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SIMMÀRY

Forage eûd pasture resarch st the National Institute for Agricultural
Research has undergone major changes during the last 13 yeârs. Supports ftom
projects of intemational cooÉrationand the use of r new metbodology for
research plenning resulted in an extension of infrastructure, itr I subtânstisl
increase in research steff, and in research ectivities. The main resesrch findings
are higblighted in tbe present paper.

Indigenous forage and pasture plant species hgve received considerable
attention. Several zurveys were conducted to collect local plant material and
evaluation started with several genera such as Medicago, Tùfolium, Lupinus
nd Avena. Facilities for long term storage have been established.

To me€t farmers needs, several new forage and pasture vsrielies have
been selected and relegsed. These include varieties of oat, annual Medicuso
spp., subterranean clover and vetch.

To diversify forage production, maay species and techniques have
b€en tested. References have been produced and recommendations have been
m.âde for new forage and pasture plants such as annual Medicago spp.,
subterranean clover, white lupine, forage shrubs, and improved fallow. Results
riming st optimizing agricultural practices have also beÊn obtain€d.

Key words: Forage and pasture res€erch, geûetic resourc€s conservation,
choice of specie,s, selection of varieties, oultivstion tochdque's.

RESI,]ME

La recherche fouûagère à I'INRA a connu des cbângemnts importsnts
au cours dos 13 demières années. L'appui par das projets de coopération
iniemationale et la rnise en oeuvre d'une nouvelle méthodologie de
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planification de ls rechercho ont sbouti à une extension de I'infre.stnrcture. à
une augmenùrtion substantielle du nombre en chercheurs et à une htensification
des ectivités de recherche, Les principsux ésultats de recherche obûeûus sont
résumés dans le présent rrticle.

I-es e.spèces et p{siorales autochtones ont rEgu une
attention considérable. Plusieurs prospections ont été effectuées pour la collecte
du matériel végétal local et des travaux d'évaluation ont été entrepris sur
plusieurs geûes agls qtÀe Medicago, Trifolium, Lupinut et Atvna, De.s
laboraioires pour Ia conservation à long terme ont été instellés.

En réponse aux besoins exprirnés par les utilisateurs, do nombreuses
vsriétés ont été développée.s et fuscrites ou proposéas à I'inscription au
Catalogue Officiel. C'est le cts notâm.ment pour l'8voine, les luzemes
annuelles, le trèfle souterrain et la vesc€.

Dans le but de diversifier la production fouragère, de nombreuses
e,spèc€Æ et techniques ont été testées. Des références ont été produites et des
rocommârdatiors ont été failes concemant €Nrlre sutres lc culturÊ eu Maroc des
luzernes annuelles, du tÈfle souterrsin, du lupil blanc, des arbustes fourragers,
et les techniques de fertilisction et de désherbrge de Ia jachère. Des résultsts
permeltânt l'optimisation des ûechniques de culture ont été également obt€ûus.

Mots cl6: Recherche fourragère et pastorôle, conservation ressoutc€s
génétiques, choix des es@es, sélection v.riétile, techniques
culturales

A.INTRODUCTION

Depuis 1981, des efforts soutenut ont été défloye par l'Instiart
National de la Rechercbe Agronornrque pour répondre aux objectifs de
développement du secteur de la production fouragère. Des msurÊs ont été
prises notemmert pour le renfotcemont de la capacité de recherche et pnur
I'améliorstion de I'impact d€s résultats. Ce processus a été appuyé par ua
prqiet de cooÉrâtion æchnique maroc+cllomsnde et par un projet de
cooffration financière avec la Banque Mondiale,

Dans un précédent article (Iaritz et Bounejmate 1994), nous avons
d&rit les changements htervenus durânt la période 19981-1993 cux nivesur de
l8 corception, de la planification et do la straégie en mstière de recherche
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fourragère à I'INRA. Dans le présent article, nous donnons un apetçu sur les
principaux résultsts de recherche obtenrs durant cett€ même période.

B.RESULTATS

1. Conservation des rrssources génétiques locales

Suite à lc séchercsse qu'a connu le Maroc en 1980/tl, et recoDnâissent
que les rassources génétiques fouragères et pasûorsles sont indisp€nssbles à
l'amélioration de.s plantes cùltivées et qu'elles sont menecées d'amenuisement
et de disparition, le Progremme Fourages de I'INRA a accodé une importence
particuliàe À la sauvegarde et à l'évaluation du patrimoine végétrl local.

Plusieurs collectes de planles fourrâgères et psstorales ont été
effectuées par le Programrne Fourrages au cours des dir demière.s années
(Bounejmâte 1994). Une place prticulière s été eccordée aux luzemes
annuelles, ou trèfle souterrail et à l'avoine, espères pour lesquelles un besoin
e.n vsriétés adaptées aux conditions locales r été identifié. Pour les luzemes
anouelles, les variétés utilisês dans le cadre de l'opération ley farming se sont
révélées inadaptée.s aux sols acides, aux zotr€s de mntagne et sux zones à
pluviométrie inférieure à 300 mm. Concem8nt I'avoine, sa culhrre s'étend à de
nouvelles égions (Iangérois, Chaouia) et les suprficies emblavées dans les
régions de culture traditionnelle sont €n progression continue, Il y a donc
nécessité de sélectiotrner des vsriétéc adaptées aux différenæs régions édapho-
climatiques de culture d'rvoine.

En pmcllèle avec les efforts de sauvegardo, les travaux de recherche
ont porté égalenÊnt sur le connaissance de I'eire d'adaptaton et de répartition
des espècas et populrtiotrs locales. Plusieurs études ont poré sur les
légumine.uses annuelles (Beale a ql, l99l), les espèces eonuelles des geares
Tifoliwn (Bale et al. 1993) û Mdicago (Bouejmate et al. lgga9'
Bounejmaie a al. 199?h; Cremer-Brch 1992; Feniche 1993), Trifoliunt
subtenancum (Matthâus 1992), Lupinus (Boutrejmste er at. 1993), er sur l4cia
û Ldlryrus (Frencis e-r al. 19941. Ces éndes de distribution ont pornis de
nieux définir I'aire potentielle oir ces espèces peuvent êtr€ cultivéos cvec
succè6.

Depuis 1985, une unité de stockâge Êt d€ gestioo du germoplasme a
été instâllée au n.iveau du Programm Fourages. Cette ùnité comprend des
laboretoiree {uipés pour le.s tests de viabilité et pour l€ stoctage à court,
myen et long iermes et fonctionne selon les égles inùemationales de
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I'Association Intemationale de Test des Semences (ISTA). ActueUem€nt,
environ dir mille échantillons sont conservéc dans I'unité de germoplasme du
Programme Fourages. I-a majorité de ces populations appartiennent sur g€ff€s
Medicago, Trifoliun, Vicio, Lathyt'us el Lupinar.

En matière d'évaluation. laccent I &é mis essentiellernent sur les
luzemes annuelles ct le tèfle souterain. Iæs travaux de Cremer-Bsch (1992)
ont porté sur ls caracûerisation morphologique et agronomiqræ de 411 écotypea
de luzernes annuelles provenant de sols acides au Maroc. Cette étude a monté
une graode variabilité pour de nonbreux csrectères tgls que ls ten€ur en
coumestrol, le début floraison, ls taille d€s feuilles, Ie rendement en matière
sèche, et le rendement en sem€nces. Une dizaine de ces écotyp€ê loceux mt été
plus performants que les variétés commerciales disponibles. h r@onse
d'écotypes de Med.icago truncatula à certains facteurs édâphiquÊs er
climetiques a été étudiée dans plusieurs essais en serre (Bounejmate 1992). Une
très grande variabilité s êté trouvée au sein de cette esp&o en c€ qÛ conceme
la réponse À l'acidié, aux doses croissantes de pbosphore, à I'addition de
nitrate et au régim thermique. Cette variabilité, qui étsit €n rel&tion très étroite
avec l'origine géographique des écotypes, est d'une grande imPort&ce et
souligne un potentiel de sélection pour des environnements variés.

