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CARACTERISTIQIJES MORPHOLOGIQIJES,
VALEI.]R NUTRITIVE, APTITI]DE

A L'ENSILAGE ET QUALITE DE L'ENSILAGE
DES GENOTYPES D'AVOINE

M. KÔLLER I

SUMMARY

The relationships between norpbologicâl characteristics and the yield
of ost genotype€ as well as tbeir nutritive value, tbeir aptitude for silage and
the fsctors determining the silage quality bave been studied 8t El Koudiâ near
Rabat.

The study took place during l990l9l, 1991192 et 1992193 with 36, 25
and 16 genotypes in the three years respectively all belonging to Avena sativa,
exc€pt oDe g€'oty[Æ, of À. slrisosa and triticale, which were included in
799y92 û 1992t93.

Dry matter yields were significantly correlated with mÂturity depen^
dant duration of growth (r: 0.75*** and r= 0.35** n 1991192 nd L992193
respectively). Depending on rainfall dry rratter yields were on average 11.7,
7.2 nd 5.7 tftn for 1990/91, 1991192 nd 1992193, rcspe*tively. Average
crude protein and acid detergent frber (ADF) content in 1990i91 were 6.0 and
4O% of dry mâtter respectively, and the percentâge of organic natter digestibi-
lity was 56.3. Tbe ratio panicle/remaining shoot and the crude protein coDtent
was weakly but significantly correlated (r: 0.30*). The ratio water-soluble
carbobydratas and tàe bufferiog capacity was on average 3.8 and 5.1 in
1991/92 end 1992/93, rçsFtively, ndicating an aptitude for ensiling of all
genotypes ùested. The quotient panicle/remaining shoot was significantly
correlated with the content of water-soluble carbohydrates (r: 4.67* and
4.37* ia 199U92 slnd 1992/93) and with the buffering çapacity (t: 4.76**
and {.53* n l99ll9? aû 1992193). There was no signifrcant correlation
between the quotients panicle/remainiog shoot and water soluble carbo-
hydrâûes/buffering capacity.

Inoculation with l-actobacillus showed a positive effect on silage
qurlity supporting the presumption that natural I-actobacillus lnpulation densi-
ty of the plant mrterial is not always sufficient to produce the re{uifed quaotity
of lactic acid for high quality silage.
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RESUME

Lec relation8 entre les c8ractéristiques morphologigues et le reode-
mt, lr valeur nutritve eû I'aptitude à l'easilage, ainsi que les fecteurs
déterminent la qualité de I'ensilago d'evoine ont été étudiés ù El Koudie près de
Rabrt.

L'éùrde g eù lieu dursnt les périodes de végétation lgmlgl, l99ll92
û 1992193, Au cours de ces trois eoûées, le nombre des génotypes éûrdiés âeit
& 36, 25 et 16, appartenrût pour le plupart à ,{wna sativo. A titr€ de comps-
reison, un génotype de triticde et un génotyp€ d'Awna strigosa ont été inclus
en 2ème et 3ème annêe expérimentale,

IJ rend€mt en matière êche (MS) a été significativement corrélé
avec le durée do végétation â l99ll92 et 1992191; les cæfficients étant
resp€ctivemÊnt da t: O,75*++ ot r= 0,35**. I.e reodement moyen I atteint
ll,7 a en l990l9l, 7,2 t q l99ll92 et 5,7 t MS en 1992193 et fonction de la
pluviométrie. I.s composition grossière moyenne s été en 1990i91 d€ 6,0% de
proéin€s brutes dans la MS et ,rc% d'ADF dans Ia MS; la digestibilité de ls
matière organique @MO) s'est élev& à 56,3%. Entt€ le rapport pad-
cule/pousse restante et le teneur en protéines brutes existe une corélation faible
(r= 0,30r'). I-e quotient glucides bydrosolubles/pouvoir tampon (GH/PT) de
3,8 et 5,1 respoctivement €n l99ll92 et 1992193 indique une bonne aptitude à
I'ensilage de ious les gérotypes te6tés. Iæ rapport panicule/pousse restânte I été
corrélé significativement avec les glucides hydrosolubles (r: {,67* et 4,37*
û l99ll92 ea 192193) et avec le pouvoir tampon (r: {,76*+ et {,53* en
l9ll92 û 1992193). En revanche, Ir corélation entre le rapport pani-
cule/pousse restsnte et le quoti€nt GH/PT n'a pas été significatif.

