus de 450 mm .
d'eau par an (rarement moins), à climat semi-aride et subhumide,
à hivers chauds, tempérés et frais, à < m > supérieur à 0"C. Espèce
aussi résistante à la sécheresse que le Bersim, le Trèfle de Perse,
préfère les sols argileux ou limoneux, calcaires, assez profonds et
bien drainés. Il paraît assez sensibie à une déficience en acide phos-
phorique du sol ; en outre, il résiste plus ou moins à I'inondation et



Trifolium resupinatum
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même au sel. D'une manière générale, il résiste mieux que le Bersim

aux conditions défavorables en particulier au froid. Les variétés révélées

intéressantes sont surtout: INRA 6209 et INRA 6205, mais les

essais sont poursuivis dans les stations expérimentales suivantes : en

sec : Douyet, Sidi Kacem, Merchouch, Tadla ; en irrigué : Fqih ben

Salah, Marrakech, Tassaout.

Le semis peut être effectué jusqu'au mois d'octobre (c'est-à-dire

plus tardivement que pour le Bersim), à raison de 10 à 15 kg/ha;

il peut se mélanger au Ray-grass d'Italie, 15 kg pour le premier et

10 kg pour le deuxième ; ie semis peut être fait en lignes espacées

de 24-40 cm, enfoui à 1-3 cm.

Les assolements de cette espèce considérée comme étant amélio-

rante pour le sol sur le plan chimique (azote) sont analogues à ceux

du Bersim, en culture dérobée. La fumure du Trèfle de Perse est

la même que celle du Bersim: 0-20 N apportés quelques iours avant
le semis. 60-80 P2O5 et 40 à 60 K2O, à enfouir par le labour de
préparation du sol.

Des essais, en irrigué, concernant les époques de semis, la densité
et le mode d'exploitation, sont en cours dans les stations expérimentales
de Deroua, Afourer, Souihla et Tassaout; en sec, concernant la
fumure et le mode de semis, à Sidi Kacem.

Les rendements escomptés en sec (2-3 coupes), sont de 25 ù 45
tonnes de vert à I'ha, ou 5-I2 tonnes de foin; en irrigué (3 000 à
4 000 m3 d'eau à l'ha), avec 3-4 coupes, les rendements peuvent

atteindre 70-90 tonnes en vert.

La valeur fourragère est de 0,10 à 0,16 UF, 24 MPD et 21 MS

eû vert, et de 0,50 UF, 88 MPD et 90 MS pour le foin.

Utilisation

Fourrage vert, pâturage, foin (excellent). Le Trèfle de Perse à

an zéro de végétation plus bas que le Bersim. Il démarre plus vite

et donne des premières coupes plus é|evées que le Bersim. Il fournit,
par contre, moins de coupes et fleurit très tôt au printemps (avril)

àèr l"r premières chaleurs. C'est donc une plante à cultiver princi-

palement en culture dérobée.

Bibliographie

P. BnysstNE, 1969 ; D. Cottc, 1970; LE Houenotl 1969 ;
F. Honren, 1966; A. Inntssr et C. MIcHBL, 1968 ; PRAM, 1969 :

E. Vrrrax, 1963.
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15. VESCE-AVOINE

Mélange trl fourrager Légumineuse-Graminée annuelles, à déve-
loppement hivernal, à cultiver surtout en sec.

Légumineuses: vicia sativa L. ssp. obovata (Srn.) Geuo. vesce. :
v- communis Row. : v. sativa L. var. vernaris Roûr. Norn atrabe:
Jelbana, Joublan, Rharfalia, Djilbana, Nefel, Garfala. Nom berbère:
Tadjilban.

vicia villosa RorH. ssp. eu-vîilo^sa clv*r.. vicia vilrosa Rorn ssp. dasy-
carpa (TnN.) Clvrrr. Vesce de Cerdagne.
vicia ervilia (L.) wno..' Erse. Nom arabe : Kersannah. (Espèce culti-
vée surtout pour le grain).

Vicia atropurpurea Dnsr. Vesce de Bengale.

