
CHAPITRE V 

LA CULTURE DU SOJA EN ALGERIE 

1,~s obwrvations que nous :wm~ pu mire SIIT’ lc wmportemcnt du soja, tl’unc 
part clans la Métropole, d’autre part CII Afriqiic du Kord, 1i0us ont pcrrnis de db- 
finir le9 ?xigencen, de la plante, la ni:liiiiw dont il convient de mener sa culture 
en Algeric , ainsi que les possit)ilitCs d’avenir du soja dans nos trois départements 
nord-africains. 

Le sol 

IX soja peut donner de lwns resulta ts dans des sols trk différents. Toute- 
fois, il préfere les terres conswvan~ hi:n l’humidité, riches en éléments fcrtili- 
sants ct en cnhaux. Les rcndcments élcvbs (1X h 20 quintaux de grain B l’hertarc) 
obtenus couramment à la Station Expi’rimentale d’hïn-cl-Hndjar (11, ou le sol est 
riche en matierc organique dc déromposition facile, libérant nisemcnt l’azolc mi- 
nliral, montrent toute l’importance de ces blPmcnts. 

J.e soja r-doute les terrains trop filtraiils et surtout les terrains trop lourds 
ou l’eau stagne, rencontres trop souvent en Algérie. 

Il apparaît plus résistant au salanl que le haricot. C’est une plnntc tribs riche 
qui, par consklucnt, enlPve au sol uiw forte proportion d’~Iémcnts nutritifs : la 
potasse, suriout dans le cas d’un2 rkollc de foin-rage ; l’acide phosphorique, sur- 
tout dans celui d’une récol tc dr graines. On trouve également la chaux dans dc 
tres fortes proportions dans 1~ récoltw Elle SC révèles Ires utile, au point de vue 
du développenicnt des nodosites twtiriennc5 trouvPcs sur les racines ct joue par 
cwiséqucnt mi rôle important dans la nulriliori tic In planle, a partir de l’azote 
atmosphérique, après inoculation dw scmcnccs. Cette inoculation est h recomman- 
dw, en utilisant des souches bartPricnn:s tic R. Kndicieola qui ont fait leurs preu- 
vw. 1,~ déparl de la végétation csl favoris6 par une application modérée de ni- 
trate. 

Le climat 

Comme l’ont défini Piper ci Morse (114), 1:: soja est une plante adaptte aux 

rbgions tempérées ayant des i:tPs c*hauds et humides. Plus résistant que le haricot 
aux coups de chaleur ct à la séclwr-esse, ceux-ci nukent, néanmoins, ?I son cwn- 
plct développement. 

Une bonne humidité du terrain importe l>eaucoup, pendant la végétation du 
soja, lors de la formation des i> eusses. C’csl au moment de la germination des se- 
mrnces qu’un excès de skh3essc w tl’humidil~ csl lc plus critique. 11 y  a toujours 
avanta.gc à ce que les semenrcs ,gerriwnI rnpitlemcnt. C’est pourquoi, s’il rst con- 

(1) Les analyses de sol effectuées par le Service agrcloqiqua ont montre des taux pouvant 

atteindre : 
Azote total 2,b7 ‘J/“* 
Humus 04 Olon 
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seill en Algbric de smw 11 partir de mars, cn ctilturc non arrosk, est-il recom- 
mandé en culture irriguée est pour I:i culliirc du wja grain d’attendre la sccontle 
quinzaine d’avril et même le dbbut dc mai ponr effectuer 12s semis. 

Des tempitratures trop lusses sont t):lr~ticlrlii~lcinei~t défavorables au soja au 
début de sa végétation. A i- 3” C et même h -+ 4O C, la croissance de la jeune 
plante est stoppée el son avenir irrémédint)letrlcnt compromis. Les effets dc la 
grslc sur Ics jcuncs plant :ïi SC rév6lent p:l~~lic~uli~rcmcut désastreux. Le soja tle- 
meur’c une culture de printemps en Algkic, meme dans les régions côtkres pré- 
sentant un climat irPs clémcni en hiver. 

Les régions culturales 

Comptz tenu des normes écologiques dc la plante qui ont blé Ptudiécs dans le 

chapitre précédent, il est possible de tlbfinir les régions rulturales du soja en Al- 
gérie. La cul turc h sec n’y est possible que dans les terres g Porgho qui c’onscr- 
vent au printemps ct en étb mit bonne humiditk. C’est en particulier le cas de la 
plaine de Rône. 

Etant donnés ses besoins en eau, la cul tut-e généra.liste du ?ioja doit surtout 
être envisagée dans les lV2r’imètres irrigables où réussit bien le maïs : la vallée 
du Chélif, les plaines littorales, les vallCes suh-liltorales irriguées et fraîches de 
Kabylie ,les parties chaudes ct irrigahlcs tics Hauts-Plateaux. SOUS nos conditions, 
la culture irriguée est celle qui donne les rendements les plus élcré-, et les plus 
assurés. 

S’il s’agit de cultiver le soja pour le grain, il est à conseiller en Algérie les 
\-ariStés précoces, demi-précoces et demi-tardircs. 

Le ,soja cultivé en Algérie h l’irrigation dispose d’une humidilé et d’une tem- 
pérature qui lui sont très fawrablcs, aussi les rendements par pied sont-ils SLI- 
péric:urs à ceux de la Métropole. L’emploi de rariéti-s plus tardives et plus pro- 
ductives que celles qui peuvent Etre utilisbcs en France, concourt cwCO1‘f’ à l’ac- 
croissement des rendements. 

Une belle et longue arrihre-saison pcrmct facilcmcnt aux grains d’arriver h 
maturité, même s’il s’agit de variétés trk tardives. La récolte pouvant être forte- 
ment réduite par l’égrenage naturel drî aux vrnts chauds et desséchants, ou à de 
fortes insolations, il est recommandé de rkol ter Ic soja un peu sur 1~ vert, alors 
que les grains sont encore ragables U l’ongle. L’écartement des lignes de soja, 
conditionné souvent par les nécessités de Yirrigation, est en général beaucoup 
plus grand en Algbrie que dans la Métropole (O$O m à 1,20 m, au lieu de 0,45 m 
h O,(X) m). Pour que les rendements soient maxima, la. culture du soja doit Ctre 
men6e de rnaniihre que les plantes couvrent compGtement le sol en plein? végi’- 
tation. 

S’il s’agit de cultiver lc soja pour lc f~,urrage, les variétés j conseiller sont 
les variétés demi-tardives, tardives cl trbs tardives, variétés atteignant mi grand 
développement Cl,10 m à 1,50 m dc hauteur et même davantage). 

Il est possible d’échelonner les semis h l’irrigation depuis la seconde semaine 
d’avril jusqu’h fin juin, de manière S obtenir une récolte de fourrage vert, en 
jouant sur les variétés de prlcocilés différentes, dc fin juillet A fin octobre. 
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Voici quelques conseils pratiques qui ont donné de bons résultats chaque fois 
qu’ils ont été suivis : 

Soja grain 

1”) N’entreprendre la culture du soja B l’irrigation que dans les régions où le 
maïs réwsii, c’est-à-dire les plaines littorales, les vallées sub-littorales irriguées 
ou fraîches, les parties chaudes et irrigahles des Hauts-Plateaux. 

2O) Lui réserver, en culture stche, les terres très fraîches et conservant leur 
fraîcheur le plus longtemps possible au cours de In période chaude. 

3”) Si pussiblc, n’entreprendre que la culture irri&e qui est celle qui doms 
sous nos conditions les rendements les plus élevés et les plus assurés. 

40) Choisir de préférence les terres riches ell Pléments fertilisants et cn chaux 
et non sujet t-s il la sécheresse. 

5”) Proscrire les sols sal)lcux ou trop filtrants se dessécha.nt vite et tôt, ainsi 
que les terrains trop lourds, argileux ou compacts, OU l’eau stagne. 

V) Observer une grande prudence dans l’utilisation des terres salées et des 
eaux d’irrigation chlorurées, car le soja (Ié~urnineusc voisine du haricot) est < a 
priori » sensible au sel, bien que cependant ti la lueur d: notre expérimentation 
(Ferme-Blanche), il apparaisse plus résistant que le haricot au salant. 

7”) Faire entrer, ‘sous les réserves p&c~dcnt:s, le soja dans l’assolement du 
maïs, du coton, du bersim, du blé, de la betterave, du tabac, etc... 

8”) Prévoir la possibilitl de son introduction dans les ,jeuncs plantations frui- 
tiéres (en intercalaire dans les orangeraies, par excnlple) et dans les cultures I~I:I- 
rdchères. 

9”) Bien prbparer Ic tcrrnin par un labour profond d’automne ou d’hiver (30 - 
35 em) suivi de laltours plus l+gcrs ct de faïons tl’a~neublissrment, de fkier h la 
plriode des semailles. 

10”) Apporter au CO~IT de !a préparation : 1-5 quintaux de superphosphates mi- 
nkaux, 2 quintaux de chlorure tic potassium cl. dans le cas d’une prcmike culture 
sur sol pauvre en azote et n’ayant ,jnm:iis porli’ 4~ soia, un quintal et demi d’engrais 
azotés (nitrntc de soude, de chaux ou sulfate d’ammoniaque). 

11”) Semer en même temps que Ic maïs en cnlture non arrosée (a partir dc 
mars) lorsque les refroidissemenls ne sont plur h redouter et en honne exposition. 

12”) Attcndrc la mi-avril, début mai en culture irriguée : le semis peut se pour- 
suivre jusqn’en juin. 

