
MULTIPTICATION DES SEIVIENCES DE LA BETTERAVE

S U C R E

(MISE AU POINT DES MODES TECHNiQUESI

NCIRI A. - Mme HAMIZ

I - INTRODUCTIOT,I :

Le ,Mar"oc importe uctuellernent presque la totalité r-le ses
besoins ,en selll€rnoes certifiées qui sont estim,ées à drx mille quin-
taux. Elles resprésentent une exportation en devise ,équir,alente
à 2{) millions de l)ir}ratns.

Les lresoins en ces semences ne cessent d'augrr�enter', puisque
le plan sucrier prévoit environ 101:).ûtl0 ha de rlie1,ûera'r,e industrieile
en I 'an 203û.

À partir de 1964 1a Rechercltr: Agronornlique a entreplis uu
essai pr'éliminaire de production de seûrenoes de rbetterave à sucre
à OLril/rES doni lErs i.ésultats ont été encoul'ag€ants lors, de rnulti-
pies essais ont été réalisés par des miaisons pri1v,ées. llres rlésultlats
publiés montrent que la production est, comprise dans la foulchette
allan'. de 5 à :û qx/ira, ceci ' iend à prouver que la producii ion de
selmences au Maroc n'est pas rentable. Mais à partir de 1972,
la Recherclte Ag'ronomique s'esb fixée les objls.l i ir suivant,s :

la connaissance du potentiel de production de semence
rier la betterave ;

la dét,elmination des nrLeii leules méthodes de nloductron.

prokrlèrne de multiplication de semiences de betterave
deux niveaux : à la vernalisation et à Ia floraison.

il - LFS FÀCTEURS PRINCIPAUx INFLUENCANT LA V'ERNAIISA-
TION, TINDUCTION FLORAI.E ET LA PRODUCTION.

La betterave es[ une planie bisanue]le, son cvcle se déroule
sur  deur  phases :

lère phase : Tubérisation, accurnulation des réserves.

2ème phase : Montaison et fructif icatrion.

Le l lasstlo^€ de la première phas,e t\ la seconde est influenc,é
pal' un ccrtain nomhre de facteurs tels tlue la tempéraûure, l 'àge
dc la rnirturité, le photopériodisme, la dér'ernalisation et les contli-
l ions rie floraison et de récolte.

A

Lre
se situe à
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I - La lempi:7siiq1vs : A'rrzpli.turle et durée.

La vernaiisation ne peut être produifs qu'e par des tempéra-
tures r,elativemrent basses permetfani; ultérie,ureutent, I'induction
florale sous des temp'ératurers élevées.

L,a te,mi:érature optim,ale pour la vernalisation se situe d'après
S'IUT entre 6" et 9' C. Mais d'après ÛHROCZEK, elle peut aller
lusqu'à t0' C et rnême à t2' C ( CURTH ). Par Contre, la vernalisation
des plantes soumises à des températures inférieur.es à 2.5' C. ne
se produib pa:.

Pour ce qui est de, la durée de cetb t'emp,érabure, MARGARA
a nolé que les plantes sournises à 5" C avec des durées allant de
6f - 3t - 16 jours, voient leur pouroentage de v€rnalisetion varier
respect',vem,eni d,e 80 - 3O - 0.

K V,I S a mon[ré que la duré,: minirna]e du traiternent
lernalisant di;pend du gé'notype. En effet, chez la betterave type
E, oette duree varie de 35 à 55 ilsur. d,ans une chambre d'une
[empérature Ce 5" C.

En Angieterre, il été signalé que le pouroentage de la verna.
lisation est ;,ositive\men1, proportionnel au nomlbre de jours ou
la iempératulu n'est pas infér.eure à 7.5 C, alors gu'elle est
négativemont' proportionnelle, eu nomrbre de jiours or) la température
esb supérieure à 12.6" 'C.