Graminées: Avena sativa L. Avoine. Nom arabe: Khortal.
Hordeurn vulgare L. Orge ; Seclea cereale L. Seigte ; phatarts sp Alpiste
est.

ce mélange fourrager est cultivé actuellement surtout en sec (ilus
rarement avec une irrigation d'appoint) dans les régions du Rharb, de
Menkes-Fes, de zaër, des Doukkala, de ra chaouia, de Marrakech
et du Tangérois. D'une façon générale, la vesce-Avoine peut-être culti-
ry& en sec dans touûes les régions recevant plus de 40-0 -- (excep-
tionnellement en dessous), à climats semi-ariGs à subhumides à hivers
tempérés et frais, à < m > supérieur à 0"c. La vesce peut être détruite
à -5"c et l'Avoine à -10'c. En ce qui conceme le substratum éda-
phique, ces espèces préfèrent les sols limoneux, peu acides ou neurres,
moyeRnement profonds bien drainés; ils tolèrent jusqu'à 3o/_ de
sels dans le sol.

Les variétés actuellement multiptiées par la D.C.M.S. sont: 6235,
6238, 6241 et 4242 (Yicia sstiva); en outre, se sont révérées intéressan-
tes: 6194 (vicia villosa) et 6229 (vicia atropurpurea), mais des essais
sont actuellement en cours dans les stations expérimentales suivantes :
Annonceuf, Fes-Douvet, Sidi Kacem Bouknadel, Merchouch, Tadla, Fqih
ben salah (irrigué), Boulaouane, Ellouisia, El Koudia, Ain chaib ioigo-c),
Marrakech (irrigué).

Le semis est effectué le plus tôt possible après les premières pluies,
en général dans Ia première décade de novembre, ou plutôt s'il est

(1) Autres- mélanges; -Vesce-Orge, Vesce-seigle (sur sols légers plus ou moins
acides). Vesce-Alpiste, etc.
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possible de faire une préirrigation. La dose moyenne est de l2O kg/ha:
80-90 kg de Vesce et 30 à 40 kg d'Avoine.

En culture traditionnelle, le semis se fait à la volée, chaque
composant du mélange à part, pour obtenir une répartition homogène.
En culture mécanisée, le semis se fait en lignes espacées de r 5 à 20 cm.
Les graines sont enfouies par un hersage. Notons que de même que
l'Orge, le Seigle, etc., l'Avoine peut être cutlivée en vert, (céréale
immature).

Les assolements recommandés (cf. A. Ionrssr et C. MrcHrl,
1968), sont: dans la région de Meknes-Fes : Blé - Vesce - Avoine ou
Blé - Vesce - Avoine - Légumineuse alimentaire. Dans la région du
Rharb : Betterave - Blé - Vesce - Avoine, ou Blé - Vesce - Avoine -Légu-
mineuse alimentaire (Had Kourt), ou Maïs grain - Légumineuse - vesce -
Avoine. En ce qui concerne la fumure, A. BouzouBAA et C. Mrcnnr,
préconisent : 20-40 N (avant le semis, trois semaines au plus tôt),
40-60 P2O5 et 40-60 K2O.

Les rendements connus se situent entre 15 et 25 tonnes à l,ha
vert et 4 à 7 tonnes de foin (ou 3 000 - 4 000 IJF/ha), pour une
pluviométrie de 400 à 450 mm; entre 25 et 40 tonnes ha en verr
et 8 à 12 t de foin ou 5 à 7 000 UF/ha, pour une pluviométrie
supérieure à 500 mm ; en irrigué, de 30 à 40 tonnes en vert et
8 à 12 tonnes de foin, avec 5 à 6 irrigations, de 500 m3 (ou de
2 500 à 3 000 m3lha) si P
ou 3 à 4 irrigations, si P est comrpise entre 300 et 400 mm (région
du Tadla ou des Doukkala par exemple). En essais d'adaptation, la
vesce - Avoine donne régulièrement des rendements de |ordre de
5O t/ha en vert (zones à P > 400 mm). La valeur fourragère (cf. Ser-
vice des essais d'adaptation), est de I'ordre de 0,09 à 0,10 UF,
en vert, et de 0,30 UF, à 0,35 UF et 85 % de M.S. en moyenne et
60 g de MPD pour un bon fanage, en sec.

Utilisation

Fourrage vert (à récolter lorsque I'avoine est encore verte, c'est-
à-dire environ une semaine après la floraison, à condition, toutefois.
que la Vesce soit assez développée), et ensilage.