13’) Cultiver de préférence les rari6fk : LincoIn, Hubert 33, Serda 213 A, 
Reaz 20/46-233, Earlyana, Washington Mandarin, que notre expérimanta,tion a 
montré bien acclimatées à nos rondilions nord-africaines. 

14”) Proscrire, si on cultive le SO~:I pour la r ‘Fraine, les varit!tés à grains noirs 
ou foncés. 

15”) Choisir tes rariétks it #os grains, ~:IUIIC'S ou rerls. (de préférence ?I co- 
tylédons verts) nc présentant pas Ie goûl amer de légumine, si on envisage la cul- 
ture du soja comme légume. 

16”) E:tre trk prudent dans l’adoplion de la variktk U cultiver, les sojas étant 
tr*s sensibles à l’action du milieu ct rk~gissant <l~f:i~~~r:~l>letnent aux moindres fac- 
teurs contraires, 
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Phet, iO, - Un beau pied de soja de la

variété « Lincoln»

!'hot, ! l, - Nodosités bactériennes sur racines
de soja Ilprès inoculation des semences

17") Sellier:

a) en cullure il pin! (ciIJlun' st'
che) ou en cullure l'Il hillons peu l~('al'

Il's (1l,50 III il n,RD III en cullure irl'i
/-(lIée) , en ligncs conlinucs, Ulll' graille
lous les li il 7 l'III, l'n bissant l'Illn: les
ran,!.(s un l:carlellleni y:n'jant dl' n,50 m
il O,RO JIl sui yan 1 les \"ariétés.

h) en cullure en hillons très l'l'ar
li"s (1 III 20 en culture in-iguée), pm
liquc rendue Ilél'essaire dans l'crtaines
ri'giolls dn rail de la présence cie ter
n:s l'orles el dcs condi 1ions d'arrosa
ge, cn POlfucls dc :l il 5 grailles IlisJlo,
si'es IOlls les 20 cm en quinconcc de
pari U d'aulre du hillon. On st'me en
d l'on 50 kg de sellleilces il l'hcclare
(poids val'Ï:lI1t avec la \"uriété semée)_

18°) Ne pas enteITer profondé
ment les semenœs (;-1-4 cm) et recou
'Tir rIe terre meuble.

1!l") Inoculer les semences avant
l'Illploi, l'n eus d'élablissement de la
l'ulture sm' un sol pauvre l'n azole ni
Iriqul' ou n'ayanl jamais porté de soja.

20") Di'shedJCr, biller ct Inltter li'
gi'rl'lIIenl :'l plusielll's l'l'prisc's (deux ou
trois fois).

21 ") IlTigucr souvent, l'haque fois
que ln planle :1l'l'USe son h('soin d'cau,
surtout il la pré-floraison ct ;'1 la pré
ma turation.

22") Cesser l'ÎITigalÎoll lorsque les
gOUSSl'S sont hien fonni'e~.

28") Rl'eoller par arraehagc, ou
mieux pm' ffluchag(', rli·s que les feuil
les jaunies lombent el que les gousses
de hase sonl bien mî11'es (les grains de
l'ensemble de hl plflnte devant rtre en
core légèrement l'nyahles li l'ongle),
("{"sl-il-dire en juillel, nOÎlt, septem!>re,
oetohl'e, novembre, suivant les varié
tés el les dates de semis.

24") Xc pas atlt'ndre ln mallll'ité
l'ompll·te sur pied au champ, l'él'ollcr
llll peu sur le vert, car l'égrenage na
turel peut être important, principale-
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menl s'il sUI'vienl des vents chauds et
desséchanls (sil'ocoÎ ou de forles in
solations.

25") Batll'e au pied des hl'Ies ou il
la mnchine il iJallrc soigneusement ré
glée pOUl' évitel' la casse. Ln récolte
peul vnrier de 5 il 25 quintaux il l'hec-
tare.

Soja fourrage

1") Employcr des variétés foul'l'a
gi'res il grand dévcloppement herbacé
COlllmc: Dunfield Soy Bean, Péking,
Harbinsoy, Haherlandt, Mammotan,
Acadian, Palmetto, Seminole.

2") Semer depuis la sceonde se
maine d'avril jusqu'cn ,juin il la dO',o;e
de 80 kg de graincs il l'heetare, SUI' sol
bien préparé, il la voli>e ct cn plan
ches, ou en lignes distantes de 0,40 Ill,

:{") Irrigucl' abondmnmcnt et sou
vent.

4") Faucher il la pleine floraison
ou au plus lard il la formation des pre
mi ères gousses.

5") Utiliser le fourrage directe
menl pOUl' l'alimentation en vert des
animaux, par l'ensilage ou par le fa
nage. On peut récolter de 250 il 400
quintaux de fourrage vel't trùs riche
il l'hectare.

Accidents Maladies

Ennemis du soja en Algérie

La réussite d'une culture dans un
pays dépend d'un ensemble de fae
teurs parmi lesquels, les accidents, les
parasites végétaux et animaux jouent
un rôle important.

Phot. ! 2_ - Culture intercalaire de soja « lin
coln », dans un jeune verger à la Station expéri

mentai" régionale de Ferme-Blanche

Phot. 13. - Culture de soja « Palmetto» à la
Station expérimentale régionale de Ferme-Blanche

Les accidents à craindre en Algél'Ïe sont l'échaudage ct la déhiscence des
gousses. Kous avons indiqué en anni~xe les variétés qui sont sensibles à ces acci
dents dans la collection étudiée. On Hum soin de les éliminer de la eulture.

Parmi les maladies, la Mosaïque est la seule qui soit il relenir. Kous en avons
décrit précédemlllent 12S symptômes. Nnus avons indiqué en annexe quelles sont
les variétés sensihles, qui sont ù ne pas culli"er.
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Les a Ilaques du soja par la Pyrale du haricot Etiella Zil1ckennella Treitschke
qui a causé dl' gros dégâts dans la .Métropole, n'ont jamais été signalées en Algérie.

Les lièvres ,~t les lapins n'ont jamais causé ici des dégâts importants; leurs
dépradations nI;' sont pas à sous-estimer, car elles peuvent interdire dans certains
cas la culture de la plante.

C. -- LES ESSAIS DE CULTUHE
LES POSSIBILITES D'AVENIR

Culture de soia « Hubert 33»
en Oranie

Pho'. 14.

Le Service de "Expérimentation
Agri('ole en Algérie reçoit, chaque an
nl'c, de la pari d'un ('t'l'tain nombre
d'organismes cl de colons des deman
des de semences dl' soja, t'n vue de
l'olJlcntioll d'engrais verls, de fourra-
ge ou de graines.

Bien qu'il n'ait pHS en('ore élé
adoplé jusqu'id par la Al'ande culture,
malgré ses mérites inconll"shlhles, sa
honne adaptation cl !lomhre de !lOS si
tuations locales et son intérêt lIlulti
pIe, tant ail point dl' vue agri{'ole
qu'alimentaire ct industriel, le soja a
fa i t l'objet, dans dt' nomhreuses 1'(>

ions d'Algérie, d'un grand nomhre
d'essais. Ceux-ci ont porté parfois sur
des 'superfieies atleignant une dizaine

d'hecta.res dans le cadre d'une mêmc exploitation. Parmi les régions où il a été
cultivé, citons entre autres celles d~: Bône, Philippeville, Duquesne, Rouffach,
Aïn-Regada, Le Khroub, Constantine, Sétif, Ruina, Fréha, la \Iitidja, Tipuza, la
plaine du Chélif, Mostaganem, Oran, Mnscaru, Saint-Denis-du-Sig, Aïn-el-Had.iar,
Victor-Hugo, Boghari, Berronaghia, A'in-Bcssem, etc...

Lorsque les cultures exécutées dans d:' honnes conditions ont été Illcn(~cs il
l'irrigation, les rendements ont régulièrement atteint de 15 il 18 ljuinlnux de grains
à l'hectare et même davantage.

En culture sèche, les rendements sont fonelion de la pluviométrie pendant la
végétation de la plante. Il en est d'ailleurs de même pour toutes les autres cultu
res de printemps pratiquées à sec. Il peut en résultel' cl'une anné! il l'autre des
fluctuations dans les rendements qui peuven 1 passer de 5 à 17 ql1in taux de grai
nes à l'hectare.

Le développement de la culture du soja peut parfaitement bien être envisagé
en Algérie, en particulier dans les périmètres dont la hase de l'assolement était
ou est encore constituée par les céréales, périmètres qui ont été récemment mis
en eau ou qui le seront dans un avenir prochain. Mais l'aceroÎssement des super
ficies cultivées en soja en Algérie demeure avant tout conditionné par les débou
chés qui lui seront offerts et principalement par les débouchés industriels qui sont
susceptibles de conférer à la culture tout son intérêt.



CHAI’ITHE VI 

LES DEBOUCHES DU SOJA EN ALGERIE 

J,cs utilisations du soja sont extrêmcmcnt nombreuses. Nnus citerons entre 
autres, son emploi comme engrais \crt, WI? intérêt dans l’élevage, dans les indus- 
tries des conserves alimentaires, des produits diéiétiques, en huilerie, savonnerie, 
stéarinérie, tlans la fabrication de la glyc+rine, des peintures, des vernis, du lino- 
léum, du caoutchouc synthétique, de la Iécithinc et de la caséine végétale, dans 
l’industrie tics rnati+res plastiques et celle de la laine artificielle. Nous indiquons 
dans le présent chapitre les utilisations qui, dès maintenant, peuvent 6tre envisa- 
gStcs en Algbrie. 