Pour le trèfle soutersin, une évelustion de 8tl0 populations
sutochtones & Tiifolium subterrawum, Tnfoliun bmdrycalyciwn et
Trifoliwn yanninicum s été €ntamée (Matthôus 1990). C€ mrtériel sômble
prêenter une variabilité génétique suffrs&nte pour permettrc de sélectionner des
types sdsptés à des conditions très différente's. l-a majorié des populations
(90%) ont présenté une teneur en forrnononétine inféri€ure à l8 valeur limite de
0,2S danÊ la matière sèche. La majorité des populations testées Pés€nteot une
dureté de semences élevée (> 60%). En ce qui conceme le début rle flonison,
25 fi des populations appartiennent 8u groupe à floraison précoce.

Cee efforts d'évaluation s€ sont traduits psr ls ptés€ntation r
Catafogue officiel de six variétés de Mdicago unvelles et ds troi$ variélés dÊ
Trifoliwn subt enaneum,
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2. Fourrages cultivés
2.1. Cultures fouragères non irriguées
2. 1. 1. Avoine fouragère

L'avoine et la vesce-avoine constitu€nt les plus imporlanûes culhrros
fouregères en bour au Maroc, avec rcsp€ctivEment 68,8m et 48.800 ba en
moyonne entre l990l9l et 1992193, coûte 2.800 et 16.500 hs €Nrtre 1978179 û
1980i81. Depuis environ 5 ans, la surfaco de l'avoine en monoculture dépasse
celle de la vesce-gvoine et continue à eugm€nter, tandis que celle de la vesce-
avoine dimiaue (J&ritz 199rfc). Le Programme Fourrages de I'INRA a appuyé
cette évolution des emblavures, d'abord par la sélection de nouvelles variélés
d'evoine et ensuite par I'extension des recherches à des questions de teshniques
culturales, d'exploitation, de qualité et de conservetion (Al Frîz f990; Saîdi
1992; Saidi et El Yâm&i 1994).

I-a sélection de nouvelles vaiétés a &é fucalis& sur des génotypes
demi-tardifs à rendement élevé, résistants à la rouille, à I'oidium et à la
jaunisse nanissante. Six vgriétés ont été imcrites au Catalogue Officiel: Gbali,
Soualem, Faras, Rahma, Zahri et Tislit; deux autres (87 SA 94 et 87 ITVIQR
197-5) sont en cours d'inscription (Saidi et Souihka 1994).

Suite aux résultets des essais agronomiques et à une meilleure
connaissance de I'utilisation dans la pratique grâce à des enquêtes (Noutfia
1994; Ayadi 1994), les objectifs d'amélioration ont été élargis. L,un das plus
impodants résultats révélés par les edquêtes €st que, dsns le Nord-Ouest,
I'avoine est la culture dominante; elle est soit utilisée en vert. sous forme de
foin, d'ensilage, de grains et de pâille, avec uo€ ou plusieurs coupes, ou
pâturé€. Dans la région du subhumide, I'svoine e6t en train d'occuper, pour
l'élevage bovin laitier, une place comparable à celle qu'occupe l,orge pour
l'élevage dans le semi-aride myen et inférieur.

k clef de cetæ utilisation multifonctionnellê e,st l,aptitude su
Outre I'avaniage d'offrir du fourrage vert précoce, le déprimage

donne la possibilité de pallier au stre,ss hydrique et de retanler le stsde
phénologique de Ia coupe de foin. Pour cele, les variét& disponibles et le
matériel de sélection Âvané ont été systématiquement éhdiés (fth 1994, sous
press€); c€ô éhrdes seront poursuivies dans les égions de Tanger et Meknès.

Iæ,s résult&ts préliminaires indiquent qu'en absence de stress hydrique,
le déprimage tend à diminuer le rendement total de façon variabte zuivant le
géraayw. Cependant, via I'interaction génotype x conditions météomlogiques,
le rendemnt total peut aussi augmenier par rapport âu témoin. Généralerent,
le rendsment total des type,s planophiles I lendsnce à augmeater avec le
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déprimage et à diminuer chez dee typee à port dressé. Vue soa iryortsnce
particulière, l'aptitude au déprimage fen dans I'evenir partie des crières de
sélection À un stade précoce de l'évaluation.

Le fertilisation aznt& et la densité de semis sont deux sutrÊs aspects
des technique€ culturales d'evoine qui ont été énrdiés durart plusieurs mnées

09W911993194) et sur plusieurs sites (fanger, Meknès, Oulmès, El Koudir,
IIad Souelen), La dose de fertilisstion amté ù rocommrnder pour un
r€ndÊm€nt optimal vrrie de 0 à 200 kg N/hr en fonction do la pluvionétrie
annuelle, de la région bioclimatique (longueur du cycle) er lr fertilité du sitÊ
(Jaritz 199,[r). Entre génotypes, la dose d'gzote à r€comDsnder varie dane de
faible proportions. Il est nérnmoins indiqué, pour éviter dê8 t€neurs troP
faibles en protéines, d'suSmter la dose de fcrtilisation pour les variérés
trrdives par rapport sur vari&és précoces. Dans des esseis variétaux; la
fertilisstion szotée d,oit etr€ nisonnée en fonction du site et de le pluviométrie,
de façln à exclue une réponse variélale différentielle, comms c€la a été
constaté à El Koudia en 1990i91 Q,Jjtz 1994c).

la dose de semis optimele verie en fonction de la Pluviométrie, de
l'inûoractio,r €ntre les faclgurs d'environnemt, du type d'êxPloitrtion €t du
gérclyp. Ainsi, I'effet de la densité de semis sur le rendoment P€ut être
lârgemênt conp€nsé par le tdlage, Etsnt donné ls vatiabilité des conditious
météorologiques, on peut, d'âpès nos ésuliats, sê contÊoter de rcconmm&r
poùr lr prstique en conditions "norrnales'une instsllrtion d'environ 225
plantes/mt, calculée sur la base du PMG et du pouvoir germinatif, c'dsT à dire
une quantité de senænces qui varie d'environ 50 à 115 kg/lu.

Un problème essentiel de la culture d'evoine pure est es faible ienerrr
en protéines. Nos résultats montrent qu'elle pe,ut êrrs augmentée pr ta
fertilisarion azotée ou par l'exploitation précoce en sacrifiant uûe pertie du
r€ndemÊnt. L'environnemont joæ un rôle dâerminant sur l8 tenËur en
protéines; le lessivage qui est fonction de la pluviométrie, et lg minéralisgtiotr
de l'szote qui êst variable sêlon le sol et le précédent cultunl' pouv€nt entrrln€r
des fluchntions importânt€s de le teûeur en protéines, perfois du simple au
double. Lr possibilité de faire figurer h tenaï en Protéines Psrnri les critères
de séloction n'est c.ependant pas envisagée actuellement.

Concema|rt I'sptiûde à I'ensilage, Kôller (1994) a éhrdié en l99oi91'
lggVy? d 1992/93 respectivewrt 36, 25 et 16 génotyp€s' y compriô les
relatiom entro phénotype et composition chimique. Le quasi-totalité des

Sénotyp€s éhdiés ont montré une bonne rptihrde à l'eosilage, exprimée par le
quotient glucides hydrosolubles/pouvoir tempon. Nânmilrs' il y e eu
évidencr dens los essais quo h qùalité de I'ensilage €8t 8néliorée pcr
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l'inoculation avæ Laaobacillus, ce qui laisse supposer que sa population
naturelle n'est pas optinale. Dans le mélange vesce-avoine, l'aptiMe è
l'easilage baisse avoc l'accroissement de la proportion de vesce.