Le fanage ne doit pas se traduire par une perte des folioles de
la Vesce. II est conseillé (cf. A. Hnnny com. verb.) de laisser le
fourrage (après fauchage) sur la parcelle pendant environ deux jours,
de manière à ramener la teneur en eau approximativ3ment de g5 %
à  2 0 % .
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Pour obtenir un séchage homogène, on peut retourner une fois le
fourrage, à condition de veiller à ne pas perdre les folioles de Vesce.
La mise en meule doit se faire ensuite par beau temps. Si la récolte
a lieu au moment des pluies de print3mps, il est prudent de placer
le foin sur des siccateurs (20 à 25 par hectare), permettant ainsi
d'assuter le séchage en cas de pluie.

Bibliographie

P. BnyssrNp, 1.969; R. CeprreINE, 1965; M. Dunnessr,  1953;
A. Founv, 1954; F. HoRBon, 7966; A. Ionlssr et C. MtcHEt,
1968; Fiche Js INRA; P. LeuuoNt, 1959; P. LauruoNr et M. Guelr,
1960; Le Hounnou, 1969 ; PRAM, 1969 ; RopnrQus, 1970; M.
TnBnrBz, 1966; E. Vrlr,qx, 1963.

Vl. Choix des cullures

(voir carte jointe)

Récapitulation des données écologiques concernant les espèces
prioritairei et complément d'informations sur les espèces secondaires.

I. Fourages en culture sèche

A. Développement hivernal

C u l t u r e s  p r i o r i t a i r e s  -  1 " '  c h o i x

P > 300 mm : tn pouvant être même inlérieur à 0'C

ORGE * en vert (Hordeum vulgare L')' Fourrage annuel' De
préférence sur sols argileux ou limoneux, calcaires, moyenne-
ment profonds, drainéJ; supporte de très faibles quantités de
sel"

P > 350 mm: m pouvant être même inlérieur à 0"C

POIS-CEREALE +, ORGE, AVOINE' SEIGLE' etc' (Pisum

sativum L'; Hordeum vulgare L,; Avena sativa. ,L') Fourrage
annuel. De préférence sur sols calcaires, non acides, moyenne-
ment Profonds, drainés'

P > 400 mm: m suPérieur à 0"C

VESCE-AVOINE t (I/icia sativa L. i Avena saliva .L') Four-
rage annuel. De préférence sur sols limoneux drainés, moy€n-
nement profonds f supporte le sel jusqu'à 3 o/*'

P > 450 mm: a. - m suPérieur à 3"C

BERSIM * (Trîfolium alexandrînum L.) Fourrage annnrel. De
préférenoe sur'sols argileux ou limoneux calcaires, profonds,

drainés : supporte le æ1 jusqu'à 4 o/..

' Espèces décrites au Chapitre V.
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P > 450 mm : b. t être même inlérieur à 0"C
FETUQUE ROSEAU * (Festuca elatior L. ssp. arundinacea)
(ScHner.) H,rcr. Fourrage pluriannuel. De préférence sur sols
argileux profonds; supporte I'inoodation pendant plusieurs
semaines si la plante eet bien installee, et le sel jusqu'à 4 ù 5o/*,

P > 450 mm: c, - m supérieur à O"C

TREFLE DE PERSE * (Trifolium resupinatum L'). Fourrage
annuel. De préférence sur sols argileux ou limoneux, calcaires,
profonds, drainés, résiste plus ou moins à I'inondation et à
de très faibles quantités de sel, D'une manière générale, le
Trèfle de Perse résiste mieux que le Bersim aux conditions
défavorables (sol ou climat).

P > 500 mm: a. - m supérieur à 3'C

SULLA a (Hedysarum coronariutn L.). Fourrage annuel ou
bisannuel. De préférence sur sols argileux, calcaires, drainés
supporte de très faibles quantités de sel.

P > 500 mm : b. - m pouvant être même înférieur à 0'C

ALPISTE BULBEUSE * (Phalaris luberosa L.). Fourrage plu-
riannuel, De préférenoe sur sols argileux ou limoneux, pro-
fonds ; résiste plus ou moins à f inondation et au sel, jusqu'à
< o /,  , û .

A u t r e s  c u l t u r e s  p o s s i b l e s  -  ) e  c h o i x

P > 300 mtm: m pouvant ête même inlérieur à 0"C

Seigle (Secale cereale L.). Fourrage annuel. De préférence eur
sols meubles, non calcaires, drainés. Si la température hiver-
nale est assez élevée, I'Orge doit être préférée au Seigle.