A. -- LE SOJA DANS L’ECONOMIE DE LA FERME 

Engrais vert 

Sous réserve de l’inoculation des stmonc~~, lc soja qui est mie légumineuse, 
enrichit le sol en azote. C’est mc plante nméliorante dont la valeur fertilisante 
soutient arantagcusement la coml,ar:rison avec d’autres légurnineuscs communé- 
ment utilisPes comme engrais vert. On estime à 140 kg, la quantité d’azote four- 
nie au sol par l’enfouissement d’un bectnrc tic soja en vert. (104) 

D’après les essais réalisés ;1ux Etals-Unis (X3), les accroissements de rende- 
ments dns à l’utilisation du soja comme engrais vert, seraient dc 6 à 7 hcctolitrcs 
dc grains, plus 1.500 à 1.600 kg de paille :i l’hectare pour le blé. 

Ils seraient de 10 à 12 hectolitres de grains h l’hectare pour le maïs. De bons 
résultats auraient également été obtenus sur coton après soja engrais vert. 

Le gros avantage du soja comme plante améliorante est de n’occuper le sol 
quo de quatre à six mois. De plus, il ne prbsente pas d’exigences très nmrquées 
concernant le sol ct le climat, c’omme c’csl le cas pour certaines légumineuses uti- 
lisées couramment comme engrais vert. 

Des essais de soja cultivé comme plante ambliorante ont donné de très bons 
Gwltats sur le littoral algérien cn utilisant en particulier des variétés très tardi- 
ves du type Palmetto ou Seminole. L’emploi du soja. comme engrais vert en Algé- 
rie, où dans beaucoup de cas l’humus a tendance h disparaître, semble à retenir. 

Elevage 

Les exploitations orientées vers l’tlevage s’intéressent à la culture du soja, 
en y  voyant une source de protéine dc haute valeur pour l’alimentation du bétail. 
Celle-ci peut etre recherchée sj la ferme m6me sous plusieurs formes. 

fourrage, 

grain, 

lait de soja. 
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l,a culture du soja dans les exploilalions d’6lcvage qui, d’une tttanike gknk- 
rale, manquent d’aliments concentrés paraît Eh-c à encourager cn Algkic. Ces ex- 

ploilations seraient certaines de lrouvcr ù demeure, ktant donnés les besoins de leur 
dteplcl un déboucl+ intfressanl lwur le soja qu’elles produiraient. 

Fourrage vert 

En utilisanl en Algérie les varié& fourrag6rcs telles que Dunfield SOY Bean, 
Péking, Harbinsoy, Haberlandt, Mammotan, Acadian, Palmetto, Seminole, et en* 
échelonnant les dates de sentis, on peut oblcnir un fourrage vert d’une haute va- 
leur alimentaire, de fin juillel à fin octobre, pendant une période où l’alimenta- 
{ion en vert devient précisément difficile. Au point de vue dr sa richesse en élb- 
tnents mitrilifs, le soja se place entre la luzcrnc et le Iréfle violet (SS). Il est ri’- 
commandé de le donner aux animaux en vert awc du maïs afin d’obtenir un mé- 
langr biin équilibré en éléments nutritifs. 

T,e soja ne prfkicnte pas I’avanlagc de repousser comme Ic trilflc ou la luzer- 
ne, aussi si)tt emploi comme pâturage est-il tliscutablc. Cependant, lti pâturage du 
,soja par le bétail est pratiqué :111x Etats-l!nis, oci il est particuli2remcnt recom- 
tnantl6 lorsque la rkolte n’a pu 6trc faite par suite du mauvais temps, du man- 
que de main-d’wuvre ou de taule atilrc cause. La plante fournit alors un p5tur:ige 
inléressant en fin d’été et au début de l’automne (104). 

I,e pâturage du soja par un troupeau de porcs dont la ration est complétée 
par du maïs donne des t-ésullats pariicltliét.ettte111 intéressants. En règle générale, 
on re&mmande d’ntt :ndrc que les graines soient tnûres avant de faire pâturer le 
soja par les porcs. On a tnontré que le SO~:I en vert constituait une excellente 
nourriture pour les animaux de hsscvx~~r et que l’otnbre existant dans un Iuxu- 
rianl pâturage de soja était propice A l’élevage des icunes poulets. 

Ensilage 

Bien qu’il soit réalisable :wec tfrt soja ctttployt seul, on recommande d’ensiler 
le soja avec le mais clans les proportions suivantes : 2 à 3 parties de maïs pour 

une parlie de soja (104). On ohtiznt ainsi un tnélannc qui est bien équilibré au 
point d(h vii<\ nutritif, se conswvc bien, esl bien app6té par les nnitnaux et n’a au- 
cun cffct nocif sur la qualité du lait et du beurre (104). 

L’ensilagc soja-maïs s’zst t+rélk supfkic~ttr 5 I’ensilage maïs au point de vue 
alimentaire, ce dernier étant mal kIllililJr6 et demandant h êlre complété par un 
aliment riche en protéines. I,‘cnsilagc soja-mais a fourni de meilleurs résultats 
que l’ensilage maïs en ce qui c~nccrtw la production du lait, du beurre et de la 
viande (104). 

Foin de soja 

IntermCdiaire au point de vw alitnrntairc- entre celui du trixflc violet et dt 
la luzerne, le foin de soja est bien accepL6 par- loutes les cspfces animales (88). II 
constitue une excellente ration d’hiver pour Ici ,jcune bétail, borins, ovins, pour les 
chewrux, les mulets et est avanta:ircusctttr~tti uii!isé pour I’alimettlation des porcs 
et des animaux de basse-cour (93). 

On reproche parfois an foin de soja I:I présence de tiges assez &Paisses et li- 
gneus?s, mais l’on peut obvier à cet inconvénient en semant serré, en utilisant des 
variétés fourragt:res et cn effectuant la rkoltc cn temps voulu. 
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IA principale valeur du foin dc soja r6side (‘ans ‘sa haute teneur en proti’i- 
ries digestibles. Il est équival bnt :i ceux dc la luzerne ct du tréfle violet, pour la 
protlwtion du lait el du beurre (104). Il est pal.liculii~rerncnt intkressant pour 
I’alimcntation des wc.hcs IaiWrcs dont il permet (le mainfcnir facilement 1 I poids. 
En ce qui wnccrnc l’engraissement des Mtcs dc bowlwrie, l’alim~~ntation au foin 
de Soja donne des rksultats à peu pri’s k~riivalcnts A I*(wx que l’on obtient avec le 
foin di luzcrnc. Des rations de foin tic soja cl de maïs, ou dc foin de soja, niaïs 
et avoine ont donné de bons résultats dans l’alimentation des chevaux de kavnil 
et des mulets (104). 

1,~ foin de soja présente m1c valcui~ voisine du foin de luzerne pour I’cngrais- 
stmcn t des anneaux el l’alimentation des brebis cn gestation (104). Pour l’alimen- 
tation des porcs, on rccommantle dc couper lc fourrage destiné A faire du foin, 
lorsque les gruinçs sont presque arrivks :i maturité. Le foin de soja c*onstiMe une 
excell ‘nte nourriTurc pour les animaux de basse-cour, dont la ponte est accrue. 
LC fourrage (‘St Cl>Llp& <~Lli~lld ICS gousses commencent h se former et il est séché 
avec précaution pour éviter toute pcrtc dc feuilles. On donnr le foin aux volailles, 
en bottes susp~nducs A une Ircntninc dc ccnlim@trcs du sol (104). 

Grain de soja 

C’est un alinwit wncen tr6 dont la valeur exceptionnelle est encore accrue 
par le fait qu’il peut Ctre obtenu sur la fcrmc même. ITn2 unité fourra,gèrc équi- 
vaut à O,B8 kg de soja grain de la vari Huhert 33 rultiri! en grande culture cn 
Algkic. En ri,glc gSbnbralc, il ~SI rccommantl6 de broyer ou dr moudre les grains 
de soia avant de les donner au bétail (104). 

Comple tenu de leur haute teneur cw protéines. les grains dc soja doivent 
toujours 6tre distribués aux animaux, cn m6lnnge avec des aliments moins con- 
c:entr&s. On a intérct h mélanger d’abord les graines de soja avec des graines de 
maïs, d’avoine ou de pois et de moudre ensuite 1~ tout en farine, les graines de 
soja sont, en effet, difficiles à moudre sculcs étant donnée leur teneur élevée en 
matière grasse. 

Pour la production laitiiw, I:i graine tic soin concassk ou broyée présente 
en tant qu’aliment concentré une valeur au moins égale A celle de la fnrin? de 
grainrX de 1111 ou de coton’ (lt)4). TAa graine de soja donnée aux vaches laitières n’a 
aucun effet nocif sur la. saveur cl la qualité du laii :t du beurre. Cependant, il est 
recommandé de ne pas la donnw en quantit6 cxcwsive ; celte graine ne doit en- 
trer dans ~111 m&langc tic grains que dans la proportion d2 1/3 (93). 

Pour l’en~raissemenl du btlail, la graine de soja peut jouer un rôle impor- 
tant, elle permet d’équilibrer les rations dans losquelles lr maïs entre pour une 
large part. Il est recommand6 dc n’utili,Ser le soja en grains qu’au début dc la pé- 
riode d’engraissement, car au bout d’un certain le~nps, il peut en résulter une di- 
minution de l’appétit des animaux (93). Pour l’engraissement, il est préférable de 
donner aux animaux la graine de soja entière. Si on l’utilise dans l’alimentation 
du bétail B l’engrais, à la. place de la farine dc graine de coton, le gain de poids 
est aussi rapide et la viande d’aussi bonne qualité après abattage (93). 

