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Faune nuisible

Insectcs

Nématodes

Mollwques

Maladies
Maladies principales

Maladies secondaires

Mauvaises herbes

Etude du prix de revient de la culture betteravière dans deux exploi-
tations irriguées, à traction animale (feilah pilote - Etude effec.
tuée dans le Tadla)

Essais variétaux

L'introduction de la betterave au Maroc a posé d'abord le pro-
blème des variétés à choisir. Les essais variétaux ont commencé eh
t962, ce qui nous permet de présenter les résultats de 10 ans d'expâ
rience.

Les premiers essais variétaux compr€nnent d,es variétés d'ori-
gine et de type très différents (2, N, E et en provenance de divers
contin€nts). Ainsi, en 1963-64 deux essais variétaux sont réalisés,
et I'un d'eux est réservé à divers types de betteraves et à des variétés
p€u connues au Maroc.

Les variétés les plus productives en ce qui conoerne les rende-
ments en sucre extractible à l'hectare sont retenues. Parmi elles
figurent celles à teneurs en saccharose, très satisfaisantes et moyen-
nes, mais la plupart des variétés ont des teneurs plutôt faibles.

n n'existe pas de différences très appréciables entre variétés
diploides, triploides et polyploides. Ce fait est étonnant si l'on tient
compte des grands efforts fournis par les sélectionneurs pour I'amé-
lioration des variétés polyploides.

I-e tableau I donne une we d'ensemble des rendements en raci-
nes, des teneurs en saccharose et des rendements en sucre obtenus
pendant cette période dans le Gharb et le Tadla ; y figurent également
les valeurs extrêmes et moyennes par essai et par région.

Les essais variétaux servent pour le choix des variétés destinées
à la grande culture. Ils révèlent les tendances suivantes:

Parallèlement aux déterminations de la dose des éléments miné-
raux (N, F, K), des essais ayant pour but la détermination de l'épo-
que ou des époques tapport de I'azote oû été conduits dans le



vo
f

o
3
o

o

o

o
o

o

ô - +

: 3 . 5
. o r o
1 - ' S
i  6 û i
n ; r o
r). =. !l

o :- t x
o +. a ô ; i

N r < l D l É
O , F

I o. ct >
I  o . o

t , 3

; o- v)

x :
i  = o

' i ' t o
; g

, 5 a

-t
o

ii

o
c

o

o
o)

o'
o

î a - , a

z

E s â6;$ H ."  î7
â  q  ; 1 ! .  ;  - ( , ?  3 = *

Z  i  3 ; i =  ? -  i  . s à
=  â r  i r  SeÊ- Î -  â r  : . o  ;Ê '
i  a E  r N  o o E q l  É Ë  * Ë  " É

iiifi;:i ffiË âË IEÉi5fiÉË ï;Ë+ *
,  

- ,  - Ë  -  s 5  - - B  
s

I -r' -- 1- |  ' , , N -  I  9 è J - o  , u - æ È l -  æ' L ! ' . ê  \ o æ u  N Ê b H

a o À  N )
,  u u o \  |  _ { _ ! _ æ  ! v _ o \ . , ! -  j -  æ

l - u 5 " o  |  @ 3 3 \  æ | J - o

I ;r -6' 9.

Ë

r | . , p l ' ?  u p r ,  u
o tilol I j_ j_ le -o-@.Ô.ji {
_ o \  - L ^ ô  

i !  æ f J È  Ê ! | - F

o â q {  c ) o l q * l-rr ir -= 
i- 'oôL-+.ê È-H-H-R H

-oJ.Jlo

- , \ o J . "

:"Fâ"s e

| 9o jJ _\o ji_À_\oj- @
À t J \ T  U æ U '

j--ts"GF ---t,S-$ ts
Ê r n N ) o  . n u r  ç ) È :

e-;-="Ë --.È ji j3 3
æ ê È N  { u \ o o

À a ' i  a  N F N
. . F i , 6 .  j -  ô \  a ! ^ è . t - i . o P - ç : -
u u r È o  

- æ p { @  \ o * l æ æ

q . È q .  b
P 9 : À :  q 9 . , u 9 o  5  a 9 f 3  P P I o P  P } J - À 9  o\ r 3 \ a ,  é ' " i - . J e  - æ L . \ - €  æ r \ o a  € { À -

9 : " È 1  : . r 9 , f } J  o .  - o r 9 - \ o  9 : ^ i J
o\c.- rô èo-{  

- r \ -oô -æ".Èi ,nr  ô oæÀ

3 i Ë F  r 3 è î  è  o - " o -  " - . 3 P ! . - Ê " H È  s
ô , o ' , j  - ô . o - @  ; ô i e â _  É a F q  \ o _ = o \

,o l j  -s_ ' - r  {â5î  -
o\ æ æ s, \€,! -o'- 

G

L . ! o : r , c

c . ? - r , e  P l y - c 1- , À é + ,  u ! a o

I J,a,oô

9 e,æ - 9J. J_o Jâ j '  j -p 6
0 ô { { {  q c o e u  c r c ) | . J b

- - * -  . ! 8 t s  * K \ È  è
Ô \ r 0 1 È  € c . \ o q  \ ô s a 5

t j . l -u- . . r  t - \o-oô, ! '

-6-{1.}_{ \ô

| ,6_;,;

tri -r !?
Ë E

è  a 5

* .  c

"d 6i

É 6 '



BETÎERAVE sucRIÈRE : 10 axs p'rxpÉ,nrrusNrArloN t l

Tadla, le Gharb et à Marrakech-Tassaout. I-es résultats obtenus mon-
trent que I'apport de I'azote en totalité en semis agit de la même
façon que lorsque cet élément est fractionné en deux ti'srs au semis
et un tiers au démariage ou un demi au semis et un demi au déma-
liage et qu'il faut éviter d'apporter la totalité de l'azotre au déma-
riage.

En ce qui concerne la fumure boratée, les résultats obtenus pen-
dant ces deux dernières campagnes n'ont montré aucun'3 influence
de cet élément sur le pourcentage de betteraves atteintes d'une pourri-
ture quelconque.

[-es différerrces entre les variétés les plus productives et les
moins productives sont appréciables.

Par rapport aux valzurs maximales, les moyennes d:s rend;ments
minimaux en racines soint de 28 Vo moins élevés dans le Gharb et
de 33 Vo dans le Tadla. Les chiffres correspondants pcur les t-'neurs
en saccharose sont de 11 et 12% et pour les rendements en sucre
de 25 et 29 7o.

Il est intéressant de noter que la valeur des var!étés n'est pas
constante. Il y a au moins trois variétés qui, au début, d'après les
résultats, ont figuré parmi les meilleures et par la suite parmi 1,:s
dernières. Après leur élimination de la grande cultur,e, les sélectinn-
neurs concernés oht pu offrir d,e nouvelles variétés gui sont actu:l-
lement en tête. Les essais variétaux permettent donc d'éliminer toute
vaiêtê en déclin et de mettre en val,eur les progrès réaIisés par les
sélectionneurs.

En dehors de ce fait, on constate que le nombre de variétés par
essai, statistiquement équîvalentes, est assez grand Cans la plupart
des cas (voir tableau 2).

Tl.nt-ntu 2

Variéiés équivalentes à la première variété en ce oui concerne
les rendements en sucre extractible (Gharb - Tadla)

t96st66 r966t67 1967/68 1968169 1969/70 1.973t71 197r/72

2 4 - 7 2 8 - t l 1 8 - 2 2 '19

Les grands chiffres peuvent avoir deux raisons : soit de petites
différences variétales, soit une grande variabilité dans I'essai. C:ci se
retrouve souvent en année sèche, en culture en sec, où même de

1 625
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petites diftérences dans la -texture du sol se font beaucoup remar-
quer. Dans le Gharb, I'année l97O-7I est un exemple do l'absence
de difféiences entr€ les meilleures variétés : les 9 premières donnent
dntre 11,7 et 71,2 t de sucre extractible à l'hectare, Ies 6 suivantes
exacte.ment 11,1 t et les 9 dernières 11,0 t.

D'après les résultats des essais variétaux, il est donc facile d'éli-
miner les mnuvaises variétés de la grande culture, mais il est dillicile
de faire le choix parmi les meilleures.

Un autre fait ressort des résultats : parmi les variétés les plus
productives pour les rendements en sucre, quelques-unes ont de hautes
teneurs en saccharose, tandis que d'autres ont des ten€urs plutôt faibles
(voir tableaux dans rapports annuels). Vu les frais de transport et
d'usinage plus élevés, les variétés i basses teneurs en saccharose sont
à éliminer si elles ne présentent pas d'autres avantages.

Le choix des variétés est basé sur les rendements moyens en
sucre extractible sur 3 ans et par région (appliqué actuellement
pour le Gharb et le Tadla). Chaque essai est évalué d'après Ia mÇ
thode de lattice. L'évaluation statistiquo des moyennes pour les va-
riétés figurant d,ans les essais pendant 3 années ne peut pas se fair-
avec la même efficacité. La vqleur des variétés se reflète quand mêr',e
bien mieux par les moyennes de trois ans que par les résultaîs an-
nuels.

Une évaluatioh des résultats du Gharb 'et du Tadla pour un3
période de trois ans (qui figure dans le rapport 1968-69) donne des
indications intéressantes :

Il o'y a pas d'interaction significative entre variétés et Leu,:
d'expérimentation, c'est-à-dire qu'en génê,r.al, les variétés les plus
productives dans le Gharb le sont également dans le Tadla. Seules,
deux variétés ne répondent pas exactement à oe critère : l'une,
à haute teneur en saccharose, semble avoir mieux profité des con-
ditions du Tadla pas tellemeht favorables à une richesse en saccha-
rose élevée.

On peut conclure des essais variétaux. qu'en gros, il n'y a
pratiquement pas de variétés spéciales pour tel ou tel endroit. Au
contraire, les variétés los plus productives en Europe le sont en géné-
ral également dans plusieurs régions du Maroc ; et si une variété
est mal classée, elle I'est da'ns Ia plupart des pays.

Par contre, l'évaluation sur 3 ans des résultats du Gharb et du
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Tadla démontre une interætion signilicative entre variétés et années

d'expérimentation. Ce fait est important et pourrait indiquer que les

fourhisseurs n,s peuvent pas toujours envoyer des s€mences de la

même qualité. Il ne s'agit probablement pas de différences génétiques

r(dans quelques cas, la composition des <. vaiiétés > n'a pas toujours

été constante), mais plutôt de différences dans l.a qualité des semen-

ces. Dans plusieurs cas, des variations appréciables d'une année à

I'autre, dans le comportement d'une seule variété, s'expliquent par

des dilférences entre les densités de population. Les populations ex-

ceptionnellement faibles soht vraisemblablement dues à une rédtrction

de l'énergie germinative causée par un'e récolte ou un stockage dans

de mauvaises conditions. Aussi, est-il très important de baser le choix

des variétés sur les résultats obtenus avec des semences préIevées dans

des lots commerciau.r et non sur ceux obtenus avec des semgnces

envoyées en très petites quantités par les sélectionneurs.

S'il n'y a pas de difiérences très sensibles dans le oomportement
d'une seule variété dans diverses régions - des observations contrai-
res peuv€nt être I'effet du hasard - c? qui ne veut pas dire qu'il n'y

a pas de variétés spéciales. Il est possible que les propriétés parti-

culièr,es à une variété ne soient pas visibles dans les essais principaux

de variétê du Gharb et du Tadla semés en novembre ou décembre
et récoltés, dans la plupart des cas, en juin.

