
D’aprcs les comptages des levées, ces pourcentages de Icvec par rapport au 
nombre de graines semées varient selon les années de : 

67 à 77 % pour les vestes 
65 à 75 % pour les avoines 

Ils peuvent donc être considérés COII~IC identiques pour chacun des consti- 
tuants. 

La conclusion rclatire aux poids des 1.000 grains n’est pas infirmee par des 
pourcentages dc levée différents des deux constituants. 

+ + + /- Développement local comparatif 

A la récolte, la proportion CII poids drs deux constituants &III~ Ic fourrage 
initialement constitue d’un peuplement comt~rcnant lc même nombre d’individus 
de chaque constituant résulte du développement comparatif de I:I vcscc et tic la 
céréale. 

Ilien que les comportements respectifs d'une variétc tic rcsce (A) ct d'une 

variété de céréale (1%) dans l’association ( (A) + (H) ) puissent CtrP différents de 
ceux qui caractérisent (A) ct (15) en culture pure ~:II' suite des inter-actions eu 
tre (A) et (H) dans l’association, IIIIC determination approchée du déreloppcmcnt 
comparatif des deux constitoan ts dans l’association peut être ohtenuc par la c011k 

paraison des rendements des deux cultures pures (A) et (1)) sous des conditions 
écologiques identiques, pour des densites de peuplements identiques et intcn- 
tionncllemrnt calculées. 

Dans cette intention, les rendemenls des deux varié& de reste (1,anguedoc 
159 et Roumanie 3226-2-H) ont kté comparés I ceux des deux variétés d’avoine 
(Cowra 977 et Noire 912) respectivement adaptees pour leur phénologie :111x deux 
vestes utilisées. 

Vestes et céréales ont été suivies en culture pure sous les conditions de deux 
stations (Maison-Carrée et Sidi-bel-Abbès). 

TABLEAU XVII. - MAISON-CAHHEE 

ANNEES 

51-52 

52-53 

54-55 

55-56 

56-57 
.-- 

Moyennes 

VARIETES PRECOCES 1 VARI ETES TARDI’ 

L 159 Cowra 977 

250 

147 

125 

208 

108 

I 70 

173 

222 

245 

99 

147 

85 

57 

85 

109 
< 

96,b 

R. 3226-7-11 

213 190 

133 185 

320 200 

203 215 

132 Il2 

A. Noire 
912 

VES 

o/o Vexe 

Avoine 

Il2 

75 

lb0 

94 

II8 
-- 

I I l,B 
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La drnsité de semis tics resccs était tle 150 kg/ha soit pour ml poids moyen 
des 1.000 grains de 70 grammes un semis il raison tic 215 grains au mtitre carré. 

La densité de semis des &r&~les étuil de 80 kg/h:r soit pour un poids moyen 
des 1.000 grains de 35 gramirics un semis à raison tic 228 grains au mbtre carré. 

TABLEAU XVIII. - 

ANNEES 

--- 

52-53 

53-54 

54-55 

55-56 

Moyennes 

SIDI-BEL-ABBES 

VARIETES PRECOCES 
-- 

VARIETES TARDIVES --- 

yo Veste 
L 159 Cowi-a 971 --.- 

Avoine 
--- --- I-I 

48 120 40 

127 184 89 

303 143 21 I 

273 i 128 213 

R. 3226-2-l I 
I 

A. Noire 
912 

Vo Vexe 

85 163 52 

127 225 56 

358 150 238 

350 i 142 246 

138 
--~ -.-- 

148 

Les rksultats numériques obtenus sont intliqubs sur les tableaux X\‘I et XVII. 