Depuis quelques années, la ferme de l’oued Mendil, située prk dc Rirtouta 
et appartenant A l’Institut Pasteur, SC livre à In culture du soja gra.in, en vue 
d’assurer un aliment concentrk de haute valeur protidique a son important chcp- 
tel. Voici la formule du concentré qui est utilisé dans le rationnement des vaches 
laitières (1) : 

(1) Nous remercions bien vivement M. Balozet, de l’Institut Pasteur, qui a bien voulu nous 

fournir ces renseignements. 
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son 011 rer110ulage .............. 

Farine d’orge ........... ; .... 
Farine d’avoine. ............... 
Tourteau d’arachide. ........... 
Tourteau de coton .............. 
Farine de soja ................ 

1 kg = 0,i U.F. 
1 kg = 1 U.F. 
1 kg = 0,9 U.F. 
0 kg 5 = 0,45 U.F. 
0 kg 5 = 0,55 U.F. 
1 kg = 1,35 U.F. 

5 kgs = 4,95 U.F. 

r.e rationnement des veaux est pratiqué dans I:I mï!mc cxnloitation cn obscr- 
van1 les règles indiquées dans le tableau suivant : 

- 

Lait 
(litres) 

Mélange dc 
farines 

(g1-a111111es) 

Eau Concentré 
(litrcs) 

I 
(grammes) 

1”” sem*\ine c 
4 premiers 

jours : 

3 jours 
suivants 

2” semaine 
3e semaine 
4” semaine 
5” semaine 
P semaine 
7” semaine 
8’ semaine 
Cp semaine 

10” semaine 
11” semaine 
12 semaine 
13” semaine 
1P semaine 
15’ semaine 
16fi semaine 

-~ 

ColostrLlrrr 

a volonL~ 

775 
9 
7 300 3 
7 400 4 
7 500 5 
7 600 6 
7 700 6 
7 800 6 
7 600 6 300 
7 700 6 400 
5 800 6 800 
5 1 .ooo 6 900 
5 1 .ooo 6 1 .oon 
4 1.000 1 

I 
6 1.200 

4 1 .ooo 
l 

6 1.400 
3 1.000 6 1.800 

..- ..~ ----.~ 

Le mélange de farines est le suivant : 

Farine d’orge.. . . . . . . . . . . . . . . . . 650 gra.mmes 
Farine de soja.. . . . . . . . . . . . . . . 200 - 
Sel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 - 
Glycérophosphate de chaux . . . . . . . . 5 - 
Carbonate de fer.. . . . . . . . . . . , . . . 2 - 

Le concentré A la même formule que pour Ies adultes. 

Ce ralionnement dans lequel entre lc soja a permis de maintenir les vaches 
‘ajiicres CII bon état de lactation et d’assurer aux veaux une croissance régulière. 

L’alimentation des moutons (93) RVCC des graines de soja entraîne une aug- 
mentation du poids de l’animal aussi importante qu’en utilisant de la farine de 
graine dz lin ou de graine de coton. On recommande d’utiliser les graines gros- 
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sikement moulues plutôt que les graines entitres, bien que c.es dernières soient 
plus appréciées des animaux. On conseille d’équilibrer les rations en y  mettant 
des grains de soja et des grains de maïs en quantitks égales. L’adjonction du so- 
ja à la ration n’enlraîne aucune diminution de la qualité de la viande. Le poids 
des toisons est plus élert si l’on remplace l’avoine par le soja dans l’alimentation 
des moutons. 

Le soja en grain s’est révélé supkieur au blé dans l’alimentalion des porcs 
(93). On recommande de le mélanger au maïs et d’ajouter a la ration des S~IS 

minéraux (phosphates et chlorure de sodium). I,a grain:, de soja convient mieux 
que la farine non dkshuilée. I,a graine cuite convient mieux h l’engraissement des 
porcs que la graine de soja crue. 1,‘huile rontwue dans la graine peut avoir une 
action néfaste sur I:I ronsislance de la viande de porc. Toutefois, il a étb montrk 
que la graine de soja pouvait très bien être rnisc dans la ration des truies meres. 
Elle les maintient dans un bon état de graisse qui est favorable au bon dbvelop- 
pement des porcelets avani la naissance. 

I,e grain de soja est utilisl avantageusement dans l’alimentation des animaux 
de basse-cour (93). On recommande de le fail 2 cuire ou tic le faire tremper avant 
de le distrihuer aux volailles. 1,~s graines de soja broyées grossièrement (de pré- 
férence h la farine) peuvent être introduites dans les patées au taux de 10 %. TAI 

protéine du soja présente une grande valeur alimentaire pour les volailles. Tou- 
tefois, il est itnportant de combler la déficience des grain-s de soja en phosphore, 
en calcium et en sodium en ajoutant à la ration de la farine d’os, de la pierre 
calcaire moulue et du S:I ordinaire. 

Lait de soja 

A premiére vue, le lait de soja, (88) ne différe pas du lait animal et ne donne 
pas de dépôt. Il monte à l’ébullition et a me odeur dz malt. La présure, les aci- 
des, c:ertains sels le coagulent. La fermentation lactique peut élever sa teneur en 
acide lactique jusqu’k 1 %. Le lait de soja étanl artificiel, il est évident que l'on 

peut faire varier & volonté sa richesse en extraii sec. Pourtant, il est une richesse 
maxima qu’on ne peut dépasser, si l’on veut obtenir une dissolution complète des 
principes nutritifs. Cette richesse maxima correspond h environ 80 % d’eau. 

Pour obtenir le lait de soja : 

1”) Faire tremper préalablement les graines pendant 24 heures dans 4 1l 8 fois 
leur poids d’eau. 

2”) Broyer les graines avec l’eau de ma,cération, ce qui donne une bouillie. 

3”) Filtrer la bouillie j travers une toile, le filtrat constitue le lait Végétal 
de soja. 

4”) Ajouter deux Si trois cuillerées B caf& de lactose par litre de lait de soja 
et une cuillerée de chlorure de sodium. 

5”) Chauffer le lait de soja entre 40” et 50” C, la chaleur en augmentant la di- 
gestibilité. 

I,e docteur-vétérinaire Jean Pitrou (115) préconise le !a;t rte soja dans I’ali- 
mentation des veaux, dont le rationnement devrait, d’apr6s lui, être établi ainsi : 

F>endant la semaine qui suit la naissance, donner exclusivement le lait de la 
mitre. Pendant les semaines suivantes : 
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2’ semaine 5 litres dc lait de la miw plus 6 litres dr lait dc soja 
3” - 4 - - 7 - 
4”- 2- - - 11 -- 
6’ -. 0 - - 16 -.- 
8” -- 0 - 20 

10” - o-- __ - 22 

Dki I:l T” semaine, ajoulw une certaine proportion d’hydral J de c:wbolW, s0llS 

forlnc de farine dc nlanioc p;lr cxcmple, à raison de 100 à 125 grammes par litre. 
On p~!ri:wil obtcnil ainsi mi veau dc 150 kg à dix semüincs ct l’cxamcn dc la 
carcasse h I:I t>ouchcric aurait inwtri, d’apri’s le Iktcur Pitrou, une viande hien 
hlnnchc, une graisse abondante et ferme. 

Après filtrage du lait, il reste dans Ics loiles un Lourteau ac‘qucux et peu w17- 
sistant, qni est cnïor~e trk riche en @ibmcnts nutrilifs et qui peut Ctrc utilisé dans 
l’alimentation du bétail. 

Les szmenccs de soja dont nous disposons cn cullurc en Algbric, qu’il s’agis- 
se dc varié& industrielles, fourragkcs ou potagércs. proviennent du Service de 
I’Expkimcntation Agricole. AprGs une étude approfondie des varié& ù la Stn- 
tion Centrale de Maison-Carrée, les plus intéressantes ont été multipliées dans les 
stations régionales, en particulier dans ~cllcs dc Ferme-Rlanch:a, du Bou-Hamra et 
d’Aïn-t:l-Hatlj:rr, puis mises à la disposition des cultivateurs qui en firent la de- 
mande. 

I’nc bonne semence dr soja doit présenter : (1) 
-- une pureté spécifique au moins égale à 98 %, 
- une faculté germinative au moins égale à 90 %, 
-- une pureté variétale de : 

999 */** pour les semences dc sélection, 
990 */oo pour les semences de reproduction, 

- une teneur en eau au plus égale à 12 %. 

Le contrôle des semences dc soja cn Algérie, établi sur les mêmes bases que 
wlui du conlrôlc des semenc’cs en gbnbral est parfaitement souhaitable et réalisa- 
bic. IX commerce des semences dc soja en Algérie apparaît pour le productem 
comme une spéculation mtbrcssante, cc twmc Itant employé dans le sens le plus 
large du mot, lc wndcur devant hénéfici:r logiquement sur le prix de la semence 
d’une plus-valuc par rapport à celui qui esl pratiqué pour la graine industrielle. 
La Métropole semble en particulier offrir mi débouché pour les semences (1~’ va- 
ri&+, fourragères tardives d’origine algtricnnc qui, si cllcs pcuvcnt être récol- 
tées dans d’excellentes conditions en Afrique du Nord ne pcuvcnt mûrir leurs 
graines en France. Le prix des semences certifiées de soja américain est rclntivc- 
ment i:lcré :i la production, ainsi que les frais de commercialisation et dc trans- 
port cn France. Il apparaît plus avantageux pour la Métropole d’importer des 
sc~nenws fourragcres algériennes que des semenc-s américaines, tout en les payant 
aux producteurs algériens un prix rémuii~ratcur. 

