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ETUDE DU COMPORTEMENT DE QUELQUES 
POPULATIONS ALGRIENNES DE Hedysarum Coronarium

DANS LA RGION DE STIF

ABDELGUERFI-LAOUAR M. .(1-2-3) , BELARBI N. (2) , MEBARKIA A. (2-3-4) , ABDELGUERFI A. (2-3)

(1) Institut National de la Recherche Agronomique Algérie (INRAA).

(2) Laboratoire de Ressources Génétiques et Biotechnologies (L-RGB) El Harrach Alger (INA).

(3)  ANDRU.

(4) Institut Technique de Grande Culture Sétif (ITGC).

Rés u m é : Dans le but de choisir des populations de légumineuses fourragères convenant à la
région de Sétif (les plus adaptées et productives) particulièrement pour les ensemencement
des prairies et des jachères, nous avons initié un travail de comportement sur trois populations
spontanées d’origine algérienne d’Hedysarum coronarium. Des caractères d’ordre phénolo-
giques, biométriques et agronomique ont été étudiés. Il ressort que la population la plus
précoce (Hc3) dont la floraison et la fructification présente une vigueur important  et résiste
mieux au froid. Par ailleurs, elle produit  moins de gousses par plant mais beaucoup de
matière sèche et matière verte. La population la plus tardive (Hc1) produit beaucoup de
gousses et de graines lourdes mais semble présenter une plus grande sensibilité au froid. En
effet, La Hc3 et Hc2 sont respectivement originaires des altitudes suivantes, 580 m et 40 m.

Mots cl és : H.coronarium, comportement, population spontanée, fourrage, Sétif.

Abstract : With an aim of choosing fodder leguminous plant populations particularly
agreeing with the area of Sétif (the most adapted and  productive) for the sowing of the 
meadows and the fallow, we initiated a work of behavior on three spontaneous populations
of origin Algerian  of Hedysarum coronarium Phenologic, biometric  characters of a nature
and agronomic were studied.  It arises that the  earliest population (Hc3) in flowering and
fructification has a  strength significant and resists the cold better. In addition, it produces less
pods by seedling but much of dry matter and green matter. The latest population (Hc1)
produced many pods and heavy seeds but seems had a greater sensitivity to the cold.  Indeed,
Hc3  and Hc2 are respectively originating in following altitudes, 580 m and  40 m. 

Key w or ds : H.coronarium behavior, spontaneous population, fodder, Sétif. 
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INTRODUCTION 

En Algérie, le déficit chr onique en lait et
viande est dû essentiellement à une
mauvaise alimentation du tr oupeau. Les
four rages cultiv és occupent une faible
super ficie par rappor t à l'ensemble des
cultur es herbac ées et l'essentiel de l'alimen -
tation du cheptel repose sur les jachères et les
parcours (ZATOUT ET Al., 1989).

Afin d'augmenter la production animale sans
impor ter d'aliments pour le bétail, il faudrait
amélior er les parcours dégradés, accr oîtr e la
production de four rages cultiv és, intr oduir e
des four rages au niveau des jachères et des
sols ne convenant pas aux céréales
(ABDELGUERFI, 1992).

Dans ce but, le choix des légumineuses
four ragères est fondamental car, elles sont
consid érées comme une sour ce impor tante
de prot éines qui rend leur valeur nutritive
supérieur e à celle des gramin ées (CAPUTA,
1967 ; BENYOUCEF, 1972) ; elles présentent
une grande pr oductivit é et une grande
résistance à la sécher esse (COTTE, 1962). Elles
jouent un rôle impor tant dans l'amélioration
des  propri ét és physico-chimiques des sols en
laissant une quantit é impor tante de mati ère
organique (COTTE, 1962 ; Rapport Anonyme,
1980; SAAIDIA, 1981). Elles renfer ment aussi
une quantit é impor tante d'azote, ceci est
par ticuli èrement int éressant dans les
syst èmes de pr oduction four ragère qui
cher chent à diminuer l'emploi d'engrais
azotés (BOUALEM ET DJABALLAH, 1990). 