De ces quelques résultats, on peat tirer les cwnclusions suivantes : 

-.. Le développement relatif des cultures pures tic rcscc et d’avoine 6tn- 
Mies selon les modalités indiqubcs ci-dessus est cxwssivcmcnt variable selon les 
annbes, quelle que soit la région ou la tartlivité des variétés ; 

-- Ce comportement différcnticl dc la 16gurnitieuse et tic la G+ale-support 
rbultant de conditions climatologiques imprévisibles, l’obtention à la récolte d’un 
fourrage equilihré en ces deux constituants apparaît tri3 albatoire : tles années A 
fourrage riche en Iégamineuses s’opposent a celles où la &-bale domine ; 

- Si des moyennes pcuvenl avoir quelque signification, il ressort que dans 
ces conditions de semis, la vrsce fournit un rendement souvent supériwr h I:I 
cérL:ale. 

+ + + + /-- Résultats dans I>association 

Les comparaisons prPcEdenlcs et lrs ïonrlusions qui s’y rapportent coiiccr- 
nent des cultures pures de vcsces d’uuc part, dc &Mes support d’autre part, se- 
mées de façon à avoir respectivement : 

215 grains au ma pour la veste (150 kg/ha) 
228 a > l’avoine (80 kg/ha) 

Ces densités de semis ont &t& choisies parce qu’elles corrrspondrnt quant au 
nombre de semcuces épanducs au métre carré à celles 1riAs gbnérelement utili- 
sées dans la pratique agricole des semis de l’association rrscr-avoine. 
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En effet, cette tlernibrr SC si:tue habitucllctttcnt à raison de 120 kg/ha avec 
une proportion en poids tics cottstituants dans lc tttéluttge de 2/3 de vwce ct de 
1/3 d’avoine. 

120 kg/ha 
10 céréale soit 40 kg Epandant au mï. . . 114 grains 

-~- 

Soit au total et par nt2. . 228 grains 

Malgré cette précaution, la façott dont ont été obtenus les t+suItats prtcé- 
dents sur le développement comparatif de la rcsce rt de la céréale ne permet 
pas théoriqttement de déduire des conclusions sur I:I participation cw poids, 
lors de la récolte, des deux constituants dans la rttlturc mixte elle-même établie 
selon les normes indiquées ci-dessus. 

Cepcttdanl. la ttatttrc des résultals obtcni~s et tout I>artirttlii~t~c~itt~~~~t I’irrCgu- 
larité écologique permet de pt+voir qu’il cn sera de mêttte dans l’association. 

C’est d’ailleurs cc que cottfirment les essais faits sur les cultures mixtes : 
une variabilité très fortement rnarqitke du rapport tics poids de I:I légutnincuse 
et de la récolte totüle au cours des années, pour des associations variétales iden- 
tiques et toujours réalisées, au tttontent du sctttis, dans les rttêm~s proportions. 

A titre tl’cxcntple de cette r:irial)ilité. lc tableau SIS itttliquc les t+sult:tts 
relatifs aux deux années 1953-54 ct 1950-57 a XIaisott-Cart+e. 

TABLEAU XIX. - 

Roumanie 3226-2-11 

Av. Noire 912 

Nombre de plantules 
au m’) 

--- 

87 86 175 

9b 84 i 80 

,- - w 

93 92 185 

98 93 IRI 

Qu’il s’agisse de la premiCre associaliott (associalion pr&oce) ou de la deu- 
xitimc (association tardive), des peuplements qui ü la levée romptaicnt lc même 
nomhrr de plantules au mètre carré, les individus de chaque constituant y  parti- 
cipant en proportions égales (50 76 environ), aboutissent à des récoltes diamé- 
tralement déséquilibrées. 
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L’opposition de ces résultals est due aux diffkcnccs de la répartition glu- 
viométrique des dcwx çanipagncs çitkes qui rcwn*terrt du tablcwi XX. 

TABLEAU XX. - 

MOIS 

Octobre . . 

Novembre. 

Décembre. . 

Janvier. 

Février. . 

Mars. 

Avril. . . . 