P > 350 à 600 mm: m pouvant être même inférieur à 0'C

Alpiste tronquée (Phalaris truncata Guss.). Fourrage plurian-
nuel. De préférence sur sols calcaires, argileux, bien drainés.

P > 400 mm : a. - m pouvant être même intérieur à 0'C

Alpiste roseau (Phalaris arundinacea L.). Fourrage plurian-
nuel. De préférance sur sols non calcaires, hydromorphes;
supporte I'inonCation et le sel ; (merja).

P > 400 mm : b. - m supérieur à 3'C (surtout sur le littoral)

Lupin doux (Lupînus luteus L, Lupinus albus L), Fourrage
annuel. De préférence sur sols meubles, sableux, acides, drainés,

P > (450) 500 mrn: m pouvant être même inférieur à 0'C

Féverole-Céréale *: Orge-Avoine (Vicia faba L., Hordeum
vulgare L., Avena sativa L.). Fourrage annuel. De préférence
sur sols argileux, calcaires, bien drainés, bien pourvus en
matière organique et à bonne capacité de rétention en eau.

!'esce * - Alpiste (Vicia sativa L., Phalaris sp.). Fourrage an-
nuel. De préférence sur sols non calcaires, drainés; supporte
de très faibles quantités de sels dans le sol.

P > 500 mm: a. - m ?ouvant être tnême inférieur à 0'C

Trèfle fraise (Trifolium lragiferum L.). Fourrage pluriannuel.

89
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De préflérence sur sols lourds, plus ou moins drainés ; supporte
de très faibles quantités de sel.

P > 500 mm: b. - m supérîeur à 3"C
Trèfle souterrain (Trifolîum subîerraneum L.). Fourrage annuel.
De préférence sur sols profonds humides ; supporte l'inondation.

P > 500 mm: c, - m înférieur ou supérîeur à 0'C (suivant les variétés)
Chou fourrager (Bras,sica Oleracea L.). Fourrage annuel. I-e
Chou moellier est sensible aux gelees, le Chou cavalier, le
Chou milles-têtes et le Chou branchu, résistent au froid. De
préférence sur sols alluvionnaires, calcaires, fertiles,drainés.

P > 500 mm: d. - m pouvant être même înférieur à 0"C
Ray-grass d'ltalie (Lolium multiflorum Ll.rr,r. var. italicum BEcr.).
Fourrage annuel ou bisannuel. De préférenoe sur sols limoneux
argileux bien pourvus en matières organiques et en éléments
nutritifs; résiste à de très faibles quantités de sels dans le
sol et à l'inondation.

P > 5 0 0  m s u p é r i e u r à 0 ' C
Betterave fourragère * (Beta vulgaris s.l. var. crassa Awr.).
Fourrage annuel ou bisannuel. De préférence sur sols limoneux
ou argileux, bien drainés.

3 e  c h o i x

i' '> 300-600 mm: m pouvant être même inlérieur à 0'C

Faux - Millet (Orizopsis miliacea (L.) Ascu. et Scrw.). Four-
rage pluriannuel. De préférence sur sols argileux, tuffeux,
superficiels, fertiles, drainés. Etablissement délicat.

P > 400 mm : a. - rn pouvant être même inlérieur à 0'C

Veld-Grass (Eurharta calycina Slltrrr). Fourrage pluriannuel.
De préférence sur sols légers, fertiles, drainés.
Dactyle pelotonné (Dactylis glomerata L.). Fourrage plurian-
nuel. De préférence sur sols argileux, profonds, fertiles;
résiste à de très faibles quantités de sel dans le sol. Espèce
moins intéressante que le Veld-Grass, Fétuque, Phalaris.

P > 400 mm: b. - m pouvant être supérieur ou infériew à 0'C

Ray-grass anglais, Ray-grass hybride, Ray-grass rigide (Lolium
perenne L., Lolium hybridum H,lussxN., Lolium rigidum Geup.).
Fourage annuel: Ray.grass rigide, et 4lluriannuel pour les
autres. De préférence sur sols fertiles, non calcaires, plus ou
moins drainés.

P 2 500 mtn : m pouvant être même inférieur à 0"C

Alpiste bleuâtre (Phalaris coerulescens DBsr.). Fourrage plu-
riannuel. De préférence sur sols lourds, plus ou moins hydro-
morphes.