(1) La législation qu’il conhendra d’appliquer aux semences de soja devra s’inspirer d’une 

part de celle qui existe en Algérie pour le commerce des semences en général, d’autre part de 

celle qui est en vigueur dans la Métropole et les concernant. 
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C. - IX SOJA DANS L’INDUSTRIE 

Si le soja est appelé à rendre de grands services dans les fermes d’élevage, 
si le commerce des semences peut devenir une source de profits pour le produc- 
teur, nous ne pensons pas cependant, étant donnée la haute valeur des produits 
que l’on trouve dans la graine, que re soit là le terme de son utilisation en Algé- 
rie. T,a graine de soia est, en cffct, la source d’une huile de qualité et d’une fa- 
rine de telle composition que son emploi dans la fabrication de produits alimcn- 
taircs et en particulier dans cc4lc de produits diCtétiques présente un très grand 
intérêt. 

. 

II s:krail rc~grcttable de nc pas ulilisw le soja à des fins pius réinunératriccs 
pour le producteur que cellrs qui sont permises par I’Pleragc, alors que l’indus- 
trie est capable de lui contërcr Ic maximum dc sa valeur. 

T,‘huilcric, la meunerie, la biscuiterie, la boulanqcrie cl la p:îtisscric industriel- 
les, l’industrie des produits de réginie sont dans les cowlitions économiques ac- 
tuelles, aulant de dtbouchés pour le soja et cc n’est qu’nvcc 10 concours raisonné 
de ces industri 2s qui dépendcwt d’ailleurs Ptroitement !es IIIWS des autres en cc 
qui (‘oncerne l’utilisation rationnelle de I:I graine que l’on pourra envisager mle 
ex!ension de la culture du soja en Algérie. 

INDIJSTRIE DE ~,‘RUIl.ERTE 

1,‘huilerie alg6ricnnc sernblc vivement intércsséc par l’extension en Afrique 
du Nord de toute culture dc glnntcb h huile. Rien équipée, elle rst capable de trai- 
ter sur place, dans les candi tions IPS mcillcurcs des milliers de tonnes dc graine<. 
Plus de 7.5110 lo~~~~cs de graints de soia ont 6té traitées h Alger mknc depuis 1950. 

Extraction et raffinage de I’huile de soja 

Kous n’insisterons pas sur les proc6dts d’rxlraction de l’huilc qui sont clas- 
siyues et comportent généralement : 

-- un laminage de la graine, 
- une cuisson avec injection de vapeur, 
- une extraction par pression permettant de récupérer de l’huile de soja 

brute et des écailles contenant encore 10 % d’huile, 
---- une extraction compl6mentaire des I’huile des écailles par wlvnnt, qui ne 

laisse dans le tourteau finnlrmcnt obtenu qu’un taux d’huilc trk faible n’attei- 
znant pas 1 k, 

---.- une rkupération intégrale du solvant, R partir du tourteau humide, sous 
vide pendant une demi-heure, h une kmpérntur; de 110” C environ (1). 

Les procédés modernes de raffinagch dc l’huilerir nl&riennc tra.itant le soio 
so11t : 

--- un- filtration (qui demeure une opération d’huilerie), 
_~. une Plimination des mucilages (opération importante dans le cas du soja), 
--- une neutralisation, 
-- une désodorisation de I’huile de soja. 

L’huile de soja brute, aprk filtration, est d’mic belle couleur jaune d’or. 
L’huile de soja raffinée est de couleur jaune clair. 
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Utilisation de l’huile de soja 

La g&nmc des produits fabriqués à partir de l’huile (1~ soja est très étendue. 
AprGs hydrogénation, elle peut trouver des débouchés clans I:I fabrication des 
beurres végétaux. On l’utilise cn savonnerie, en stéarinerie, dans la fabrication 
de la glycérine, crlles des peintures, des vernis, du linol&um, dans celle des pro- 
duiIs présentant des propriétés analogues au pétrole et au caoutchouc. 

Dans les conditions économiques actuelles, l’utilisation de l’huilc de soja com- 
me huile de table, après raffinage, est la seul: & retenir en Algérie. Depuis long- 
temps, l’huile de soja a trouvé un débouché dans l’alimentation, aux Etats-Unis, 
au Danemark, en Hollande et dans la Métropole, au même titre que I’huile d’ara- 
chide. Elle a été également consommée en Algérie ces derni&rcs années. 

Si les tonnages dc graines de soja traités en Algérie devenaient plus impor- 

tanls, l’industrie de l’huilerie pourrait s’équiper facilement pour récupérer la lé- 
cithine végétale à partir dz huiles de soja. On connaît l’intérêt de la lécithinc 
en laiterie, margarinerie, chocolaterie, dans l’industrie des textiles, celles du caout- 
chouc et des cuirs, qui pourraient devenir autant dc débouchés pour CC produit 
de rlcupération de l’huilerie. 

Le tourteau de soja 

En 1940, la pénurie de matières grasses dans la Métropole exigeait de rwou- 
rir à toutes les plantes à huiles disponibles, pour essayer de combler le déficit en 
corps gras. L’intégration du soja dans les oléagineux à cilte époque a, cepcndanI, 
été ü notre sens une erreur. Elle dewil, cn cffct, immanquablement en interdire 
la rulture en France, dès In fin de la cris- des rnatibres grasses, incapable qu’il 
éta,it en tant qu’oléagineux faible de soutenir la comparaison avec d’autres cultu- 
res de rendement en huile plus Clevé. 

J,e tourteau dc soja a été consitl6ré jusqu’ici comme LW sous-produit de I’hui- 
lerie, ct à ce titre placé sur lc m?me plan que les tourteaux obtenus SI pal*ir cl’olén- 
gineux riches. Or, si la teneur en huile du soja est relativement faihle, sa graine 
pGsente, par contre, une Pnnrmc proportion de protides nobles qui se retrouvent 
dans le tourteau à un taux voisin dr 50 %. Si l’on ajoute que la teneur du tourteau 
de soja cn glucides est faible el qu’il nr contient pas d’amidon, on peut penser 
que sous &Serre de préparations particulières (dont nous parlerons plus loin), 
il peut devenir la base de farines alimentaires tr+s riches en protéines et de pré- 

parations tIiét6ticluw de grnntle valeur. Lc tourteau de soja doit être considéré 
non comme! un produit accrssoire, mais comme ~111 produit noble de l’huilerie et 
mérite à ce titre LHW étude particulière. 

H. Jacquet, en collaboration avec P. Mcrat dans une publication préfacée pal 
M.-.J. Philippart et fait- SOL~S l’égide de l’Institut Technique, d’Etudes et de Recher- 
ches des Corps Gras SLW les tourteaux alimentaires, fait trés exactement le point 
sur la valeur du tourteau de soja (77). 

Pauvre en huile, peu riche en glucides, il s? révéle beaucoup plus riche en 
sels minéraux (Ca, P, Fe) et en vitamines du groupe B que la majorité des céréa- 
les. Trés riche en protides (45 à 50 %), il contient d’après Mitchell et Block (ci- 
t&s par Jacquet 77) tous les aminoacides « indispensables ». Le « facteur limi- 
tant a, c’est-à-dire l’aminoacide « indispensable » dont la déficience entraîne l’inap- 
titude partielle de l’aliment à la nutrition est la méthionine. 

Comparé aux protides dc l’œuf entier, qui ont été reconnus les plus efficaces 
sur le plan biochimique, Mitchell et Block ont calculé le « pourcentage de déficit » 
du « facteur limitant » concernant le soja. Plus ce déficit est faible et plus la va- 
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leur alimentaire de l’aliment considCri? est forte. Il a 616 montré nmsi qu’elle éiait 
plus grande chez le soja que chez l’avoine, le blé entier, lc colon et le maïs. Com- 
1112 l’a écrit Jacquet : « Tous 1~s aiimcnts diffiarent entre eux, soit par la nature 
du « facteur limitant », soit par le « pourconlage du déficit >>, on peut corriger mu- 
tuellement les dbficicnccs des protides en les associant judicieusement. >> 

Les protides du blé par exemple, sont d6tïcients en lysine, mais présentent iii1 

taux rclativcw~ent @levé de m&thiolline, le contraire SC produisanl précisément chez 
le soja. Le mélange blé-soja sera mieux équilibré tant en lysine qu’rn méthionine. 
Il y  aura « valorisation mutuelle », il p aura « suppli~rncntation ». Cette « valori- 
sation» est mise en 6vidence non scnlemenl par la clét.wi~ination des «facteurs 
limitants » ct tics «pourcentages de déficit » définis par Mïtchcll et Block, mais 
également et surtout par l’exp~l’inlcnt:ltion physiologique pratique. 

Une étude de Jones et Divine (cil& par Jacquet 77) sur la croissance des 
rais en fonction du régime nlimcntairc nous fournit les indications suivantes : 

Régime alimenta.ire Gain cle poids moyen du rat 
(g. en 6 semaines) 

Farine blanche de blé.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Farine compl+te de blé.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Farine de soja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 
Mélange farine blanche 95 % + soja. 5 %. . . . . . . . 39 
Mélange farine blanche 90 % f  soja 10 70.. . . . . . . 75 
Mélange farine blanche 85 ‘% 4- soja 15 %. . . . . . . . 93 

Remarquons avec Jacquet que la « supplémentation » est lelle que le dernier 
mélange présente une efficacité supéri~uw à celle du soja seul. 

De nombreux auteurs (1) dont la liste serait difficile h épuiser, sont arrivés 
aux mi!mcs conclusions en ce qui wnc‘erne la « snpplémcntation 2 et les avantages 
qu’elle entraîne an point de vue alimenlairc. Si 1’intéSt de la « suplémentation » 
est évident clans l’alimentation dn bétail, il ne l’est pas moins dans l’alimentation 
humaine. Elle est, en outre, facilement réalisable par simple mélange g la farine 
blanche de blé, d’un pourcentage relativement faible de farine de soja qui ne nuit 
en rien à la panification. 