Y 953-54 

Pluviométrie 

96,8 

33,6 

23,5 

80, I 

44,8 

43,7 

203, I 

Ecart 
à la normale 

Pluviométrie 

+ 24,8 70 

- 71,4 95,8 

+ 9,5 58,9 

+ 81,I 91,8 

+ 74,8 0,7 

-< 24,3 Il,5 

+ 163,l 105,b 

-- 

- 
1956.57 

Ecart 
à la normale 

-2 

- 9,2 

- 55, I 

- 7,2 

- b9,3 

- 56,5 

+ b5,6 

Ces conditions pluriom~triques ont ~~roroqu~ dans les deux cas une bonne 
levée (octobre). 

En 1953-54, la sécheresse de novemln~ a ihlirniné la vc1sc1.~ tlont les plants 
restants ont kté par la suite dominés par I’avoine. 

En 1956-57, par contre, la sécheresse qui ne s’est manifestée qu’en dkmhrc 
et qui fut presque ahsoluc en février et mars. a niarquL: siinllltaii~Illent l’évolu- 
tion des (jeux constituanls diminuaiil trks fortcmrnt les rcntlements. mais assu- 
rant un fourrage trk bien bquilihrt entre les deux composants. 

IX rappro<‘hement des rkultats numbriques cités montre que la proportion 
dans la récolte de la vrsce connaît une variation dc trCs grande amplitude sous 
les conditions climatiques algériennes et il selrlhlc que les inter-actions des deux 
composants ne puissent pas être considérks ~~mmc des caractéristiques de l’as- 
sociation. 

Cette conclusion semble Cire valitléc par les observations portant sur des 
associations nl)solnment identiques Cçonslit:l:ion. même année. mcme champ). 

C’est ainsi que sur un mCmc~ ensrmhlc expérimental les variations suivantes 
ont 86 constat&. Tableau XXI (1955-50 :i Maison-Carrée). 

TABLEAU XXI. - 

II ASSOCIATIONS 

Languedoc 159 + Cowra 977. Languedoc 159 + Cowra 977. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

» » 

Roumanie 3226-2-11 -l- Avoine 8 . . . . . . . . . Roumanie 3226-2-11 -l- Avoine 8 . . . . . . . . . 

> > 

nio de veste 

à la récolte 
Rendement en vert 

41 % 235 q/ha 

16 % 218 q/ha 

29 % 263 q/ha 

2 % 278 q/ha 
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I,cs ~ontlitiotis c~limatirlucs ne sont donc pas les seules A évoquer pour incri- 
tttinrr l’atttpliliitle (les variations constatées dont les f’auses n’ont pas été préci- 
s&s et pour lesquelles aucune inkrvcntioii çultttralc I~C lwrtwt tl’orictiler d:ms 
le sens souhaitaI~le. 

Cependant ct tnalgrE I:I rariabilit~ ronst;ilbc, l’ol~lention d’une rhwlte ren- 
ferttiant en poids 50 % dc vesc’c nkessilc titi Iwuplcttictil dans lequel les deux 
constiluants sc troiivenl cn noml)rc Cgal. cc qui etitwîtte. cotnptc tenu (lu poids 
des 1.000 scmcnccs de la 1Pgutnineusc ct tic la c+rhle (avoine) la c~onstitution du 
tti~!Iangc h semw dans la proportion tle 2/3 dc YCSCC pour 14 d’avoine. 

Des proporlions plus faibles tic YCS~C rlatis le ni~l:mgc à semer entraitient 
mie tlimitiutioti dc I:I partic:ipalioti tle la li~guttiiticusc~ tl:uis la rkwltc ainsi que 
Ic tttet CI~ évitlcnce 112 tableau XXII (ttioycnnc rlcs quatrr :llltliYT 193-195%195li- 
1957 à Maison-Carrée). 

TABLEAU XXII. -- 

ASSOCIATIONS El PROPORTIONS 

dans le mélange semé en poids 

Languedoc 159 + Avoine Cowra 977 

1/3 veste + 2/3 avoine. 