2.1.2. Autres ch&les fourag&e,s d'hiver: orge, triticale, seigle

Selon les statistiqres du MARA, l'orge fourragère occupait entre
l990l91 et 1992193 en myenne 84.80O hâ et le pois-orge 9,400 ha. Ce.s
emblawres se trouvent réparties sur toutes les zones agricoles, y compris
l'irrigué, et servent essentiellement d'affouragement en vert. Cepe.ndant, la
zurface d'orge fourragère indiquée par les strtistiques ne reflèrie pas sa réelle
importance pour l'alims;rtation du cheptel. En effet, les deur millions
d'hectares d'orge céréalière emblavés approximativement chaque année servent
beaucoup plus à I'alimentation animale qu'humaine. Noûons que la relation
grains/paille varie de l:1{ en fonction de la zone et de la saisol; cela signifie
que la valeur de la paille dépasse souvent celle des grains. L'utilisation de
l'orge ast multiple: en vert, grains, paille, deprimege, foin, emilage.
Cependant, son exploitation principale est largemeot détermiûée par la zone
climatique et le systèrne de production. Pour cels, les thèmes de recherche sur
l'orge doivent être définis particulièrement en fonction de la région ciblée.
Conformérneat à I'importance de I'orge en zones à faible pluviométrie, les
recherches sur I'orge constituent Ia principrle tâche du Centre d'Aridoculture à
Settat. Bien que l'eau soit le premier facteur limitant dans les mnes à faible
pluviométrie, des résultats Éce.nts provetaDt de Syrie indiquent que la
fertilisation phospho-azotée peut eugme.nter subctântiellemeût le rendement et
I'efficacié de I'utilisation de I'eau (Jonas 1992).

D'autres possibilités d'iniensif,ication de l& culture d'orge sont
I'introduction d'une légumineuse (Medicago spp., Pdsurz, Latlryrus, Vicia)
dans I'assolement, en vue d'une conseryation sous forme de foin ou d'ensilage
si le rendemeot en grains risque d'être trop bas. Etânt donné que le Programme
Fourrages s conc€otré ses activités dans les régions à pluviométrie ) 30O mm,
seuls quelques aspects de la culture d'orge ont été abordés (Jaritz 1992h; b),
parmi lesquels nous citerons:

- I'aptitude vanétale au déprirnage est particulièrement bonne chez les
variétés Tamalalt, ACSAD 60 er Aglou (,4s; a goulanouar 1990);

- I'intérêt de remplacer l'orge à graias sensible aux maladies cryptogamiques
dans la zooe côtière par triticale;
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- l'intérêt de remplacer l'orge pâturée par des prairies I Medicago spp.
â|r!uÊll€6 ou à tÈfle souterrain vu leur prix par UF plus favorable;

- l'utilisation d'environ 30 kg d'orge/ha conme plante,/abri pour le semis de
prairies à Medicago spp. ou à trèfle souterrain en vue d'.uglmûer ls
production hivemale en première année;

- l'intéret de I'orge pour I'ensilage précoce, suivie par d'eutres espèces afin
de bien échelonner le chantier d'ensilago.

Selon les st&tistiques du MARA, le seigle et le triticale fourager
n'occup€nt que quelques mille hectares, Bien que nos résult&ts aient confirmé
que de toutes les céréales d'hiver, le seigle est la culture la plus apte eu
pôturage plfficyclique, la mieux adaptée aux sols sableux et la plus apte À
servir de plente-sbri dans l'instrllation de prriries à base de légumineuses
anauelles, 6on utilis.tion ne proSresse pss, probablernent à cguse de son faible
potentiel de rendement en grains,

Psr contre, le triticale se distingue per un imponânt potentiel de
rendement en grains et il progresse au moins €n tsnt que culture céréslière.
Celle-ci s'adapte À. une large ganrme de sites, y compris les sites inaptes m blé
pour cause d'acidité et de faibte capacité de réteûtion. Son intér,êt en tant que
cultr.ue fourragère e d'abord été stimulé par le manque de semences d'avoino,
nuis son polentiel fourrager reste nésnmoins peu connu, Les caractéristiques
positives observées chez le triticale sont s& résistetrce aux malsdi€ê, un
comportsDÊnt relativement mieux prévisible dans les sssociations cérésles-
légumireuse et une eptitude remârquable À l'ensilage (Kôller 1994). Pour cela,
le triticale nrérite d'être étudié de Ia nême façon que I'avoine, notcm$ênt pour
l€6 esp€cts:

- relations géootyp€s - tecbnique,s de productioD et utilisstion
- relations géûotypes - valeur nutritive et
- relations génotypos - sptitude à I. conservation.

Un projet spécifique pour le triticale fourager a été préw pour la
région Bour Intermédiaire Atlantique (INRA 1994b).
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2. 1.3. Sorgho fourrager

Pour cette espèce, le.s travaux de recherche ont démffré tout
récemment, en 1990 dans la région de Tanger, L'objectif des travaux on cours
viseat l'éMe du potentiel de cette cultur€ en bour dgns la région en vue de
diversifier la sole fourragère et d'{uilibrer le calendrier alimentaire. Le,s
ré.sultats préliminaires sont tlès prometteurs (Baya 1994a). Deux coupes ont été
réalisées avec un rendement maximum de 14,2 toues de matière rùrhe par
hectare, obtenu avec I'apport de 150 unités d'azoûe, 50 au semis et 100 après la
première coupe.

2.1.4. Vesce

IJ culture du mélange vesce-avoiae était pendant très longtemps la
principale culture fourragère non irriguée au Maroc. Mais depuis environ
5 ans, les superficies emblavées eo vescc-avoine continuert à diminuer au

profit de l'svoine en monoculture (Jaritz l99rlc). L'une des causes de cetie
diminution des superficies emblavées en vesce-avoine est le prix élevé des
semences de vesce expliqué par le faible nivesu des rendemerts en semences dt
à la déhiscence des gousws à maturié.

Pour pallier à ce problème de déhiscence des gousses de vesce à
maturité, un programme de recherche a été enaamé eû,1990 en vue d'évaluer la
variabilité du caractère d'égrenage au sein du germoplasme local et étranger et
de rechercher les éventuelles corrélations enare les crières définissant
l'égrenage et les caractéristiques morphologiques et génétiques. I-es résultats
montrent qu'il existe des possibilités de sélection de cultivars à faible taux
d'égrenage aussi bien au sein du matériel étranger (I-shlou et Birouk 1993) que
dans les populations locales (Francis et al. 194).

I-es efforts visant l'élargissemeot la gamme des variétés disponibles
ont sbouti à l'inscription au Catalogue Officiel en 1992 d'une nouvelle variété
de Vicia illosa. Trois autres variétés (2 de V. narbonensis et une de 14 saliw)
sont en cours d'inscription.

2.1.5, Lupin

I-e Maroc dispose de superficies importântes de sols sableux et
limonzux-sableux acides aptes à la culture du lupin. Actuellement, la culture du
lupin e,st limitée à quelques milliers d'hectaras et est prâtiquée essentiellement
avec I'ancienne variété Multolupâ et une population du Gharb. k disponibilité
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de vcriétés peut être râpidement augmentép psr I'introdrctiot de variétés
commercisles,

Iæs expérim€ntâtions entreprises ont clsirem€nt monté que le lupin
blanc est adapé aux sols neutree, sableux et sablo-limneur à Had Souâlem
(région d'El tadids), El Koudia (région de Rgbal)' El Menzeh (région de
KéÀitn) et Asilah (Tangérois). Des rendements élevés dépassant les 30
quintsux de grsins par h€ctare ont été obt€tus par les variérés MultoluP& et
Kiev Mutânt, Cette demière variété sera proposée à l'inscription au Catalogue
Officiel.

Per ailleurs, des efforts sont déployés pour exploiter le potentiel
génétiqæ deA espèc€s locsles de lupin, et pârticulièrement LuPinus athrticui.
Certo espèc€ enltémique du Maroc est tÈs réFndus dans l'Anti-Adas et le
Haut-Aths (Gladstones l9T) er a été rencontrê récemment dans le Moyen-
Atlas @eale et al. !991; Buirchell 1992). Un grand intérêt de cette Êryèce est
son adaptation aux conditions difficiles des chaînes de l'Atlâs. Elle est
particulièrement adaptée aux altitudes élevées (usqu'à l50O m) et 8ur
pluviornétries faibles (plus de 80% des populations ont éé collectées dans des
égions de moins de 500 rnrn). En plus, l. atlauicus possède l'avantage de
supporter les sols lourds et elcalins mieux que les autres espèces de lupin
(Buirchell et Cowling 1989). Lês travaux actuellern€nt en cours Pour
doE€siiquer cette espèc€ portent sur ls sél€ction d€ populstions exemptes
d'alcatoides et à gousses noû déhiscqrtes. Darx populations réPondant à cea
critères ont été identifié€s st sont €n cours de multiplication.

