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Performances de deux associations fourragères,
triticale - bersim et triticale - vesce, 
dans un milieu semi-aride de Tunisie

S. Beji1, E. Khemir2

En Tunisie, le déficit fourrager est chronique. L’orge et l’avoine, seule ou associée à la vesce, constituent près de 85 % des

surfaces fourragères semées. Le triticale se développe progressivement. Mais, sa teneur en matières azotées totales étant

relativement faible, pourquoi ne pas l’associer à la vesce ou au bersim (trèfle d’Alexandrie) ?

RÉSUMÉ

Un essai a été conduit à la station expérimentale de l’Ecole Supérieure d’Agriculture du Kef (nord-ouest de la Tunisie) ; il a permis de
comparer la production fourragère, sa répartition annuelle et sa teneur en Matières Azotées Totales, de 3 associations à base de triticale
et bersim (T-B) ou de triticale et vesce (T-V), semées avec 3 proportions différentes, et des 3 cultures pures correspondantes. Les effets
de l’année et des proportions au semis sont significatifs. L’association T25%-V75% offre les résultats les plus élevés pour la production
(12,9 t MS/ha en moyenne sur les 2 années d’essai) et la teneur en MAT (19,2 % MS). Les associations sont plus équilibrées avec 75 %
de légumineuse au semis. La vesce est, dans ces conditions, plus productive que le bersim.

SUMMARY 

Performance of two forage associations, triticale-berseem and triticale-common vetch, in a semi-arid environment in

Tunisia 

In Tunisia, there is a chronic nutrition deficiency in forage. Barley and oats, alone or associated with common vetch, represent 85 % of cultivated
forage. Triticale is slowly progressing but it has a relatively low crude protein content. A trial was carried out at the experimental station of the
Higher School of Agriculture of Kef (north-western Tunisia) in order to compare the production level, annual distribution and crude protein content
of 3 forage associations combining: triticale and common vetch (T-V) and triticale and berseem (Egyptian clover) (T-B) planted at 3 different ratios
(25, 50 and 75 %). Statistically, there were significant differences between years and the varying ratio of planted species. The association of T25%-
V75% yielded the highest results in terms of production (12.9 t DM/ha on average over the 2-year trial) and crude protein levels (19.2 % DM).
Balance was higher for associations including 75 % legumes at the time of planting. 

En Tunisie, le déficit fourrager est chronique et la
production fourragère reste peu intensive,
largement saisonnière et très peu diversifiée. L’orge

exploitée en vert ou en ensilage et l’avoine, seule ou
associée à la vesce, exploitée sous forme de foin ou
d’ensilage, constituent près de 85 % des surfaces
fourragères semées totales. La luzerne cultivée et le trèfle
d’Alexandrie sont implantés particulièrement dans les
périmètres irrigués et les oasis et leurs superficies
n’excèdent pas 5 % de la totalité des superficies
fourragères. 

Depuis quelques années, une troisième céréale, le
triticale, est progressivement adoptée par les agricul-
teurs. En 2011, les emblavements en triticale ont atteint
11 800 ha contre 4 500 ha en 2004 soit une augmentation
d’environ 160 % durant les 7 dernières années. En effet,
en plus de sa rusticité, de sa productivité en grain élevée
et de sa bonne adaptation à diverses contraintes biotiques
et abiotiques, les grains de triticale possèdent de bonnes
qualités nutritionnelles et pourraient donc être incorporés
dans les aliments concentrés des animaux. Le triticale
peut également être exploité en vert ou en ensilage en 



raison de son haut rendement en biomasse. Toutefois,
c’est un fourrage dont la teneur en matières azotées
totales est relativement faible ; c’est pourquoi il est forte-
ment recommandé de le cultiver en association avec
une légumineuse fourragère. 