Ira comparaison de l',évolution cles trempératures d'une zone
de production e,n Espa8ne avec celle de Mi,delt au Maroc rnontre
que la tempôr'alure vetn&lisante si|uéo 7.5' C eI, l3 C débute
à Midelt au mois de Décemtrre pour une dur'ée allant au delà
du mois de l\{ars ( Tab n' 1 ), tandis qu'en Espagn'e, la tem'pérature
vernalisan.te ne débute qu'à part"ir du mois d'e Mars et ne dépasse
pas le mois d'Avril ( Fig' n" 2 ).
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2 - L'âge de la mnturité :

C'estr I'a,ge mrinimum que la plante doit, atteindr€ pour que
la vernalisa,tion puisse être efficace.

D'après MA{RCARA, l',effet du froid ( 8O jours à 3'
augmente netforne,nt avec l'âge atteint par la plante au début
traiterrnenû. Ern effeil, le pourcentage des planrtes ayant fleurrs
nul au stade de 6 feuilles.

Au Maroo, l 'âge de la maturit,é de la betterave peut donc
êl,re obtenu par I'avanc,ement des dates de semis. En effet, par
exemple à rniDécemhre ( qui correspond à la dale du début de
traitement ). ce stade ost de 6 feuilles ( FiS. 3 )'
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'J - Le Tthotopériodisme.

Ellel de la longueur du jour :

Iæs betteraves bisanuelles sont d:rs plantes à jour long, la
durée m,inimale d'éclaire,ment est de t3 à 14 heures.

CURTII a dressé la courbe d'action des différenùes phofo-
périod,es :

On constate e'n e{fet d'après la cout'be dressée par CURTH
( Fig. z1' ), une fort,': pent,e au délà de 12 heures. Pour une durée
de j'our de 16 heures, le, p,ourcentage d,e m'ontée est suboptimalc,
rnais la courbe continue à augmdnter jusquà 24 heures.

F'ig 4 : Durée d,e la période journalièr.e de lumière en heures.

DUFEE DELA PEP|aDE JoURNALTERE DE Lt;,'ttERE fig 4:
E N  H E U R E S .
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4 - La qualité de la lumière :

Pour I ' induction florale, i l  a été montré que l 'action de la
lumière à fluorescence est inefficace, par contre oelle à inoendescence
est plu.s bénéfique.

Lorsque I'intensité d'éclairement par des lampes à incan-
descenoe est élevèe ( 20.000 à 25.0û0 lux ) et si e,lle est combinée
avec une températur:er d'e 12 à 15 "C, son action est beaucoup plus
e'ff icace sur I ' inducition floraie.

Au niv,eau d,e la durée d'eclairemeni;, le Maroc reste done
dans la limirté miinimale avec une durée du jour de L3, 25 heures
à partir du Mai et de 14, 05 heures le 22 Juin. Dans cet lntrerval
le pourcsntage de rnlontaison pourrait être'de 80'/.. Par contre.
en France, la durée d'éclairernrent minimale débute déj1à le 13 Avril
avec 13, tC heures/jour pour atteindr'e I 'optimum de 15, 25 heures/
j 'our le 22 Juiln ( tableau N" 2 ), f ig N" 5.

En ce .qui concerne I'intensité d''éclair"'ement, le nombre
de jours aveo des éclairement.s inlensas est plus elevé, oe qui le
caractérise des autres pays Europeens.

Niueau de la durée d'eclairemenl .'

LONGUEUR

des jours
I'RAJ\ICE

45. IÀT

MARCC

32" 30'LN

DIF'F'ERENCE

en minute

22 Décembre

13 Janvier

6 Février

28 F éwier
21 Mars

7.75

?.35

8.45

10.45

72.00

8.35
8.55
9.{0

10.50
12.00

+80
+70
+55
+25

0

13 Avril

6 Mai

29 Mai

22 Juin

13.10
t4.20

15.05
75.25

]�2.45

t3.25

13.55

14.05

_25
_55
-70
-80

5 - La rleuernalisation.