2.1.6. Bersim

Los recherches sur la culture du bersim ont dém8rré eo 1991 dans le
Nord4ue,sq seule égion du pays où cette culhrre Êst pratiqué€ €n bour. Si les
zuperficies sont encore modestes, on Peut s'attendre selotr les tendances
emregistrées au cours des demières eûné€s, à utre exlension de c€tte culture qui

entralnen l'amélioration quslitative et quntit&tivo de l'alimenlation du cheptel
bovin laitier de le zone.

Iæs opérations de recherche en cours visent la sélection de variétés

cdspté€s à la culture en bour dans le Tangérois. Dans un essei où 5 lots de
senm€nc€a - 2 v{iêt& inscrit€s au Cetelogrre Officiel et 3 origines
trsditionælteme cultivé€s dâts la région - ont élé mmparés' le rendement
totel moyen t élÉ & 12,5 totæs de matière sèche par hætare, obtenu avec 4
coupoe. Dzux originos locrles ont eu rm rendem€ot significativement zupérieur
rux variétés incerites.
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2. 1.7. Autres cultures fourragèras (betterave fourragère, serradelle)

k gamme r€streinte des espèces fouragères disponibles est l'une des
contraintes au développment de l'élevage la plus régulièrem t évoquée lors
de I'analyse des problèmes. Cette quection s été abordée par la mise en place de
nombreux qssais d'adaptstiol et d'autres activités expérimentales.

C.ependant, Ies possibilités de diversification prouvées depuis
longtemps sont souvent rejetées par les agriculteurs, csr leurs srgum€ntg
difÈrent de c€ux de6 tecbniciens. Deux exemples notoirec sont la quasi non-
adoption du ray-grass d'Italie et du tÈfle de Perse, malgré leum propriétés
techniques convaincartes. Le manque de semences souv€nt &vancé n'est pfls
une expïcation acceptable, car c'est la demande qui est inexistânte en réalité.
I-e Programme Fourages a fait un effort pour côtrtribuer au !.iveau de la
rerherche à la diversification des cultures fouragèras en prolongesnt peut+tre
la liste des espènes à caractéristiques techniques rernarquables dont l'adoption
par les exploitants posent des difficultés. Parmi ces cultures, nous citons deux
exemples: la betterave fourragère et la serradelle,

L'intérêt de la betterave fourrâgère en bour sur des sols profonds à
haut€ côpacité de Étention a été démooté en petiûes parcelles et au niveau des
exploitations dans le Nord-Ouest (Schulte-Batenbrock 1987; Bounejmâte et
Schulte-Batenbrock 1994). En se basant pour les racines et les feuilles sur une
conceotration énergétique, respectivement de 0,92 et 0,75 UFL/kg MS, des
rendements > 8 000 UFL/ha ont été obt€trus dans la région de Tenger, soit
plus qu€ toutes les autres especes fouragères testées en bour. I-e p,otentiel de
rendement élevé de la betterave fouragère est associé à l'eveniage de ss
conservâtion facile au champ, pour être utilisée âu fur et à mesure lnndant la
période sÈche de l'été. Malgré ces atouts, I'adoption de la betterave fourragère
psr les sgriculteurs est r€€tée très limitée, probablement en raison des exigences
inhérentes à sa culture et plus particulièrement !e désherbage. Une enquête est
prér.ue pour identifier davantage les contraintes à son adoption (INRA 1994b),

L'intérêt de la serradelle (Ornithopur J4rivu,i) en bour sur des sols
sableux acides et relativement bien drainés a été mis en évidence dans la zone
côtière à pluviométrie annuelle >400 rnrn (Camap 19861' lari,tz et al. 19941. A
Râbat, un rendement de 9,36 t MS/ha a été enregistré en moyenne de 8 variétés
et de deux campagnes. I: valeur nutritive d'0. satiyus se distingue par une
digestibilité élevée et un€ leneur élevê en protéines au stade végétatif, mais par
une valeur énergétique relativement basse en fin de saison (Diallo 1985).
Ornithapus satit'u.s, en lant qu€ culture pure ou en association avec une céréâle

1 1
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fourragère, peut occuper avantsge.usêmeNrt une place sur ces sols sableux très
pauvres et mÂrginâux pour d'autres légumineuses fourragères.

2.2. Cultures fourragères irriguées

Par le passé, de gros efforts de rpcherche ont élé déployés pour
l'amélioration de la production fourragère en irrigué, Ésultâtt en un niveau de
crnnaissanc€s et un niveau d'epplication des résultlts nettemeot meillanrs qu'en
bour. Aussi, et considérert que I'applicaton de toutÊs les comrisÊenc€s
techriqu€s disponibles pemettrait de doubler le production fourragère et
animsle, les recherches sur 18 production fourragère irriguée ne figut€nt Pas
parni les priorités du Programme Fourages (I^ntz û Bounejnal€ 1994).
Toutefois, certaines actions ont été entr?ris€s en compléme|rt des efforts
déployés par l'Instihrt Agronomiqu€ €t Vétérinaire Hsssan II.

?.2.1. Lrzerne

k nrajorité des variétés de luzerne utiliséec eu Maroc sont très
anciennes. En vue d'actualiser les recommandgtions en matière de choix
variétal, une comparaison avec des vsriétés de luzerne plus récenÛee a âé
râlisée au Tadla (Glatzle 1986), Aucune des nouvelles vsriétés tsstês n'8 Pu
foumir de rendements $ignificstivement zupérieurs à ceur de le variété
Africaine. Mênre les variétés à donnance hivernale ielles que CimÂnon et Klrs
ont pmduit un rendement annuel rnoyen qui n'était pas inférieur aux v.riétés
actives en hiver; Êlles étai€nt psr contre nettement plus ésistantes âux mÂladies
prépondérantes pendant I'hiver et l€ printedps conre Pseudopaizt,
Perenospora, Ascochyra et dæ viroses, Parmi les variétés actives en hiver, UC
Salton, Matado( et Siriver se sont distinguées par lour tolérance élevée vis-à-vis
des maladies et ravâgeurs. P&r contre aucune variété résistantÊ &u rrvegeur
pr(d/éxit (Spodoptera littoralis) n'a pu être déterminée. Ls variété Africaine
reste donc toujours assez biet edaptée; elle devrait tout de même être remptacée
progressivement par une variété plus récente, &ctive en hiver étant plus
résistante aux différentes maladies telle que UC Sallon.

En we de mrximiser le rendement par unité de surface, un essai e été
cotrduit où une culh.rre intercdaire à été introduite durâût la Ériod€ de
dormance hivemale de la luzeme (Glatde 1986). Le ray-grass à croissance
tapîde (Ialiwn N,esterwoldicurn, devait sugmentef le rendemetrt hiver et en
EêEre t3mps, profiter de I'azote fixé par la luzeme. Les résultats n'ont pas
épondu aux ettentes lors de la conception de l'essai. En raison de la dormarce
hivemale très rédûie de la variété de luzeme répandue dans lE Tadla'
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Africaine, le développement de Lolium semé entre les lignes de luzeme a été
fortsment altéré par la concurrence de la luzeme. Sans fertilisstion unt&, le
rendement de Loliwn a été dans la première année de luzeme inférieur à l0%
du rendemnt hivemal de luzerne. D'autre part, le rend€ment de luzeme en
association avec lolium ainsi qu€ le rendem€nt totsl ont été moins élevés qu'en
culture puæ. Ceci a été égalerent le cas lorsqræ l'écart €ûtre les ligles de
luzeme ftt élargi de 30 À 50 cn dans le but de réduire l'effet de concurrence de
Loliurn. Daîs fa deuxième annê de luzeme, le rendement de Loliwn ^ aaaaina,
avec 3 t MS/ha, environ 1/3 du rendement d'hiver de la luzerne; l€ rendeneût
sntzl (Lolium + luzeme) n'a pas différé de celui de la culture pure de luzeme.
On peut donc conclure, qu'en raison de I'absence d'une dormance hivemale
prononcée chez la vanéte africaine le Tadla, l'introduction d'une culture
intercalaire annuelle d'hiver n'ast pas à conseiller au Tadla.