Les analyses de lr qualité de I'ensilage ont révélé un effet positif de
l'itrocul&tion par l-zctobacillus et parfois une qualié insuffrsanæ ssns fuoculc-
tion. Cela laisse supposer que le population de I'aaobacillus du metéri€l végé
tel ne suffit pas toujorr8 pour prcduire la quantité d'acide lactique nécessaire à
uû €ûâilage rle booae quslité.

Mots clés: Stade de coup€, qualité d'ensilage, nær aaion W Lactobaeillut,
critkes d'aptitude à l'ensilage.
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INTRODUCTION

Ls vesce-avoine et l'avoine sont les cultures fouragèrcs les plus
importanies en bour au Maroc, dont la surface cultivé€ s'est élevée en 1990/91
er 1992193 à 48.800 et 68.E00 ha re,sp€.tivement, Depuis environ l0 ans, la
surface de la culture d'avoine pure augmente et celle de la vesce-cvoi-ûe
diminue (Jaritz 1994). Pour répondre à cette évolution, le projet INRA/GTZ
'Culture deé Plânies Fourragères' a sélectiomé 10 nouvelles variétés d'avoine,
plus performtuùes qu! la veriété INRA 153, qui était longtemps la seule variété
disponible. Cependant, des connaissances sur la valeur nutritive, l'aptitude à
l'ensilage et ls quslité de l'ensilage de toutes ces variétés n'éfai€nt pas €e.core
acquises,

k plante fourragère idéale conbine un rendement élevé en matière
sèche (MS), des teneurs élevées en protéines brutes et une digestibilité élevée
de la maliùe organique ailsi que des lerreurs faibles en arid detergent fiber
(ADF). Iæ rÊndement €n MS dépend en premier lieu de la durée de la période
de végétation; il est donc a priori plus élevé dans des régions zubhumides que
semi-arides (P€nton€n-Sianio I99l; StuthmÂn and Marten 1972). L,t aeneur en
protéines brutes de l'avoine est basse en conditions climatique.s humides comme
c'est le cas pour les autres éréales d'hiver et d'un mêrne ordre de grandeur
entre les difiérentes variétes (Brundage el sl, 1979i Lswss ând Jones 1971;
Kilcher and Troelsen 1973). Elle chute surtout à partir de la floraison.

La digastibilité de la matière organique chute également avec I'avan-
c€ment du shde phénologique, surtout à partir du stÂde épiaison. Des vale.urs
élevées de la dige.stibilité sont associées à des faibles teneurs en ADF
(Stuthmaû 8Dd Msrten 1972). I-a digestibilité varie entre feuilles, tiges et inflo-
re,scences (Bruckner and Hanna 1990).

L'aptitude à la fermntation est conditionné€ pâr Ia teneur en glucides
hydrosolubles (GH), Ie pouvoir tampon (PT) ei la teneur en MS du matériel
ensilé, Les GH fournissent le substrat pour la fermeotatioo lactique, durant
laquelle le pH diminue (McDonald e, al. 1991), I-a capacité tempon du maté-
riel végétal s'oppoce à la diminution du pH (Weissbach 1967). l-e.s GH sont
localisées essentiellement tlans les tiges; les matières bmpon d8n6 les feuilles
(Opitz von Bobeûeld 1994).

I-€ rapport GH/PT sert d'indice pour mesurer la capacité du fourrage
de baisser le pH sous fermentation (Jetæh et al. 1993). Cet indice dépend de la
teneur en MS du rntériel végétal. Cette relation suit une égression linéaire
selon Haigh (1990) et Weissbach €t ar. (1977).
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La qualité de I'ensilage dépend essentiellement de le vitessê de dimi-
rution du pII ct du proc€ssus microbiologique y âssocié. Outre les facteurs
cités, le nombre et le composition de.s populations de lactobactéries jouent un
rôle décisif. Ceur-ci verient considérablemeat en foncti.on du matériel végétal
(Ruser 1989; Febrmaan und Mûllêr 1990).

Iæ but de ta prés€ttÈ éûrde est d'examiner l'influence des c$rctéris-
tiques morphologiquÊs suÎ le rendenent, la valeur nutritive et l'sptihrde I
l'eosilage der différents génotypos d'avoine et de lester la préparation de I'eosi-
lage en conditions remi-aridee. L'éteblisserent rle telles relations petmttrr de
mieux conneltre les variéré6 commercialos déjà exist{rted et ssrvir& de base
éveonrelle à ls sélection de futuree variétés.