L’espèce Hedysarum coronarium appar tient
au genr e Hedysarum appelée généralement
" Sulla ", ce dernier fait par tie de la tribu des
Hedysarées de la sous famille des
papilionac ées et de la famille des fabac ées.
(QUÉZEL ET SANTA 1962). Comparé aux
dif férents genr es des trifoli ées, le genr e
Hedysarum ne présente pas de grandes dif ficul -
tés dans la  classification des unit és taxinomiques.

Hedysarum coronarium est une espèce
four ragère qui a fait ses preuves dans plusieurs
régions dans le monde particuli èrement celles
de la Méditer ranée. Cette espèce pousse
spontan ément en Algérie. En Tunisie, les
aptitudes des Hedysarum et par ticuli èrement
de l’H.coronarium ont ét é mises en  évidence.
Cette espèce per met une tr ès bonne
production pastorale et four ragère et serait
une remarquable t ête de rotation (RONDIER
et al., 1985).

Plusieurs travaux d’auto écolgie ont ét é
réalisés sur les espèces du genr e Hedysarum :
H. coronarium semble se limiter  à l’Est du
pays et cr oît essentiellement dans des régions
bien arrosées ; H. glomeratum est présent
dans les régions d’altitude assez impor tante
et moyennement arrosées (pr ésente une
large répartition) ; H. naudinianum pousse
dans les régions fr oides (ABDELGUERFI-
BERREKIA et al., 1991). D’après ABDELGUERFI
(1994), chez le genr e Hedysarum, il semble y
avoir pour cer taines espèces une localisation
régionale ; H. coronarium se localise dans le
Nord-Est du pays et H. flexuosum dans le
centr e Nord du pays. Comme en Algérie, H.
coronarium se tr ouve en Tunisie dans les
zones semi-arides (HASSEN et al., 1994).
D’après VILLAX(1963), l’origine des sullas est
le Bassin Méditer ranéen.

Dans ce présent travail nous étudier ons
le compor tement de tr ois population s
d’Hedysarum coronarium en vue de leur
intr oduction chez les agriculteurs.

I. MATRIEL ET MTHODES  

Parmi les légumineuses four rager ès sponta -
nées en Algérie nous avons choisi Hedysarum
coronarium. Pour cet premier essai tr ois

populations locales ont ét é étudi ées.
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Espèce

H. cor ronarium

H. cor ronarium

H. cor ronarium

N° Population
(code)

Hc1 (54)

Hc2 (166)

Hc3 (177)

Origine
Géographique

Ain Charchar

Prés de Skikda

Constantine

Etage
Bioclimatique

Sub-humide

Sub-humide

Semi-aride

Altitude
(m)

40

100

580

Pluviom étrie
(mm)

750

1100

450

Tableau I : Origine du mat ériel végétal étudi é.

Tableau II : Résultats des analyses du sol.

Sour ce : INA, Mr.Abdelguerfi.

L’essai à ét é réalisé dans la fer me expérimen -
tale de l’Institut Technique des Grandes
Cultur es (ITGC) de Sétif. Cette station est
situ ée à une longitude de 5°21 ’E, une latitude
de 36 ° 11’N et à une altitude de 1023 m.
La parcelle sur laquelle l’essai a ét é install é
avait comme précédent cultural les céréales

(blé dur). Les analyses physiques et chimiques
des échantillons (3) pris sur cette parcelle
avant le semis ont donné les résultats résumés
dans le tableau II. Le sol a une textur e Argilo-
limoneuse (triangle des sols) et il est riche en
calcair e, pauvr e en mati ère or ganique
décompos ée, en P2O5 et en Na+ (sel).