Un essai de fertilisation phosphatée de luzeme en irrigué, conduit
pendânt cinq annês a mis en évidence I'importanc.e du niveau initial du sol en
phosphore. I-orsque le sol est initialement pauvre en pbosphore (4 t 22 ppm
P2O5), les rendements de le luzeme augmenteot linésirement avec des doses
progressives du pbosphore apporté (0 à 80O kg P2O5/ha pour I'installation et 0
à 240 kg P2O5Âra pour I'entretien). [,orsque le sol est initialement riche en
phosphore (22 à 53 ppm), le rendement maxinÀl est atteint avec 24O kg de
P2O5 d'entretien et sans fumure d'installation.

2.2.2. Betsim

A l'instar de ce qui a été testé pour la luzeme, et vue de nraximiser la
productiot par unité de surface, des ess&is ont été conduits dans le Tadla par
l'sssociatioo du bersim à des graminées à cfoisssnce estivale,

Pennisetwn purpureurn a été utilisé dans la campagne 82/83 comrne
graminée à croissance estivale. Suite à la grande sensibilité au froid de c€tte
graminr5e, la pousse d'hiver a été médiocre et le peuplement bétérogène. Aussi,
un nouvel essai a été installé en rnars 1984 utilisant la variété de sorgho
bybride Silk, graminée vivace également et plus résistante au gel. læ rendement
de Silk dans l'année d'installation (avec 3 x 80 kg d'azote/ha) a été excelleût:
3 coupes ont foumi 31,7 t MS/ha, Une culture hivemale (bersim) semé entre
las lignes de sorgho a produit en plus 10 t MS/ha avec 3 coupes.

Contrairement aux âttentes, la culture iniercalaire de légumineuses n'a
pas eu d'effet positif sur la croissânce du sorgho en deuxième année par azoie
résiduel fixé dans le sol; la première coupe après la culture du bersim a même

I J
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nontré une légère supériorité du sorgho sans cultur inùsrcâlaire psr rappoft eu
sorgho avec culture interc.alaire (rendement de 7,6 contre 6,6 t MS/ha; Glatde
1986).

Bn conclusion, on peut constater qu'avec environ 40 t Ms/bâ,/sn, une
culture d,ouble de sorgho vivace et bersim, à rythmes de croissenc€
complémentaires, constitue certrinem€rt Ie Dode de culture founagère irriguée
le plus inteosif, conçu spécialenænt pour les petites exploitstions étant donné
que les coupes de bersin doiv€nt etrÊ effectuées mÂnuelleme.nt pour ne pali
endommager lee souches du sorgbo.

2.2.3. Mais fourrager

Les travaux de rccherche sur cetle espèc€ ont déms[é tout récemm€tlt,
en 1990. I-es recherches port€Nrt Êss€ntiellement sur I'actualisation du choir
variétal afin de mstû€ à profit Ie progrè€ gâétiquo rérlisé ailleurs. Une fiche
technique sur la culture du mais fourrager, syntbétisant les résultats obtenus a
été récemment publiée (Baya 1994b). Par ailleurs, uo nouvel sxe de recherche a
été récemmênt initié en collabor&tion rv€c I'Institut Agronomiquo €t
Vétérinaire Hassan II. Il s'agit de lg nodélisstion de la culture du mris' I-ee
résultats préliminaires ont été publiés (Baya 1994c).

2.3. Cultures pastorales

Un intérêt particulier e été accordé aux cultrres pastorales, étNnt donné

- qu'ellee r€prêentent ua grand potentiel de production Par rapport à la
pmduction actuelle vir le rernplacement des jachères pâturées et de la
céréaliculture sur le€ sit€s mÂrgi-oôux,

- que leur fsible utilisation est en grande partie due à un déficit €Nr t€cherche
et

- qu'ellos peuvent produire lee UF les noins chères par rsPPott rur rutres
cultures fouragères.

Bien qu'un nomb(e importânt d'espècæs sit été t6sté, couvr&rt
prùquem€nt l'ensemble des sites cibles, les Medicago spp. annuelles et le
trèfle souterrain ont éé privilégiés ea raison de leur importance Potentielle
dominante et leur soutien politiqræ par l'opérâtion Iæy Farming du MARA
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(Amine 1991), Le Programme Fourrages a largement expérimÊnté en petites et
en grandes parcelles les aspects de la culture de ces espèces et foumi les
re4ommrndâtions ntbessaires pour la pratique.

2.3.1. Medicago spp. annuellqs

L'intérêt agronomiqte den Medicago spp, annuelles se concentre sur
les régions à pluviométrie annuelle d'environ 300 à 50O mm, de < IOOO m
d'altihrde et d'une température minimum moyenne de janvier >2,5. C pour la
plupart des variélés courantes. L'utilisation dominanùc est utre rotation avec
céréale, la durée de la phase prairiale variant normalement de 1 à 3 ans; mais
læ Medicago arnluelles conviennent également aux prairies de longue durée et à
I' amélioration des parcours.

ks résultats de nombreux essais d'adaptation en petitqs et en grandes
parc€lle€ ont mis en évidence que les variétés australiennes couvretrt une large
gamre de sites variables par leur pH, la texture, le drainage et la durée de
végétation. Ainsi, 13 variétés commerciales (Serena, Harbinger, Cyprus,
Parabinga, Santiago, Paraponto, Circle Valley, Sava, Sephi, paraggio,
Jemalong, Tomafield et Zodi^c), sppartemnt à 7 espèces, ont été
recornmandéqs en fonction de leurs exigences édaphiques et pluviométriques
(lar]az 1994d), En plus, des sélections d'écotypes locaux, y compris leur
Rhizobium, provenant de vastes colleÆtes ont éé entreprises pour élargir I'aire
d'adaptation et d'identifier |es génotype.s les plus performants (Bounejnuæ
1992; Cremer-Bach 1992; Thami-Alami 1994). Actuellement, lO génotype,s
sont testés en vue de I'inscription au Catalogue Officiel, dont 6 ona Aé
Clectionnés au Programme Fourages. Parni ces 10 génotype,s, 5 appartiennent
I M. truncatula, T à M. polynorpha et un châcun à. M. oculcala, M.
orbiculari; et M. tornata.

En ce qui conceme la technique de production et d'utilisation, il a été
démntré que les expériences australieones peuvent en principe être adoptées
(Amine 1991; Jaritz €t Amine 1993; Iadltz 1994a et b). Ainsi, les
recomrnandations à l'égard des techaiques d'hstallation, de la fertilisation, de
l'ertretien et de l'exploitation ont été élaborées sur la base de nombreux essais
et d'expériences de longue durée au niveau des exploitrtions (Jaritz 1994d).
Cependant, dans la plupart des eÂploitations, I'utilisation d,une charge animcle
excessive limite le réussite du système d'autoégénération, €n €m[Écbant la
formation et la cons€rvation d'un stock de semences suffisÂnt (Jarid et Amin€
1993). I-& rnsjorité des agriculteurs intéressés considèrent læ Med.ic.ugo spp.
annuelles comrne une culture pâturée et non courme une pÂrtie d'un système de
longue durée, et ne se préoccupent donc pas de la persistance, pour cette
raison, les chancæs du système ley farming au sens strict se limitent aux
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exploitations capables d'assurer un stock suffisant de semences. Iæs
expériences acquises au niveau de quelques grandes ferres indiquent que ceci
esl plus facilement réalisable avec le ley farming kiennal ou quadriennal du
type MM-C ou MMM-C qu'avec le ley farming biennal (M€) favorisé par
I'opération l-ey Farming du MAR { (Jaritz f994b et d). En dehors du contrôle
de la chrrge (surtout pendatrt les périodes critiques), des améliorations' telles
que le choix d'une variété à taux élevé de graines dures et le trÂv8il superficiel
du sol, peuv€trt substsntiellerent augrnenter la performanco des prairies À
Med.icago spp. annuelles. Iæs principaux facleurs limitant I'adoption du
système ne sont plus localisés au niveau de la recherche mais au nivesu des
exploitrtions.