La betterave est une plante vernalisakrle che'z laquelle le
phénomène de la dévernalisation peut être provoqué facilement,
soit par des températures élevées ou p,a"r des photopériodes courtes
ou soit par I'aotion combinée des deux facteurs.
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il s'asit, d'une sinrpie dévernalisation. læ nérisfème cau-
linaire cons€rve touj,e11"s une structure df un foncfionnemen[ de
type végétatif. E,tant donné que les variétés de Ïietteraves sont
d,es variétés synthétique, c'est à dire des variéttis composées d'un
oertain nomibre de souche, dont chacune entre poui" une proportion
donnée, il faut donc, que Ia vernalisation touche i:is souches au
mêm'e degré. Il faut que la vernalisation soit la plus éIevée possi-
ble pour oblenir une variéfé qui présente tous les caractéres de
variétés d'orTgine. Pour ia même raison, la flor:aison doit être
compl'ète et régulière. Au Maroc, et plus précisement à Midelt,
qui est siiuee à une latii,ude au dessous de 32",3û', la longueur
du jour est au rnin,imum de 13 à 14 h';ures et se déroule dans
une p,ériode où les ûempéralures rnoyennes d,épassent 1?,5 "C; ce
qui ecarte le risque de dévernalisaiion. En plus, il est à noter
que dans une région de ploduction en ltalie, où l'évolution de
de la l,empérature est presque, sirnilaire à ceùle de Midelt, c€
phénomène de dévernalisa+,ion ne se manifeste pas.

6 - La florazson et Ia mnturation :

Les fleurs s'ouvrent ie matin et l',épanouissem,ent dépend
essentiellement de Ia tem,pérature. Far temps fra,is et pluvieux
( température moins de 12" C ), il est considérabiermrent retardé.

Pour ce qui est de la récolte, il fauti que ia maturation
ooincide avec des périodes chaudes, autrernenf, ( d'a:irès i.lexander )
la dévernalisation des semences au oours de la maturation peut
avoir lireu sur des portes graines sous I',effot des fempératures
v o i s i n e s  d e  3  à  4 " C . ( f i g  N "  6 ) .

D'onc, sous les oondii,ions marocainss, les facteurs influençant
Ia floraison et la fructiîicafion ainsi qu,e la st'-r"eté contre le,
risque de la dévernalisation sur les portes graines sont beaucoup
plus propioe que ceux des autres pays product'eurs en Europe.

,U - MATEBIET ET METHODES :

A la lurnière de, ceite éûude prélimi'naire, ii fallalt donc
prospecter les zones d'altliude suffisante où I'acûion des basses
températur,es en hiver et l'éciairement croissant en journées longues
aveo des te,mp,ératures rnodérées au prinlemps assurent une
vernalisation com,plète et une floraison régulière.

Dans oe contexte un programme d'expérimentation a ét'é
élabor'é. Il vise à étudier I'itinéraire technique, cui assure une
bonne production se,rrlences et qui garantie la cnnservation des
oaractléristiques intrinseques de la variété dans Ia production des
betteraven industritelles.
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Les fhèmes de recherches portent sur :

Effet : lieux, époque de semis ,et mode de production

Effef, des techniques de production sur la productivité et
la qualité des semences.

Productiviûé et qualito des betieraves industrielles issues
de som,enoes produites au Maroc.

Les essais sont implantés dans les différentes zones d'alti-
tude de t00O à 180O situees dans une aire antre 31,5' et 83,5" de
Iatitude et ,entre 4.5 et, 6" de longitudo où les lacteurs de produc-
serniblent être' réunis ( fig. N' 7 ).

Les semences d,e base utilisées proviennent des variétes de
multigsrm,es de différenfs types E.N.Z, utilisées au lVtraroc et
consti.tuees d'un m,élange des graines diploïdes et tetraploïdes.

Dans Ia m,esure du possible, les dates de semis ont été
échelonnées sur les mois de 'Mai, Juin, Juillet, Aoùt et Septembre.

Deux procédés de production ont été adopte,s :

Production directe consiste à serner et réeolûer sur la même
paroelle.