L’association entre une légumineuse fourragère
et une céréale fourragère fournit un fourrage équilibré
et de haute qualité (CHRISTENSEN et al., 1977 ; TUKEL et
YALMAZ, 1987 ; MEZNI et al., 2000) et permet une utilisa-
tion plus efficace des ressources disponibles. En effet,
la lumière, l’eau et les nutriments seront mieux absorbés
et convertis en biomasse. La complémentarité des deux
espèces, notamment pour la valorisation de l’élément
azote (JENSEN, 1996), et le fait que la légumineuse et la
céréale n’entrent pas en compétition pour la même niche
de ressources au même moment ni dans le même espace
(HAUGGAARD-NIELSEN, 2001 ; BEDOUSSAC et JUSTES, 2010)
constituent un avantage certain en faveur de la culture
d’une céréale et d’une légumineuse en association.

L’accumulation d’azote par une association céréale -
pois par exemple est en moyenne 30 % supérieure à celle
obtenue en culture pure (CORRE-HELLOU et al., 2006). Par
ailleurs, la part de l’azote de la graminée issue de la légu-
mineuse peut atteindre 50 % de l’azote de la graminée
dans les associations ray-grass - trèfle blanc (HOGH-JEN-
SEN et SCHJOERRING, 2001) et 15 % dans les associations
pois - orge (JENSEN, 1996). Cette meilleure utilisation des
ressources azotées est souvent considérée comme l’expli-
cation principale des gains de rendement et de teneurs
protéiques des associations fourragères. D’autre part,
l’association légumineuse - graminée peut constituer un
moyen pour réduire les intrants azotés chimiques, ce qui
aura un impact économique et environnemental appré-
ciable pour les agriculteurs (ARNAUD, 1983).

En Tunisie, ce type de culture est peu utilisé en rai-
son des résultats décevants de l’association traditionnelle
vesce - avoine, dont la production reste relativement fai-
ble et ne dépasse pas 3,5 à 4 t MS/ha (HASSEN et
MANSOURI, 1996). D’autres associations (bersim - ray-
grass, pois - orge, luzerne - dactyle, luzerne - fétuque,
avoine - sulla) ont aussi été testées et recommandées
pour différents climats en Tunisie (BEN TAMALLAH, 1987 ;
ZOGHLAMI et al., 1995 ; MEZNI et al., 2000). Elles présentent
l’avantage de fournir du fourrage en hiver et peuvent être
exploitées en 2 ou 3 coupes selon les conditions clima-
tiques. Les associations composées de triticale et de
bersim ou de triticale et de vesce restent très peu
connues. Pourtant, elles présentent un intérêt agrono-
mique et zootechnique certain. Elles peuvent être
conservées en ensilage ou bien exploitées en vert (en 2 ou
3 coupes) durant la saison hivernale, qui coïncide géné-
ralement avec une baisse de la production d’herbe.
L’essai réalisé se propose d’étudier les performances four-
ragères des associations triticale - vesce et triticale -
bersim (ou trèfle d’Alexandrie) exploitées en fourrage vert.

1. Matériel et méthodes

� Site expérimental

Les essais se sont déroulés à la station expérimen-
tale de l’Ecole Supérieure d’Agriculture du Kef (ESAK)
durant les deux campagnes agricoles 2008-2009 et 2009-
2010. Le site se situe à 7 km de la ville du Kef, dans la
région du Tell supérieur au nord-ouest de la Tunisie (Lati-
tude, 36° 11’ 9’’ Nord, Longitude 8° 42’ 59’’ Est ; altitude
652 m), dans une région connue pour sa production
céréalière et fourragère. Le sol est peu évolué, d’apport
alluvial, vertique, avec une texture limono-argilo-sablon-
neuse et une structure massive. Le site expérimental
appartient à l’étage bioclimatique semi-aride supérieur et
se caractérise par un hiver doux, un été sec et une plu-
viométrie annuelle moyenne (sur 50 ans) de 425 mm. Les
deux campagnes agricoles sont caractérisées par des pré-
cipitations annuelles relativement favorables, 581 mm et
471 mm respectivement pour la première et la deuxième
année, avec un maximum de 241 mm durant le mois
d’avril 2009 (figure 1).