MATERJEL ET METTIODES

Irs génotyp€s tèstés ont été au nombre de 36 en l990l9l, 25 en
l99ll92 at 16 en 1992193. En deuxième et troisième année expérimentrle, un
génotype de triticele s été inclus dsns le matériel testé (tsblesu l), Les disposi-
tifs expérimentaux ont été des lattis belaûcés de 6x6 en l990l9l, 5x5 en
l99ll92e,4'4e'�'992/93.

L'expérime,ntation e été conduite au domaine expérinental d'El
Koudic, I 30 km âu sud-est de Rabat. k sol est de type fersisllitiqu€ modal
avec un pHKql de 4,8. Ir tpxhrrÊ du 60l est limono-ssblêuse dâns la coucbe
arable et rrgilo-sableùse eû sous-so..

Dans le période de végétstion 1990/91, une période sèche de 4
semaines après le semis o causé une levée écheloDné€, Eûsuit€, los précipitâ-
tion6 otrt été régulières jusqu'I début avril. Durant les périodes de végétation
l99ll92 et 1992193, le développement et le rendEment ont été affsctés psr de
longues périodee sèches entre décembre et mrrs. Une irigation par rrroeegE I
dois été effec$ée. Elle s'élève à 25 mm en 1991/92 et à 48 mm €n 1992/93.
I-€s géûotypes trrdifs ont pu valoriser les pluias d'avril en 1991/92 mais non en
t992t93.

I: coupe pour déûenniner le rendement eo MS et préparer I'ensilage a
été effectuée au stade lsiteu. L€s €ssâis d'onsilage ont été réâlisés moyÊonsnt I
I 1,3 kg de mÀtière vertè hachée, conservés dans des récipieDts ile 2 l. En
1991192, 5 8énotypes d'avoine et lÊ génotype de triticale ont été ensilés. En
1992193, M ensilages de tous les 16 génotypes tÊstâs ont été préparés avec 3
répétitions chacuû; en plus, I'influence d'une inoculation & Itaobacillus

@ioneer 1188) a été testê.
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Tabl. l: Nurnéros eÉ dénomination des variétés et génotyp€s utilisê dars
les essais
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Numéro Déoominalion Espèce Période de vécétâtion
eoter I erte?- | e2te3

1
2
J

4
)
6
7
8
9
l o
1 1
12
13
l4
6
1 6

1 6
l9
20
21

24
25
26
n
28
29
30
3 t
32
33
34
35
JO
,10
4 l
42
43
44
45
6
47
48

INRA
GHALI
FARAS
Coker A 114
SOUALEM
83 AB 3103
RAHMA
79 AB 3082
AVON
BUI;BAN
Ill 26
8 1  C 7 M
t4 sA 157
OGLE
87 AB 1099
E7 BV 13180
84 SA 81
83 M 2080
83 M 2t74
13 M 2208
81MZ24l
87 AB 1211
87 AB 1450
E7 AB 1549
Coker 86 B 49
87 SA 152
87 SA l l8
E3 AB 39
E4 SA 121
E8 S.A, 2
79 AB 3028
Coker 8415
Ill 31
E4 SA 171
84 SA 74
Ill 33
Coker 84-14
88 SA 43
BEAGLE
87 SA 94
D A 6
88 SA 26
88 SA 165
88 SA 17
88 SA 19

Avena sativa

Aveua strigosa
Avena sativa

Triticale
Avena sativa

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

x
x

x

x
x
x
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Ia digestibilité de le matière organique (DMO) a élé estimée à I'aide
d'une égression nultiple ile fourrage grossier selon Me.oke und Steingass
(1987). Pow cela, la formetion du gaz in vitro après trlitement &vec jus de
nrmen selon le test de la vdeur nutritive Hohenheim a été déterminée (Menke
urd Steingass 1986). Lc détermination de Ia t€neur en protéines brutes (PB) s
&é ex&U& selon la métbode des r -"dwirtschaftliche Unternrchungs- und
Forschungssnstrlten (Bes6ler ."d Buchholz 1993). Ir déierminafion des
constitua.nts periétaux e Sé réalisée rvec dee détergents selon les métbode€ de
Goering md vEn Soest (1972). L'qpr&iation de I'aptitude à I'eosilage a éé
effectuée suÎ le bsse du npport GH/PT en fonction de ls t€nei.lr €û MS. A cet
effet, le pouvoir taryon sAé &/ætuiaé salon Weissbach (1967) et les glucides
hydrosolubles selon Yemm and Willis (1954).