Type d’analyses (m éthodes)

pHeau (pH mètr e aqueux)

pHKCL (pH mètr e)

Calcair e total : %CaCO3

Calcair e actif : %CaCO3

(Calcimétr e de BERNARD)      

Conductivit é électrique : C.E. en  mmohs/cm

Carbone Organique : %CO (ANNE)

Mati ère Organique : %MO (ANNE)

Azote total : %N (KJELDAL)

Phosphor e assimilable : P2O5 en ppm (OLSEN)

Capacit é d’Echange Cationique : C.E.C en ppm

K+ en ppm (BOWER)

Mg ++ + Ca++ (ppm)

Na+ en ppm

Argile %

Limon gros %

Limon fin %

Sable gros %

Sable fin  %

Résultats

8,07

7,20
35,04

6,83

0,15

0,05

0,08

0,07

17,17

179,08

7,85

128,51

42,72

36,61

19,45

22,10

05,71

15,05
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Selon l’objectif de ce travail  deux types de
caract érisation ont ét é réalisés :
• Les deux lignées non fauch ées pour les 3 popula-

tions étudi ées ont fait l’objet de carat érisations 
phénologique et biom étrique (tableau IV)

• Les deux lignées fauch ées ont permis de donner
une idée sur les caract ères agronomiques
et la composition chimique d’int érêt zoo 
technique (tableau IV).

Les traitements statistiques réalisés sont des
analyses de variances des matrices de cor réla-
tion. Par ailleurs, pour mieux expliquer la
variabilit é des populations nous avons réalisé
des histogrammes.

Les opérations culturales réalisées avant
l’installation des essais sont : un labour
pr ofond (20 à 30 cm) et un épandage
d’engrais phosphat é (1q de P2O5/ha) en
automne ; après un mois il y a eu reprise de
labour (2 recr oisages à une semaine d’écar t)
et, enfin, la préparation du lit de semences.

Les conditions climatiques dans les hautes
plaines sétifiennes sont tr ès variables dans
l’espace et dans le temps. Le climat de cette
région est de type continental, caract érisé
par un ét é chaud et un hiver fr oid et
pluvieux. Les précipitations printani ères sont

tr ès aléatoir es et sont déter minantes sur la
production. Quelques caract ères climatiques
de l’année de l’installation de l’essai sont
résumés dans le tableau III.
Le pr otocole expérimental est un bloc
aléatoir e complet avec tr ois répétitions. Dans
chaque bloc nous avons des micr o-par celles
(cor respondent aux populations), où chacune
d’elles compr end des lignes, chaque ligne est
de 1 m de longueur . Par micr o-par celle nous
avons 4 lignes dont 2 destin ées pour la
fauche et les 2 autr es pour la caract érisation
phénologique. Le nombr e de graines semé
par ligne est de 80.

Tableau III : Données climatiques de la campagne 1997 - 1998.

Sour ce : Station météorologique d’ITGC Setif (1997/1998).

Sep.

Oct.

Nov.

Dec.

Jan.

Fev.

Mars.

Avr.

Mai.

Juin.

Juil.

84,5

45,1

69,4

43,7

9,6

39,8

13,1

52,0

101,0

19,0

1,0

10,9

6,4

12,2

-1,6

-2,7

-2,7

-2,5

0,6

10,4

11,0

20,2

33,2

25,7

16,3

17,7

17,9

18,3

22,4

27,8

19,9

40,0

34,1

-

-

05

11

18

19

19

02

-

-

-

-

-

-

-

-

03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02

-

05

04

Mois Pluviom étrie
moyenne (mm)

Gelée Neige SiroccoGrêleMin      Max

Températur es(C°) Autr es caract èr

es climatiques (jours)



R
e
v
u

e
 s

e
m

e
st

ri
e
lle

, 
n

¡1
0
 J

u
in

 2
0
0
2

Institut National de la Recherche Agronomique dAlgrie

Recherche Agronomique 

37

Tableau IV : Les caract ères not és.

Caract ères Appréciation du caract ère

Caract ères Phénologiques

- Pourcentage de levée(%)   

- Vigueur des plantes

- Résistance au fr oid

- Début de la floraison (jours)

- Fin de la floraison (jours)

- Etalement de la floraison

- Début for mation des gousses

Effectif des plants levés rappor té au nombr e de graines semées par ligne.

En nombr e de jours à par tie de la levée.