� Matériel végétal

Pour le bersim (Trifolium alexandrinum) et la vesce
(Vicia sativa), les variétés choisies sont respectivement la
variété Khadraoui et la variété commune. Ces deux varié-
tés ont été choisies pour leur bon comportement en
association avec une graminée (HASSEN et MANSOURI,
1996 ; HECHMI, 1999). Pour le triticale (Triticosecale), le
choix s’est porté sur la variété Tcl 83 qui se caractérise
par son adaptation au climat semi-aride et sa capacité à
fournir une biomasse élevée (BEJI et al., 2010). 

� Dispositif expérimental

Trois proportions des deux associations Triticale -
Bersim (T-B) et Triticale - Vesce (T-V), ainsi que les trois
cultures pures de triticale, de bersim et de vesce ont été
comparées. Les densités de semis sont présentées dans le
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FIgurE 1 : Répartition mensuelle de la pluviométrie au
cours des 2 années d’essai sur le site expérimental
(ESA du Kef).

FIgURE 1 : Distribution of monthly rainfall over the 2-

year trial on the experimental site (ESA of Kef).
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tableau 1. Les cultures pures correspondent respective-
ment à 260 graines/m2 (135 kg/ha) pour le triticale, à
1 100 graines/m2 équivalant à 25 kg/ha pour le bersim et
280 graines/m2 équivalant à 130 kg/ha pour la vesce. Les
3 proportions d’association testées varient respectivement
de 25, 50 et 75 % du nombre de graines par m2 de la cul-
ture pure, à la fois pour le triticale et pour chaque
légumineuse. Elles sont notées T25%-B75%, T50%-B50% et
T75%-B25% pour l’association triticale - bersim et T25%-V75%,
T50%-V50% et T75%-V25% pour l’association triticale - vesce
(tableau 1). 

Le dispositif expérimental est en blocs aléatoires
avec 4 répétitions soit au total 36 parcelles expérimen-
tales. Chaque parcelle est constituée de 6 lignes de semis
espacées de 20 cm pour une surface élémentaire de 6 m2

(5 m x 1,2 m).

Pour tous les traitements, trois récoltes ont été effec-
tuées dès que 50 % des plantes atteignaient 35 - 40 cm de
hauteur, ce qui correspond aux stades début montaison
pour les graminées et bourgeonnement pour les légumi-
neuses pour les deux premières coupes et aux stades
début épiaison (pour les graminées) et floraison (pour les
légumineuses) pour la troisième coupe. Les trois coupes
ont eu lieu respectivement durant les mois de décembre,
février et avril des deux années de l’essai. La récolte
manuelle de la totalité de chaque parcelle expérimentale
a été effectuée à une hauteur de 8 - 10 cm pour les deux
premières coupes et 5 cm pour la dernière coupe. 

Pour chaque coupe, la matière fraîche a été pesée au
laboratoire et deux échantillons de 1 kg ont été prélevés :
le premier, pour mesurer la teneur en matière sèche du
fourrage (après séchage à l’étuve pendant au moins
48 heures à 105°C) et le second a été divisé en deux par-
ties, 500 g ont été séchés à l’étuve à 50°C et broyés pour
déterminer la teneur en matières azotées totales (Nx6,25
par la méthode Kjeldahl) et 500 g ont été triés manuelle-
ment pour déterminer les contributions pondérales de
chaque espèce dans la biomasse récoltée.

Les données obtenues ont été soumises à une ana-
lyse de variance (Anova) à l’aide du logiciel SAS (1985).
Les moyennes ont ensuite été comparées en utilisant le
test de Duncan.

� Déroulement de l’essai 

Le sol a été préparé selon les pratiques de la région,
avec un labour moyen au mois de juin et deux recroise-
ments avec un covercrop pour préparer le lit de semences.
Le précédent cultural était à chaque fois une jachère nue
de 12 mois avec un labour profond à la sortie de l’été, afin
de valoriser les précipitations automnales et améliorer le
bilan hydrique. Le semis a été effectué le 6 octobre 2008
et le 12 octobre 2009 à l’aide d’un mini-semoir en lignes.