Production indi,recte qui consiste à produire des planchons
pour repiqua8e :

- Soit directem,ent après I'arrachage ,en automne

- Soit dir,ectemrent après I'arrachage au printemps

- Soit au printe,mps après hivernage en jauge

La teolinijque adoptes pour le test de ces quatre mode est
la suivante :

Four chaqu,e date de samis, une paroelle de 20O mP a été
semée à la dose de t5 kgs/ha et eclaircie en deux périodes.

1er éolairciss€rrn€nt en automne : les planchons arrachés sont
destinés pour le repiquage donf une partie directement en automne,
I'autre partie au prinûe,rnps après hivernage en jauge.

Zeme éclaircissernent au printemps : Ies planchons arrachés
sont destinés pour le repiquage au printermps.



103

Les planchons qui sont restés intacts dans la parcelle sont
retenus pour la productio;r directe, soit au toi,al , Quatre modes
de production par date ie semis avec un peupiernent de 35 à
40 mille pieds/ha, la dose cl'engrais appliquée est de 150 - 10û - 100
U/ha au semis el 50 - 50 - 50 au repiquage, respectivement en N,
P205, K20.

Une préirrigation a été donnée avant le labour pour faciliter
ies opérations des travaux du sol. Une autre irrigati'on a été donn,ée
directement après le semis ou après le repiquage pour assurer
la levée et la reprise. Les irrigations suivantes oirt éÉ donnée
au fur et à mresure en foncti'on des besoins de la p'iantte, de I'hu-
midité du sol ef bien enteutlu suivant la disponibili ié 'en eau.

A ia rnontaison, des écimages d'homogénisaiion oni été
parfois ef fectués quand ii s'averail nécessaire. trrci; rnaladies et
les parasites ont été souvent controlés doni I'es pius redoubles
sont :

Iæs noctuelle et les courtil l ières.

Les lixus dont les larves attaquent le,s tiges, donnent un
aspect, d'échaudage à la plante et provoquant la chufe im-
portante des rendenrents.

L'oïdiurn, maladie qui attaque les porte-graines à différents
stades, enfrave la fLrilaison ou ultérieuremeni, la fructjfica-
tion eû la formation cies graines causant la perte totale des
rendements ( d'Annoceur ).

La récolûe a été effeciuée à Ia main, et les rendem,ents pour
chaque traitement ont; été estimés après un conditronnement brut
effectué simpl'ement per un lattage 'et un passage sur la tulo[euse.

Des relevés météorologiques fiabies par essai, n'ont pratique-
m,ent pas été réalisables chez les agriculteurs.

rV - RÊSUITATS

A - Productiuité en semences :

læ rendement moyQn oalculé sur 294 donné:s prouvenant
de I'interaction de tous ces facteurs ( année, lieu, ép-rque de sem,is
et mode de production ) esl de 13.5 qx/ha. La prod.u.:tion moyenne
prélevée sur 252 données chez les agriculteurs est d'; L4 qx/ha. Ce
niveau de production est inleressant pour s'orienter vers la produc-
tion locale.
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2 Effet du li.eu :

Les rendements obtenus dans 11 lieux d'expérimentation
sont intéressa.nts e[ vari,ent de 8 à 27.8 qx/ha dont la plupart
dépasse facilement les l0 qx/ha. Parmi ces lieux, oinq ont permis
des rendÊments au delà de 15 qx/ha. Iæs écarts de rendem'en1,s
montrent I'effet évident des lieux dû aux conditibns édaphiques
spécifiques.

A AIT BAZZA. AIT SMAII. N'JIL et MIDELT oir les
rendements mioyens enr'egistrés respeetirvement, de 27.8 - L7.3 et
Lb qx/ha sont les plus élevés ( confirmés même dans le nombre
élevé d'es donné'es de 16 à 47 e,nregistrées sur 2 à 5 ans ). On note
que ces zones sonû privilégiées d'un clirmat caraciorisé par des
températures hivernales suffisamment basses et des températ'ures
printannièrres modérées. En éié les chaleurs y scnt, moins exc,essives
et le lenb de chsrgui, est le moins fréluent. Le nombre des jcurs
éclairés est élevé. Tbus ces facteurs en plus de la fertil i ié du sol
( Aliuvial ) sont réunis pour jusiifi,er oes renderments, cat Ia verna-
lisation esi presque oomplète, la ramification, à la base est sufflsam-
rrre,nt abondante en hampes florales. L,a floraison est régnlière et
la fructificat.ton esf également parf,lite.