Estimation visuelle de la quantit é de biomasse produite par chaque

population :1 : tr ès faible vigueur . ; 2 : faible vigueur . ; 3 : moyenne

vigueur . ; 4 : for te vigueur . ; 5 : tr ès for te vigueur .

Dates de notation : 12/12/97 ; 10/01/98 ; 22/02/98 ; 26/04/98.

Estimation visuelle: 1: tr és sensible aux gelées; 2 : sensible; 3: moyen -

nement résistante; 4 : tr és résistante.

Date de notation : 22/02/1998; 26/04/1998; 08/05/1998.

Correspond à l’apparition d’une fleur ou d’une inflor escence.

Correspond à la disparition de fleurs (tend vers 0).

La période qui sépare la fin du début floraison.

cor respond à l’apparition d’une gousse ou fr uctification en moyenne

par plant.

PL

V

F

DF

FF

ETF

DG

Caract ères Biom étriques

- Développement en largeur (cm)

- Vitesse de cr oissance en largeur (cm/jour)

- Dévelopement en hauteur (cm)

- Vitesse de cr oissance en hauteur (cm/jours)

- Nombr e total de gousses par plant

- Poids total de gousses par plant (g)

- Poids moyen d’une gousse (g)

- Poids de 50 gousses (g).

- Nombr e total moyen des graines par plant

- Poids total moyen des graines par plant(g)

- Poids de 1000 graines (g)

- Poids moyen d’une graine(g)

Dates de notation : 26/04/98 ; 08/05/98 ; 26/06/98.

Entr e le 26/04/98 et 26/06/98.

Date de notation : 26/04/98; 08/05/98;26/06/98.

Entr e le: 26/04/98 et 26/06/98.

L

VCL

H

VCH

NTG

PTG

PG

P50G

NTg

PTg

PMG

P1

g
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Tableau IV (suite)

Caract ères Appréciation du caract ère

Caract ères Agr onomiques et Chimiques

- Mati ère ver te (qx/ha).

- Mati ère sèche (qx/ha).

- Mati ère Azotée totale (%).

- Cellulose brute (%).

- Mati ères minérales (%).

- Mati ères organiques (%).

Méthode de KJELDAHL.

Méthode de WEENDE

MV

MS

MAT

CB

MM

MO

Les caractères phénologiques sont notés en jours à partir de la levée.

II. RSULTATS ET DISCUSSION

1 - Analyse de variance

Caract érisation ph énologique : Le pour cent -
age de levée est tr ès faible pour les populations
d’H. coronarium ; en effet, la moyenne de
l’espèce est de 21,4%. La population Hc1
présente le plus faible pour centage avec 15,2%
seulement, les populations Hc2 et Hc3
présentent respectivement les pour centages de
16,5% et 32,50%. Ces résultats sont en grande

partie causés par le faible taux de germination
des graines, en effet ces semences ont été
stock ées durant une longue période.

La population Hc1 présente des vigueurs
faibles par rappor t aux deux autr es popula -
tions, par contr e la population Hc3 présente
au cours du temps de tr ès bonnes vigueurs. La
population Hc2 démar re sa végétation avec
de faibles vigueurs puis à l’entr ée du
printemps rattrape en vigueur plus ou moins
la population Hc3 (figur e1).

Figure.1 : Evolution dans le temps (6 dates) de la vigueur chez tr ois populations 

d ’Hedysarum cor

onarium

.



Pour les populations Hc3 et Hc2, leur

résistance au froid évolue dans le temps et

apparaît comme bonne, contrairement à la

population Hc1 qui semble sensible au froid

(fig. 2).

Quelle que soit la date de notation du

développement en Hauteur et en largeur des

3 populations, les analyses de variance ne

semblent pas dif férencier entr e elles. En

moyenne, le développement en hauteur

varie de 12.54, 20.48 et 32.15 cm du mois de

Mai au mois de Juin. Le développement en

largeur, du mois d’Avril au mois de Juin, les

valeurs ont varié de 43.87 à 159.7 cm. Les

vitesses de cr oissances en largeur sont plus

impor tantes que celles en hauteur , les

moyennes sont respectivement de 1,90 et

0,89 cm/j.