Lotier corniculé (Lotus corniculatus L.). Fourrage pluriannuel.
Sur sols divers; supporte les terrains louids et I'inondation, de
même que des faibles quantités de sel,

Sainfoin (Onobryèhis Yicaefolia Scor,). Fourrage pluriannuel.
De préférence sur sols calcaires, rouges, drainés.
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Serradelle (Ornithopus sativus BRor.). Fourrage annuel. De
préférence sur sols légers, non calcaires, humides, drainés.

P > (500) 600 mm: a. - m supérieur à 0'C

Brome de Schrader (Bromus catharticus Veur.). Fourrage an-
nuel ou bisannuel. De préférence sur sols argileux, calcaires,
fertiles, drainés; supporte de très faibles quantités de sel.

P > (500) 600 mm: b - m supérieur à 3"C

Mélilot (Il4elilotus segetalis ffin.) Fourrage annuel. De
rence sur sols argileux profonds, supporte f inondation
très faibl.es quar.tités de sel.

B. Développement printanier et estival

C u l t u r e s  p r i o r i t a i r e s

P > 400 mm: a. - m supérieur à 3'C
MAIS FOURRAGE * (Zea Mays L.). Fourrage annuel. De
préférence sur sols argitreux ou limoneux, assez profonds, à
bonne capacité de rétention en eau, bien pourvus en matière
organique et bien drainés.

SORGHO * (Sorghum Vulgare (L.) Prns.). Fourrage annuel.
De préférenc,e sur sols argileux, humides, assez profonds, bien
drainés, bien qu'il supporte un léger excès d'eau.

P > 400 mm: b. - m supêrieur ou inférîeur à 0'C (suivaat les variétés)
LUZERNE a (Medicago sativa L.), Fourrage pluriannuel. De
préférence sur sols calcaires, profonds, drainés; résiste jusqu'à
5 o/oo de sel (suivant les variétés).

A u t r e s  c u l t u r e s  p o s s i b l e s  -  ) e  c h o i x

Zone littorale - Espèces mieux placées :

P > 400 mm: a, - m supérieur à 0'C

Panicum antîdotdle Rprs., Giant panic grass. Fourrage plu-
riannuel, De préférence sur sols légers, sableux, fertiles, drainés,
supporte de très faibles quantités de sels dans le sol.

Eragrostis curvula (ScHRAD.) Nms, Eragrostis courbe. Fourrage
pluriannuel. De préférence sur sols fertiles, sableux, drainés;
supporte de très faibles quantités de sels dans le sol.

Setaria nigriroslrrs (Nrss) D. et ScnrNz. Setaire à bec noir.
Fourrage pluriannuel. De préférence sur sols meubles, fertiles,
drainés.

P >  400 mm:  b .  -  m )  3 "C

Pennisetum ciliare (L.) LINr., Pçnnisetum cilié. Fourrage plu-
riannu,el. De préférence sur sols meubles fertiles, drainés.

P ) 400 m : c. - m supérieur à 3"C

Panicttm muticum Forsr., Herb.e de Para. Fourrage plurian-
nuel. De préférence sur sols sableux, fertiles, profonds; sup-
porte I'inondation.

prélé-
et de
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P > 500 (600) mm: m supérieur à 3'C

Sorghum sudanense Prmn (Sr,lrr.), Sudan grass t. Fourrage
pluriannuel. De préférence sur sols profonds, bien drainés;
supporte le sel jusqu'à 7 o/-.

Pennireturn setaceum (FoRsK.) Cruov. Fourrage pluriannuel. De
préférence sur sols argileux, profonds, fertiles, drainés.
Pennisetum setosum (ScHwARTz) L. RrcH., Buffel grass. Four-
rage pluriannuel. De préférence sur sols sableux, fertiles, drainés.
Chloris gayana KuNm., Rhodes grass. Fourrage pluriannuel.
De préférence sur sols profonds, de culture moyenne" plus
ou moins drainés ; supporte le sel jusqu'à 4 o/-.

Citrulus vulgaris ScHne.Drn, Pastèque fourragère, Fourrage
annuel. De préférence sur sols meubles, fertiles, drainés.

Autres espèces

P > 600 mm: a. - m supérieur à 0'C

Panicum plolulum F. Mual-rs, Coolah. grass. Fourrage plu-
riannuel. De préférence sur sols argileux, calcaires fertiles,
plus ou moins draines ; résiste à de très faibles quantités de
sels dans le sol.

P > 600 mm: b. - m supérîeur à 3oC

Pennisetum purpureum Scnurra., Napier +. Fourrage plurian-
nuel. De prêfêrence sur sols non sableux, ni calcaire, bien
drainés ; supporte le sel jusqu'à 4 o/*.