La fertilisation phosphatée à base de diammonium
phosphate a été appliquée avant le semis à raison de
100 kg/ha pour toutes les cultures. Le triticale pur a reçu
en plus 3 apports azotés de 30 unités/ha sous forme
d’ammonitrate : au stade tallage et après les deux pre-
mières coupes. 

2. Résultats et discussion

� Production annuelle des cultures

L’effet « année » est significatif pour la production de
matière sèche. La production enregistrée durant la pre-
mière année de l’essai (2008-2009) est supérieure pour
toutes les cultures étudiées (sauf pour la vesce pure où
elle est identique) aux productions de la deuxième cam-
pagne 2009-2010 (tableau 2). Ceci s’explique par une
pluviométrie cumulée plus importante durant la première
année, de décembre à avril (438 mm), comparée à la
même période en 2009-2010 (215 mm). La repousse de la
végétation à partir des jeunes talles et bourgeons épar-
gnés après les deux premières coupes a été meilleure
durant la saison 2008-2009, ce qui autorise au final une
production de biomasse cumulée plus importante.
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TABLEAu 1 : Densité de semis (nombre de graines/m2)
des associations et des cultures pures étudiées.

TABLE 1 : Planting density (number of seeds/m2) for stu-

died forage associations and single variety crops.

      

Culture Triticale Bersim Vesce

Triticale pur 260 0 0
Bersim pur 0 1 100 0
Vesce pure 0 0 280
T25%-B75% 65 825 0
T50%-B50% 130 550 0
T75%-B25% 195 275 0
T25%-V75% 65 0 210
T50%-V50% 130 0 140
T75%-V25% 195 0 70

      

 
 

  
 

  

 
  

 

 

  
            

           
           

TABLEAu 2 : Production annuelle et teneur en matière
sèche des associations fourragères et des cultures
pures étudiées.

TABLE 2 : Annual production and DM levels for studied

forage associations and single variety crops.

      

 
  

 

      

2008-2009 2009-2010 Moyenne

Production
(t MS/ha)

Teneur en
MS (%)

Production
(t MS/ha)

Teneur en
MS (%)

Production
(t MS/ha)

Triticale pur 5,1 c 15,3 b 4,2 c 14,3 b 4,7 c
Bersim pur 9,9 b 11,2 f 8,3 b 11,0 d 9,1 b
Vesce pure 11,2 a 12,3 e 11,2 a 12,7 c 11,2 a
T25%-B75% 9,7 a 12,8 de 9,2 b 11,5 d 9,4 b
T50%-B50% 9,3 b 14,2 c 8,5 b 13,0 c 8,9 b
T75%-B25% 6,4 c 15,0 bc 5,3 c 14,6 b 5,8 c

T25%-V75% 13,2 a 13,2 d 12,6 a 12,8 c 12,9 a
T50%-V50% 12,7 a 14,3 c 11,2 a 14,2 b 12,0 a
T75%-V25% 10,3 ab 16,3 a 7,2 b 15,8 a 8,8 b

CV (%) 4,32 4,26 3,21 5,89 3,7
Culture ** ** ** * **
Année * * * *
Année x Culture NS NS NS NS
Les moyennes de chaque colonne, suivies de la même lettre ne sont pas
significativement différentes au seuil de 0,05. NS : différence non significative ;
* et ** : différences significatives aux seuils de 0,05 et 0,01



Le choix de l’association et les proportions de
chaque espèce au sein de l’association ont aussi un effet
significatif sur le rendement. L’association triticale -
vesce, avec des proportions de semis de 25 % - 75 %,
permet la production de matière sèche (MS) la plus
importante pour les deux années d’essai, qui atteint res-
pectivement 13,2 et 12,6 t MS/ha en 2008-2009 et en
2009-2010. Toutefois, cette production n’est pas signifi-
cativement supérieure à celle de l’association T50%-V50%

(12,0 t MS/ha) ni à celle de la vesce pure (11,2 t MS/ha). 