Le caract ère début de la floraison dif férencie

significativement entr e les tr ois populations;

la population la plus tar dive (Hc1) fleurit

après 143 jours à par tir de la levée; les popu -

lations Hc2 et Hc3 sont précoces dans la

floraison, elles fleurissent respectivement

après 129 et 124 jours à par tir de la levée.

Concer nant la fin floraison l’analyse de

variance indique des dif férences hautement

significatives et met en évidence deux

groupes de moyennes, le premier caract érisé

par la tar divet é renfer me les populations Hc3

et Hc1, par contr e le deuxième gr oupe

renfer me la population précoce (Hc2). Ce

caract ère varie de 179 jours à 186 jours.

L’étalement de floraison dif férencie (haute -

ment) entr e les tr ois moyennes des popula -

tions; les populations précoces dans la

floraison étalent dans le temps leur floraison

contrair ement aux tar dives. Ce caract ère
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Figure 2 : Compor tement dans le temps (3 dates) de 3 populations d’H. coronarium vis à vis

du fr

oid.



Minimum qx/ha

800

200

160

300

118

-

Maximum qx/ha

1100

500

650

500

241

-

Moyenne qx/ha

950

350

405

400

179,5

254,8

Réf érences

Barbut (1955)

Villax (1963)

Rapport Anonyme (1971)

Maigan in chapot et al. (1975)

Ghoubay (1987)

Bouazza (1994)
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oscille entr e 42 et 63 jours. En Mitidja,

GHOUBAY (1987) indique que l’espèce d’H.

coronarium étale sa floraison pour une  pério -

de presque de 36 jours.
La première gousse apparaît après 142 jours
de la levée chez la population Hc2 et après
161 jours de la levée chez la population Hc1.
L’analyse de variance du début for mation de
gousse révèle des dif férences significatives et
met en évidence deux groupes. Les popula -
tions précoces for ment leurs gousses t ôt et
inversement.

Biom étrie des gousses : L’analyse de varian -
ce ne décèle aucune dif férence significative
pour les deux caract ères biométriques des
gousses étudi és.
Le nombr e de gousses/plant oscille entr e 72
et 130 respectivement chez la population
Hc3 et Hc1. La moyenne de l’espèce est de
92 gousses/plant.
Le poids de 50 gousses varie de 2 g (popula -
tion Hc2) à 2,11 g (population 54) ; la dif fé-
rence semble peu marquée.
L’analyse de variance indique pour le poids de
1000 graines des dif férences significatives
entr e les populations et il résulte tr ois

groupes de moyennes. La population Hc1
(groupe a) présente le poids le plus élevé de 5,85 g
et la population Hc3 (gr oupe b) présente le poids
le plus faible de 4,50 g, par contr e la    population
Hc2 occupe une position inter médiair e (gr oupe
ab) avec une moyenne de 5,2 g, valeur qui
cor respond à la moyenne de l’espèce.
ABDELGUERFI-BERREKIA(1985) a tr ouv é
respectivement pour les populations Hc1,
Hc2 et Hc3 des moyennes de 5,80; 5.30 et
5,80 g; et il a estim é la moyenne du genr e
à 4,90 g.

Caract érisation Agr onomique : Pour les
deux caract ères étudi és l’analyse de variance ne
fait pas ressortir de dif férences significatives.
Le rendement de mati ère ver te varie de
235 qx/ha chez la population Hc1 à 810,44 qx/ha
chez la population Hc2. La moyenne est de
561,56 qx/ha.
Nos résultats sont assez proches de ceux
rappor t és par dif érents auteurs en Algérie
(tableau V).

Tableau V : Résultats obtenus d’après plusieurs auteurs pour le caract ère rendement de mati ère 

ver te chez H.coronarium.