Pour apprécier la qualité de I'ensilage, ont été dérerminés: les fermen-
trires par cbromÂiographie gazeuse selon Theune (1979); le pH daas un extrait
aquux selon Bsssler und Buchholz (1993) et la teneur en aznte ammonimal
selon Conway (1962).

RESULTATS ET DISCUSSION

Rendement en MS et durée de végétâtion

' Avec un€ coupe effectuée au stade laiteux, le rendernent moyen en MS
s éé en 1990/91 ôe ll,74 alh^ avec un écart moyen de 66,2ft (figure 1). En
raison de la variance élevée, sanls los génotypes 30 (A. strigosa) et 20 sont
significativoment supérieurs à h Doyenne et le6 génotyp€s 25, L3,28, 34 er 19
significativement inférieurs à la moyenne. suile à la pluviométrie insuffisante,
l€ r€odement moyëo g été inférieur en l99ll92 et 1992193 et les reLtioff edre

ont été perfois modifiées. Ainsi, le renderent moy€n . été en
l99ll92 de 7 ,22 a MS/ha avec un écart noyen de 86,l% er û 1992193 & 5,65
t MS/hr rvec un écad my€n de 38,5* (tigu€s 2 et 3). Les génotyp€s 3, 9 et
26, carrctérisés prr un r€ndement fsible eo 1990/91, ont produit un reade-
@t slrpérieur à le moyenae p€ndaût l'annê eèche 1991/92. En revancbe, lo
rcndemnt des géûotypes 3O (A. strigou),20 et 8 élevé en l990,l9l r &é rclx-
tivemmt plus réduit en 199?93. L€s gétrotypes 34,2, tL et l7 ont produit
dans l'ensemble des r€ndements pêrformânts.

Ir durée de h végétation entre le semis et le stade laiteùx r élé, en
ooyenne de l'essai, de 188 jours en 1990/91; 152 jours aî 1992193 d 142
jours en 1992/93.
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I-a telaticD entre la durée de végétation et le rendenent en MS est non
significative pour I'année 1990/91, mais htutement siggificative pon l99ll92
(r= O,75***') et 1992193 (r= O,35**),

L'inexistenco d'une corrélation etrhe Ia durée de la végétation et le
rendenent €û 1990/91 p€ut être attribuée à l'influence d'une interaction géno-
type r 8uâque de maladies cryptogamiques (Erysiphis grarninis, Ustilaso
aoronata ovqrat, Dreùslera avena) û.8u déficit bydrique à partir de début
avril, défavorisant les variétés tardives.

Le coeffrcient de corrélation élevé de la campagne 1991/92 est dt aux
pluies abondantes en avril après une longue période sèche, qui ont favorisé les
vaf,iétés tardives beaucoup plus que les vsriétés précoc€s.

Le coefficiett de corélation tle la période de végétation 1997193 ell.tre
ls duré€ de végétâtion et le renderent en MS est significatif mois relativoment
faible. Cele s'explique par l'impossibilité de continuet I'anosage apès le début
de la récolûe. Iæs gélotypes tardifs ont donc souffert du stress hydriqu€ à psrtir
du stade remplissage des grainsjusqu'au stade l&iteux.

t61
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Morphologie et valeur nutritive

I-e rapport pondénl panicule/pousse restmte a êté choisi comme iDdice
de la morphologie. En 1990/91, la noyenne des 36 génotype's s êtÉ de O,44
avec un écart moyen élevé de 122,7 %.

Trbl.2: B,apri.llrt panicule/pousse r€stâDte et caractéristique de la valeur
nutritiYe, csmpagne 1990/91

Paramètres Valew
la plus basso

Valeur
la plus élevée

Moyenne
Êrithmétiquê

Variance de
Ia moyenne

Rapport panicule/
DOUSS€ restânte

0 , 1 4 0,68 0,44 0,057

Protéines brutres
(% de la MS)

4,61 7 ,56 6,01 0,504

ADF
(% de la MS)