La vesce produit plus de fourrage que le bersim,
aussi bien en associations qu’en culture pure. Cultivée
seule, la vesce produit 11,2 t MS/ha chaque année, alors
que le triticale pur et le bersim pur produisent respective-
ment 4,7 t MS/ha et 9,1 t MS/ha. L’analyse statistique
montre que cette différence de production est significative
(p < 0,01). Cette différence s’explique en partie par la meil-
leure adaptation de la vesce aux basses températures de
la région, qui ont atteint 0,3°C et 1,2°C durant les mois de
janvier des deux années de l’essai. Par ailleurs, l’essai met
en évidence l’intérêt d’associer le triticale à une légumi-
neuse fourragère, puisque la production du triticale pur a
été plus faible que celle des associations. Les résultats
montrent que, pour les deux années de l’essai, la produc-
tion des associations triticale - légumineuse est
d’autant plus importante que la part de la légumineuse
est élevée au semis. Ainsi, la production moyenne est
respectivement de 9,4, 8,9 et 5,8 t MS/ha pour les asso-
ciations T25%-B75%, T50%-B50% et T75%-B25% et de 12,9, 12,0
et 8,8 t MS/ha pour les associations T25%-V75%, T50%-V50%

et T75%-V25%. 

D’autre part, la teneur en matière sèche a été sensi-
blement différente selon la culture et le type d’association
(tableau 2). Celle-ci varie de 11,2 % pour le bersim pur à
16,3 % pour l’association T75%-V25% en 2008-2009
(p < 0,01) et de 11,0 % à 15,8 % pour ces deux mêmes
cultures en 2009-2010 (p < 0,05). D’une façon générale,
la teneur en matière sèche augmente avec la propor-
tion de triticale au semis.

� Répartition de la production 

L’analyse de la répartition de la production de
matière sèche par coupe montre pour tous les traitements

que la première coupe effectuée le 8 décembre 2008 et le
17 décembre 2009 est la moins productive des trois
(figure 2). Ceci s’explique par les températures basses qui
prédominent dès le début du mois de novembre dans la
région et qui constituent un frein à la croissance et à la
production de biomasse. Toutefois, ce facteur limitant
qu’est la température n’a pas le même effet sur toutes les
cultures étudiées. En effet, à la première coupe, la pro-
duction du bersim pur ne dépasse pas 1,2 et 1,4 t MS/ha
respectivement pour 2008-2009 et 2009-2010, alors que
celle de la vesce pure est de 4,4 t MS/ha en 2008-2009 et
de 2,7 t MS/ha en 2009-2010. Les difficultés de démar-
rage, de croissance et de production de biomasse du
bersim lors de la saison hivernale sont aussi rapportées
par AMEZIANE (1979) et MEZNI et al. (2000). MERABET et al.
(2005) confirment que pour le bersim, les vitesses de
croissance aérienne sont les plus élevées de mi-février
à mi-mai et qu’en dehors de cette période, la produc-
tion de matière sèche est très faible. Les trois
associations à base de bersim ont des productions four-
ragères également faibles lors de la première coupe, qui
ne dépassent pas 2,4 t MS/ha, alors que les associations
à base de vesce ont des productions en première coupe
qui oscillent entre 3,1 t MS/ha pour T75%-V25% en 2009-
2010 et 3,9 t MS/ha pour T25%-V75% en 2008-2009. La
troisième coupe, effectuée les 17 avril 2009 et 20 avril
2010, est la plus productive, aussi bien en première
qu’en deuxième année. Les associations à base de triticale
et vesce ont la production la plus élevée pour cette der-
nière coupe, avec en particulier une production de 5,6 t
MS/ha (2008) et 4,8 t MS/ha (2009) pour l’association
T25%-V75%. 