A ANNOCEUR et AIT AYACH, les condit'ions climatiques
soni sim,ilaires à cell'es citées préoédemment. Pourtant, les rende-
rnents son', qualifiés comtne médiocres ( 9.2 et i0.9 qx/ha ) et cela
est dû d'une part à la faible fertilité du sol en plus des fortes
attaques d'oidium à ANNOCEIJR et de, lixus à AIT AYACH qui
ne sont pas efficacement oontrôlés. Par oontre, on note que le
taux de la rnlontaison dépasse souvent les 80 y" : taux évalué
comrxs acceptable.

Cependant, a AGHBAL OUSSERDANE et AIIMIS GUIGOU,
i'hiver ,est très rergourîeux, oausant souvent le, déssechement tofal
des feuilles et rnême parfois l'éelatem,ent des oellules des racines.
I-,a période froid,e se prulonge quelquefois jusqu'au prinfemps ce
qui fait 'que la reprise de la végétation est habituelle'ment retard,ée
au delà du mois d'Avril, ou bion on a'ssiste parfois à la destruction
d.es hampe,s florales à cause des gelées très tardives. La montaison
y est acceptable ( plus de U y", et les rendem,ents rnloyens sont
enoore importants. mais la varation entre les ann'ées esf aléatoire'

Far oontre à SEKOURA, quoique les rendem,ents moyens
sont égalem,ent intéresants ( t0 'qx/ha rêrl iloYgnne ), on en registre
souvent des températures et rnême des vents de chergui qui sevis-
sent frêqu,emment au cours d,e période de la vernalisaiion. On note
également que les températures prilntannières augmentent, avec
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une cadence plus rapide quq la longueur du jbur, ce qui fait
que le taux de rr-rr-rntaison dépasse rareme,nt les 7O .1. La dévernalisa-
tion ( tige s&ns hampes llorales ) se manifeste fréquement. læ porle-
graine porte souvenù une seule tige aiiongée et ridée, de hampe
florale ,au somnlet donnant I'aspect d'un balai. On assiste en plus
à l'échaudage causé par des tempéraiures exce,ssivement élevées.
La production dans ce lieu peut être considérée au seuil critique :

Aussi, on peut considérer les résultats d'une seule année
d'expérimentaûion comm.e une indication positive à OULMES, avec
19.8 qx/ha, mais négalive à KALAA DE MGOUNA, 8 qx/ha en
moyenne.

3 Ellet des dates de senuis :
L'échelonnement, des dates de sem,is par lieu et en fonction

du mode de 3:roduction, a pour but de situer I'époque optimale
de semis qui permet à la plante d'atteindre l'âge de la maturité
avan[ ou dès le début du traitement, vernalisant.

Les rendem'ents réalisés à charlue date de semis par lieu,
en fonction du m'ode de productien sl ilui se reflettent, également
dan's les moyelnes générales IO - L2.4 - 13.9 e|, Lt..4 qx/ha respec-
tivement relal,ifs aux semis de Mai, Juin, Juillet et Août, marquent
de manière ér'idente les semis les plus précoces du mois de M'ai
qui nq rnanif'esient quantitativement et qualitativement aucun avan-
tage. Au contraire, on note que les sernis hatifs posent un c,ertain
nombre de dilficultés à savoir, la non disponitril ité en eau, le
manque des ferrain qui sont, occupés par la culture de Ia campagne
en cours et. les attaques parasiiaires e[ maladies ,qui touchent les
jeunes plantes durant cette période.