Le rendement en mati ère sèche varie entr e
26 qx/ha pour la population Hc1 et 90,6 qx/ha
pour la Hc2, avec une moyenne générale de

68,49 qx/ha. Ces rendements se rappr ochent
de ceux déjà mentionn és par cer tains auteurs
(tableau VI

).
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Tableau VI : Résultats obtenus d’après plusieurs auteurs pour le caract ère rendement en mati ère 

sèche chez H.coronarium.

Tableau VII : Résultats des analyses de variance chez les populations d’Hedysarum coronarium.

Minimum qx/ha

20

31,5

-

Maximum qx/ha

58

80,7

-

Moyenne qx/ha

41

56,1

80

Réf érences

Ghoubay (1987)

ITGC (1993)

Bouazza (1994)

Anal yses f our r a g ères : Seule la mati ère
azot ée et la cellulose br ute montr ent des
dif f ér ences significatives entr e les 3
populations (Tableau VII).
La teneur en mati ère sèche varie de 83.5% à
87,5% respectivement chez les populations
Hc2 et Hc1. La moyenne est de 86%.
La mati ère minérale est impor tante chez la
population Hc1 (22,85%) et moins impor tante
chez la population Hc2 (21,5%). La moyenne

générale est de 21,5%. Pour ce caract ère,
FOURY (1954) et LaPEYRONIE (1982) ont
tr ouvé des teneurs moyennes respectivement
de 14,09 et 12,90% chez H.coronarium.
La mati ère organique oscille entr e 77,2% (Hc1)
et 79,6% (Hc2). La moyenne générale est de
78,5%. Au stade floraison chez H.coronarium,
LaPEYRONIE (1982) indique une teneur
moyenne en mati ère organique de 87%.

P.L. (%)

L1 (cm)

L2 (cm)

L3 (cm)

H1 (cm)

H2 (cm)

H3 (cm)

VCH (cm/j)

VCL (cm/j)

DF (j)

FF (j)

ETF (j)

DG (j)

NTG

P50g (g)

PMg (g)

15.2b

33.6

58.3

148

9.05

17.8

26.1

0.77

1.88

142.7a

185.7a

42.3c

160.7a

130.4

2.11

5.8a

16.5b

38.3

62.1

184.3

13.3

20.8

33.2

0.90

2.40

128.7b

179.3b

50.7b

142b

74.2

2.00

5.2ab

32.5a

59.7

65.9

146

15.2

22.9

37.1

1.00

1.41

123.7b

186.3a

62.7a

143b

71.7

2.04

4.5b

21.4

43.9

62.1

159.4

12.5

20.5

32.2

0.89

1.90

131.7

183.8

51.9

148.6

92.1

2.05

5.2

*

Ns

Ns

Ns

Ns

Ns

Ns

Ns

Ns

*

**

**

*

Ns

Ns

*

6.07

12.4

19.02

21.04

5.5

9.1

13.7

0.44

0.37

4.8

1.13

3.2

6.2

56.7

0.07

0.4

28.4

28.3

30.6

13.2

43.6

44.2

42.5

49.8

19.5

3.7

0.6

6.2

4.2

61.6

3.5

7.1

7.6

3.76

0.12

3.16

1.0

0.24

0.5

0.19

5.29

12.4

35.04

30

8.5

1.02

1.79

10.4

Sign.F. obs.
Moyennes PopulationsCaract ères

C.V. %
Hc2Hc1 Hc3

Ecart
Type

Moyenne

espèce
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RMV (qx/ha)

RMS (qx/ha)

MS (%)

MAT (en % de MS)

CB (en % de MS)

MM (en % de MS)

MO (en % de MS)

235

26

87.5

23a

25.1

22.8

77.2

810.4

90.6

83.5

14.7b

27.50a

20.38

79.62

639.2

88.9

87.00

22.1a

16.10b

21.26

78.74

561.6

68.5

86.00

19.9

22.90

21.5

78.5

Ns

Ns

Ns

***

*

Ns

Ns

214.5

26.5

2.52

0.53

11.90

0.84

0.84

38.2

38.7

2.9

2.6

8.7

3.9

1.1

5.7

5.8

1.5

150.9

18.28

4.45

4.45

Sign.F. obs.
Moyennes PopulationsCaract ères

C.V. %
Hc2Hc1 Hc3

Ecart
Type

Moyenne
espèce

Tableau VII  (suite)

Ns : non significative ; * : Significative (5%) ; ** : hautement significative (1%) ; *** : très hautement significative (0,1%). 