1/2 veste -t I /2 avoine. 

2/3 vesce + I/d avoine. 

Roumanie 3226-2-11 -F Avoine Noire 912 

1/3 veste + 2/3 avoine 

112 vexe + 1/2 avoine. 

2/3 esce i- 1/3 avoine. 

y& de plants à la levée 

dans le peuplement 
7; en poid’s 

de vexe 

à la récslte 

27 

31 

43 

18 

24 

35 

1)) Les dispositifs du semis 

1X fait d’ol~servatiolt courante Cluc la vcscc r!toiifw (les tliiTicult&s it s’accro- 
cher A la ch-Ealc avait I’ail pcnsc,r qu’il srrait l)ossil)lc tl’attéttuer la cotirurre~tce 
des constituants en farcur de la 16gumincusc en motlifiaut la positiott relative 
tic5 iridividus tlatis le peuplement. 

Dans cetic intention. trois clispositil’s clc sctttis out 616 envisagPs ct rbalishs : 

le sentis en lignes ordiuait-es, 

le wmis eu lignes alternées dc la kt+ak seule et de la l~~gsltitii tiww seule, 

- le sentis cn lignes tic la l6gurttineuse scirls I~ergenclicul:iirctticrtt aux li- 
gnrs de la céréale sculc. 

Les rtsitllats oMenus (deux atttrks) ittcliqu&i au L;tl~lcau XXIII nc tttonfrkwt 
:tttcutt paralltlistne CIW~ le facteur varial~le. 
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TABLEAU XXIII. - Pourcentage en poids de vesce dans la récolte 
-..-- ~-._- 

SEMIS 1955-56 1956.57 

ea lignes ordinaires.. . . 61 % 57 % 

en lignes alternées.. $b Y6 53 :D 

en lignes perpendiculaires. 38 % 67 :& 

.__~ _~~__--.. --- 

C) Les densités de semis 

TABI EAU XXIV. - 

Densité de semis en kg/ha 
STATIONS ET ASSOCIATIONS 

MAISON-CARREE 

Languedoc 159 + Cowra 977 

Roumanie 3’226-2-11 + Ncire 912 

FERME-BLANCHE 

Languedoc 159 + Cowra 977. 

Roumanie 3226-2-11 + Noire 912 

SIDI-BEL-ABBES 

Languedoc 159 + Cowra 977 . 

Roumanie 3226-2-11 + Noire 912 

SETIF 

Languedoc 159 + Cowra 977.. 

Roumanie 3226-2-11 + Noire 912 
--~_. 
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v. - LA PRODUCTION DE SEMENCES 

Pour se procurer des scmcn~cs tics v;irii‘ii*s tle vcXcs rcconlttlancibcs, les 
agriculteurs algériens doivent s’aclresscr aux Stations exp~~rimentalcs agricoles 
régionales multiplicatrices tirs obtentions de 18 Station Centrale de JIaison-Carr&e 
(.4lger) ou aux protlucteurs. assw rares cncorc, sc livrant à la spkulation grai- 
nièrc. Mais Ics souchrs pouvant Ftre aiii:;i mises annucllemcnt h la dispokion de 
la grande culture représentent un tonnage rcs!rcint ct insuffisant pour satisfaire 
les besoins (kvalués à plus de 25.000 q ïorrcspondant :I~X semailles des 30.000 ha 
emblavés A la dose moyenne ttc 80 kg/ha (1~ Iégliniincusc pure) couverts en partic 
par l’importation (moyenne (les cinq rlcrni+rcs anntes = Ci.000 q) en provenance 
rlc la Métropole. plus rarement du M;I~OC et tic la Tunisie. 