36,01 43,79 39,98 1,244

DMO
( % \

51,38 59,14 56,27 I ,O32

[: valeur nutritive a éti défrnie par l€s teneurs en protéines brutes et
en ADF ainsi que par la digestibilité de la rnatière orgauique, Il teneur
moyenne des génotypes en protéines brutes a été de 6,0% et de celle de I'ADF
de 40% avæ des écarts moyens de 5096 el 19,5% respectivement (tableau 2).
I-a DMO rnoyerme a éaé de 56,3%, avec des valeurs extrêmes de 51,4% et
59,1 %. De,s différences significatives existent entre le,s génotypes concernant le
rapl|ort panicule/pousse re.stanle ainsi que les trois parômètres de la valeur
nutritive. Ceperdant, Ia corrélation entre le rapport panicule/pousse restante et
la teneul en protéines brutes est faible (r : 0,30*), et non sigtificstive pûf
rÂpport à la teneur en ADF et la DMO. Cela signifie que le rapport
panicule/pousse restente ne peut guère Are utilisé p,our prévoir la valeur nutri-
tive et que celle-ci doit être examinée individuellement pour chaque génotype.
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Aptitude à I'ensilage

L'rptibrale à I'ensilage a été caractérisê par le rapport GH/PT en
fonction de la ieneur en MS,

Il teneur croissante en MS influe sur l'aptitude à l'ensilage par
l'rccroissewrt de h pression osmotique qui contrôle les micreorganismes
nuisibler à I'ensilage. Bien que la coupe ait toujours été effectuée au stade
lsiteux, les teûeur8 etr MS ont cÂnsidé(ablemelt varié en fonction de fannée et
du génotype. Iæs teneurs ea MS supérieures ù 30*� cbez Ia plupart des
gétrotypes trorées en lère €{ 3ème artré€ d'erpérimêntation ont favorié le
contrôl€ des micro-organisnes nuisibles sensibles à une pression osmotique
élavée. Per contre en 2ène année, l0 génotypas aveietrt utre teneur en MS
inférieure à 30 %.

L€,s te.neurs en MS ont vsàé en 199O191 entre 29,9 et 47,8%, en
l99ll92 enltrc U,9 et 4O,8% et ea L992193 æte27,l et 42,8% (table t3).

Tobl. 3: Teneurs en MS et rapport glucides hydrosolubles/pouvoir tampon

I-€s quoti€rts GHIPT myens das génotypes se sont élevés en l99ll92
û 1942193 ,3,79 û 5,07 raspectivement, avec des différences siSnificstiv€s
enlr€ l€s génotyp€s (tableau 3). læ quotient netùoment plus élevé de 1992193
peut être expliqué pûr ls sécheresse de c€tte câmPagDe, Provoquânt un &ccrois-
seoed de la conceûtration de GH par rapport à celle du PT.

Psremètres ?ériode de
végét tion

Nombre
de génot.

Valeur
la plus basse

Valeur
la plus élevée

Moyenne
de l'essai

Teneur en MS t990t9l

r99U92

t992t93

36

25

t6

29,9

24,9

47,8

ulo,8

42,8

36,0

31,5

37,O

GH/PT r99u92

1992t93

f,

L6

2,79

3,54

4,5r

9,61

1,79

5,W
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Selon l'inierprétation du rappod entre le quotient GT/PT et ls teneur
en MS par Weissbach et al, (19'17),la leneur en MS minimale devait s'élever à
22,7 % pov la quotieDt GH/PT (2,79) obtenu en 1991192. La teneur minimale

en MS a été dépassée dans nos essais par tous les génotype.s testés, autrement
dit aussi bien les génotypes d'avoine que le génotype de triticale ont été indi-
qués aptes à l'ensilage.

Il n'y a pas de corrélation sigtrificstiv€ entre le rapport panicule/pousse
restaDte et le quotie.nt GH/PT en l99ll92 et 1992193. Cepeûro't, la corrélation
entre GH et le rspport panicule/pousse est significative en l99ll92 avæ
t: 4,67* el en 1992193 avec r= {,37+. La corrélation entre le rapport pani-
cule/pousse restonte et le PT est également signifrcative en 1991/92 avec
r= -Q,76+* û û 1992193 avec r- {,53*. Cela signilte que le npport
panicule/pousse restante détermine pour les deur anné€s plus le pouvoir
ta&potr que ls t€oeur eo GH.

Qualité de I'ensilage

En vue d'apprécier la qualité de l'ensilage des échantillons de la
câmpagne 1991/92, le pH,la teneur eo azote ammoniacal et le pourc€ntage des
fennontaires dans la MS ont été déterminés. Pour les échantillons de Ia
campagoe 1992193, seul le pH a été déterminé.