2. 3.2. Trèfle souterrsin

Bien que quelques spp. de Medicago annuelles coexistent
spontaûément avec une ou plusieurs sq. de Trifoliwn subterraneum, ce demier
possède un avantage relatif d'adaptrtion dans la zone à pluviométrie de 350 à
> 1000 mm sur des sols acides à texture variable, de préférence limono-
sableuse, où il peut être cultivé jusqu'à environ 1.400 m d'altitude (Jaritz

1994e). L'atout du trèfle souterrain par rapport tux Medicago spp. annuelles
est sa résistance plus él€vée au pâturage, aussi bien au stade jeuûe que - grâce à

sa géocarpie - au stade de maturation. Au Maroc, il peut être cultivé soit en

prairie tvmporaire zur des sites arables, soit surtout en prairie de longue durée

sur des $it€s inapt,es ou rnarginaux aux grandes cultures. ll culture du trèfl€

souterrain a été expérimeltée en détail sur lee sites idiqués dans la zone

atlantique (région de Tanger, I-arache, Rabat, Chûouka) Êt sur les plateaux de

Oulmès/Khémisset (Bounejmate 1987; Bâtke 1994; Iuirz 1992).

ks résultats des essais d'sdaptation en Petites parcelles et les tests au

niveau des exploitations ont Prouvé que des variélés commerciales
âustrslietnes, notamment Nungarin, Dalkeith, Seaton Park, Woogenellup'

Karridale, Clare, Rosedsle et Trikkala, sont tout à fait utilisables au Maroc à

condition de respecter leurs exigences édapho-clinatiques (Jtritz 199'!e)'

Néanmoins, en supposant que les écotyp€s sutochtones possèdent une

&deptetion supérieure, plus de 800 écotypes ont été collectés en 1987i88 et ont

été évalués en vue de leur utilisation pratique (Matthâus l99O; Aabbar 1994)'

En 1993t94, 3 sélections prov€nant de ce matériel ont été testé€6 pour

l'inscription au Catalogue Offlrciel. I-e's écotypes nrarocains se distinguent en

particuiier par uD tÂux élevé en graines dures. En ce qui conceme les

tecbniqu€s culturales, de nombrzux essais en Petites et grandes parc€lles'

notamm€nt sur l8 fertilisation, I'entretien et l'exPloitation, ont été râlisés'

dont les résultâts ont été résumés et exprinrés sous forme de recomrnândations
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pratiques @âtke 1994t la'iaz 1992 d 1994e). Une particularité de la culture du
trèfle souterrain sur des sites fortement acides est ls nécessité d'une inoculation
wæ Rhizpbium etlou parfois d'un chaulage (Jaritz 1987). A cet effet, une
technique simple de confectionner des semeuces enmbées a éiê adoptée et
proposée aux intéressés par le Progranune Fourrages.

Au total, seulemetrt quelques mille hectares de prairies à trèfle
souterrain ont été semés, essentiellement dans le Nord-Ouest, contre ênviron 45
00O ha de prairies à Medicago spp. annuelles. La performance das prairies à
trèfle souterain t ûÉ éÎ:udt& par une enquête menée dans le Nord-Ouest,
Airsi, il a été démontré que la réussite des améliorations pastorâle,s dépend
essentiellemeot du statut juridique des terres. La plupart des prairies installées
dans des fermes privées montrent une performance satisfaisaate, mais sur des
terrÊs collectives, les échecs soût fréquents à cause de problèmes de gestion et
d'organisation non maîtrisés par les usagers (Jaber 1994).

2.3.3. Autres cultures pastorales

Pcrmi l€s qsFÈres et variétés autres qrjle Medicago spp. asnuelles et
trèfle souterrain, testé€s dans des essais d'&dÂptation sur des sites n:arginaux ou
inaptes aux grurdes cultures, seul un nombre restreint & atùeint le nivæu des
iests grâDdes parcelles, à svoit Loliwn rigidum, Ornithoputi compre$ur,
Ehrharta calycina, Phalaris qquqtica, Festucs arundirutcea æ Trifolium
fragiferum (t^bleÆ;u 1), Cnmnle læ Medicn8o et le trèfle souterrain, ces espèces
rencontrent des limitations socio{conomiques à leur extension, tellec que le
titre foncier, le morcellement et la taille réduite des exploitations. plusierus
espèces citês dans tsbleâu 1 connaissent également des limitations d'ordre
technique, par exemple:

- Lolium rigidum persis!æ, souvent mâI, csr il est brouté dE préférence au
stade de fructification psr rapport aux graminées annuelles concunentes;

- lz cultwe d'Onithopus cotnpressus est difl'icilement maîtrisable, à cause de
h faible faculté gerrninative des semences commerciales, le manque
d'heôicides sélectifs etr post-levée et le pôturage pendant Ia fructification
(Jr;ritz a al. 1994);

- Ehrhana anlycina ptsiste tral sous pÂturage continu et ne permet pas de
r€ndemÊnts aussi élevés que d'eutres cultures, ûelles que le lupit et le
seigle, qui sont parfois possibles sur les sites en question;
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Phalatis oquatica est limitée par sa faible toléraace aux conditions
hydromorphes et la disponibilittt insuffisante des variétés à dormance
estivale adEusie;

d'excellentes perforrnances oot été obtetues &vec la fétuque et le trèfle
fraise, soit en mélange, soit er cultute pure de fétuque. Iæs difficultés
renconhée.s sont essentiellemeflt liées à I'adaptation de l'exploitation aux
conditions d'excès hydrique iemporaire. Plusieurs prairies persistent depuis
plus de 10 ans, malgré une exploitation parfois très imparfaite, I: culture
des prairies à fétuque/trèfte ftaise devrait êtr€ concentré€ dans les bas-fonds
qui conviennent mal aux cultures de priniemps.
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Tabl. 1: Aptitude des espèces pastorales peu cultivé€s selon des tests en
grandes prarcelles

. I = Êols sâbleux icides et s€ca
2 = sols sableux acid€s humides et tlès humides
3 = lols !âbleux slcalins ei secs
4 = sols profoûds à haute câpaci!é de ébnrion, sseez bien drainés
5 = sols de bas-fonds humides er rrès humides
6 = vertisol! et sols veniques

2.4. Arbustes fourragers

I-€s travaux du Programme Fourrag€s en matière d,arbustes fourragers
ont d'abord été focalisés sur des sites non arables et ârides (Krâkra) et semi-
arides (Chtouka et Had Soualem) du Maroc occidental (Glatzle 1985; Mill
1988; Jaritz 1994a et b); plus tard sur de.s siies de I'Oriental @âurnann 1990;

l 9

Espèce Type de site* Ptuvi.m. Lieux
1 2 3 4 5 6 âmuet te exDérinentâux

|l||l

Lotio x x x x x 600-m0 fiad Souâteo
rigidrm x x x x 450-é00 ^in ^o.d6, Et Koudia

x x x x 300-450 Zouad€, 16rEéfoit

OrhithoFrs
caoptess\.ts

x 600-900 Bâd souâ I eûl
450-600 Zousda
300-450

x
x

Ehrhârta x 600-900 zouada
catycinâ x 450-600

x 300-450 tlàd Soualem

Phâ [a r i s
aquat ica x

x 600-900 Îângérois
450-600 Zou.da
300-450 ^ih Àouda,

x
outflÈs

Fe6tucâ
ânrldi nôcea

x x 600-900 fangérois
450-600 Zouâds
500-450

x

Trifot i t f | t
fragi feftnl

x 600-900
450-600
100-450

Tangéroi s
Zoqada
0u trÈs
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Baumetrn et lrritz 1994). Des ossais d'adeptation, d'instrllâtion et de
production ont été Entrepris dâns chaque siùe. Iæs lravaux réalisés dans la
région de Krakra et rlans I'Orientel ont éé poursuivis plus tard par les
Progrrmmos Aridoculture/Settat et Pestoralisme,/Oujda respectivement. Parmi
nos résutats, nous signalons en patticulier le.s pobts suivsnts:

- Pour des sols zuperficiels de Krakra, Glatzle (1985) attire I'attention sut
I'adaptation zupérieure d'llnpler po$carpa' qui Peut être svsntageuse d.ans
les plsntations de protection, w la faible palatabilité de cette espèc.e.

- Sur les sols non arables à pseudogley de profondeur de Chtouka' lt
plentation d'arbustes fouragers est relativement peu prometleuse ù cause du
drainage insuffisant des terres.