Il a fallu, par exemple, des hivers très froids pour démontrer

la résistctnce des variétés à Ia montée à graines. A cet égard, de
grandes différences entre les variétés sont constatées. Malheureuse-

ment, deux a trois variétés à teneurs en s,accharose satisfaisantes ou

élevées - variétés donc très intéressantes pour les semis et récolte

précoces - se sont montrées peu résistantes à la montée. Le risque

de montée à graines diminue au fur et à mesure que le semis est

r,etardé : il est grand avec les semis de septembre et octobre, faible

avec ceux de novembre et n'existe pratiquement pas ,avec ceux de

décembre.

' Certaines variétés sont très résistantes à la montée, mais en
gênéral, leurs rendements sont faibles quand elles sont semées simul-
tanément avec les autres variétés.

Des essais pour trouv,er des exceptions à cette règle sont ,en

cours. En outre, les variétés résistantes à la montée à graines, néces-
saires pour les semis et récoltes précoces, ont des teneurs en saccha-
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rose moyennes ou faibles. Il faut donc bien avancer le semis pour
arriver au début du mois de mai à une qualité en racines satis-
faisante.

Dans les années à forte montée à graines, les betteraves semées
de bonne heure ont été fibreuses, ce qui provoque des difficultés à
I'usine. Quelques variétés résistantes à la montée semblent avoir
une faible fibrositê.

Une variété rêsîstante à la cercosporiose rr'a pas donné de ren-
dements satisfaisants. Elle est tardive ; mais ne peut pas être semée
de bonne heure parce qu'elle n'est pas résistante à la mohtée.

Dans le cas d'une plante utilisee en phase végétative, il est dif-
ficile de définir I'es termes << maturité >, < précocité > et < tardi-
vité >. Après l'obtention d'une qualité justifiant I'usinage, les teneurs
en saccharose peuvent encore augmenter ;âssez considérablernent. Les
variétés à haute teneur en saccharose arrivent en général tôt à ce
stade, mais peuvsnt quand même profiter d'une prolongation de la
période de végétation dans la même mesure qu'un'e variété à faible
teneur. Ces dernières ne sont en général pas précoces; elles ont
besoins d'une période assez longue pour arriver à une qualité satis-
faisante.

Ces questions sont élucidées dans des essais à deux dates de ré-
colte réalisés en 1969-70 à Boukhechba, Boulaouane et Afourer. De
nettes difiérences en ce qui cohcerne les précocité et tardivité d'une
dizaine de variétés ne sont pas démontrées.

Dans tous les cas où les conditions naturelles (par exemple, sols
lourds, salinité) sont défavorables à la qualité de la betterave (par
exemple, Station de Sidi-Allal-Tazi), il faut prévoir des betteraves
à teneurs eh saccharose satisfaisantes.

Des essais pour démontrer I'existence de différences variétales
en ce qui concerne la résistance à la chaleur Estivale - sans
détérioration de la qualitê - n'ont pas encore donné de résultats
concluants.

En dépit de la grande faculté d',adaptation des variétés de bet-
teraves à une multitude de conditions, des essais variétaux sont main-
tenant faits en divers endroits dans plusieurs régions (en dehors du
Gharb et du Tadla, dans les Doukkala et la Basse-Moulouya).

Des essais de variétés à différentes dates de semis font aussi
I'ohjet d'études. Tous oes nouveaux essais sont limités à 16 varié-
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tés: les variétés en grande culture et quelques autres variétés intâ
ressantes. Une vue d'ensemble sur les rendements (extrêmes et mo-
yenS) en racines et en Sucre et sur les teneufs en saccharose se

trouve dans le tableau 3.

Dans tous ces efforts, il ne faut pas perdre de vuLe le fait que
les variétés betteravières diffèrent moins entre-elles que les variétés

d'un grand nombre d'autres plantes cultivées, en piarticulier des plan'

tes utilisées dans la phase générative. D'autre part, toutes les variétés

s'adaptent bien à une multitude de conditions. Pour cela dans quel-
ques anciens pays producteurs de better'aves, 2 à 3 variétés aux-
quelles il est difficile ou impossible d'attribuer des propriétés diffé-

rsntes occupent jusqu'à 9A % de la superficie.

Méthode pour la détermination de la valeur technique de la betTe-
rave sucrière utilisée par la D.R.A. ei indices de qualité

Le rendement en sucre est la base du paiement dans la pro-
ductioh de betteraves ; il se compose de Ia teneur en sucre et du
poids des betteraves.

Rendement en sucre : teneur en sucre x poids de betteraves.

Bien qu'on sache depuis longtemps que la teneur en sucre de
la betterave n'est pas le critère unique de sa valeur technique, cette
teneur constitue toujours la base du paiement.

L'agriculteur h'est donc intéressé que par le rendement en sucre.
Pour la sucrerie, le sucre cristallisable est généralement considéré
comme un critère de première importance pour juger de la qualité
d'une livraison de betteraves.

Dedek et Wiklund ont constaté une corrélation étroite entre Ie
sucre présent dans les mélasses et les teneurs eh (Na + K).

m val Saccharose
Le rapport dans les mélasses est constant

m v a l K * N a )
et est égal à 1 environ.

Cela signifie que, 1 mval (K * Na) dans la betterave corres-
pond à O,342 g de saccharose dans la mélasse, ou que le taux de
sucre - mélasse est un m val (Na + K). 0,342 Vo betteraves. D'après
Rerrnrnc, les teneurs en Na et K sont dosées au photomètre à
flammes dans Ie filtrat de la détermination de la polarisation de la
rapure.
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Potassium et sodium sont les substances mélassigènes les plus
importantes mais pas les seules.

Une haute teneur en azote aminé augmente aussi la quan-
tité du sucre - mélasse - Wieninger et Kubadinow r(Zeitschrift Zucker,
1.97I, page 599) ont constaté expérimentalemsnt que le rapport entre
calcali et azote aminé ne doit pas dépasser une certaine valeur si
on veut éviter que le pFI du jus dense (mesuÉ à 2O'O no tombe
en-dessous de 8,6.

Ce rapport alcali/azote est donné par la formule :
m val (K * Na)

-  1 , 8
m val azote aminé,

Si la valeur tombe en-dessous de L,8, le déficit en aLcali doit
être compensé par l',addition de carbonate de sodium ; au moment
du calcul de la quantité de sucre-mélasse produite, il faut t€nir compte
de cette addition d'alcali.

Nous avons déterminé dans nos essais, le rapport alcali/azote
aminé et constaté que dans les essais compar,atifs de variétés, ce
rapport n'est jamais descendu en-dessous de L,8. Pour cette raison,
il n'était pas nécessaire de tenir compte des tcneurc en azote aminê
pour la détermination du sucre-mélasse.

Pour contrôler la méthode Reitberg, qui considère uniquement
(Na * K) pour le calcul du sucre cristallisable, nous avons com-
paré cette méthode avec celle rJe Burba pour la détermination d'un
indioe de qualitê (Zeitschnft Zucker, 1971, page 103).

Pour l'obtention de cet indicg de qualité, il faut déterminer .ta
pureté d'un jus, épuré avec chaux et acide phosphorique suivant la
méthode de Carruthers et Oldfield, et calculer la pureté de la mé-
lasse d'après la formule de Schneider et collaborateurs.

L'indice de qualité (Burba) est donc le sucre cristallisabl'e pour
cent sucre brut en tenant compte d'une perte en saccharose, pendant
la fabrication de 0,6 % de betteraves :

Indice de qualité (Burba) :

em 100 _ e.rr
100 x (1 x ---) x

100 - Q,,,r Q"r

Qor signifie la puretê de la mélasse, calculée
(Schneider et collaborateurs) :

Richesse - 0,6

Richesse

d'après la formule
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cendres cond.
QM - 39,9 + 49,0

non-sucres

La quantité des non-sucres est obtenue par la différehce entre brix
et polarisation du jus épuré. Les cendres conductométriques sont dé-
terminées avec un cendrimètre rapide dans le jus épuré.

qr" est la pureté du jus épvé.

Nous avons également multiplié la formule de Reitberg pour le

richesse - 0,6
calcul du rendement en sucre cristallisable av,ec le facteur (-------)

richesse
pour tenir compte des pertes de fabrication.

- m val (Na f K) 0,342 richesse - 0,61
1 0 0 x ( ) x (

Richesse richesse

Les valeurs do l'indice de quaiité @urba) pour 49 variétés se
situent entre 90,1 et 86,4 avec une p.p.d.s. de 1,3.

Dans le rnême essai, les valeurs, d'après la formule de Reitberg
se trouvent entre 90,3 et 85,3 avec une p.p.d.s. de 1,1.

Les deux différents indices de qualités donnent les mêmes indi-
cations dans un essai variétal (coefi ici,ent de corrélation: 0,81).

Cela veut dire que la détermination du sucre cristallisable d'après
Reitberg, qui est simple et rapide, donne des résultats satisfaisants.

La méthode de Burba est beaucoup plus laborieuse mais n'ap-
porte pas d'informations supplémentaires.

les cycles de véEétation de la betterave

Une question importante qui se pose I l'introduction de la bet-
terave au Maroc est celle des meiileures dates de semis et de récolte
pour obtenir de hauts rendements à I'hectare et assurer aux sucreries
un approvisionnem,ent en bonnes betteraves pendant une longue du-
rée.

Etant donné les différences de climat, la variation des condi-
tions rnétéorologiques, les difiérences de sols et de rnode de culture
(par exernple : sec - irrigué), les essais sont réalisés en plusieurs en-
droits dans diverses régions et poursuivis pendant quelques années.
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IIs englobent plusieurs variétés, mais la discussion sera limitée aux
résultats moyens, puisque la question variétale est déjà traitée dans
le premier chapitre.

a. Zone intérieure du Gharb, culture en sec

Le tableau 4 donhe une vue d'ensemble des rendements en
racines et en sucre et des teneurs en saccharose obtenus à la Station
do Borrkhechba. Il en ressort que les rendements sont acceptables
fin avril et début mai et qu'ils sont élevés en juin et début juil-
let.

Les teneurs dn saccharose sont encore faibles au début du mois
de mai, même en année où des pluies assez précoces permettent
une levée au mois d'octobre. Elles deviennent acceptables pendant
.!r deuxième quinzaine de mai et élevées dn juin et au début du
mois de juillet. Après cette époque, elles baissent. Durant le mois
de juillet, les betteraves s'abîment souvent à cause de la sécheresse

estivale.

En auil et mai, et de nouveau à partir de la deuxième quin-

zaine de juillet, les teneurs en saccharose varient beaucoup d'une

année à I'autre, ce qui s'explique par des différences dans les con-

ditions météorologiques. La variation est la moins importante pendant

la première quinzaine de juin ; cette époque constitue alors la plus

strè période pour une bonne qualité.

Avant I'affectatioh de la Station de Boukhechba à la D.R.A.,
des essais de date,s de semis - récoltes échelonnées, en s€c, ont été

réalisés à Sidi-Slimane (1963-64, 7964-65 et 7965-66, sur diffé-

rentes fermes) et sur les CMV 210 et 212 (1965-66).

Dans la culture en sec, Ies semis les plus précoces sernblent être

les meilleurs. Cependant, vers Ia fin du mois de septembre et en

octobre, la pluviométrie est souvent encore insuffisante pour la levée.