Tabt. 4: Qualité de l'ensilage en moyenne de 5 génotypes d'avoine et d'rm
génotype de triticâle (en(re pârenthèses), campagne 1991/92

167

Paramètres Valeur
la plus basse

Valeur
la olus élevée

Moyenne
de ['essai

Ecart

pH

N de NH3
(% de N total)
Acide lactique
(% de la Ms)
Acide isovaléria-
nique (% de la
MS)
Acide butyrique
(96 de la MS)

4,7 (4,7)

19,3 (11,3)

0,00

1,48 (0,40)

o,32 (0, 18)

5 R

45,0

r,06 (1,6t)

2,'�79

3,56

5,3

30,2

0,57

' t . l l

2,34

o,r4

4 ,3E

o,444

0,300

o,47
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Le pH le plus bas de 4,7 t été trolvé darrs l'ensilage du génotype 17 et
du gétrotype de triticele (tablesu 4). l: moyenae de l'essai était de 5,3, Iæs
teneurs en azote ammniacal (û % de N total) ont varié eatre 19,3 et 44,9
a"ns. les ensilaSes d'evoine et ort âttËint 11,3 dans I'ensilage de triticale
(trbleau 4). Les faibles l€neurs en acide lactique de l'avoiae comprises entre
0,00 et 1,06 et chez le triticale (1,61) indiquent que la fermeatation lactique n'a
pas été efficace. C€la est cotrfirrné par les t€neurs élevées en acide isovalériad-
que êt acide butyrique, preuvee d'une mâuvâise fêrmentation (tableau 4). I-es
meilleurs ensilages ont été oblenùs avec le triticale et non avec I'avoine.

Suite à ces résulbfs décevants, ls préparation de I'ensilage a été
complétée a 1992193 per inoculation svæ Lactobccillus. Les échantillons
inoculés ont rtteint un pH myen de 3,8 contre 4,4 dans les échantillons non
itroculés (tableau 5), L'écsrt €ntre les vsleurs extrêmes est dats le traitement
non inoculé plus grmd que dans le traitement inoculé. I"a valeur la plus basse a
été de 3,7 dans le trsitement i.noculé et de 3,9 dans le traiæment non inoculé; la
veleur la plus élev& s été d€ 3,9 dans le tmitemcnt inoculé et de 5,O rlans le
tfaitoment non inoculé.

Tabl.5: Vsriabilité du pH d'ensilages inocul6 et non inocul6

. ev.4, Iacktbocillat lltE des E$. Pionee.

Dans les ensilages stables, on trouve entr€ 1,5 et 3,5 % d'actde
lrctique dans la MS, jusqu'à 0,1 % d'acide butyriqu€ et jusqu'à lO% d'az,,tÊ
aomoniscal de N total; l'acide isovalérianique n'est pas démontrable. Les
échantillons d'ensilage d'avoine de l'année 1991/92 ont montré des tener rs
beoucoup plus basses er acide lactique et des teneurs plus élevées en acide
butyriqug et en azote ammoniacal. Des te,reurs proches de celles d'un ensilage
stable tr'ort été tÎouvé€s que dans les ensilages de tritio&le. Une explicâtion
plausible de la msuvaise fermentation dans les échantillons d'avoine en
1991/92 n'a pas pu êtrÊ trouvée.

Traitement Valeur
la olus basse

Valeur
la plus élevée

Moyenne
de I'essai

non inoculé

inoculé*

3,99

3,73

5,00

3,91

4,4

3,8
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Tous te,s échantillons inoculés de l'amée 1992193 ont eu des pH
irférieurs à la valeur critique. Chez les écbantillons non inoculés, le pH
critique a été dépassé néannoins par les 3 génot)?es l, 17 et27.

l,es analyses de la qualité de l'ensilage mootreot que la réwsiæ de
l'ensilage pout varier €ntre les atrnées dans les conditions présentes. L'activié
microbienne peut être inhibée par les coastituânts sctifs des Plsnt€s (McDonald
a al, l99l\. Nous supposons que ls ton-réussite de I'ensilage tle
I'année 1991/92 est plutôt liée à une diminution de la population de Laclo'
bacillus duaàdæ îæteurs d'environnement, par exemple I'irradiation UV.
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