Le caract ère mati ère azot ée totale met en
évidence deux gr oupes, le pr emier (a)
caract érise les populations Hc1 et Hc3 riches
en mati ères azot ées, le deuxième groupe (b)
représent é par la population Hc2 se carac -
t érise par des teneurs faibles en mati ères
azotées. Ce caract ère varie de 14,7% à 23%
respectivement pour les populations Hc2 et
Hc1 et présente une moyenne de 19,9%.         

Les moyennes indiqu ées par FOURY (1954) et
LAPEYRONIE(1982) sont plus faibles que
celles que nous avons tr ouvé, elles sont de
l’ordre de 16,3% et 15,5% respectivement.

La cellulose brute a une valeur élevée chez les
populations Hc1 et Hc2 (gr oupe a) compar é à
la population Hc3 (gr oupe b). Ce caract ère
varie de 16,1 à 27,5% respectivement chez les
populations Hc3 et Hc2. La moyenne de
l’espèce est de 22,9%; sur la même espèce
LAPEYRONIE(1982) a tr ouvé une moyenne
plus élevée cor respondant à 28%.

Matrice de cor r élation

Positivement le pour centage de levée est tr ès
hautement cor rélé avec l’altitude (r=0.999***).
La vitesse de cr oissance en hauteur est
négativement cor rélée avec le poids de 1000

graines (r=-0.997***). Les espèces à grande
vitesse de croissance en largeur sont originair es
des milieux pluvieux et inversement (r=1.000). 

Le rendement total en mati ère ver te est cor rélé
négativement avec la teneur en mati ère
minérale (r=-0,998) et positivement avec la
teneur en mati ère organique (r =0.998***). Ces
deux dernières teneurs sont tr ès hautement
cor rélées mais dans le sens négatif (r =1.000).

En conclusion nous pouvons dir e qu’une
dif férence assez impor tante entr e les tr ois
populations a ét é remarquée. Par contr e les
populations précoces, en plus de leur bonne
vigueur et résistance au fr oid, présentent des
rendements impor tants en mati ère ver te et
sèche. La population Hc1 et Hc3 sont riches en
mati ère azotée et les populations Hc1 et Hc2
sont riches en cellulose brute (tableau. VIII

).



R
e
v
u

e
 s

e
m

e
st

ri
e
lle

, 
n

¡1
0
 J

u
in

 2
0
0
2

Institut National de la Recherche Agronomique dAlgrie

Recherche Agronomique 

43

Crit ères

Vigueur moyenne des 4 dates.

Résistance au fr oid

Début floraison (jours)

Etalement de floraison (jours)

Début for mation des gousses (jours)

Nbre total de gousses/plant

Poids de 1000 graines (g)

Rendement en mati ère ver te (qx/ha)

Rendement en mati ère sèche (qx/ha)

Mati ère azot ée (%)

Cellulose brute (%)

Hc1

Faible

Faible

Tardive (143)

Faible (42)

Tardive (161)

Elevé (130.4)

Elevé (5.8)

Faible (235)

Faible (26)

Elevée (23)

Elevée (25.1)

Hc2

Moyenne

Moyenne

Semi-Précoce (129)

Moyen (51)

Précoce (142)

Faible (74.2)

Moyen (5.2)

Elevé (810.4)

Elevé (90.6)

Faible (14.7)

Elevée (27.5)

Hc3

Elevée

Elevée

Précoce (124)

Elevé (63)

Précoce (143)

Faible (71.7)

Faible (4.5)

Moyen (639.2)

Elevé (88.9)

Elevée (22.1)

Faible (16.1)

Enfin, dans les conditions édapho-climatiques
de la station ITGC de Sétif, Hedysarum

Coronarium a montr é des potentialit és de
production assez int éressantes.
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