Pour ce qui est du semis tardlf du rnois de Septembre, Ie
risque est lié à des températures basses survenant avant que Ie
plante atieigne l'âge de la maturité, ca qui fai[ que le semis de
Septembre a le taux de montaison le plus faible. Ceci se repercute
d'une manière négative sur le rendernenf final. Pour conclure,
l'èpoque de sernis de Juillet à Août est sans doute la plus avanta-
geuse par la confirmation reflétée dans la supériorité des rende-
ments obtenus. Ces semis peuvent être réalisés directem'ent après
la libération 'les terrains ; dans les dates qui sont suffisamment
précoces pour que les plantqs arriven-t à la date de la maturité
avant les pérrodes froides.

a Elfet du m,ade de production :

Les deux procédés de production préc.onçues ( direct et
indirect ) sont connus dans les pays prcducteurs et dont la différence
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ne consiste pas dans I'hivernage mais dans la llransplantation.

Pour déclancher Ia montaison dans I'es conditions climatirques
de tempéra'tur,es douoes mais suffirsarnment basses, on appliqu,e,
suivant I'intérèi pratique ou 'économique, I'un des trois modes
suivants : la production dir,ecte ou bien Ia production indirecte
par repiquege des planchons directerrent après I'aruachage soit
en automme, sc.'ii au printemps. Le mode de produclion par repi-
quage au printemps après hivernage des planchons en jp.uge, ne
s'est appiiqué contrairernent aux autres modes que dans les cli,mats
aux hivers frcids, oùr I'ensilage d'hiver s'avère néoessaire.

Sous les conditions marocaines, Ies quatre modes de produc-
ti,on ont ,éte testé's €n vue de I'orienter vers les techniqu,es convenables
de production à adopter pour chaque lieu el en foncbion des dates
de sem,is.

Læs résuitats sû rapportent aux moyennes générales marquant
Ia supériorité du mode de production directe 16.8 qx/ha sur gg
données suivi par le rnode de production par r,epiquage en automne
13.8 qx/ha (63 données ) puis le mode' de, production par repiquage
au printemps 12.2 qx/ha ( 82 données ). l,e mode de production
par repiquage au printemps après hivernage des plaichons en
jauge vient dornier liieu avec 11.3 qx/ha sur 50 données.

Cette constatation se confirme à quelque exception prés,
dans presque ia majorité des lieux d'expérimentation et également
dans presque la totalité des dates de semis.

En tenant com,pte que le procédé d'applicafiion de semer
oes qual,res nmdes de production consiste à une' seule parcelle
sernée à la dos'e de 15 kgs/ha, on eslirn'e que les écarts dans les
rendements enr,egistrés sont rnoins importants.

Pour ne pas oonfronter le problème de disponibilité des
terrains en été, l,e manque d'eau d'irrigation, il est preféra"ble
et bénéfique que dans les zones aux températures hivernales
douces, la producti,on soit faitre en trois mode, eû éohelonnées en
trois périodes :

Prcrduction directe et également pour la producfion
des planchons pour le semis d'éte Juillet, Août.

Produetion indirecte par ropiquage des planchons en
automne ( Octobre ).

Prc,d'-rction indireote par repi'quage des planchons au
printemps ( Mars ).
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EFFtrT DU MODE DE PRODUCTION

Indirecte

Mode de Production Directe Printemps
automne

Directe

Peuplement en 1000
pieds,/ha. 26.8 37.3 37.0

Rendement qx/ha. 18.8 r l , * 28.3

Calibres 7o à la notme
(3.25-5mm; Ëo.o 81.6 80.0

Poids de 1000
glomerules en g 18.1 t9.2 18.3

Glomerules portant
i'amande en /o, 97.9 99.0 98.9

Germination en 70 98.1 95.6 98.1

Taux de germie en lo
- Monogermes
- Big'ermes
- Multigermes

26
49
25

31
49
20

31
50
19

EFFET DIES CALIBRES

Calibres,/mm

Taux de germie
en Vo

l

5.00 4.76 4.50 4.25 4.00 3.75 3.50

Poids de 1000
àlo*"*i"u ".r g 31.5 25.2 2:.,.7 18.6 15.9 13'? 11'4

Glomerules PortaJrt
; - - - - ^ - '  ' � - '  a  ôô  ^  ôô  /  OO,  oa  a  qR 6  98-5  98-5
Glomerules Portant
iamande en % 99.0 99.4 I 99.2 98.8 98'5 98'5 98'5