Merja (en plus des espèces citées ci-dessus) :

P > (400) 500 mm m supérieur à 0'C

Paspalum dilatatum PornEt, Dallais grass. Fourrage plurian-
nr,rel. De préférence sur sols argileux, calcaines ; supporte
I'inondation et de très faibles quantités de sel.

P > (400) 500 mm: b. - m supérlëur à 3"C

Penniseîum clandestinum Hocnst., Kikuyu. Fourrage plurian-
nuel. Sur sols sableux à argileux, fertiles; supporte I'inonda-
dation et de faibles quantités, de sel.

3 e  c h o i x

P > 500 mm: m supérieur à 3oC

Pennisetum macrourum TnrN., African feather grass. Fourrage
pluriannuel. De préfêrence sur sols meubles fertiles, drainés.

Pennisetum villosum R. Bn. Fourrage pluriannuel. De préfé-
rence sur sols drainés.

Panicum coloratum L. Fourrage pluriannuel. De préférence
sur sols drainés.

Paspalum virgatum L., Water couch. Fourrage pluriannuel, De
préférence sur sols argileux.

Stenotaphrum secundatum (Wrr.) O. KuNTze, Chiendent de
bæuf. Fourrage pluriannuel. De préférence sur sols fertiles,
drainés.
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IL Fourrages en culture irriguée

A. Développement hivernal

C u l t u r e s  p r i o r i t a i r e s

3000 à 4000 ms d'eaulha/an: a. - m spérieur à 3oC

BERSIM 4, Tritolium alexandrinum L. Fourrage annuel. De
préférence aur sols argileux ou limoneux, calcaires, profonds,
drainés : supporte le sel jusqu'à 4 o/0,,.

3000 à 4000 mr d'eaulha/an: b. - m supérieur à 0'C

TREFLE DE PERSE *, Trifolium resupinatum L. Fourrage
annuel. De préférence sur sols argileux ou limoneux,.calcaires,
profonds, diainés; résiste à de très faibles quantités de sel
dans le sol.

D'une manière générale, le Trèfle de Perse résiste mieux que
le Bersim aux conditions défavorables (sol ou climat).

4000 à 6000 ms d'eaulhalan: a. - m pourant êtte même inféf iew à O"C

RAY-GRASS D'ITALIE *, lolium multiflorum Lt*l variété
italicurn Bncr. Fourrage annuel ou bisannuel. De préférence sur
sols limoneux ou argileux, bien drainés, bien pourvus en matièrc
organique et en éléments nutritifs; résiste à de très faibles quan'
tés de sels dans le sol, et à I'inondation.

4 000 à 6 000 ms deau/halan: b. - m supérieur à OoC

BETTERAVE FOURRAGERE * Beta vulgaris s.l. var. crassa
Alef. Founage annuel ou bîsannuel. De préférence sur sols
limoneux ou argiloux bien draînés ; résiste à de très faibles qua-
tités de sels dans le sol.

A u t r e s  c u l t u r e s  p o s s i b l e s  -  ) e  c h o i x

Espèces mieux placées :

I 500 à 2 000 ms îeau/ha/an ' a. - m pouvant être même inférieur à 0"C

Pois - céréale (Orge, Seigle) *. Sol : cf. sec.

Alpiste bulbeuse *. Sol : cf. sec.

1 500 à 2 000 ms d'eau/halan: b. - m supérieur à 0'C

Vesce - Alpiste *. Sol : cf. sec.

2 000 à 2 500 ms deau/ha/an: m supérîeur à 0"C

Vesce - Avoine *. Sol : cf. sec.

2 500 à 3 000 m3 d'eaulha/an: m pouvant être même inlérieur à 0'C
F,etuque ros.-au *. Sol : cf. sec.

3 000 à 3 500 msdeaulha/an: m supérieur à 3"C
Sulla *. Sol : cf. sec,

A u t r  e s  e s p è c e s  -  3 e  c h o i x

lrrigation d'appoint: m pouranl ôlre même inlérieur à 0'C
Lotier corniculé. Sol: cf. sec.
Seigle. Sol: cf.  sec.
Orge en vert *.  Sol: cf.  sec.
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2 500 à 3 000 ms d'eaulha/an : m supérieur à 0.C
Féverole - Orge, Sol: cf, sec.