T’n certain nomhre d’auteurs, parmi lesquels il faut citer Coll, Hayward, Me 
linck, Everson, Mitchrll, Myburgh, ont montré d’autre part, à la suite de nom- 
breuses études sur le rat, le poulet, le porc, que seul le tourteau de soja extrait à 
haute température, présentait une l~onn: efficacité de croissance, le tourteau 
non chauffé 6tant mi aliment midiocre. IA supériorité du soja chauffé s’explique- 
rait par la préscncc dans le soja cru d’une antitrypsinr thermolabile qui serait 
nn inhihiteur de croissance. L’amélioration du tourteau par la chaleur nécessite 
la présence de l’eau. 11 semhlc que la tcmpbraturc optima doive se situer entre 
100” C et 110” C pendant une durée de 30 minutrs. 

Remarquons que ces conditions se trouvent précisément réalisées dans les 
huileries algériennes modernes lors d? la r&wpération du solvant, comme nous 
l’avons VU plus haut, ce qui leur conffire la possibilité de sortir des tourteaux de 
soja d’une haute valeur alimentaire, qui pcuvcnt aisément soutenir la comparaison 
avec les tourteaux de coton décortiqué ou d’arachide décortiquée considérés ti jus- 
te titre comme les plus riches pour le rationnement du bétail. 

(1) Andersen, Blakely, Carlson, Carpenter, carter, Hafner, Hahn, Harrel, Hayward, Henry, 

Houston, Hove, Km Loosli, Nelson, Powell, Voltz... 
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Mais il est permis de penser que ces tourteaux, sous réserve de traitements 
spéciaux des graines de soja avant extraction dc l’huile, méritent d’ctre utilisés g 
des fins plus nobles et d’entrer dans l’alimentation humaine, c’est ce que nous étu- 
dierons maintenant. 

INDBSTRIES ALIMENTAIRES - BISCUITERIE - BOULANGERIE 

ET PATISSERIE INDUSTRIELJ,ES - PRODFITS DE REGIME 

Depuis la dernibre guerre mondiale, le wjn tend & prendre une place tk PIUS 
en plus grande dans l’alimentation humaine aux Etats-Unis, h côté dr la viantle, 
des «eufs, du lait et du fromage, en raison de sa richesse rn protéine dont lc prix 
est relativement bas. T,a farine dc soja est C~C plus en pluh employée soit par les 
industries alimentaires, soit pour la pri’p:lr.ltiou d’un trk grand no~lll)~ de mets. 

11 semble que dans les contli tiens aïlucllcs, il y  ait I:I un déboucht intéressant pour 
le soja en Algérie. 

Préparation de la farine ae soja 

Qu’elk soit entière ou d6shuiléc, la farine tic soja destin& à l’:lliincnt;~lioii 
hunlaine exige une préparation qui soit rigoureusement suivie (88). Da.ns l’un 
comme dans l’autre ras, les grairws ulilisiw doivent ctre Sain:>s, parfaitement 
nettoyées, désahlées et décorliqubcs. 1,~ grain passe au tarare puis à l’épierreur. 
I,orsqu’il est propre, on I’cnvoic dans un premier jeu de meules qui détache les 
enveloppes et sbpnre les cotylido~~s. 1;n passage au tarare permet d’enlever les en- 

veloppes et les germes. 1,~ grain décortiqu6 est ensuite envoyé dans un moulin où 
il es,t réduit en farine qui est cnsuitc blutk. On obtient ainsi la farine entiére. 
Si l’on désire obtenir de la farine d~shuil~c, l’extraction dc la matiérc grassi SC- 
ra effectuée avant mouture et blutage. 

Composition. Valeur alimentaire. Propriétés de la farine de soja 

La farine de soja doit être dc belle rouleur jamlc chamois clair, d’odeur et 
de saveur agréables. Elle doit 6trc finement granuléc. La farine entiPw est de 
conserva,tion plus dbliratc que la farine déshuilée. Cette derniérc se conserve bien, 
il est recommandé cependant de la stocker à l’abri de l’humidité et de la 1umiPre. 
D’aprirs le docteur en pharmacie J. Kiger (82), les compositions chimiques respcc- 
lives de la farine entière et de la farine dkhuilée seraient les suivantes : 

Compositinn Farine entiiarc 
Humidité. ......................... 9,T 
Matières minérales. ................... 4,2 
Matières grasses ...................... 21 
Matières azotées (N X 6). ............... 39,9 
Cellulose. ........................... 2,9 
Glucides totaux ...................... 22,3 
Sucres réducteurs .................... 41 
Sucres hydrolisables .................. f5,2 
Sucres totaux ........................ fi,3 

Farine déshuilée 
898 
594 
098 

42,s 
4,5 

37,7 
0,3 
$7 

10 

D’aprks Wasth, Kapfhammer et Hahs (cités par Schellong 138), les matibres 
azotées du soja contiennent tous les aminonrides nécessaires h la vie en quantité 
suffisante. De l’avis de nombreux hygibnistcs et docteurs qui ont étutlib la ques- 
tion depuis fort longtemps (88), le soja présente une richesse en matières azotées 
équivalente et même supérieure à celle de la viande. Par contre, il n’a pas comme 
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elle I’inïonvCnient d’ctre excitant et toxique. 1,n viande contient, en cbïfct, (Ici> nu- 
c~~~onll>unlinoïtl~~s qui donnent (1~5 bases xantliiques h ?lOy;lllX puriclucs c‘c;nslituant 
de véritables toxine pour 1’01 =g:miwnre, la ma tiiare azot6e du soja est, au contraire. 
enli~~rcment formée de légumine ou caséine végétale, parfaitement conil~:~r:~l~le 5 
la casitine du lail et qui consfilue une ~ar:i~nuclénnll~aunine ne donnant pas nais- 
s:inçe à ces bases toxiques. 

La farine dv soja présente, ail point de vue physiologic~ue, beaucoup I)lus d’a- 
nalogie avec les sources principilles tic profi’ines, telles que la viande, le lait, les 
(Pufs et le fromage qu’avec les prinripalcs farines (1.: cér6ales. En fait, le soja pré- 
sente mie valeur alimentaire de premier ordre. Il a permis aux énormes popula,- 
Cons de race jaune de subsister depuis des siècles, Il offre un intérêt certain dans 
l’alimentation humaine et son emploi serait à d~rclopper en Algérie, en particu- 
lier en milien indigPnc dont les rations son1 généralement pauvres en malieres 
azotées. 

Intérêt de la farine de soja en diététique 

Si le soja peut être utilis6 ;IV~ profit dans l’alimentation humaine cnurnnle (1 ), 
i! pri-sente lin iiliis ;;r;lntl intCrCl encore dans Ia ccmstitiition tic rCgimcs ibta- 
Mis en vue du traitement de nomhrclrscs maladies (138). Le trait:lment du diabète 
csi particuli~remcn t ,justiciable d’un Ggime clans lequel on fait entrer le soja, 
Itnnt donnée la pauvret6 glucitlique dr la graine. Peu d’aliments, en effet, sont 
exempts de mat&-es sucrées ou sacchnrifiahlrs dans l’organisme et le soja offre 
pr&isément cette particularilt? tic n’en préstbnter qu’un minimum. 

Tandis que la fa.rine de bli- peut conicnir jusqu’i 74 96 d’amidon et rncnie da- 
v;lntage, la farine de soja, si l’on se ri-fibre aux observations de Blonde], Inoync et 
Prinsen, n’en renferme pratiquement pas (88). 

Les glucides que l’on trouve en pelitc quantité dans la farine de soja sont, 
11’aprC.s le Docteur Schellong, mieux utilisés par les diabétiques que les hydrates 
de ca.rbone contenus dans la farine de blé (138). Si tous les auteurs sont d’accord 
sur la pauvret6 glucidique du soja, la nature des sucres qu’il contient semble très 
discuti:e (88). 

hïaquenne pense que le sucre du soja est peut-être identique à la galactane. 
D’aprPs Nüntz, le sucre de soja :tiirai t une grande analogie avec le lactose. Meissl 
et B6ckcr nous disent qu’il1 y  aurait dans la graine de soja 10 % de dextrine, mais 
Stingl et Morawski pensent C~C cette soi-disant dextrine ne serait autre chose 
que des sucres incristallisahles. Si l’on en croit le docteur en pharmacie J. Kiger 
(82), la petite quantité de glucides conlenue dans le soja serait constituée de mu- 
cilages (2) (arahanc et galactanc) et d’un sucre spécial, lc staçhyose, parliculari- 
té exceptionnellement ava.ntagcusc pour le régime diab&tique, ces substances n’é- 
tant pas absorbées par l’organisme. 

Ces considérations concernant la quantité et la qualité des glucides contenus 
dans le soja sont d’ailleurs en accord parfait avec les analyses cliniques (1%). Si 
l’on donne à un dia.bétique un potage contenant 20 grammes de farine de froment, 
le taux de sucre contenu dans le san g s’élève aussitôt très fortement, puis dimi- 
nue et au bout de deux heures retombe à sa valeur initiale. 

(I) Les travaux d’e Jones et Divine nous ont montré en particulier tout l’intérêt au point de 
vue alimentaire de la « supplémentation » blé-soja. 