Une partie des superficies devrait être ensemencée même avant les

premiâres pluies, surtout s'il fait sec en automne. Les semis de-

waient se terminer vers La fin du mois de novembre, ou au début

du mois de décembre. En général, les semis de décembre sont moins

plroductifs que les semis plus précoces et avec uh semis de ianvier
ôn risque un échec. Ceci n'est pas évident d'après les résultats en

7969-70, 1g7O-71 et lgTl-72, mais ces années sont marquées par un

printemps humide et I'absence de chergui iusqu'en juin au moins'

Laduréede lapér iodefavorab lepour laprépara t iondes ter rec
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Rendements en racines et en suere et Teneurs en saccharosê
obtenus dans les essais variétaux de plusieurs régions

(essais spéciaux et supplémentair:s)

1970 17 | r97r 172
Gharb : Sidi-Allal-Tazi 1969 170 Moyenna

ler semis 2e semis ler semis 2c semis

Nombre de variétés

Racines, t,/ha
maximum
minimum
moyenne

. P.P.d.s. (P = 0,05-

Vo saccharose
maximum
minimum
moyenne

P.p.d.s. (P = 0,05)

Sucre extractible, t/ha
maximum
minimum
moyenne

P.p.d.s. (P = 0,05)

Basse-Moulouya

10

57,9
43,6

1'�
15 ,8
t4,7

ï

16

29,4
18,0
22,9
7,0

17,2
15 ,5
16,7

1 a

1 6

78,r
62,6
68,7
12 ,0

13,6
tt,7
12,6
0,9

7,6
6,2
6,9
1,0

1 6

46,5
a 1  1

38,8
8,8

1 ^ a

tl,9
l3,O

1 ,5

4,7
) \
3,8
0,8

l6

39,6
28,4
34,O
9,9

14,6
12,2
13,2

1,4

5O,r
35,9^y

6,9
< )
6,3

4,0
1 A

J , L

1,0

t5,L
t3,2,y
5,4
3r8
416

3,E
2,5
3,0
1,0

Slimania Bou Areg Tadla
Deroua

El Mechrell Marrakech

1970 17 | r97r 17. Moyenne l 9 7 t l 7 2 t97 | 172 L97t l72 r97rl72

Nombre de variétés

Racines, t/ha
m:t)(1mum
minimum
moyenne

P.p.d.s. (P = 0,05)

Vo saccharose
maxinum
minirnum
moyenne

P.p.d.s. (P - 0.05)

Sucre extractible, t/ha .
maxrmum
minimum
moyennc

P.p.d.s. (P - 0,05)

1 6

9r,3
60,1'16,8

1 0 ,  I

17,0
r {  ?
I ô r l

0,8

t2,2
E,6

10,5
1 ,1

t6

E9,5
63,0
1 7 )

618

16,6
l4,L
I  ) , 4

I , l

1O,0
1 )
E ,4

t , 2

90,4
61,6
t:,

16,8
t4,7
15 ,8

I  1 ,1
7,9
9,4

16

4t,2
28,4
36 ,1
8,5

L9,9
17,6
18 ,5
1 ,0

6,9
4,7
< 7

1r3

l 6

e47
76,7
840
r l , l

t7 ,O
t4,9
15,8
0,9

l?-6
I O,5
1 1,3
1,9

l 6

44,7
29,8
37,0

5,3

2Q,2
t7,3
18,9
0,7

16

4ot
29,0
340

6,5

118,9
16,8
17,6
0,7

6,1
4,6
s ?

1,0

6,9
5,5
6,2
0,9
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et le semis est souvent très courte ; iI y a des périodes pluvieuses
ou de sécheresses prolongée. Pour cela, les agriculteurs risquent de
retarder les semis au-delà de l'époque favorable. L'échelonnernent
des sernis est la conséquence de la durée des travaux avant et pen-
dant le semis. Pour les récoltes prévues en fin de campagne, un tel
échelonnement n'est pas nécessaire en culture en sec étant donné
que les semis précoces donnent de bons résultats même en juin
ou début juillet.

Le début de la campagne sucrière
c'est-à-dire surtout des premières pluies
pluies précoces, ce qui est souv,ent le
faisahts à partir de la mi-mai.

dépend de l'époque du semis,
d'automne. S'il n'y a pas de
cas, les résultats sont satis-

En années à printemps sec, les betteraves risquent de s'abîmer
dlans le sol complètement desséché déjà vers la fin du mois de juin.
Même en année à printemps normal il faut prévoir une fin de cam-
pagne à la mi-juillet.

* 
Dans la culture en ssc, il est particulièrement important d'éco-

nomiser au maximum l,es quantités d'humidité disponibte : les champs
doivent être labourés avant les premières pluies. Après le semis pré-
coce, Ie démariage et le désherbage doivent également s,e faire le
plus tôt possible.

b. Zone intêrieure du Gharb, culture irrîguée

A Boukhechba, des betteraves sont semées en février, mars, avril
et mai 1972 et récoltées pendaht la période comprise entre juin et
novembre 1972.

Avec les semis de février, les rendements en racines augmen-
tent jusqu'au 21 septembr,e r(86 t) et les teneurs en saccharose jus-
qtiau 23 août (17,5 7o). Avec plus de 12 t de sucre extractible à
I'hectare et une qualité des racines satisfaisante en septembre, les
résultats sont excellents. Avec le semis de mars, des résultats ihté-
ressants sont obtenus jusqu'au 11 octobre, mais la teneur en sac-
charose ne dépasse iamais les 75,6 Eo. Avec le semis doawil, les
rendements sont élevés, mais la qualité des racines est insufiisante.
Avec le semis de mai, les rendements et la qualité soht faibles.

En cohclusion, on peut dire que dans cette, zone, la betterave
irriguée semée iusqu?en février ou mars peut être très productive
même après juillet ou aott.



80 DrREcrroN DE LA REcHERcHE AGRoNoMIQUE

c. Zone côtière du Gharb

A Ia Station de Sidi-Allal-Tazi, des essais de dates de semis-
récoltes échelonnées sont réalisés de 1968-69 à 1971-72.

Dans la plupart des cas, les rendemehts en racines sont bons
(1969 et 1972) ou élevés (1970, l97l), mais la qualité des bette-
raves est soit moyenne soit mauvaise :

En 1968-69 (culture en sec, plusieurs semis avec levée en no-
vembre et décembre et récoltes du 28 avril au lL août), on observe
une diminution des teneurs en saccharose du premier au dernier semi:
(moyenne 14,5 - 14,4 et 12,4 Vo).

En 1969-70 (4 semis pendant la période comprise entre le
18 février et le 20 avril, irrigation d'appoint) seul le semis de février
donne des betteraves encore acceptables (du 6 juillet av 7 septembre
l97O: 15,0 à Il,8 % de saccharose). Dans les semis de mars et
avril, les teneurs en saccharose varient entre 10 et ll % et la pureté
est insufiisante.

En I97O-7I (10 semis pendant la période comprise entre le 2-5
septembre et le 15 mai, irrigation d'appoint), les meilleurs semis sont
ceux de septembre à novembre (13,4 - 14,9 % de saccharose). Avec
les semis de décembre et janvier, il y a une tendance à des teneuts
moins éLevées (9,1 - 14,6) et avec les semis de février à mai, le;
teneurs en saccharose dépassent rarement les 10 ou ll % et la
pureté est souvent faible.

En l97l-72 (6 semis pendant la période comprise entre lr
20 août et le 15 février, irrigation d'appoint), un semis effectué le
20 août donne des résultats intéressants, pendant la période com-
prise entre le 8 mars et le 5 juin (15,4 - 16,2 % de saccharose et
une bonne pureté). Le grand avantage du semis d'août est la facilité
de désherbage et de démariage avant que les champs soient peu acces-
s:bles après les premières pluies.

Un semis de septembre donne des résultats légèrement moins
bons (usqu'en juin entre 14,8 et l5,O % de saccharose. en juillet

13,8 %).

Avec un semis d'octobre la qualité est médiocre en avril, mai
et juin (13,0 - I4,4%) et mauvaise en juillet (12,4%). Avec un
semis de novembre, elle est médiocre en juin et juillet et mauvaise
en mai et août. Finalement, dans des semis de décembre et de février,
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Ia qualité est médiocre en juillet (13,3 - 1'3,9 % de saccharose) et

mauvaise avant et après juillet (9,2 - ll,3 %).

Des prélèvements faits fin août 1970 dans 8 champs de parti-

culiers ensernencés de mars à mai (cMV 213, 23A et 232) révèlent

des rendements accepiables dans 3 cas et une qualité suffisante pour

3 à 4 c a s s u r 8 .

Des sols comme celui de la station de sidi-Allal-Tazi (dess

lourd) ne semblent pas convenir à l'obtention de betterave de qualité

et cette influence {éfavorable s'aggrave si la culture est pratiquée en

dehors de la saison oPtimale.

Les derniers résultats pourraient donner un nouvel espoir pour

des rendements un peu meilleurs : des semis très précoces (août).

d. Tadla

Pour le Tadla, il existe une publication dans Al-Awamia (27,
pp. 17-39, 1968) qui couvre les années 1'963-64 à 1967-68.

Les résultats obtenus de 1968-69 à l97l-72 figurent dans le
tableau 5. Parmi ces dernières années, trois ont une pluviométrie
tardive élevée ou même très élevée et avec des températures esti-
vales modérées ; pour cela, il est étonnant de constater, comme les
années précédentes, une détérioration de la qualité pendant la pre-
mière quinzaine d'août.

D'après tous les résultats disponibles, un tiers de la superficie
devrait être ensemencé jusqu'à la fin du mois d'octobre, un tiers

iusqu'à la fin du mois de novembre et un tiers jusqu'à la fin du
mois de décembre. Le semis est encore possible en janvier et février,
mais ce retard n'apporte aucun avantage. Dans le cas des semis de
septembre et d'octobre, il faut des soins particuliers (traitement insec-
ticide localisé) pour Drotéger les jeunes plants contre les vers de
noctuelles.

La précocité des betteraves dépend en grande'partie des tempé-
ratures hivernales. Si celles-ci sont basses, les teneurs en saccharose
sont relativement faibles en début mai, même avec des semis pré-
coces. Si elles sont élevées on obtient de bonnes teneurs en saccha-
rcse dès avril.

Les hautes températures estivales sont la cause d'une diminution
des teneurs en saccharose généralement en juillet. Après ce mois,



82 DrREcrroN DE LA REcHERcHE AGRoNoMreuE

la qualité peut parfois baisser à un tel degré que la betterave ne peut
plus être traitée économiquement à I'usine.

La fin de la campagne varie suivant les températures estivales.
Pour un planning il faudrait prévoir une terminaison des récoltes
à la fin du mois de juillet, époque qui semble, d'après les expérien-
ces, encore sûre pour I'obtention d'une bonne qualité.

e. Doukkala (El Mechrek)

Des résultats existent depuis 1966-67 (voir tableau 6).

En ce qui concerne la qualité, les résultats obtenus à El Mechrek
sont meilleurs que ceux d'autres statiohs. La betterave est plus pré-
coce que dans le Tadla et elle garde une qualité acceptable si la
récolte se prolonge au-delà de juillet ou même d'août. Ceci donne
une grande souplesse à I'organisation de la campagne et permet I'ex-
ploitation de la sucrerie pendant une durée appréciablement plus
longue que dans les autres régions.

Si les betteraves sont semées en septembre on obtient une bonne
qualité dès la mi-mars. En avril et mai, les teneurs en saccharose
sont toujours très satisfaisantes (semis précoces). Quoique les racines
restent encore bien traitable en septembre, on observe régulièrement
une diminution des teneurs en saccharose de la mi-juillet à la mi-
août et puis d'août à septembre et octobre.