� Contribution pondérale des espèces 

à la production de matière sèche

Les associations qui ont les proportions d’espèces
les plus équilibrées sont celles semées avec 25 % de
triticale et 75 % de légumineuse (tableau 3). Prenant en
considération l’ensemble de la biomasse récoltée annuel-
lement, l’association T25%-B75% conduit à un fourrage
composé de 41 % de triticale et de 50 % de bersim en
2008-2009 et de 46 % de triticale et 48 % de bersim en
2009-2010. L’association T25%-V75% donne des fourrages
équilibrés également entre espèces, de l’ordre de 41 - 42 %
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Année 2008-2009 Année 2009-2010 FIgurE 2 : Répartition par
coupe de la production
fourragère annuelle des
associations et cultures
pures étudiées.

FIgURE 2 : Distribution per

cut of annual forage pro-
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de triticale et 52 - 55 % de vesce pour les deux années
(tableau 3). Il faut remarquer que l’association à base de
75 % de triticale et 25 % de légumineuse aboutit à des
fourrages dominés par le triticale, et ce, aussi bien avec
le bersim qu’avec la vesce. Cette proportion dans l’asso-
ciation ne permet pas un développement optimal de la
légumineuse, à cause de la domination et de l’ombrage
que le triticale exerce de par sa vitesse de croissance plus
élevée en début de cycle. 

� Teneur en MAT des associations 

et des cultures pures

La teneur en MAT (Matières azotées totales) aug-
mente significativement avec la proportion de légumineuse
dans l’association (tableau 4). Lors des deux années, la
teneur en MAT la plus élevée est obtenue par la vesce
pure, avec respectivement 20,2 % MS et 19,4 % MS en
2008-2009 et 2009-2010. Pour les cultures associées,
l’association T25%-V75% produit le fourrage avec la
teneur moyenne en MAT la plus élevée sur les deux
années (19,2 % MS). Cette teneur est significativement
supérieure aux teneurs en MAT de toutes les associations.
D’autre part, l’année n’est pas un facteur de différence
significative. Les teneurs en MAT durant les deux cam-
pagnes sont proches les unes des autres pour les
9 cultures étudiées. Ces résultats concordent avec ceux de
MEZNI et al. (2000) qui ont testé plusieurs proportions
d’associations ray-grass - bersim et qui ont mesuré des
teneurs en MAT oscillant entre 16,1 et 19,9 % MS. 

3. Synthèse des résultats 

Les résultats de cet essai montrent que les meil-
leures productions fourragères sur les deux années
sont obtenues avec les associations triticale - vesce
T25%-V75% (12,9 t MS/ha), T50%-V50% (12,0 t MS/ha) et
avec la vesce pure (11,2 t MS/ha). Ces résultats sont
comparables à ceux de HECHMI (1999) qui a étudié une
association composée à 33 % de triticale et à 66 % de
vesce. Cet auteur met en évidence l’adaptation de la vesce
au climat semi-aride à hiver froid de la région du Kef.

L’association T25%-V75% et la vesce pure permettent aussi
de produire les fourrages significativement les plus riches
en MAT, y compris par rapport au bersim pur. Les asso-
ciations intégrant le bersim ont obtenu des productions
fourragères moyennes inférieures à celles de la vesce pure
et de l’association T25%-V75%. La sensibilité au froid du
bersim et donc sa croissance ralentie durant les mois de
novembre et de décembre expliquent en partie cette diffé-
rence. Ces résultats confirment ceux obtenus par
AMEZIANE (1979), MEZNI et al. (2000) et MERABET et al.
(2005). 

D’autre part, les deux associations à base de 75 %
de triticale et de 25 % de légumineuse ont des produc-
tions moyennes relativement faibles, de 5,8 t MS/ha pour
T75%-B25% et de 8,8 t MS/ha pour T75%-V25%. De plus,
elles sont principalement composées de triticale, ce qui
limite la teneur en MAT du fourrage qui ne dépasse pas
15,5 % pour T75%-B25% et 16,5 % pour T75%-V25%. Cela
peut s’expliquer par une sensibilité à l’ombrage hivernal

Associations fourragères avec triticale en milieu semi-aride de Tunisie   

341Fourrages (2012), 212, 337-342

      