- A Had Soualem par cotrlre, sur des sites non srables à texturÊ sableuse,
l'adaptation pârticul iète d'Acacia qanophylla, d'Atriplet nwxnularit' d'A,
halimus ea de Cyrtsr.t norliJ (existant également dans la vég&stion
spontrné€), a été confirmée, L'inérêt d'un désherbage au mornent de
l'installation a été mis en évidence, tandis que l'ifiéret de la fertilisation
dépend des conditions méléorologiques et aussi du génotype. Dgns des
plantations au niveau de l'exploitation, la production annuelle de biomasse
consommable r été estimée à 0,50 à 0,75 t MS/ha, disponible
essentiellement pendant la période de soudure. Dans les plantations en
grandes parcelles, il s'est avéré impossible de régler I'exploitetion de fsçon
retionnelle.

- Dans l'Oriental (région de Gouttitir et d'Ait Bétri Mathar)' les essais
d'adaptaton ont révélé la performance supérieure {'ArriPler vesicariÛ, A.
paludosa * A. halimus pt npprt à A. nwwnularia, habituellemsnt utilisée
dans les grandes plantations (Bauunnn et Jaritz 1994). Etant donné lÔs
conditions climatiques troP sévères, les essais de semis d'ârbustes ont âbouti
à dcs résultsts négatifs, qÛ €xcluent tout espoir d'ryplicstion de telles

techdquês. On doit donc recourir à I'installation cotûexse psr Plantation'
Cepeodant, la faible production d€s &rbustes founagers ne peut rivaliser

. économiquement avec le prix de revient de l'UF produite par l'orge' Pour

cela, les futurÊs plsntrtioûs doivent etre linité€s à l8 protection de sites
prticulièremt dégradés.
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3. Amélioration de la jachère

Des essais pluriannuels, réalisés en petite,s et grandes parcelles dans
des égions à pluviométrie de 379 1 96ç mm (Had Soualem, Zouada, Oulmès et
Tenger), ont démonté que la végétrtion spontanéÊ des jachères riches en
graminées annuellas peut être transformée en prairies graminéemes à
dominance de Loliun rigidun rcyennant une fertilisation azotée associée à un
désherbage chimique antidicotylédone (Bâtke 1992). Une dose totale de 80 à
120 kg N/ha a permis ul surplus de rendemeat de 2O-40 kg MS/kg N, soit ua
reNrdement en MS d,oublé à quadruplé par rapport è la jachère non fertilisée.
Sur des sites à hiver doux et pluvieux et des sols à capacité de rétention élevée,
des doses supérieures à 250 kg N/ha peuvent être valorisées économiquement.
Le meilleur précédent cultural pour ce type d'âmélioration e.st une culture
céréalière à grains, dans laquelle loliam rtgidum atteint le mâturité des
semenc€s.

Sur les mêmes sites, ls fertilisation phosphoro-potassique n'a pas
permis la lransformation de la végétation en pâturages riches en légumineuses
et productifs dans un laps de temps acreptable. Cela a été dû chez la plupart de,s
sites à une comlnsition botanique initiale trop pauvre (Jeritz 1992 ea 1994 b).

4. Amélioration des parcours non arables dans la zone
agricole

I-es possibilités d'améliorer les parcours non arables dispersés dans la
zone agricole par d'autres nrestlrps que la plantation d'arbustes fourragers ont
éé examinée,s à Kralra, Had Soualem, Zouada et Norafri.

A Kraka, une méthode de contrôler Ziziphus lqtus avec Piclorarn (1 %
Tordon 22 K), appliqué sur les troucs d'arbustes fraîchement coupés, a été mise
au poiDt, tandis que les pulvérisations de Velpar S, U z16 spéciale, Karmex et
Roundup sort r€s(é€s sans grand effet (Glatzle 1985).

A Had Soùalem, I'effet positif de la mise en défens d,un maiorral ctair
sur sols sableux superficiels a éé démontré par l'augmentation nette de la
prolnrtion d'e,spèces palatable.s notamment de légumineuses, d, Erodium
hciniatum et de Qrrisnr mollis ainsi que la forte réduction d'Asphodelus
mic'rocarpus (JaÀaz 1994 b),

Sur le même site, un screening d'herbicides a identifié I'effet efficace
d'aminotrigzole pour contrôler ,4sphodelus microcarpus ainsi que les arbustes
non désirables ,{,rp aragus honidus, A. albus et Daphne gnidium en sugmentsnt
simultrnément fa proportion de la graminée ùésir& Doctylis glanernta (Jsi.Laz
1994 b).

2 l
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Psr contre, les essais d'emélioration de la compositioo botaaique des
parcours de Hed Soualem par semis aérien de somences enrobéee sans
préparation du lit de semences n'ont pas abouti à des résulùats applicables
(Bârke 1990).

A 7,o\ da, un esssi sylvopastoral sur 65 ba d'une zuberaie, avec
débroussaillement, élagâge, fertilisation et sêmis d'une prairie \ TùJoliwn
subterranewn, a indiqué que le système espagnol de 'dehesa", amélioré par
l'intrcduction d'une prairie à légumineusês ânnuelles autorégâérâtrices' est
techdquem€nt aussi proffitieur au Maroc (Jaritz 1992). Cependant, I'essai n'a
pas fourni les résultats quantifiés &ttendus suite cu contrôle insuffisârt de
I'exploitation.

A Norafri, dans un matorral sur pente, un screening d'herbicides'
effectué en vue de contrôler de's espèces non désiées, a démontré,
conformément aux résultats de Ktakla et Had Souâlôm, l'efficacité de

- sminotriazole pour le contrôle d',{spftdelu,s miûocarpus et de
- piclorame et piclorame+2,4,5 T pour le contrôle de Calycotome villasa d

& Phtacia leûiscus.

Chunaerops hwnilis n'c pâs pu êh€ contrôlé avec un herbicide dissous
dans l'eau, mais psr un mélange de 2,4 D et 2'4,5 T dissous dans du gasoil
(Schult€-Batênbrock 1983 et 1984).

5. Revégétation des steppes dégradées

En plus des essais d'erbustes fourragers rapportés dans le chapitre
2.4., les lechniques de senis d'annuolles &près disc-pitting, l'installation de
digues parallèles aux courbes de niveau et la mise en défens ont été étudiées sur
des site€ à végétstion steppiqu€ de l'Orientsl à Gouttitir, Ain Beni Mathsr et
Sidi Amer (Baunsnn 1989 et 1990).

A Gouttitir et I Ain B€d Matbar, les semis dgns des dépressions
confectionnées pâr disc-pitting de )20O écotypes locaux et libyens de
Mdicago spp. annuelles û da TrtgorcIh spp. ont 6choué complèiemt à
ceuso de ls quantité et de lc répartition défsvorables des pluies ainsi que de la
ft4ueûce des vents de sable.

A Ain Beni Mathar, la mise en défene durant lO ats d'une steppe È
ArTanisia herba alba s eu pow effet d'augrÊnter sur l€s meill€urs sites' les
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bss-pentes, le recouvrement végétal à 7 ,5% per mpport à 1,2% sous pâturage,
cependant ssns stimuler la régénération du peuplement d'Artemisia pzr
égrenage.

I: régénération des steppes dégradées peut être renforcée par des
digues parallèles aux courbes de niveau, âssocié€s à la mise en défeas, comup
le démontre le recouvrement végétal augrenté dans de tels essais à Ain Beni
Mathar et Sidi Amer. Cependant, I'easemble de nos observations indiquent que
le laps de temps nécessaire pour rétablir un tapis végétal convenable par de
telles me.sures cst trÈ,s long dans les conditions climâtiques de l,Oriental.

6. Production de semences

La production de rendements élevés est conditionnée par la
disponibilitré de semences de qualité; celle-ci est cependant plus difficile à
obienir chez les cultures fouragères que chez d'autres cultures, en raison

- d'un certain &ntagonisme entre la fin d'utilisation comme fourrage ou
culture à grains,

- das techniques de production de semences prarticulières de certaines
cultures, surtout psstorales, et

- du nonbre élevé d'esfÈæs et variétés par rapport à la surface cultivée et la
demande.