(2) Nous avons vu que l’élimination des mucilages était une opération importante dans le 
raffinage de I’h~Iie -!z ::;z 
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Si l’on donne les mêmes yuantitks dc farine de soja au malade, le taux de 
~II~I::’ contenu dans lc sang s’élévc tri:s Icnlemcnt et demeure trés bas. Cette faible 
modification du métabolisme glucidique, nous dit le Docteur Schellong, est facile- 
ment mise en évidence chez les diah6tiqucs (138). Depuis fort longtemps, le Doc- 
teur l>uj:~l-tlin-R:~~~~~~cl~ a préconisé la farine dc soja à l’hôpital Cochin (88) : « 11 
consiitut, dit-il, un grand progrk dans I’alimcntation des diabétiques ». 

1,e Doc&teur LailIeux, ancien interne des hôpilaux d’Alger, a signalé les beaux 
résultats ohtcnus chez les diabétiques cn traitcmcnt h I’Hôpital du Dey. Sous 
l’influenw d’une aliriwnlation dont I:I bouiliic de soja 6lait la F):ISC, ils ont 
vu s’améliorer l’état des plaies qu’il,.s pri.scn taicnl et qui, comme toutes celles de CC 

gcnrc avaient résisté aux traitements cmployk (88). II est devenu un lieu com- 
mun d’affirmer que la composition des aliments dans le traitement du diabète est 
primordiale et c’est cncorc lc Docteur Schcllong (138) qui nous dit que l’emploi 
de la farine et du pain (12 soja doivent dcvcnir Ics éléments dc base de ce traite- 
ment. 

Suivant les cas, régime strict, rbgimc sXw, rkgimc ordinaire ou régime de 
repos, on ntiliscra la farine de soja rriklangk 011 non à la farine de céréales pour 
ronstiluer des menus dans lesquel\ on désire diminuer lc taux de glucides de la 
ration, les quantités et les proportions utiliskcs variant avec chaque cas partiw- 
lier. Une longue liste de menus dans lesquels entrent le pain et la farine de soja 
a ét& établir, en Allemagne, h l’usage des diabi?tiqucs qui en tirent largement pro- 
fit. D’autre part, lrs essais cliniques ont nionlr6 que le diabète guérissait d’autant 
mieux que l’alimentation en graisses 6tait plus faible, les quantités de protides du 
régime devant 6trc: relevées en proportion. Cette diététique est considérée par 
C.V. Noorden (cité par Schcllon, n 138) comme celle de ‘t’avenir pour le traitement 
du diabète, et il semble que les farines dc soja déshuilées que nous avons fait fa- 
briquer et analyser à Alger, avec leurs 47,s 95 dc matières azotées soient appelées 
a rendre de grands services dans ce sens. 

A côté du diabète, d’autres maladies sont ,justiciables de l’emploi du soja et 
parnli elles nous devons citer : l’adiposc, I’hypcrtcnsion sanguine, l’artériosclérose, 
la goutte, les maladies rénales, les affections cutanfes et iicrveuscs (88). 

A la, suite des remarquables travaux dc Ribadcaa-Dumas et de son école, de 
Ma thicu et Wuillemin-Cloog, il est unanimcmcnt reconnu que le lait de soja est 
très précieux pour permeltrc la croissance des enfants intolérants au lait. L’em- 
ploi des bouillies de soja est clcr ~m r1cpui.s longlcmps d’un usage courant à la Sal- 
pêtrière dans le cas dc dyspepsie des nourrissons :NI lait de vache ou de dyspep- 
sie des farineux. 

Les essais, les réalisations pratiques, les possibilités 

En 1940, des essais méthodiques d’uliliwtion de la farine dc soja ont été cn- 
trcpris à 1’Ecoic de meunerie par MM. Nuret, Ougimof et Avrard. Ils ont porté 
sur la fabrication : 

de paiws ordinaires dc boulangwic~. de brioches, 
de pains militaires, de croissants, 
de biscottes, de biscuits de gu-rre, 
de pains de mie, de pstes alimentaires. 
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Ils ont montré que l’on est en mesure de résoudre, du poinl de vue technique, 
les probltimes posés par l’utilkation du soja dans ces différentes fabrications. 

La farine de soja prend actuellement mie place de plus en plus grande dans 
l’alimentation humaine aux Etats-Unis. Depuis fort longtemps, elle a été utilisée 
en France dans la fabrication de produits alimentaires pour enfants et dans celle 
de produits de régime. Nous ~VOIT~ pu faire fabriquer nous-même h Alger de la 
farine de soja déshuilk d’une trbs I~elle présentation, pour laquelle l’analyse rhi- 
miquc a montré 1111 taux élev& de protides (473 % ) ct dont fa possibilité d’utilisa- 
tion dans I’alim.?nlation humaine a été reconnue. 

Les essais réalisés en lkcuiterie avec cette farine ont donné des résultats très 
encourageants. Ils méritent d’être poursuivis en vue d’une réalisation pratique. 
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RESUME ET CONCLUSIONS 

La culture du soja ne se tl6veloppera 1’11 Alg&ic que dans la mesure Oil deS 

études touchant la biologie tic la plan tc, la si-lection des meilleures variétés, I’éta- 
I)lisscmcnt d’un stork dc scmcnws de celles-ci, la mise au point des techniques cul- 
turales, la détermination des régions de culture les plus favorables, la recherche 
des débouchés rt!munérateurs wfin, auront prlalablement été faites, avec tout IC 
soin qui s’impose. C’est dans ce sens qu’ont bt& dirigés nos cfforls depuis plusieurs 
années. 

Nous avons pu réunir A iVaison-Carrf!e une collection de 153 variétés dc 
soja (1). Il est permis de dire que nous disposons d’un enszml)le de variétés qui 
n’a rien à envier aux collections des autres pays de l’Afrique du Nord ct même 
à colles des pays européens. IA réunion dans me station d'un grand nornlwe de 
Iypes d’une espéce végétale, doit constilucr Ic point de dbpart de touic améliorn- 
lion du matériel végétal. 

Pour les plantes de grande cnlturc, elle doit ctre suivie d’une étud: systéma- 
tique des caract&s morphologiques et physiologiques du végbtal consid6r6, de 
la description des variétés à partir des raractbes retenus, de I’blimination des 
tsynonymies, de leur classification el de I’élal~oralion de taMcaux dichotollli(lucs. 
C’est cc que nous avons essayé dc réaliser dans ce travail. 

Sur les 153 variélés de I:i c~ollection, ccnl environ ont &tb btutli+cs tlans la 

r6gion parisienne. Elles conslituenl une population donl les différents types 
prbscntent une ti-6s large g:iinme de prbroçi té. I,‘étudc wmparative dc Icw 

comportement ~SOL~ le climat parisien et sous celui de l’Afrique du Nord nous :I 

permis de montrer quelle est l’influence comhinbc de l’action du photopi’riodismc 
et dc la tzmpératurc sur la durée du cycle cullural des varibtbs considbrtes. Il 
existe une corrélation positive, entre le nombre de jours sbpnrant les dates des se- 
mis dc celles des floraisons et (12s maturités A Paris’ cl h Maison-Carrée, pour I’en- 
semhlc des variétés étudiées. 

Nous avons précisé les ~noyennes du nomhw de jours séparant les dates des 
semis de celles des floraisons et des maturités, tant à Paris qu’à Maison-Carrée 
pour l’ensemble de I:I population. Ces moycnncs sont les suivantes : 

Floraison en jours à Paris 67,132 2 8,250 
Floraison en jours à Maison-Carrée 44,382 $ 3,126 
Maturité en jours à Paris 149,864 + 11,824 
Maturité en jours & Maison-Carrée 100,566 2 7,970 

I.‘inleraïtion des contlilions du milieu sur Ic colnl>orlem~iit du SO~:I suivant 
le lieu de culture est essentiellement variable suivant la variété, mais d’une ma- 
niPre générale, Ics variétés précoces conservent leur précocité et les variétés tar- 
dives leur Iardiveté, qu’elles soient cal tivées dans un lieu ou dans un autre. 

Sous avons confirmé la valeur des notions d’« indices héliothermiquc » et de 
«constante héliothermique » étudiées par H. Gcslin dans le cas du blé. Elles s’ap- 

(1 ) On connaît environ 200 variétés de soja. 
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pliquent dans le cas du soja lorsqu’il est cultivé dans une même station. NOUS 
avons donn6 une explication de la différence existant entre les indices calcul&+ 
dans deux stations différentes, en faisant intervenir l’action du photopériodisme. 

Nous avons montré par ailleurs que l’on atteint pour le soja, en Afrique du 
Nord, le maximum dc précocité réalisahle, ce qui confère h l’Algérie III~~ place 
de choix parmi lrs pays aptes à produire du soja dans le monde. 

1,es conditions nnrtl-afr,i,cnines sont en particulier plus favorables e l’ohtell- 
tion de variétés productives, demi-précoces et surlout demi-tardives, tardives et 
très tardives que les conditions métropolitaines, S:)US lesqu:lles ces variétks à ren- 
dement élev6 arrivent difficilement à mfirir leurs graines. Il est possible de culti- 
ver lc: soja cn culture dkobéc sur le littoral algkiçn ; nous avons niontrk que les 
variétés demi-précoces et demi-tardives 6IRiC!i!l celles qui, dans ces conditions, 
donnaient les meilleurs rendements. 

L’emploi de semences toui venant, de puretk variétale laissant B désirer, dc 
faihle faculté germinative, de mauvais état sanitaire et appartenant par surrroit 
à des variétés mal adaptées aux conditions nord-africaines nc pouraicnt conduire 
qu’à des échecs. C’est précisément ce qui s’est produit a plusieurs reprises en Al- 
gérie depuis 1940 en particulier, jetant sur la culture du soja ~m discrédit qu’elic 
ne méritait pas. 