On constate une variation considérable des rendements en raci-
nes, conséquence d'une forte inégalité des densités de peuplement.
Les populations sont faibles surtout dahs les semis précoces et dans
ceux de septembre, plus faible encore que dans ceux d'octobre. Pour
les semis précoces, il faut prévoir un traitement insecticide afin
d'obtenir des populations en plants plus élevées. En outre, étant
donné uhe tendance à la montée à graines, il ser,ait prudent d'em-
ployer, pour les semis de septembre et de début octobre, des variétés
résistantes à la montée.

f. Basse-Moulouya (Boughriba et autres stations)

A la Station de Boughriba, les essais couvreirt la période com-
prise entre 1966-67 et l97l-72 (Tesr. 7). Par rapport aux Douk-
kala, les résultats sont nettements moins bons : la betterave esr tar-
dive. les teneurs en saccharose sont souvent basses et celles en sels
minéraux parfois un peu élevées.

Les teneurs en sodium et potassium sont plus élwées que celles
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des autres périmètres betteraviers. Les betteraves ont aussi des teneurs
en sucres réducteurs plus élevées. Pour c.es raisons la qualité, même
pendant l'époque la plus favorable, ne p'eut pas être considérée com-
me bonne. En dehors des époques optimales de récolte, on risque
d'obtenir une qualité qui ne permet plus un traitement économique
en usine.

Indépendamment des dates de semis, les teneurs maximales en
saccharose sont obtenues en juin, mais la diminution de juin à
juillet n'est pas forte. En août, la qualité des racines est parfois mé-
diocre et les betteraves récoltées en septembre et octobre ne sont
plus traitables.

Dans le cas des semis précoces, il se pose aussi, dans la Basse-
Moulouya, le problème des faibles populations en plants. I-Ine protec-
tion contre les vers de noctuelles est nécessaire.

Comme dans le Tadla, il serait avantageux de disposer d'un
tiers des superficies ensemencées jusqu'à la fin du mois d'octobre,
d'un tiers jusqu'à la fin du mois de novembre et d'un tiers jusqu'à
la fin du mois de décembre.

Les semis peuvent, à la rigueur, être prolongés jusqu'aux mois
de janvier à février, mais ceux-ci ne présentent aucun avantage et
dans ces champs la récolte devrait se faire à la fin de la cam-
pagne (fin juillet).

Des essais sont ésalement réalisés dans ies Stations de Zebra et
de Bou-Areg.

A Zebra, les teneurs en sels minéraux sont assez élevées et la
betterave semée ptêcocement a vne forte tendance à la montée. En
général, la qualité est un peu moins bonne que celle obtenue à
Bou-Areg.

A cet égard, les betteraves de Bou-Areg semblent être similaires
à celles de Boughriba.

g. Marrakech-Tassaout, Tanger, Larache

Eh dehors des grandes régions betteravières, des essais sont
réalisés dans des zones qui contribuent à I'approvisionnement en bet-
teraves, des sucreries du Gharb et du Tadla.

A la Station de Marrakech-Tassaout, les conditions semblent être
favorables pour I'obtention d'une bonne qualité. Les betteraves sont
plus précoces que dans le Tadia. De bons résultats sont obtenus
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avec des semis de septembre à décembre, des récoltes d'avril à juin.
En juillet, la betterave commence à s'abîmer et dès la mi-juillet,
on risque une mauvaise qualité.

A Tanger r(Guaretz), les betteraves sont cultivées sur ados, sans
irrigation. Les sols sont très lourds. En temps humide, les betteraves
souffrgnt d'un excès d'eau et le désherbage s'avère difiicile.

On peut obtenir de hauts rendements et une qualité satisfai-
sante. L'époque de récolte dépend de l'époque du semis : avec un
semis de fin octobre de bons résultats sont obtenus à la mi-juin.

Dans la vallée du Loukkos, sur dess lourd, un drainage est
nécessaire pour éviter un excès d'humidité. Les teneurs en saccha-
rose sont plus basses qu'à Tanger et les teneurs en sels minéraux
plus élevées, de même que celles €n sucres réducteurs. L'indice de
qualité indique une qualité médiocre.

Dans les zones de Tanger et de Larache, il faudrait essay3r
de trouver des sols plus convenables à la culture de la betterave.

[a densité du semis

Les résultats des essais variétaux laissent supposer une influence
de la densité des populations sur les rendements. En 1968-69, on

a eu I'impression que des variétés ont êtê défavorisées pal rapport
à d'autres à cause de faibles populations en plants (64 à 66 000
plants |, l'hectare, en comparaison avec des moyennes de 70 000
plants).

Par contre, dans des essais de densité de plantation, des popu-
lations (déterminées au moment de la récolte) entre 118 et 65 000,
85 et 44 000, 83 et 46 000 plants n'ont pas donné de résultats très
diftérents.

Ceci nous indique que, sous certaines conditions, les nombres
de plants à I'hectare peuvent varier dans de très grandes limites sans
influencer les résultats.

Comme condition, on peut citer une distribution régulière des
plants et tous les facteurs qui permettent de hauts rendements dans
le cas de faibles populations (surtout une durée de végétation sufii-
sante).
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Par contre, si la distribution est irrégulière, donc s'il y a des
vides importants, d,e telle façon que la perte ne puisse pas être
compensée p,ar une augmentation des rend,ements des betteraves avoi-
sihantes, de faibles populations mènent nécessairement à une réduc-
tion des rendements. Le risque d'une telle situation est moins grand
au fur et à mesure que la distanoe entre les lignes est plus étroite.
Une distahce de 40 cm est, pour cela, plus sûre qu'une distance
de 70 ou 80 cm. Ceci est important pour de nouvelles techniques
comme I'introduction de semences monogermes : le risque d'une baisse
des rendements à cause de faibles populations est grand si les écarts
entre les lignes sont élevés.

Besoins en eâu el irrigations

Le besoin en eau de la betterave est déterminé dans plusieurs
r6eions.

Il est conseillé d'irriguer avec
600 m3lha (doses nettes de 35 à
gation, la nature du sol et la pente)
fonds (au moins 1 m).

des doses de I'ordre de 500 à
57 mm suivant le mode d'irri-
pour des sols normalement pro-

L'intervalle de temps entre les irrigations doit correspondre à
la dose pratiquée I c'est I'espace de temps pendant lequel s'évapo-
transpire la dose nette corr€spondante. Il est donc variable avec la
période de l'année et avec l'âge de la plante. Il peut être évalué
à partir des tableaux d'évapotranspiration-type décadaires établis par
le centre des Expérimentations de la D.M.v. pour les différentes
dates de semis de la betterave et pour les principaux périmètres
betteraviers du Maroc (Tadla, Gharb, Doukkala).

Plus la date de semis sera tardive, plus le cycle végétatif s,éten-
dra en période sèche et, par cohséquent, plus la part des b,esoins
en eau totaux à compenser par les irrigations sera grande. prehons
Ie cas d'une culture de betterave récoltée dans le Tadla après 600 mm
d'évapotranspiration. si on la sème en décembre, la part effective de
la pluie pourra être de I'ordre de 150 à 250 mm (compte tenu de
l'efficacité), celle des irrigations sera de 350 à 450 mm, soit de
4 000 à 6 500 m3 d'eau (suivant les modes d'irrigation). Si le semis
a lieu en mars, la part effective de la pluie sera de 50 à 100 mm,
celle des irrigations de 500 à 550 mm, soit de 5 500 à 8 0O0 mg
d'eau.



86 DIRECTION DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

L'ln;fluerrce de lépoque de I'arrêt des irrigations 6vant la récolte sur
les rendements et Ia qualité

Les essais montrent peu d'influence de l'époque des dernières
irrigations avant la récolte ce qui est en partie dû aux pluies tar-
dives et aux températures estivales modérées des années en ques-
tion.

On peut distinguer 3 situations :

Si I'humidité du sol reste suffisante et si les températures esti-
vales sont modérées, l'arrêt des irrigations 40, 30, 20 ou 10 jours
avant les récoltes n'a pas d'influence sur les résultats.

Par contre, s'il y a un manque d'humidité avant les récoltes,
on peut obtenir un dessèchernent partiel des betteraves, par rapport
aux betteraves irriguées jusqu'à peu de temps avant la récolte. Ceci
s'exprime par des teneurs plus élevées en saccharose, de plus bas
rendements en racihes mais des rendements en sucre identiques.

Finalement. la d,ernière situation est celle où la betterave souffre
trop longtempS, en été, d'un approvisionnement insuffisant en eau :
les teneurs en saccharose et même les rendements en racines bais-
sent. La betterave commence à s'abîmer dans le sol avant d'être
récoltée.

Essais d'engrais

Les résultats des essais réalisés dans le Tadla jusqu'à 1968 font
l'objet d'une publication dans Al Awamia (32, pp. 23-48, 1969).

D'après ces résultats et ceux obtehus après, la quantité d'en-
grais azoté utile pour la culture de la betterave dans le Tadla varie
entre 120 et 180 unités environ.

S'il y a des facteurs limitant les rendemenls' r(peu de plants à
I'hectare, courte durée de végétation, carences €n d'autres éléments
fertilisants, etc.) ou si le sol est riche dn azote assimilable après la
culture de légumineuses, on peut économiser I'engrais azoté.

L'effet d'application d'engrais phosphaté a v,arié d'une année à
I'autre, ce qui pourrait êtro la conséquence de différentes quantités
dispohibies dans les sols et provenant d'applications antérieures. Dans
le cas d'une forte carence, 120 unités de PzOr sufiisent pour rétablir
une productivité.
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Des doses d'engrais potassique sont restées sans effet apprécia-
ble, à part une légère variation des teneurs en saccharose.

Dans le Gharb, les essais ont été réalisés sur difiérentes Stations,
et pendant plusieurs années à Boukhechba. Les doses minimales ap-
pliquées jusqu'en 1968-69 (60 N - OP - OK) se sont avérées com-
me suffisantes dans Ia plupart des cas. Les essais de 1.969-7A et
l97O-71 englobent également des parcelles sans N, et on constate
un effet appréciable de I'engrais azoté sur les rendements, jusqu'à

60 ou 120 uhités.

Détermination de l'époque ou des époques d'apport de I'azote

Parallèlement à la détermination de la dose d'azote, une étude
relative à Ia détermination de 1'époque ou des époques d'apport de
cet élément a été mis en place d,epuis 1970 dans les Staticns Experi-
mentales de la Déroua dans le Tadla, de Sidi Kacem, en sec et
Sidi Allal Tazi en irri'gué dans le rGharb, et de la Tassaout dans
le Haouz.

Le dispositif expérimental comportait six traitements sans azote,
I'azohe à r,aison de 180 kg N/ha étant apporté:

en totalité au semis

en totalité au démariage

l/2 au semis, l/2 au démariage

2/3 aa semis, 1/3 au démariage

l/3 au semis, 2/3 au démariage.

Au semis, l'azote a été apporté sous forme de sulfate d'ammo-
niaque 2l %.

Au démariage, il a étê apportê sous forme d'ammonitrate à
33,5 Vo.

Les résultats obtenus dans les difiérentes stations ont montré :
que tous les traitements avec azote ont donné des rendements sta-
tistiquement supérieurs à ceux obtenus avec le traitement sans azote,
qu'il n'y a aucune difiérence statisquemant significative ehtre les épo-
ques d'apport de I'azote.

Cependant, il a été constaté que l'apport de I'azote en totalité
au tallage fait diminuer les rendements an racines de betterave par
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rapport à la totalité au semis. Il en est de même pour le traitement
l/3 au semis 2/3 au démariage.