Gerrnination en 7o g7.5 96.3 I 100 96.2 0?'5 96'2 I 93'8

i

22.5 28.6 s2.t I 47.6 44.0
5t.2 45.5 51.3 60.7 54-7

26.2 25.9 16.6 I 7.8 1.3

- Mo,nogermes 11.5 i 10.1
- Bigermes 42.3 54.4
- Multigermes i, 46,2 35.5
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La production indirecte, par repiquage des planchons Éru
printe'mps après hivernage en jauge, est très délicate du fait que
les planchons durant, la période d'hivernage en jauge doivent
être maintenue à une température avoisinant 5' C.

Eflet des teclrniques cle productton sur la productiuité et t,a qualité
des s,ernences :

Les rendements cités ci-avant ont éllé estirnrés après un condi-
tionnem,ent hrut effectué simplern:nt par un battage et un passage
sur la tuloteuse, sans connaitre les valeurs des caractéristiques
de semgnces exigées pour la certiification. A cette fin, un essai
a été entrepris à MIDELT en 1981-82 pour étudier I'effet des
techniques d'e production sur le comportement des portes-graines
et la qualite des semences. Deux dates de semis ont été réalisées
sur deux modes de productions direci,s eb indirecis avec ses trois
variantes de repiquage : Automne, printemps et, au printemps
après hivernir6'e c-n jauge.

I Obsertations sztr les portes-gra'ines :

[-les observations faitæs sur la vigusur de Ia végétation,
le poui:,centage et I'homogénéité de ia montaison, I' importance
de la rarnification et de la florajson à Midelt pour l ',ensembie
des techniques appliquées, sont optimales pour Lrne bonne
production.

2 Qualité de semences produites .

I"i;s caracbéristiques des sernences récupér.ées prouvent
égalqnrLent que I'e déroule'ment de la fécondation des glomé-
rules ont des amandes viables d'une faculté germinative qui
dépagse en moyenne 95 '/" dont 24 "/" sont monog'ermes et
76 'l sont, bi et multigermes.

C. Product'ilsitë et qz(,alité d,es \betteraues 'issues de sernences pro-
duttes o,u Meroc :

La synthèse des résultats des essais en sec au G'harb et en
irrigué au Tadla affirme que pour une variété donnée, la produc-
tivité ,et la {quali\té technologique des betteraves industrielles issùes
de semences produites au Maroc ne manifestent, statistique,ment
aucune diff'érence significatives par ra.pport à celles des betteraves
issues de semences importées.

V - ZONES FAVONÂBLES A TA PBODUGTION :

A la lumière des résultats obtenus, les zones situées entre
Boulmane, Midelt, Boum,ia s'avèrent les plus favorables à Ia produc-
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tion, t2 à 28 qx/ha sont des rendg,ments moyens. Ces zones sont
caractérisées par : des températures hivernales sulfisamment basse-"
aEsurant la verna-lisation, des températures printannières pas irès
élevées ne provoquant pas la dévernalisaiion, une luminosité intense,
une noin,bre é1évé de jours éclairés, des ternpératures ,esLivales
nroins excentuées et un vent de chergui le moins fréquent.

VI - INTERET PRTBTIQUE :

L'introduction de la production des Êemences à oes zones
permettra d'augmenter le revenu des griculteurs, de constiiuer
un facteur de progrès technique et de rédurre I'importance de
sortie des devises. Oependant la réussite de cette production dépend
essentiellement du bon ohoix des terres arables of irriguées et
cle la maîtrise des techniques approprié,es de production.

Année 1984.