I-a contribution du Programme Fourrages à la production de sernences
a été focalisée sur l'€xpérimentation et l& démonstration des tecbniques de
désherbage et de récolæ de cultures pastorales (Schulte-Batenbrock 19g5; Jaritz
1987). Plus récemment, l'amélioration de la production de semences de la
ve,sce avec le lupin ou la féverole comme tuteur a été expérimentée en station,
les Ésultats n'ont pqs encore été ésumés et diffusés.

Vu la diversité des questions tecbniques en nr,atière de production de
semenc€s, la rechercbe ne peut se charger que de quelques aspects spécifiques,
qui sont à définir par l'ensemble des partenaires en question. Iæs services
techniques de,s sociétés de semences devraient offrir un meilleur encadrement
technique, actuellemeDt très insuffisent, aux producteurs intéressés (Chaibi et
Rondia 1989).

23
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7. Systèmes de production fourragère

If terme sysÈm de production fouragère s été utilisé Par le
Programme Fourrages de I'INRA dans le sens que la plupart des activités

il'expérimentation y contribuent, ce qui pernet, per adoption des tésultats au
niveau des exploitetions, I'optimisation des systèmes en place, et non dans le
sens que des systèmes eux-mêmes soient I'objet d'expérimeotrtion. I-es
contributions de la recherche aux systèmes de production fourragère pessent

essentiellement par trois étap€s:

- dans la pha6e initisle, un diagnostic est établi pour cibler et planifier las

activités qui sont elrcadrées par une stratégie orientée vers le

développemett;

- dans la phase d'exécution, les projets de recherche sont réalisés non

seulem€nt en station quis aussi au niveau des exploitations, des t€sts eû
grandes parcelles y compris;

- dans la phase finale, les ésultsts accumulés sont résumés sous forme de

synthèse en rrre de faciliter leur mis€ en Prâtique.

Le csdre diagnostic des 5 écorégions où le Programme Fourrages est

actif, est l'analyse des contraintes qui sert de base à la programmation à loog

terme (NRA 1994b). L'instrument enquête est utilié pour affiner la

progrsmnation au nivesu de.s projets de recherche retenus' pour vérifier

éventuellement leur validité rnais aussi pour intensifier les conttcts entre

clrercbzurs et groupe cible' Dans c-e sens, plusieurs enquêles oot été entrsprises'
parmi lasquelles nous citons les études sur:

- la production fouragère dans la DPA de Tanger (Noutfia 1994)'
- l'egroécologie des prairies à base de trèfle souterrsin (Jaber 1994)'
- l'uiiliotion d* fourrages par des exploitations d'élevage laitier du Nord-

Ouest (Ayâdi 1994) et
- les contraintes alimentrires das exploitations d'élevage ovin de I'ANOC:'u

Moyen-Atlas (Bàtke I 994).

D'autres enquêtes sont en cours ou préYu€s et traiteront de ls neille!rc

identification des contrâinês à I'introduction des nouvelles technologres' Par
exemple de l'ensilage ou d'une culture telle que la betterave fourragère'

Une part importante des opérations de recherche est exécutée au niveau

de l'exploitation pour pérenniser le dialogue entre chercheurs et sgriculteurs et

pour faciliter la pré-vulgarisation des résultats' Au cours des 13 demières
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années, plus de la moitié des essais ont été entrepris hors station dans des
exploitations. Il est prévu que cela continue et que chaque &ntenne (sous-
programæ) régionale réalise une partie de l'expérimentation au niveau de
quelques fermes référentielles, qû s€rviroot de lieux de r€ncontre entre
agriculteurs, vulgsrisateurs et chercheurs,

Les zujeis de synthè:se qui ceractérisetrt la phase finale d,un projet de
rechercte, peuvent conc€m€r une culture, utr systèmg, tel que I'occupation du
sol, Ie calendrier fourager ou l'interaction etrtre slimnts produits et achetés
ainsi qu'une vus sur I'etrsemble d'un systène de production et l,utilisation
fourragère sur un site donné. Citons cornm exemple de ce demier type de
synthèse les résumés des activités expérimentales dans les régions de I:rache,
Had Soual€m et Chtouks (l'rliz 1992; Jaritz 1994a et b).

Des exemples de résumés de nouvelles lecbnologies sur des cultures
individuelles sont les fiches techaiques sur les plantes fourragère,s (INRA
199.fa), qui traitent d€ ls betterave fourragère, du lupin, du mai's fourrager, des
Mdicago spp, annuelles, du tÈfle souterrain et de I'amélioration de lajachère,
ainsi que le synthèse sur I'introductioû du tèfle souterrain dans le Moyen-Atlas
(Bâtke 1994). A I'avenir, des résumés des résultsts de tous les projets de
recherche retenus seront à établir, respectivemnt I compléter. Ainsi, la
recherche foumira sa contribution au trânsfert des nouvelles technologies,
ryryntibles d'améliorer les sysÈmes de productiol fouragère de chaque
région cible du Programme Fourrages,

C. CONCLUSION

Il ressort de la présente synthèse qu€ de gros efforts ont été déployés
par le Programme Fourrages de I'I-ostitut National de la Recberche
Agronomique pour l€ développement de cultivars plus performants, la mise au
poht de procédés de production, d'exploitation et de conservetion des plantes
fourragères ai-usi que pour l'élaborotioo dÊ systèmes d'aliûentstion améliorés.
De nombreuses référerce.s tecbniques et rtes solutions originales pour la
diversificstion et I'amélioration de la production fourragère ont été produites et
diffusé€s.

Certsines tecbnologies nouvellernent créps ont été fecilement adoptées
par les agriculteurs, C'est Ie cas par exemple des nouvelles variétés d,avoine,
Par contre poru beaucoup d'sutres résultets, le niveau d,application par les
âgriculta[s rcste faible. Même des solutions corcreotes conçue.s à partir de
références techniques et testé€s eo vraie grandeur dq,rc des fermes
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erpérimntales n'ont Pss été adoptées par les agriculteurs. C'est le cas par

exemple de la betterave fouregère et du système ley farming.

Le transfert de t€chnologie et les éûrdes de I'impact économique

r€6tst un tsÂilloû faible dane te procassus achrelle <le h rccbercbe fourragère'

Nos efforts pour améliorer les chances d'adoption des résultats seront

poursuivis en sccordant davantage d'inportance à le participation des

utiliotuoo lors dee différenùes étapes du Prooessus de r€cherche' de l8

planification à l'évaluation de l'impact des résultats.

D. PERSPECTIVF.S

Malgré les progrès réalisés, les efforts visant l€ rcnforcemelrt de le

rech.rrb.- fonrt"gite doivent 6Ê poursuivre car los possibitités fourragèras du

pays sont encore-largement sous-exploitées et l'tpPort de la rechercbe dans les

"oié"" à n*i. "" tlevenir de plus en plus important. Pour satisfoire les besoins

de lâ population en lait et viande à I'an 2020, il faudra utre production

supplémentaire de 3 milliards d'unités fourragères' Pour ce faire' la

contribution de la recherche €st primordisle.

I-es orientations de la recherche ont été définies et figurent dans le'Plan et

stratégie à long terrne du Programme Foffrages' (INRA 1994b)' C'est zur la

base 
-Oe 

ce document que I'INRA arrête les opérations de recherche que

conduiront à moyen terrF les chercb,êurs du Programrne Fourrages'

l: régionalisation de la recherche constitue la pierre angulaire de notre

stratégie. Il Jxi"t" au Maroc une grande variété de climats, de..sols et de

"y"tèies d'éleuage. Une telle variabilité demande une égionalisation des

travaux de recberche aussi bien au niveau de l'identificstion des problèures' de

la planiEcation que de I'exécution'

I-es exploitations agricoles seront régulièrernent suivies pour mieux

comprendre le's décisioos J les choir des agriculieurs' Un diagnostic des

"*ploit"tio* eÊt prév\r pour les différentes régions en vue d'identifie( les

b"Li* "o recherche et diapprécier de façon réaliste le6 chances d'adoption des

innovations tecbniques dsns la pratiqus' Des exploitatioos référentielles

serviront de site pour l'expérimentation et la démonstration des acquis aiosi que

d'objet d' analyse économique.
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