Cette étude a montré qu'il faut apporter au moins la moitié
de I'azote au semis. La différenoe de rendement entre 1/2 au semis,
2/3 at semis et la totalité au semis est de l'ordre de une à deux
tonnes en faveur de I'un ou de l'autre traitement suivant la cam-
pagne et la région.

Place de la betterave dans la rolation

Les résultats obtenus depuis 1968-69 ont permis de constater
que, dans le cadre des cultures testées :

- les meilleurs précéd,ents culturaux de la betterave sont, en sec :
fève x, tournesol, vesce-avoine, en irrigué : bersim, fève, mais ;

- I'emploi de la fumure corrige f influence de certains précé-
dents culturaux sur le rendement de la betterave tel que le co-
ton ;

- il faut éviter de cuLtiver la betterave après le blé;

- la betterave est un bon précédent cultural des graminées et

du bersim.

Ennemis animaux et végétaux de la betterave

La Betterave industrielle subit des attaque.s d'un nombre élevé
d'insectes et de maladies ; les observations conduites ont permis de
déceler dès novembre 1962 la présence de près de cinquante espèces
d'insectes pouvant s'attaquer à cette plante. De même, de hombreu-
ses maladies causées par des champignons, des Bactéries ou des
Virus ont été déterminées.

La culture s'étant amplifiée ces dix dernières années, la liste
des ennemis de la Betterave s'est encore allongée mais ils ne pré-
sentent en majorité qu'une importance secondaire ; c'est ainsi que
parmi les insectes gardant un faible niveau de gravité, on peut citer
les charançons, les pucerons, les altises ; les maladies cryptogami-
ques ne justifient généralement pas de traitemehts soit en raison de
lèur faible virulence, soit de leur apparition en fin de végétation :

Rouille, Ramulariose, Mildiou, Phoma'

* Pour la fève, tenir compte des indications portées dans le chapitre sui-
vant.
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La politique de recherche en matière de protection phytosani-
taire consiste jusqu'à présent à résoudre les problèmes les plus pres-
sants soulevés par la culture de cette plante, en particulier le désher-
bage chimiqu3 ; toutefois l'étude préliminaire de l'écologie des espèces
les plus nuisibles s'impose afin d'appliquer des méthodes de lutte
rationnelles et d'enray,er à temps les ennemis susceptibles de com-
promettre gravement la culture : Cassides, nématodes.

Certaines méthodes de lutte confirmées nécessitent uniquement
I'actualisation des produits insecticides du fait que les organochlorés
risquent d'être retirés du marché dans un avenir plus ou moins
pfqihe (produits d,e traitement contre tdupins, vers blancs, vers
gris).

Pour ne pas se perdre dans le détail, il a êtê jugé utile
d'insister uniquement sur les déprédateurs les plus redoutables pro-
voqu.ant des diminutions importantes de récolte.

A - Faune nuisible

Une liste de la faune nuisible à la betterave a êté établie dès
1962 (CF,E Rungs, Al Awamia N' 3, L962); cette liste ne c€sse
de s'allonger (voir fin de ce chapitre) et certains ravageurs qui parais-
saient alors comme secondaires prennent de plus en plus d'impor-
tance ; nous nous bornerons ici à n'insister que sur ceux qui, de
par leur nuisibilité hécessitent des interventions de I'agriculteur.

1 .  L e s  i n s e c t e s

a. Ennemis princ-paux

- Cassides : Cassida vitata Vtr-tens., Coléoptera Chrysomeli-
dae, petit coléoptère dont les adultes apparaissant à la fin de I'hiver
ou au printemps, dévorent les feuilles les perforent de part en
part. A ce stade, il y a accouplement et les premières pontes dé-
posées sur la face inférieure des feuilles de Batterav,es (20 à 30
æufs/femelle), les larves consommeht le parenchyme foliaire donnant
une sorte de crible sur les feuilles dont les dimensions peuv,ent at-
teindre jusqu'à 1 cm2 de surface (ceci permet de distinguer les dégâts
des larves de ceux des adultes).

Un essai de lutte chimique a été entrepris par Ie service de la
Protection des Végétaux de Kénitn en t972 et avait pour but de
tester l'e,fficacité de ccrtains pesticides. Nous pouvons dores et déjà,
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dans I'attdnte d'une confirmation des résultats par d'autres essais,
conseiller I'emploi du Fenthion ou du Parathion en poudre.

Vers gris : Agrotis segebum Schifl Peridomin Saucia Hbn,
Spodoptera exigua, Lepdoptera,' noctuelles dont les chenilles causent
des dégâts souvent importants dans l'ensemble du Maroc. Ils se
caractérisent par uh sectionnement de la tige au niveau du collet
de la jzune plantule juste après la levée ; malgré leurs dégâts, les
vers gris peuvent être éliminés par un épandage de son empoisonné
au lindane, à I'endosulfan ou au toxaphène.

b. Enhemis secondaires

- I'tsvs blancs : Mololentha melolontha L.

- Taupins : Agriotes Sp. (Coléoptère). Après s'êtr,e nourries
da terreau et d: débris végétaux, les jeunes larves commenc€nt à
s'attaquer aux parties souterraines des plantules. I-es traitemgnts ne
sont nécessaires qu'eh cas d'apparition de ces ins'ectes.

- pLtçsvsns .' Le Puceron de la Betterave Aphis fabae Scov.,
Homoptera, Aphididae, connu au Maroc pour sa polyphagie très
vaste, se développe sur une foule de végétaux; c€tte espèce peut
être nuisible à la Betterave surtout en hiver et égalem,ent au prin-
temps. Des cas de jaunisse de la Betterave ont été signalés dans
certaines régiohs du Maroc (Gharb, Tadla) le vecteur de cette ma-
ladie est peut-être un puceron : Myzus persicae,' c'est un problème
à suivre dans I'avenir.

- Les charançons.' le cléone de la Betterave : Cononhyncus
mendicus Gvrr. : Les adultes érnergent au printemps et commen-
c€nt par dévorer le feuillage ; les femelles matures déposdnt leurs
æufs sur les feuilles à proximité du collet ; I'incubation dure dix
jours et les jeunes larves descendent progressivement vers I'extré-
mité de la racine où elles terminent lzur développement.

Une infestation massive de ce déprêdatew a êtê signalée en
l97I-72 dans la région de Sidi Kacem à tel point que certaines
parcelles ont dû être resemées ou abandonnées. Des poudrages au
Lindane ou au Parathion arrivent à juguler les infestations.

- Les lixus : Lixus Sp., ces coléoptères doht les larves vivent
dans les pétioles des feuilles €t dans le collet ne sont que secon-
dairement nuisibles à la Betterave ; i1s se développent également
sur un grand nombre de plantes adventices et font partie de la faune
bdnale dans les parcelles de Betterave.
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- La teigne de Ia Betterave : Phthorimea oscellarclla Bouo.'
Lepidoptera Gelechidae, espèce très nuisible à la betterave dans le
bassin méditerranéen et très commune au Maroc ; la première génê'
ration printanière s'attaque au limbe des feuilles et aux pétioles
alors que la deuxième génération de fin de printemps et début d'été
s'attaque au collet.

Jusqu'à présent, cette espèce ne cause pas de préjudice à la

culture étant donné que la betterave au Maroc reste précoce.

- I-a mouche de Ia betterave : Pegomia betae Cunrrs et P.
hyoscyami Fan. ; ses dégâts sont d'une importance secondaire pour
la betterave sucrière au Maroc. Les larves vivent en mineuses des
feuilles de tout âge et se manifestent surtout pendant les mois les
plus frais.

2 .  L e s  N é m a t o d e s

Pourriture latérale du collet de la betterave sucrière

L'étude de nombreux échantillons da terre et {e tissus de bet-
teraves des régions du Tadla, de la B.asse-Moulouya et des Douk-
kala, effectuée à partir du mois d'octobre 1972 jusqu'au mois de
mars 1973, nous permet de faire les constatations suivantes :

1. La pourriture latérale du collet de la better,ave est provoquée
par 7a nématode phytoparasitaire.

Ditylenchus dipsaci Kiilnc.

Dès I'installation Ce la pourriture, les nématodes commencent
à quitter la betterave atteinte laissant la place aux agents sapro-
gènes et à d'autres genres de nématodes non parasitaires.

Dans des conditions climatiques défavorables (chaleur, sécheres-
se), le D. dipsaci se met en état de vie ralentie qui le rend
difficilement décelable avec nos méthodes d'isolation.

Symptômes

Quand l'attaque sur betterave a lieu juste après la germination,
le nématode provoque une déformation ou un épaississement des pé-
tioles ou de I'hypocotyle de la plantule. L'attaque précoce a parfois
été observée dans la Basse-Moulouya sur les parcelles ayant com-
me précédent cultural une betterave gravem-ent atteinte par cette
< maladie > sur les semis de mi-novembre.

)

3 .



92 DIRECTION DE LA RBCHERCHE AGRONOMIQUE

Durant la campagne 1972-1973, I'attaque des nématodes s'est
effectuée en général sur les plantes plus âgées. Nous avons fréquem-
ment constaté comme premier symptôme facilement reconhaissable
un brunissement foncé à la base d'un pétiole de la périphérie de
la couronne foliaire ; en conséquence la feuille flétrit, se décompose
et une pourriture s'installe au point de départ de la feuille, progres-
sant plus ou moins plofondément vers l'intérieur de la betterave.
Cependant, dans des cas extrêmes où la couronne n'est retenue au
pivot que par quelques frapgnants sains, la plupart des feuilles reste
Èncore bien verte.

Dans la plupart des cas observés, l'attaque se propageait en
foyers d'étandue variable.

Moyens de lutte

Assolement - Désherbage

Il est toujours recommandé de respecter une rotation des cul-
tur,es comme mesure préventive dans le but de diminuer la popula-
tion des agents pathogènes dans le sol. Toutefois, I'assolement est
rendu difficile à cause de la polyphagie de la race betteravière de
D. dipsacî.

La fève, l'avoine, le seigle, le maïs, le tournesol, l,oignon, la
carotte, et parfois aussi le pois, le haricot, le concombre, l'épinard, la
vesce, le oolza, le tabac, le lupin, etc. appartiennent à la gramme des
plantes hôtes.

Par contre, le blé, l'orge, le trèfle violet, la luzerne et la pom-
me de terre he sont pas du tout ou très peu attaqués et pour cette
raison sont des cultures favorables dans le sens phytosanitaire.

Cependant, le meilleur assolement sera inutile si le désherbage
n'est pas effectué spigneusement, puisqu'une série de mauvaises
herbes comme plantes-hôtes permet la persistance et même la mul-
tiplication de la population de ce nématode dans le sol.

Il s'agit de la folle avoine (Abena sp.), de la betterave sauvage
(Beta sp.), Cirsium ervense, Chenopodium album, Aragallfu arvensis,
Polygonums pp., Stellaria mediq, Raphnnus raphanistrum, Capsella
bursa pastoris, Veronica arvensis, Sencio vulpris, Sirwpis arvênsis.

Une c,arence en oligo-élémrents ou leur disponibilité insuffisante
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dans le sol, un déséquilibre en macro-éléments et le recouvrement
d'une partie du feuillage avec de la terre souvent observé,e après
les binages peuvent diminuer le pouvoir défensif de la plante vis-à-
vis des ravag€urs et en conséquence aggraver les dégâts.