Nous avons étudié et déterminé tant B Maison-Car& que dans 1 :s diverses 
stations régionales relevant du Service de l’Expéri~neniatic>n Agricole les variétés 
de so,ia susceptibles de hauts rendements cl qui conviennent le mieux aux condi- 
tions de nos trois départemcn& tant pour l’obtention du grain (Lincoln, Hubert 
33) que pour celle du fourrage (Seminole, Palmetto, Dunfield Soy Rean). Nous 
avons séleciionné ces variétés et fait stocker LIIIC réserve de 50 quintaux de semcn- 
ces qui permettront, dès cette année, de cultiver mie centaine d’hcctares de sol:1 
en Algérie. 

Après des essais réaliubs à Maison-Carrée et dans les stations régionales, nous 
avons défini les meilleures méthodes culturales tant en culture à sec qu’en culture 
irrigule, que celles-ci aient chacwnc pour objectif. soit la production du grain, soit 
celle du fourrage. 

Compte tenu des normes écologiques dc la plante, nous avons délimité l’aire 
de culture économique du soja cn Algérie (la région bônoke en particulier pour 
la culture à sec, celle des périmètres irrigables surtout pour la culture à l’irriga- 
tien). 

LC soja présente un gros intérêt dans l’économie de la ferme. Sa culture est 
économiquement viable dans les conditions actuelles dans les fermes d’élevage. 
Ces exploitations sont absolument certaines de trouver à demeure, étant donn6 
les besoins impérieux de leur cheptel un débouché pour le soja. Au moment où 
l’on parle de « pool vert », la culture du soja est une de celles qu’il y  a lieu 
d’encourager en Algérie, dans le cadre des « cultures complémentaires », a condi- 
tion de s’assurer tout d’abord la possibilité de donner aux graines récoltées toute 
leur valeur, ce qui doit être recherchë *simultanément par l’extraction de l’huilc et 
la fabrication de produits alimentaires. 

Puisse ce travail contribuer à établir la liaison élroile qui s’impose entre pro- 
ducteurs industriels et consommateurs, liaison indispensable qui conditionne nctucl- 
lement l’essor de la culture du soja en Algérie. 
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Reaz 20/46-230.. _. 

Mandschurische. 

Jaune de Mandchourie. 

Mukden (iaune). 

Manchu Argentine 

Illini (jaune) 257. 

Hubert 33.. 

Monetta (P hiie brun). 

Dunfield (jaune) 255. 

Kedelee blanc (gros grain). 

Reaz 20-46-3998.. 

NOMS DES VARIETES 

Habaro 177 B. 

Dunfield Soy Bean. 

Habaro 232.. 

Rouest 85. 

Jaune de Desme I (fleur blanche). 

Tégument 

Coloration 

jaune 

clair 

jaune 

jaune 

jaune 
clair 

jaune 

jaune 

clair 

jaune 

jaune 

fumé 

jaune 
clair 

jaune 
clair 

iaune 
clair 

jaune 

iaune 
clair 

iaune 

ciair 

jaune 

jaune 
ciair 

- 

Panachures 

légér. pan. 
noir 

Iégér. pan. 
brun 

Iégér. pan. 
brun clair 

fort. pan. 

brun clair 

fort. pan. 

brun 

Iégér. pan. 

brun clair 

Tégument 
Aspect 

mat 

lustré 

iemi-lustré 

mat 

jemi-lustr8 

iemi-lustré 

iemi-lustré 

lustré 

semi-lustri 

remi-lustri 

semi-lustri 

semi-lustri 

mat 

remi-lustré 

semi-lustri 

lustré 

Forme 

ovoidal 

égèr. aplat. 

ovoidal 

Iégèr. aplat. 

ovoidal 

égèr. aplat. 

ovoidal 

ovoidal 

ovoidal à 

ellipsoidal 

subsphér. 

subsphér. 

à ovoidal 

subsphér. 
à ovoidal 

ovoidal 

ovoidal 

ovoïdal 

ovoidal 

ovoidal à 

ellipsoidal 

ovoidal a 

ellipsoidal 

ovoidal a 
eilipsoidal 

Jrosseur 

moyen 

petit 

petit 

moyen 

gros 

rès petit 

gros 

gros 

moyen 

moyen 

moyen 

petit 

petit 

moyen 

petit 

petit 

:otylédon! 
Couleur 

jaune 

jaune 

jaune 

jaune 

jaune 

jaune 

jaune 

jaune 

jaune 

jaune 

jaune 

jaune 

jaune 

jaune 

jaune 

jaune 

cavité 
mnticulairt 

nulle 

nulle 

nulle 

nulle 

nulle 

nulle 

nulle 

nulle 

nulle 

nulle 

P=u 
marquée 

nulle 

P=u 
marquée 

nulle 

nulle 

nulle 

Funicule 
Hile 

Coloratior 

caduc 

caduc 

caduc 

caduc 

persist. 
générai.) 

persist. 

caduc 

caduc 

caduc 

caduc 

caduc 

caduc 

caduc 

caduc 

caduc 

caduc 

noir 

noir 

noir 

brun 

brun 

brun 

brun clail 

brun cIai 

brun cIai 

brun cIai 

brun 

brun ciail 

brun 

brun clai 

Hile 
Contraste 
ou cerne 

contrasté 

contrasté 

contrasté 

contrasté 

cerné 

contrasté 
(Iégèr.) 

contrasté 
(Iégèr.) 

contrasté 

(Iégèr.) 

coatrasté 

contrasté 

Hile 
Zoloration 

ligne 
médiane 

brunâtre 

brunâtre 

brunâtre 

jaunâtre 

jaunâtre 

brunâtre 

jaunâtre 

jaunâtre 

jaunâtre 

jaunâtre 

jaunâtre 

jaunâtre 

brun 
jaunâtre 

jaunâtre 
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Hile 
Taille 

moyen 

moyen 

moyen 

grand 

petit 

petit 

petit 

petit 

petit 

petit 

moyen 

petit 

moyen 

1 
; petit 

LA PLANTULE ET LA JEUNE PLANTE 

Hypocctyls 
Coloration 

Hypocotyle 
Pilosité 

forte 

forte 

forte 

faible 

forte 

forte 

faible 

forte 

moyenne 

forte 

forte 

moyenne 

lJlOyt?““e 

à forte 

forte 

faible 

forte 

Feuilles 
Drimaires 

Taille 

petite 

petite à 
?lOp”“e 

moyenne 

TlOyf?“lle 

i grande 

petite 

moyenne 

moyenne 
à grande 

lllOye”“e 

moyenne 

moyenne 

moyenne 

moyenne 

petite à 
l-OOye”“e 

petite à 
moyenne 

Pétioles 
Zoloration 

on colorés 

on colorés 

on colorés 

on coiorés 

10” colorés 

ion colorés 

ion colorés 

ion colorés 

ion colorés 

ion colo& 

ion colorés 

,on coiorér 

non coloré! 

non coloré! 

non coloré, 

non coloré 

Pétiolules 
Coloration 

ion colorés 

ion coloré 

non colorés 

non coi06 

non colorés 

non colorés 

non colorés 

non colorés 

non colorés 

non colorés 

non colorés 

non colorés 

non colo& 

non coloré! 

non coloré! 

mn coloré! 

7 
I 

Plante 
Yiosité 
Aoration 

fauve 

uve clair 

fauve 

uve clair 

blanc 
grisâtre 

blanche 

blanche 

blanche 

blanc 
grisâtre 

blanche 

blanche 

blanche 

blanc 
grisâtre 

blanche 

blanc 
grisâtre 

blanche 

Plante 
Pilosité 
ntensité 

forte 

forte 

forte 

forte 

forte 

ds fork 

très iortc 

très fortf 

forte 

très forte 

très fortl 

très fort! 

forte 

très fort 

forte 

très fort 

- 
I Fleur 

s!oration 

blanche 

blanche 

Dianchc 

blanche 

blanche 

blanche 

blanche 

blanche 

blanche 

blanche 

blanche 

blanche 

blanche 

blanche 

blanche 

blanche 

euillage 
oloration 

vert 

srt clair 

vert 

vert 

vert à 
,rt fonci 

,ert clair 

vert 

vert 

vert 

vert 

vert 

vert 

vert 

vert clai 
a vert 

vert 

vert 

Ï- 
LA PLANTE ADULTE 

euillage 
aducité 
wrcex. 

caduc 

caduc 

caduc 

caduc 

caduc 

caduc 

caduc 

caduc 

caduc 

caduc 

caduc 

caduc 

caduc 

caduc à 
marcesc 

Feuilles 
Forme 

-- 

ovale à 
lancéolée 

ovale a 
lancéolée 

wale à 
lancéolée 

ovale à 
lancéolée 

ovale 

ovale 

ovale à 
lancéolée 

ovale à 
ronde 

ovale 

ovale 

ovale à 
ronde 

ovale 

ovale 

ovale 

ovale à 
ronde 

ovale 

. - 

-- 

Feuilles 
Taille 

grande 

moyenne 
grande 

noyenne 

noyenne 

grande 

noyenne 
grande 

noyenne 
grande 

grande 

mOyC?ll”= 

à grande 

moyenne 
3 grande 

moyenne 
à grands 

moyenne 

moyenne 
à grande 

mOyf?““e 

à grande 

grande 

grande 

Plante 
Taille 

très 
grande 

très 
grande 

grande 

petite 

noyenne 

grande 

grande 

noyenne 

grande 

grande 

grande 

grande 

grande 

grande 

très 
grande 

tTlO)Wlll 

Plante 
Forme 

Clancée 

élancée 

élancée 

emi-élancée 

emi-élancée 

emi-élancée 

élancée 

lemi-élancée 

élancée 

Jemi-élancée 

élancée 

élancée 

élancée 

demi-élancée 
à élancée 

élancée 

demi-élancée 
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