Les utilisateurs qui auraient intCrCt :I al~a:iclonnet~ les variétés communément 
offertes par le commerce au profit des nourenutPs mieux adaptées seront donc 
conduits à produire eux-mêmes leurs sc111c11ws personnelles à partir de quelques 
quinte. x achetés et renouvelés p6riotliquemcnt en attendant qu’une production 
spécialisée, organisée et élargie puisse leur offrir le tonnage régulier dont ils 
ont besoin. 

Les exigences hytlriques de I:I \‘csce cultivk pour I:I production de la grai- 
ne ktant plus élevées que celles réclamEes pour l’obtention du foiirrage (la matu- 
ration des dernières gousses et la récolte ayant lieu suivant les variétés et les 
lieux de quarante-cinq jours ü deux mois aprk le stade « gousses plates » de la 
base auquel correspond, au plus tard. la tlatc, dc fauchaison), on doit pour cette 
destination conduire la culture sur des terrains frais, conservant bien et tard 
leur fraîcheur (bonnes tcrrcs argileuses ù hlk dur ou terrrs argile-calcaires B blk 
tendre). Le semis en lignes (14) est à préfbrcr :~CC clcs knrtemc~nts de 60 il 80 
centimetres en culture uormale, plus larges 1: 1 m 20 - 1 m 50 eu jachère culti- 
vée (technique ? recommander clans lrs rkgions de ruoyeii2c pluviomBlrie). TAes 
inter-rangs doiven; être constamment rnaintcnus meuhles et propres par tirs hina- 
ges et sarclages fréquents (comme dans lc cas )C~C la culture des légumes secs : 
‘entille, pois chiche, pois rond. etc.) et répi-tés ,j~~squ‘au moment où les instru- 
nents ne peuvent plus passer entre les lignes S:U~S abirncr les rangs de veste qui 
ont tendance à se joindre souvent dès avant la floraison, la légurninewe, scnke 
seule et sans tuteur, couvrant assez tôt le sol (15) 

- 
(14) En pratique courante locale, la culture de la vcsce-graine est conduits comme celle de la 

vexe-fourrage en mélange avec une céréale-support (avoine) où dans l’association la légumineuse doit 
prédominer fortement. La récolte se fait mécaniquement et après battage il est alors nécessaire d’ei- 
fectuer un conditionnement sévère pour Ilbérer les iots commerciaux de leurs irrourelEs (graines de cé- 
réales ou de mauvaises herbes). 

(15) Pour cette raison, les cultures de vexe-graine ne doivent pas être entreprises dans les régions 
0 printemps pluvieux où le développement des pourritures est alors 0 craindre. 
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FC)IDS DIS 1.000 GRA,INS (q.) 
ECARTEMENT DES RANG5 .- 

0 m 60 

0 m 80 

l m 00 

l m 25 

I rf; 50 

La production des semences de vcsce n’est I>:I~ organisGe c’n :4lgbrie (A elle 
est libre et non rkglementée comme celle d’autres plantes agriwlcs : cbréalcs, Ii-- 
gurnes secs. Les souches fournies par les Stations officielles sont cédées A des 
agriculteurs qui les utilisent pour leurs mriltiplicutions pcrsot~ni~lli~s (plus rare. 
ment cn vue de la rente est tlairs C*C~ cas ri sur INII* Orir~:~~itle. SOL~S çoiilrôle offi- 
cieux). 
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VI. - CONCLUSIONS GENERALES 

Parmi les cultures fourragères qui présentent en Algérie le plus dc possibi- 
lité d’extension, le groupe des espéces d’hiver (celles qui doivent se semer en 
automne), répond le mieux et le plus largement aux conditions climatiques et 
pluviométriques du territoire agricole algérien. 

Dans ce groupe, la veste-fourrage est la mieux adaptée à la généralité des 
situations et la plus apte à couvrir les besoins à satisfaire par ses qualités ali- 
mentaires et de conservation (foin-ensilage). 