Lutte chimique

Peu de produits contre le dipsaci peuvent concilier I'efiicacité,
la non-phytotoxicité et la rentabilité en même temps, citons les gra-
nulés de Parathion Ethyl (5 7o de matière active). En Europ,e avec
2 - 3 traite,ments (30 - 40 kg/ha/traitement) en épandage sur les
lignes de betteraves, entre le stade cotylédonaire et couverture com-
plète du sol sur la ligne, on arrive à réaliser une efticacité Ce
80 -  100 %.

Des essais doivent confirmer pour le cas du Maroc si ces mê-
mes résultats peuvent être obtenus pour des conditions climatiques
et des méthodes culturales diverses (irrigation).

Avant qu'une lutte chimique ne soit effectuée, il faudrait soigneu-
ment examiner si la perte de rehdement due aux nématod:s justifie
les dépenses à engager pour la lutte. Il est probable que la perte
de rehdement soit moins grave qu'on ne l'aurait estimé à la seule vue
des symptômes.

Des essais de lutte sont en cours dans les régions du Tadla
et Oujda en vue de tester I'efficacité des produits :

Nemacur (Phénamiphos)

Ekatox (Parathion-éthyl)

Vydate (Du Pont 1410).

3 .  M o l l u s q u e s

Escargots et lirnaces ; surtout la limace grise Agriolimax Sp.
Ce petit mollusque, fréquemmeht rencontré dans la zone littorale
humide du 'Gharb (Allal Tazi, Mnasra) peut étendre ses dégâts vers
les zones intérieures. Dans les parcelles infestées, les dégâts peuvent
être impJrtants ; la limace ronge les plantules des betteraves en
faisant des entailles qui perforent le limbe.

La lutte contre ce mollusque est rendue facile par l'épandage
en fin d'après-midi d'un appât empoisonné au Métaldéhyde ou au
Méthiocarbe (voir tableau).
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B - Maladies

1 .  M a l a d i e  p r i n c i p a l e

Jusqu'à présent, au Maroc, une seule maladie peut êtr€ retenue
comme dangereuse pour la betterave sucrière : la Cercosporiose. F,lle
est particulièrement nuisible dans les régions chaudes et humides des
pays méditerranéens, au Maroc surtout dans la zone occidentale du
Gharb et dans les Doukkala.

Les attaques du parasite - il s'agit d'un champignon Gercos-
pora beticola - se manifestent par I'apparition des tâches disper-
sées, nombreuses, anguleuses puis plus au moins arrondies, de 3 à
6 mm de diamètre., de couleur fauve I brun grisâtre, marginéas de
rouge à brun. Ces tâches, surtout visibles sur les feuilles adultes,
occasionnent par la suite un déssèchement du limbe.

I-es attaques se traduisent par une diminution du poids des raci-
nes, avec uhe réduction de leur teneur en sucre et par une pro-
duction amoindrie de graines.

Moyens de lutte

Les conidies pouvant être transportées par les glomédes, il
convient de désinfecter les semences à l',aide de produits orga-
no-mercuriques, de I'Oxyquinoléate de cuivre (15 %), de Manco-
zèbe ou de Manèbe (80 %).

Des organes du parasite ressemblant au sclérotes peuvent demeu-
rer infectieux pendant 2 à 3 ans dans le sol. Pour cette rai-
son, il faudrait respect€r un assolement dans lequel la betterave
ne revient pas plus souvent que tous les 3 ans.

Une récolte soigneusement efiectuée et un enterrement des rési-
dus sont indispensables pour la diminution de I'inoculum.

Parmi les produits utilisés en culture, on peut citer :

- la bouillie bordelaise

- des bouillies à l'oxychlorure de cuivre

- Bénomyl: 2 fois 2A0 g m.a./ha ou 1 fois 350 e/ba au début
de I'attaque

- Thiophanate (PELT 44) | à 2 fois.

1 .

2.

4.
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2 .  M a l a d i e s  s e c o n d a i r e s

Au Maroc, parmi les maladies, qui causent des dégâts géné-
ralement peu importants, on p:ut citer :

le Mildiou - psrsnsspora schnchtii Fucr

l'Oidium - Erysiphe betae F,t-r.
(Il est très probable que I'Oidium cause des
dégâts plus importants au Maroc qu'on n'estime
à I'heure actuelle).

la Ramulariose - Ramularia beticola Feurn. et LAMB.

le Phoma - Phoma betae FR tNK., souveht parasite secon-
daire.

l'Alternariose - Alternaria /enais NEEs., parasite de faiblesse.

la Rouille - Qyslnyçss betue Lpv.

Rhizoctoniose.s
et Sclérotinioses - Rhizoctania violacea Tur. (Helicobasidium par-

pureum)

R. solani KunN. (Corticium solani)
R. bataticola Bvrr. (Macrophomina phaseoti)
Sclérotium rolfsii SCC. (Cortitium rolfsii)
Sclerotinia libertiqna FCK. (Sclerotinia sclero-
tiorum.

rafonte des semis 
"- y:::;i::-::;":y:î: TT^i;

Phoma betae FR.qwx.
Pythium spp.

La lutte contre les agents de la fonte des semis se résume

a. à 1a désinfectioh des sem€nces

b. à placer les semences dans les meilleurs conditions possibles pour

le développ"^ment des jeunes plantules.

Les produits que I'on utilise sont surtout les organo-mercuriels
qui ont montré une action satisfaisante excepté vis-à-vis des pythium
(Cerreror).
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Mais la betterave n'a pas que ces ennemis, bien d'autres altéra-
tions ont pour origine des facteurs climatiques défavorables ou ex-
cessifs.

La plante présente aussi des troubles physiologiques par un
manque ou uhe disponibilité insuffisante en oligo et macro-éléments.

C - Mauvaises herbes

Durant les premières années dg la culture des betteraves, le
désherbage était efiectué manuellement avec un prix de revient abor-
dable. Cependant, compto tenu de la pénurie de mains-d'æuvre sai-
sonnières (utilisées pour d'autres spéculations), de I'augmentation des
superficies emblavées par la culture de la betterave, l,e désherbage
chimique est devenue une nécessité.

Dans le but de trouver une solution au désherbage de la bet-
terave, des essais ont êté entrepris au Maroc depuis une dizaine
d'années, d'abord avec les matières actives herbicides seules et puis
avec des mélanges de produits anti-dicotylédonnes et anti-gr,aminées.
Des résultats obtenus, nous retenons deux méthodes de désherbage
chimique.

En pré-semis par incorporation

La méthode présente des avantages par la possibilité d'interven-
tion dans les champs avant le semis et la facilité d'exécution des
travaux surtout pour les grahdes superficies. En plus, elle peut être
utilisée en culture mécanisée.

Il faut cependant noter que cette méthode exige une bonne pré-
paration du sol et l'incorporation des produits immédiatement après
la pulvérisation par uh herbage léger à 5-8 cm de profondeur en-
viron, une technique qui n'est pas toujours facile à réaliser notam-
ment dans les périmètres d'irrigation (terrain lourds, manque de ma-

tériel d'incorporation, etc.).

Le désherbage en Post-Ievée

c,est une méthode préférabie sur b:tteraves irriguées et cultivées

en billons par sa technique d'application plus facile et également

comme traitèment de <( sauvetage > en cas d'échec d'une applica-

tion en pré-semis.
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La méthode présente des avantages incontestables pour les pe,tits
producteurs qui ne peuvent intervenir qu'en cas de nécessité ; éveh-
tuellement aussi par traitement en localisation sur la ligne de semis.
Les interlignes doivent être désherbées manuellemeht ou mécanique-
ment.

L',application du désherbant en post-lwée doit avoir lieu au
stade de 2 - 4 feuilles de la betterave et des mauvaises herbes afin
d'éviter les risques d'inefticacité. Toutefois, il convient de signaler
qu'il n'est pas toujours possible de pénétrer dans les champs à cette
époque.

Seules des mélanges de produits ont donné satisfaction, et nous
retenons par ordre d'effet herbicide décroissant:

en désherbage de pré-semis par incorporation (4OO à 600 I de bouil-
lie/\a)

Iænacile
0,8 kglha

L,enacile
l,O kg/ha

P.C.A.
4 kg/ha

Clcloate
3 - 4 l / h a

Triallate
3 - 4 1 / h a  r  t

Clcloate
3 - 4 l / h a

matière active

matière active

en dêsherbage de post-levée (300 à 400 I de bouillie/ha)

Phénmediphame Lenacile huile 11 E
6l/ha 1,2 kg/ha 6 l/ha

Les doses plus faibles sont recommandées sur sols légers et
humides.

BIBLIOGRAPHIE

KocH, W. & G. Scrnnror - 1969. Observations sur l'efficacité de quel-
ques herbicides dans la culture de la betterave sucrière au
Maroc. - Al Awamia, 32, pp. 125-149, Rabat.

BAcHAz, A. e LBrNeour - 1972. Premiers résultats de l'essai herbi-
cide sur betterave sucrière. - Ronéo D.R.A., Inspection
Régionale de la Protection des Végétaux de Kénitra, Ma-
roc.
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les mauvaises herbes économiquement importantes dans les
champs de betteraves sucrières du Maroc, et le spectre d'efficacité

des mélanges de produits herbicides

Adventices des champs de
betteraves

En effet h:rbicide par application (+)
(pré-semis incorporat.)

I. très fréquentes
II. fréquentes
III. peu fréquentes

Iænacile post-levée
-l- Cvcloate t:Ç'1' flhénmed.iohame'Lenaci le 

+ !.y..gut. 4 I_enàci le
+  Tr ia l la te  +  lna l ra le  4  hu i le  E  l l

I

Mourons des champs
(Anagallis arvensis)

Chénopodes
(Chenopodium spp.)

Euphorbes
(Euphorbia spp.)

Linaires
(Linarla spp.)

Lamiers
(Lamium spp.)

Coquelicots
(Papaver spp.)

Rénouée des oiseaux
(Polygonum aviculare)

Ravenelle
(.Raphanus raphanistrum)

Moutarde de champs
(Sinapis arvensis)

Laiterons
(Sonchus oleraceus)

Liserons
(Convolvo!us spp.)

Ray-grass
(Lolium multiflorum ssp.)

II

Amarantes
(Amaranlfuus spp.1

Arroches
(Atriplex spp.)

Souci des champs
(C alendul a alge riensîs)

Diplotaxis
(Diplotaxis spp.)

+ + +  + + +  + + +

+ + +  + + + + +

+ +

+ + +

+ + + +

+ + +  + +

+ + +  + + +  + + +

+ + +  + + +  + + +

+ + +  + T + + +

+ + +

+ +

+ + +  + +

+ +

+ + +  + +

+ + +

+

+ +

+ ++ +

+ + +  + + +  + + +

f + + +

+ +

+ + +  + +

+ + +  + +

+ + +

+ + +

({.) +++ très efficace ++ efficace + pas ou g,uère efficace
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Adventices des champs
de betteraves

I. très fréquentes

II. fréquentes
m. peu fréquentes

Effet herbicide
par application *

pré-semis (incorporat.)

Lenacile P,C.A. post-levée
f Cycloate + Cycloate Phénmediphame

Lenacile P.C.A. -f Lenacile
f Trialllate -f Triallate a huile E 11

il
Mufliers

(Anthirrinum spp.)

Betterave sauvage
(Beta vulgaris spp.)

Emex épineux
(Emex spînosus)

Fumeterres
(Fumaria spp.)

Véroniques
(Veronica spp.)

Peigne de Vénus
(Scandix pecten-v eneris)

Luzernes
(Medicago spp.)