2 500 à 3 000 ms d'eau/ha/an.. m supérieur à 3.C.
Chou fourrager. Sol: cf. sec.

Doses d'irrigation à préciseT : m pouvant être même inférieur à 0"C
Alpiste tronquée. Sol: cf. sec.
Ray-grass anglais, Ray-grass hybride, Ray-grass rigide. Sol:

cf. sec.

B. Développement printanier et estival

C u l t u r e s  p r i o r i t a i r e s

4 000 à 6 000 m:t d'eau/ha/ an: m supérieur à 3'C
MAIS FOURRAGE *, Zea Mays L. Fourrage annuel. Sol :
cf. sec.

6000 à 8000 ms d'eau/halan: m supérieur à 3"C
SUDAN-GRAS*, Sorghum sudaneuse (Prnn) Sunr. Fourrage
pluriannuel. Sol: cf.  sec.

8000 à 10000 m:) d'eau/halan: m supérieur à 3"C
NAPIER *, Pennisetum purpureum Scnuu. Fourrage pluriannuel.
De préférence sur sols à textur,e fine, limoneux ou argileux,
bien drainés, résiste au sel jusqu'à 4 0/oo.

10000 à 12000 ms deaulha/an: m supérieur ou inférteur à 0"C (suivant les
variétés)
LUZERNE *, Medîcago satîva L. fourrage pluriannuel SOS :
cf. sec.

A u t r e s  c u l t u r e s  p o s s i b l e s
2 ' c h o i x

Espèces mieux placées

8000 à 10000 mslha/an: m supérieur à 3"C

Chl.oris gayana Kuxrn., Rhodes grass. Sol : cf. sec.

Doses d'irrigation à préciser: m supérieur à 3'C

Panicum muticum Fonsr, Herbe de Para. Sol : cf. sec.
Patticum maximum Jecr., Herbe de Guinée. Fourrage plurian-
nuel. De préférence sur sols bien pourvus en matières organi-
ques et en éléments nutritifs.

3 .  c h o i x

lr;'igation d'appoint: m supérieur à 3"C

Panicum antidotale. Sol: cf. sec,

Irrigation d'appoînt.' m supérieur à O"C.

Pastèque fourragèr.e. Sol: cf. sec.

4 000 ms I ha/an : m supérieur à 3"C
Sorgho. Sol: cf. sec.

15 000 me deau/ha/an: rn supérieur à 3'C
Pennîsetum clandestînum. Sol : cf. sec.
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Conclusions

L'augmentation des produits de l'élevage au Maroc est strictement
liée au développement de la production fourragère cultivée et à I'amé-
lioration de la production pastorale. Seul, le développement des cultures
fourragères est envisagé dans le présent article'

Parmi les conditions essentielles du succès de ce développement
il y a lieu de prendre en considération :

1. La localisation des cultures fourragères et les respects de
l'écologie des espèces.

2. Le choix des variétés, leurs rendements possibles et la valeur
fourragère.

3. L'application des techniques culturales.

4. Le respect des règles élémentaires d'exploitation.

La connaissance de ces éléments est avant tout basée sur un
effort de recherche et d'expérimentations, et c'est dans ce domaine
que la Recherche Agronomique a æuvré depuis sa création. En cette
matière, des résultats positifs ne peuvent être obtenus qu'après des
essais de longue haleine, essais qui doivent tenir compte des nom-
breuses données acquises chaque année dans les nombreux laboratoires
et champs d'essais des divers pays qui suivent cette voie indispensable
au progrès agricole. Par ailleurs, la recherche ne pouvant pas tout
réaliser à la fois. il est nécessaire de modifier, de compléter ou de
réduire les programmes en fonction des priorités et des résultats acquis,
et pour bien faire, une mise au point sur les connaissances en chaque
*uiièt" est nécessaire ; c'est le but du présent article en matière
de cultures fourragères.

Cette mise au point a permis d'aboutir à un tri d:s gspèces four-
ragères en trois catégories:

- espèces prioritaires, pouvant être conseillées pour la culture

et pour I'expérimentation, en première urgence ;

- espèces secondaires, pouvant faire I'objet d'une introduction
prudente et d'une expérimentation en deuxième urgence;

- espèces qui doivent faire encore I'objet des essais de com-
portement avant toute introduction ou expérimentation.