Malgré sa souplesse d’adaptation et ses exigences moyennes, l’obtention de 
rendements corrects nécessite non seulemrnt un minimum d’interventions et de 
soins culturaux mais aussi l’emploi de variétés h physiologie précise. 

Par l’application des principes de la sélection génkalogique cl de l’expé- 
rimentation, le Service de 1’Expérimentation Agricole en Algérie a abouti à l’ob- 
tention de variétés pures qui doivent &trc dc plus cn plus largement adoptées 
par les agriculteurs : 

La lignbe 225 tirée d’une population dn T,anguedoc caractérisée par sa gran- 
de précocité, 

La lignée 159. de même origine, un peu moins prkocc, 

La lignée 130 sélectionnée dans les productions locales de Kabylie (variété 
de saison), 

La lignée 145 retenue dans une populnlion d’origine bulgare (variété tic sai- 
son). 

La lignée 3226-2-11, tardive, tirée d’une origine roumaine, 

La lignée 3232-3 de même origine que la précédente et beaucoup plus tar- 
dive. 

La gamme de précocité offerte par ces six variktés de Vi& sotion se tra- 
duit par un étalement largement suffisant pour l’adaptation des variétés aux di- 
verses conditions kologiques des zones dc culture de la vcsce et permet de rhoi- 
sir cellr dont la phénologic est le mieux en hnrmonic arw lrs conditions climati- 
ques sous lesquelles elle doit évoluer. 

Les variétés de céréales tutrices I associer avec chacune de ces variétés de 
veste pour obtenir de bons appariements ont été déterminées pour les diffé- 
rents milieux. 
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En ce qui cvmrerne la constitution en poids ~II mClangc :I semer et malgr6 

l’irrégularité des conditions climatiques qui modifie forlenrent la participation 
des constituants dans la récolte, la proportion 2/3 tle veste pour 1/3 d’avoine of- 
fre dans la majorité des situations la plus grande probabilité d’obtention d’un 
foin équilibré en ses deux constituants. 

En matiére de produclion des scmwces ct bien que les rariétbs tardives 
soient handicapées par rapport aux variétés moins tardives, drs rendements ac- 
ceptables sont possibles par le choix do la localisation des multiplications et 
l’adoption d’une technique particulitre. 

1’. 1,. et 11. G. 
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GRAPHIQ’JE C.. -- V ariations annuelles de la date de fioraison de cinq variétés à Maisr)n-Cnrr&e 

A nneis 

iQS7 _ 

1956 

1955 _ 

1954 

1953 _ 

1952 _ 

IQQJ _ 

1950 _ 

GRAPHIQUE 6. - Variations annuelles de la date de floraison de Languedoc 159 

trois stations 
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GRAptjIQlJE 7. - Rendemon. rei.‘o;i;c il.R.1 d*)ns ~‘5 diverse: Stations (L. 159 : Témoin) 

GRAPHIQUE 7 bis. - Rendements relaiifs (I.R.) d ans les diverses Staiions (L. 159 : Témoin) 

\ 
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GRAPHIQUE 8. - Maison-Car& 
Epiaison céréale 
Floraison Vexe 

-.. 

Annies 

r9s7 _ 

(956 _ 

(955 _ 

(954 -< 

f953 _ 

1952 

(951 

1953 !  

Epiaison c6r6ale GRAPHIQUE 9. - Ferme-Blanche F,oraison Veîce 

A nne’es 

f957 _ 

f956 . 

4955 _ 

?954 _ 

f953 _ 

+952 _ 

1951 r 

4950 _ 
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GRAPHIQUE 10. - Guelma 
Epiaison céréale 
Floraison Veste 

GRAPHIQUE II. - Sétif 
Epiaison Avoine 
Flcraicon Vesce 

i95J 

1956. 

1955. 

3954 _ 

1953. i 952 

i9Sf 

4930 \ \ \ 

lrnp. 5ARBQf Alger --- Dfpt Ikgol n” 455 Décembre 1960 
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