Gesses
(Lathyrus spp.)

Vesces
(Vicia spp.)

Mauves
(Malva spp.)

Alpistes
(Phalarîs spp.)

Folle avoine
(Avena sterilis ssp.)

III

Chicorée $auvage
(Cichorium intybus)

Aneth des moissons
(RidoUîa segetum)

Erigerons
(Erigeron spp.)

Scorpiure
(Scorpîurus vermîculata)

Morelle noire
(Solanum nîgrum)

Gaillets
(Galium spp.)

Anthémides
(Anthemis spp,)

+ + +

+ +

+ + +

+ + +

+ + +

+ +

+ +

+ + +

+ +

+ +

+ + +

+ + +

+ + +

+ +

+ + +

+ + +

+ + +

+ +

+

+ +

+ +

+ +

+ +

+

+

+ + +

+ +

+ +

+ +

++

+ + +

+ +

+ + +

+ +

+ + +

+ +

+ +

+ + +

+ +

+ +

+

+

+ + +

+

+

+ + +

++

+ + +

+ + +

+ + +

+ +

+ +

(*) +++ très efficace ++ efficace + pas ou guère efficace
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Ai.wBxB

ETUDE DU PRIX DE REVIENT

DE TA CUTTURE BETTERAVIERE

DANS DEUX EXPTOITATIONS IRRIGUEES

A TRACTION ANIMATE

Introduction

De par leur étendue, leurs richesses naturelles, les périmètres
d o i v e n t é v o l u e r d a n s u n e a m b i a n c e < < d ' e x p a n s i o n é c o n o m i q u e > .
Jusqu'à présent, maigré les investissements consentis par I'Etat en
matière de politique agricole, l'évolution enregistrée ne répond pas
entièrement aux souhaits escomptés.

Si pour la culture cotonnière, la réussite des deux dernières
campagnes, ouvre des perspectives heureuses, il n'en est pas de même
pour la culture betteravière qui depuis ces dernières années plafohne
à des rendements moyens très passables.

Ce déclin relatif des rendements est dû surtout :
- au non respect de I'assolement

- à une mauvaise explicatidn des techniques culturales : densité de
semis, fumure

- à des problèmes phytosanitaires de plus en plus complexes.
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B. But de l'élude eT présentation des exploitations

L'objectif de l'étude est de mettre en lumière les données éco-
nomiques relatives à la culture betteravière dans des exploitations
de 5 à 6 ha en irrigué et à traction animale. Les exploitations étu-
diées par le Servicg des essais d'Adaptatio'n sont soit du type
< Fellah expérimental > : le fellah est salarié ; les directives du
technicien des essais d'adaptations et un certain nombre de techniques
culturales sont adaptées au niveau de l'exploitation, avant leur lan-
cement dans Ie domaihe de la vulgarisation : essai d'herbicides de

fumure. de nouvelles variétés, etc'.. ; soit du type fellah pilote : ce

fellah est propriétaire de son exploitation, il est conseillé technique-

ment et tenu de fournir un certain nombre de renseignem'ehts : temps

de travaux, etc...

Dans le cadre de cette étude, deux exploitations seulement seront

étudiées (fellah pilote).

1. FeIIah pilote du CMV 526

L'exploitation proche de la Station cotonnière, est sise dans les

Béni-Moussa Est, la superficie est d,e 5,40 ha. I-e fellah est léceptif

et dynamique.

L'assolanent pratiqué est quadriennal - sol châtain-rou'ge'

0,90 ha

>

)>

I-a luzerne est hors assolement.

La sole libre porte sur le maraîchage.

2. Fellah pilote du CMV 505

L'exploitation comprend 5 ha, dans la zone des Béni-Amir.

L'assolement €st du tYPe:

Betterave : l'25 ha

B l é : >

Coton : >

La luzerne étant hors assolernent.

f. Betterave

II. Blé tendre

ilL Coton

IV. Blé dur
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C. Méthodologie

La méthode comptable employée a été inspiree de < Nouvelle
gestion des exploitations agricoles > de Cnontsnnr de Lnuwe.

Le prix de revient de la spéculation betteravière a été calculé
par la conjugaison des données suivantes :

- charges réelles
- d'spplgyisionnement
- de traction animale
- de main-d'æuvre extérieure temporaire
- d'amortisesment et d'entretien du matériel et des bâtiments.

- charges calculées
- de fermage 300 DH/ha
- d'intérêt du capital immobilisé (à 5 %)
- de main-d'æuvre familiale
- de travail du chef de I'exploitation.

Remnrques

Pour la campagne 1970-71: le taux de rémunération de la main-
d'æuvre a été calcu,lé sur les bases suivantes :

- rlsin-d'6uy1s extérieure :

homme : 0,60 DHlheure
femme : 0,40 DH/heure
enfant : 0,40 DH/heure

- mnin-d'6srvre familiale :

I'exploitant : 0,60 DHlheure
femme : 0,40 DH/heure
enfant : 0,40 DH/heure

Pour La campagne l97l-72:le taux a été majoré de 0,10 DH/
heure pour le travail fourni par le Chef de I'exploitation.

- 1114ia-d'6ry1e extérieure :

homme : 0,60 DH/heure
femme : 0,50 DHlheure
enfant : 0,50 DHlheure

- m2in-d'6uy1e familiale :
I'exploitânt : 0,60 DHlheure
femme : 0,50 DH/heure
enfant : 0,50 DHlheure
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- Tractian animqle

Campagne 1970-71: l'heure de traction est évaluée à 0,60 DH
>  t 9 7 l - 7 2 :

D. Etude du prix de revient

1. Fellak pilote du CMV 526 (Campagne 1970-71)

a .  T e m p s  d e  t r a v a u x

Les temps de travaux sont consignés dans le tableau synthétique
suivdnt:

I.a. main-d'æuvre familiale entre pour une grande part dans
l'exécution du travail (139 jours). La contribution de la main-d'æu-
vre extérieurc (34 jours) ne se fait sentir surtout que pendant la
période correspondant à la récolte (arrachage, décolletage et ramassage
des collets).

Il est à noter aussi l'apport non moins négligeable, de la main-
d'æuvre constituée par les enfants et les femmes (69 à 60 Vo).

Afin de mettre en évidence la façon culturale la plus exigeante
en main-d'æuvre, il est nécessaire d'opérer un classement des temps
de travaux par opération culturale.

Classement des offrations par ordre décroissant :

l. Entretien

3. Irrigation

2. Récolte + ramassage coltret

4. Fumure

5. Préparation du sol

6. Semis

Renurque :

[-es travaux de préparation du sol sont exécutés par les soins
du CIVIV, d'e ce fait le fellah dépense peu d'énergie pour ce poste.

Les postes les plus pourvus en heures de travail sont les en-
tretiens et la récolte.

La traction animal'e joue un rôle prépondér,ant pour les travaux
d'entretien et de ramassage des collets.

774 h 33 mn

477 h 13 mn

7 5 h 2 O m n

25 h 20 mn,

1 9 h 5 0 m n

1 1  h
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b .  C a l c u l  d e s  c h a r g e s

A. Charges réel les

l. Approvisionnernent

b. Fumure minérale 476,98
c. Semence 103,50
d. Produit de trait
e. Eau d'irrigation 68,40

2. Main-d'æuvre extérieure 138,78
3, Travaux à Jaçon 110,00
4. Traction animals 75,80
5, Amortlssement 43,76

107

B. Charges calculées

l. Salaire du FEX 166,60
2, Main-tæuvre lamiliale 313,42

3. Valeur locative
4. Intérêt du capital

300,00
42,18

Total : 957,22 DH

Les charges calculées représentent
Les postes main-d'ceuvre extérieure et
charges réelles.

c .  N o r m e s  é c o n o m i q u e s

- Rendements
- Produits bruts
- Charges totales .
- _Charges variables
- Marge brute .
- Profit
- M a i n - d ' æ u v r e . . . .  . .  1 3 8 3  h e u r e s :
-Rémunéra t ion  de  la  journée de  t rava i l  to ta l  . . . . . . . .
- Rémunération de la journée de travail famliale :

|  773,92 : 139 -
- Seuil supérieur de rentabilité
- Seuil inférieur de rentabilité

842,20 DH

88 % des charges réelles.
fumure couvrent 58 7o des

51,222 t
3073,32 DH
1799,42 DH

913,46 DH
2159 ,86  DH
1273,90 DH

175 jours
11,05 DH/iour

12,75 D}t/jour
30 tonnes
16 tonnes

Avec un rendement de I'ordre de 50 t/ha, ut produit brut de
3000 Dh/ha, la betterave reste bénéficiaire. Ces normes économiques
malheureusement sont loin de toucher toutes les exploitations où les
rendements oscillent en moyenne entre 30 et 35 t/ha,

2. Fellqh pilote du CMV 526 (Campagne 1971-72)

a  T e m p s  d e  t r a v a u x

Le tableau suivant consigne les temps

Iæs mêmes remarques émises pour la
vérifiées encore durant cette campagnre.

- Contribution main-d'Guvre famliale :

de travaux/mois.

campagne 1971,-72 scint

r45
3 3 à  3 4

lours
jours
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L'apport de main-d'æuvre extérisure se fait sentir pour les tra-
vaux d'entretien et de récolte Qe ramassage des collets n'ayant pas
eu lieu, les temps de travaux pour le poste << Récolte > sont n€tte-
ment inférieurs par rapport à la campagne 1970-71).

- Le classement des temps de travaux par opération culturale
figure sur le tableau suivant :

Les postes qui demandent le plus d'énergie sont toujours les mê-
mes : entretien, récolte, irrigation.

Les travaux d'entretien absorbent 70 Vo des temps nécessaires
pour la cdnduite de la culture.

b .  C a l c u l  d e s  c h a r g e s

A. Charges réel les B. Charges calculées

7, Approvisionnemcnt 7. Salaîre lellah 156,91
a. Fumure organique 2, Maîn-d'æuvre familiale 471,,00
b. Fumure minérale 567,36 3. Valeur locatîve 300,00
c. Semences 127,20 4. Intérêt du capital 45,14
d. Produit de trait
e. Eau d'irrigation 118,94

2. Main-ùæuvre extérieur,e 139.32
3, Travaux à laçon 69,00
4. Traction anîmale 81,25
5, Amortissement 43,96

Total : 1147,03 DH 973,05 DH

Une augmentation sensibles des charges globales a été enregis-
trée en 1,971-72.

Charges réelles : le poste approvisionnement : semsnce, eau d'irri-
gations a connu une augmentation des coûts unitaires.

Charges calculées : la rémunération de la main-d'æuvre familiale
et du chef d'exploitation ,accuse une augmentation de 727 DH par
rapport à la campagne précédente. Ceci est dû aux travaux d'dntre-
tien qui ont été plus conséquents durant cette campagne.

c .  N o r m e s  é c o n o m i q u e s
- Rendement

- Charges totales
- Charges variables

- Produit brut
39,781 tonnes

2 327,98 DH
2,120,08 DH
I 103,07 DH
1224 ,9 r  DH

207,90 DI{
179 jours

5,46 DH./jour
5,72 DH/jour

36 tonnes
20 tonnes

- Marge brute
- Profit
- Main-d'æuvre
- Rémunération
- Rémunération
- Seuil supérieur
- Seuil inférietn de rentabilité
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Le rendement enregistré en 1.971-1.972 es| inférieur à celui de
la campagne précédente bien que les charges globales soient plus
élevées. Cette baisse de rtndement est due principalem,ent à :

- une attaque presque généralisée des pieds de betterave par
la pourriture latérale du collet

- uh hiver et un début de printemps rigoureux (températunes
minima inférieures par rapport à celles de la campagne l970-1t)

- une attaque de vers gris en début de campagne
- un retard dans les livraisons d'engrais de couverture
- une montée à graines de la variété.