On constate donc, que malgré les résultats acquis, l':xpérimenta-
tion doit être maintenue ou complétée, pour I'cnsemble des catégories.
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Les diverses recherches et essais concernent plus spécialement les
variétés, le choix des milieux, I'agrotechnie, les essais culturaux, la
valeur alimentaire, les ennemis et les moyens de lutte, la récolte,
I'utilisation des fourrages par les animaux, la rentabilité, etc. L'en-
semble des recherches envisagées, justifie donc le choix des priorités.

Néanmoins, l'extension des cultures fourragères au Maroc, n'est
pas uniquement conditionnée par la solution des problèmes écologiques
ou agro-techniques. Un grand effort doit être entrepris sur le plan
de la wlgarisation, car il faut apprendre aux fellahs non seulement
à appliquer les techniques culturales, mais également à récolter,
à faner, à ensiler et surtout à utiliser les fourrages.

Sur le plan technique il faut encore résoudre le problème de la
multipilcation des semences sélectionnées. Cet obstacle n'est pas
insurmontable ; il serait possible de répondre aux besoins, à condition
d'assurer le débouché et d'organiser la production pour un certain
nombre d'espèces prioritaires à partir de variétés sélectionnées.
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RÉsuruÉ

Le développement des cultures fourragères, dont I'importance
économique n'est pas à mettre en évidence dans un pays à élevage
situé essentiellement en zone semi-aride et aride, peut être entrepris
au Maroc avec de sérieuses chances de réussite.

La recherche agronomique a æuvré dans ce sens depuis sa
création et la parution d'importants ouvrages de même que les
cultures fourragères réalisées actuellement sur des surfaces même
restreintes, en sont la preuve. Néanmoins, I'utilisateur quel qu'il soit,
fellah ou service agricole, peut être mis quelquefois dans I'embarras ;
quelle espèce fourragère choisir et dans quelles conditions écologiques
la placer ? Le choix n'est souvent pas très aisé. C'est pourquoi, il
s'est avéré nécessaire, après avoir procédé à une mise au point sur
les connaissances actuelles, d'envisager un tri et de restreindre ce choix
à un nombre réduit de plantes fourragères à conseiller en priorité.

'C'est le but de cet article, qui précise en outro que, malgré les
résultats encourageants obtenus, les essais doivent continuer afin de
permettre le perfectionnement du matériel végétal et des techniques
culturales.

Rnsuurx

El desarrollo de cultivos forajeros, cuya importancia econ6mica es
supérflua poner en evidencia un pais de ganaderia situado esencial-
mente en zona semi-ârida o ârida, puede emprenderse en Marruecos con
gande probabilidad de buen éxito.

Desde su creaciôn los servicios de investigaciones agrarias estân
trabajando para realizarlo, lo que demuestran la publicacidn de obras
importantes y los cultivos forajeros ,actualmente efectuados, sea en âreas
limitadas. Sin embargo los utilizadores, cualesquiera que sean, labra-
dores o servicios agrfcolas, pueden tal vez hallarse embarazados no
sabiendo cual especie escoger y en que condiciones ecoldgicas cultivarla.
A menudo es dificil decidirse. Por este motivo, después de revisar los
conocimientos actuales, se ha revelado Xrreciso entresacar un nirmero
reducido de plantas foraieras aconsejables en prioridad y limitar el esco-
gimiento a ellas.

Es esto el objeto del presente artfculo, en el cual, ademâs, se
subraya que a pesar de los resultados favorables obtenidos, los ensayos
deben continuarse con el intento de mejorar el material vegetal asi como
las técnicas culturales.
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Stttr,tItllc,ny

The development of fodder erops, the economic importance of
which needs no emphasizing in a country of stockfarming largely
situated in semiarid and arid zones, can be undertaken ln Morocco
with a fair chance of success.

Since their establishment the agronomic research services have
been working to this eftect and the publication of important books as
well as ,the fodder crops produced at present, be it on limited areas, are
proof of it. Nevertheless, sometimes the producer, whoever he may be,
farmer or agricultural service, is at a loss what fodder plant to choose
and in which ecological conditions to cultivate it. Often the choice is
not very easy. Therefore, after restating our present knowlegde of the
problem, it proved necessary to make a selection of preferable fodder
plants and to narrow the choice down to this limited number.

This is the aim amd object of the present article, which, moreover,
makes it clear that, notwithstanding the favorable results obtained, the
experimentation is to be continued in order to improve the plant mate-
rial and the agricultural technique.
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