2008-2009 2009-2010

Culture Triticale Légumineuse Autres Triticale Légumineuse Autres

Triticale pur 96 4 95 5
Bersim pur 93 7 88 12
Vesce pure 91 9 90 10
T25%-B75% 41 50 9 46 48 6
T50%-B50% 59 33 8 64 28 8
T75%-B25% 82 14 4 84 11 5
T25%-V75% 41 55 4 42 52 6
T50%-V50% 56 42 2 54 40 6
T75%-V25% 83 15 2 78 12 10

Culture ** * ** ** * **
Année * * * * * *
Année x Culture NS NS NS NS NS NS
NS : différence non significative ; * et ** : différences significatives aux seuils de 0,05 et 0,01

      

 
 

 

 

  
            

           
           

TABLEAu 3 : Contribution
(%) des espèces à la pro-
duction de matière
sèche des associations.

TABLE 3 : DM produced

per species included in

forage associations (% of
total DM).

TABLEAu 4 : Teneurs en matières azotées totales (% de
la MS) des associations et des cultures pures étu-
diées.

TABLE 4 : Crude protein content (% of DM) for studied

forage associations and single variety crops.

      

 
 

 

  
                 

      

2008-2009 2009-2010 Moyenne

Triticale pur 13,9 f 14,7 e 14,3 f
Bersim pur 19,2 b 18,2 b 18,7 b
Vesce pure 20,2 a 19,4 a 19,8 a
T25%-B75% 17,9 c 17,3 c 17,6 c
T50%-B50% 16,9 d 17,1 c 17,0 cd
T75%-B25% 15,6 e 15,5 de 15,5 e

T25%-V75% 19,1 b 19,2 a 19,2 a
T50%-V50% 18,5 bc 18,4 b 18,4 b
T75%-V25% 16,8 d 16,2 d 16,5 d

CV (%) 3,22 5,23 4,68
Culture * * *
Année NS NS
Année x Culture NS NS
Les moyennes de chaque colonne, suivies de la même lettre ne sont pas
significativement différentes au seuil de 0,05. NS : différence non significative ;
* et ** : différences significatives aux seuils de 0,05 et 0,01



aussi bien de la variété commune de vesce que de la
variété Khadraoui de bersim, lorsqu’elles sont associées
au triticale et à un décalage du stade de maturité entre
les deux espèces qui constituent l’association (HASSEN,
1994 ; HASSEN et MANSOURI, 1996). D’où les faibles propor-
tions mesurées de vesce et de bersim, entre 11 et 15 % de
la MS, dans l’association lors de la récolte du fourrage.

L’association d’une légumineuse, vesce ou ber-
sim, à hauteur de 75 % au semis avec le triticale à
25 % permet d’augmenter significativement la teneur
en MAT du fourrage obtenu comparé au triticale pur et
de confirmer les résultats de MEZNI et al. (2000) qui a
mesuré des teneurs en MAT supérieures à 19 % pour une
association composée de 75 % de bersim et 25 % de ray-
grass. Ceci contribuera à réduire le déficit protéique
qu’enregistrent généralement les rations hivernales à
base de graminée ou de céréale seules.

Conclusion

Il se dégage de cette étude que l’association triticale -
vesce, avec une proportion au semis de 25 % de triticale
et 75 % de vesce (par rapport à la densité de semis en cul-
ture pure, en nombre de graines par m2), constitue une
alternative à la culture de vesce - avoine qui n’a jamais
été totalement adoptée par les agriculteurs tunisiens. Il
semble aussi judicieux de se pencher sur la création de
nouvelles variétés de bersim, capables de résister aux
basses températures, ce qui serait d’un grand intérêt
pour les éleveurs du nord-ouest tunisien où le manque de
fourrage se fait sentir en hiver. La généralisation de ces
résultats restera tout de même tributaire de la reconduc-
tion de cette expérimentation dans d’autres localités en
climat semi-aride et en testant d’autres variétés de triti-
cale, de bersim et de vesce.

Accepté pour publication,
le 15 août 2012.
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