La culture de Ia betterave r3ste bénéficiaire mais avec une rému-
nération de la journée de travail assez basse.

3. Fellah pilote du CMV 505 - Béni-Amir r(Campagne 1970-71)

a .  E n r e g i s t r e m e n t  d e s  t e m p s  d e  t r a v a u x  p a r
m o i s

Le fellah pilote des Béni-Amir, contrairement à celui des Béni-
Moussa, participe physiquement très peu à la conduite de la culture
(le fellah est âgé).

L'apport en main-d'æuvr,e extérieure est plus conséquen1 qge
celui ds la main-d'æuvre familiale (nombre d'enfants réduit).

contribution maih-d'æuvr" ,;l;t',l;* 
i iïi:.

La plus forte pointe en main-d'ceuvre extérieur se situe au mois
de mai (récolte).

Le temps des travaux par opération culturale est consigné dans
le tableau suivant:

Classement des opérations par ordre décroissant :

1. E'ntretien

2. Récolte

3. Semis

4. Préparation du sol

5. Irrigation

6. Fumure

:  8 4 0 h 0 9 m n

296 h (sans ramassage de collets)
7 3 h 4 0 m n

7 2 h  4 7  m n

6 3 h 4 9 m n

1 7 h 2 5 m n
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tl4 DIRECTION DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE

Rernarque :

Les portes semis et préparation du sol ont absorbé beaucoup
d'énergie :

- ssTnis : chez ce fellah, cette opération est manuelle, alors
que chez I'exploitant des BéniMoussa fopération s'effectue
avec un semoir Ebra modifié et adapté par le soins du
service des Essais d'Adaptation. Ce semoir permet la têali-
d'un ha par jour en moyenne.

- Préparation du sol: en plus des travaux à façon effectués
par le C\4V, le fellah a complété la réalisation du lit de
s€mence par un certain nombre de travaux : labour hersage,
etc...

c 
La traction animale joue un rôle important pour les travaux de

préparation du sol et d'entretien.

b .  C a l c u l  d e s  c h a r g e s

A. Charges réel les

l. Approvîsionnement
a. Fumure organique
b. Fumure minérale 395'00

c. Semences 103'50

d. Produit de traitement

e. Eau d'irrigation 88'09

2. Main-tæuvr'e extérieure 310,73

3. Travaux à laçon 70'00

4. Traction animale 9'1,55

5. Amortîssement 54,65

B. Charges calculées

l. Salaire du lellah 12

2. Maindæuvre lamiliale 2M,40
3. Valeur locative 300,00
4. Intêrêt du capital 48,09

To ta l :  1113 ,52  DH 604,49 DH

Observation.' Les charges réelles sont nettement plus relevées.

Les charges calculées:

- rémunération de la main-d'æuvre extérieure assez éIevée

- faible participation de la main-d'æuvte familiale.
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c .  N o r m e s  é c o n o m i q u e s

- R e n d e m e n t . . . . .  4 2 t o n n e s
- Produit brut 2 520,00 DH
- Charges totales . 1 718'01 DH
- Charges variables 1 058'87
-  Marge bru te  . .  1  461,13  DH
- Profit 801,99 DI{
- Main-d'ceuvre 1 363 h - 170 jours
- Rémunération de la journée de travail totale . . . . . .

| 369,12 : 170 : 8'05 DH
- Rémunération de la journée du travail familiale

1  058,39  :  ?8  :  13 ,5  DH
- Seuil supérieur de rentabilité 29 tonnes
- Seuil inféjeur de rentabilité 18 tonnes

La betterave reste bénéficiaire, bien que le fellah ne mette pas
à contribution plusieurs facteurs :

- utilisation du semoir
- participation de la main-d'ceuvre familiale d'une façon plus

soutenue.

4. Fellah pilote de CMV 505 : Beni-Amir (Campagne I97l-72)

a  E n r e g i s t r e m e n t  d e s  t e m p s  d e  t r a v a u x  p a r
m o i s

Les remarques émises pour la campagn3 précédente se vérifient
encore pour cette campagne:

- faible participation du fellah,
- appel à la main-d'æuvre extérieure durant pratiquement toute

la campagne.

Contribution main-d'æuvre familiale : 59 jours

157 jours

La conduite de la culture a êté exécutée pratiquement par la
main-d'æ.uvre constituée par les enfants.

Classement des opérations par ordre décroissant:

1. Entretien
2. Récolte
3. Semis
4. Irrigation
5. Préparation du sol
6. Fumure

'787 h 19 mn
294 h 33 mn
8 9 h 3 6 m n
6 0 h 4 4 m n
1 8 h 2 4 m n
7 h 1 2 m n
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1 1 8 DIRECTION DE LA RECHERCHE AGRONOMIQI'E

Remarque :

- Le poste << semis > absorbe encore durant cette campagne
beaucoup d'heures d,e travail du fait de la non mécanisation de I'opé-
ration.

- Rôle non négligeable de la tr,action animale pour les tra-
vaux d'entretien.

- Apport de la main-d'æuvre extérieure pour les travaux d'en-
tretien et de la récolte.

b .  C a l c u l  d e s  c h a r g e s

393,57
1r9,25
ro,t7
47,13

418,99
84,00
60,62
54,65

B. Charges calculées
l. Salaire du lellah 18,37
2. Main-dæuvre lamiiiale 222,44
3. Valeur locative 300,00
4. Intérêt du capital 53,65

c .  N o r m e s  é c o n o m i q u e s

*  R e n d e m e n t  . . . . .
* Produit brut ..
- Cha,rges totales .

To ta l :  1  188,38  DH 594.46 DH

Observations :

- Les charges calculées représentent à peu près 50 % des
cbarges réelles. tes postes main-d'æuvre extérizure et fumure repré-
sentent 68 7o des charges réelles. Une large participation de Ia main-
d'æ.uvre familiale réduirait les charges réelles.

A. Charges réel les
l, Approvisionnement

a. Fumure organique
b. Fumure minérale
c. Semences
d. Produit de traitement
e. Eau d'irrigation

2. Main-tæuvre extérieure
3. Travaux à façon
4. Traction animale
5. Amortissement

- Charges variables
- Marge brute
- Profit
-Main-d'æuvre ..  1257 h -

- Rémunération de Ia iournée de travail totale

1 ,184.3 : 157 -

- Rérnuaération de la journée de travail familiale

765,O4 z 59 =

- Seuii supérieur de rentabilité
- Seuil inférieur de rentabilité

36;048 tonnes
2.307,t7 DH
1.782,84 DH
1.133,73 DH
I 133,73 DH

524,23 DH
157 jours

7,5 DH

13 DH
'2E tonnes
18,5 tonnes
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Observation :

La campagne I97I-72 a accusé une baisse des rendements en
betetrave :

- climatologie
- m611{s à graine des betteraves
- pourriture du collet
- livraison engrais de couverture en retard.

5. Etude du prix de revient moyen (moyenne des 2 exploitations
durant 2 campagnes)

Il sera tenu compte des résultats moyens calculés sur 2 cam-
pagnes et concernant les exploitations précitées.

a .  E n r e g i s t r e m e n t  d e s  t e m p s  d e  t r a v a u x  p a r
o p é r a t i o n s  c u l t u r a l e s

Entretien : 8 5 4  h
Récolte : 300 h (ramassage des collets non compris)
Irrigation z 67 h
Préparation du sol: 37 h (les gros travaux scarifiages, covercropâgec, effectués

par les soins du CMV.)
Fumure z  22 l : .
Semis 2

a.  Semoir  :  th
b. Manuel : 82 h

Observqtion:

tl.es postes << Fntretien et récolte > sont les plus exigeants en
main-d'æuvre. L'emp oi d'un semoir est d'une grahde importance (l ha
par jour).

L'impact de la traction animale est surtout significatif pour les
travaux d'entretien t(67 ha).

b .  N o r m e s  é c o n o m i q u e s / h a  ( m o y e n n e  d e  2  e x p l o i t a t i o n s
durant 2 campagnes

(Voir tableau ciaprès).
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Conclus ion

Avec des rendements de l'ordre de 42 t, les 2 fellahs réali-
sent un produit brut assez conséquent (2 557 DH). Le revenu de ces
deux exploitations est très supéri:ur à celui obtenu dans les zones
< bour >> (sans irrigation).

I,es normes économiques réalisées, peuvent sa concrétiser chez
la plupart des fellahs du périmètre. Pour cela, il faut néanmoins
une intensification de la vulgarisation portant sur :
- I'adoption du petit matériel adéquat pour la conduite de la cul-

ture

la rationalisation des techniques de culture

l'emploi de la bonne dose en semences et en engrais
travail du sol en temps opportum.
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Dans cette note, les chercheurs font le bilan de 10 annees d,expé-
rimentation de la betterave sucrière.

Dans une première partie, une étude miutieuse de la qualité de
Ia betterave récoltée dans différentes régions du Maroc, a permis
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de conclure, en lenant compte drr choix des variétés, des époques,
du mode et de la qualité des semis, que les betteraves les plus pré-
cocres (récpltées fin juillet au plus tard), sont les plus avantageuses.
En effet, d'une part, elles nécessitent moins de soins que les variétés
tardives ; d'autrc part, elles sont très cotées sur le marché grâce à
leur teneur élevée en saccharose. Les auteurs donnent ensuite une liste
des ennemis végétaux et animaux de la betterave sucrière et indiquent
les divers moyehs de les combattre.

Enfin, dans une deuxième
taillée du prix de revient de la
tations irriguées.

partie, ils présentent une étude dé-
culture betteravière dans deux exploi-

RssuMBN

En esta nota, los investigadores establecen un balance de 10

afios de investigaci6n sobre la remolacha azvcareta.

En una primera parte ofrecen un estudio minucioso de la calidad

de remolacha'recolectâda en las difersntes regiones de Marruecos, que

a su vez permite concluir que la -variedades las mâs precoces

rtiecolectadar "o.*o mâs tarde a finales del mes de Julio) son

ia, mâs ventajàsas, teniendo en cuenta la elecciôn de variedades,

las épocas, modo y calidad de la siembra. EL efecto, por una parte'

tas varieOâae, pré"oces necesitan menos cuidados que las tardias;

or ptra parte son mâs cotizadas en ,el mercado a su elevado conte-

nido en sacarosa.

A continuaciôn los autores dan una lista de los diversos parâ-

sitos vegetales y animales de la remolacha azacatela, indicando des-

puéi diversos medios de combatirlos.

En una segunda parte ofrecen un estudio detallado de los pre-

cios de coste dlel cultivo de la remolacha en dos explotaciones de

regadîo.

StnmllnY

This work is the result of ten years' investigation carried out

on sugar beet.

In the first part, a detailed study of the quality of beet.collected

in different t"giotrs' of Morocco indicates that the very , first beets

GottecteA ena 
"of 

July at the latest) .are the most advantageous

when taken into consideration the selection of varieties, seasons' me-

thod of sowing and quality of seeds. In actual fact, they need less
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attention tlan other varieties and are in great demand on the market
because of their high saccarose content. The investigators go on to
give a list of sugar beet vegetqble and animal parasites and indicate
the different methods of combâtting them.

Lastly, in the second part, the authors present a detailed study
of the cost of cultivating beet in irrigated sectors of the country.
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