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Croissance, fructification
et leur intefaction sur la production

chez la picholine marocaine

Par B. BOULOUHA

I.  INTRODUCTION:

Le  cyc le  b io log ique  de  l ' o l i v i e r  chevauche  su r  deux  années '

Pendan t  l a  p rem iè re  année  on  ass i s te  à  l a  phase  de  c ro i ssance  des

r a m e a u x q u i s e r o n t | e s i è g e d e | a p h a s e d e f l o r a i s o n e t f r u c t i f i c a t i o n
l ' année  su i van te .  Cependan t  au  cou rs  d ' une  même année  on

obsè rve  l e  dé rou lemen t  des  deux  phénomènes  de  c ro t ssance  e t  de

f  ruc t i f  i ca t i on .  Ce t te  i n te r fé rence  de  ces  deux  f  onc t i ons .b io log iques

en t ra ine  des  i n te rac t i ons  en t re  l es  pa ramè t res  b io log iques  qu i

dé te r rn inen t  l a  p roduc t i on  de  l ' a rb re .

L ' é tude  e t  l a  compréhens ion  du  compor temen t  b io log ique  de  l a

p i cho l i ne  maroca ine  s ' avè ren t impéra t i ves  pou r  conCevo t r  l es  t ech -

n iques  adéqua tes  d ' amé l i o ra ton  de  sa  p roduc t i v i t é .

I I .  MATERIEL ET METHODES

2 .1 .  Cho ix  de  rameaux

Les  qua t res  a rDres  A2 ,  A3 .  Aa ,  e t  A5  de  | a  va r i é té  o i cho | tne

maroca ine  son t  cho i s i s  dans  une  pa rce l l e  d ' o l i v i e r  à  l a  S ta t i on

Expér imenta le de la  Ménara -  Marrakech'

L ' âge  de  ce t te  p lan ta t i on  da te  de  1921  '  r a j eun ie  ve rs  l es

années  50 .

Tro is  types de rameaux ont  été chois is  dans la  populat ion des

rameaux f ruct i fères pour ef fectuer  des mensurat ions pér iodiques

d 'é longa t i on .

Les  rameaux  ve r t i caux  s i t ués  en  géné ra l  dans  l a  pos i t i on

ver t ica le d 'une ramif icat ion,  ont  une tendance végétat ive.  Leurs

en t re -næuds  son t  compr i s  en t re  1  e t  1 ,5  cm '
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-  Les rameaux pr inc ipaux
- Les rameaux latéraux, se trouvent dans lâ position pen-

dante d 'une ramif icat ion,  ont  une tendance f ruct i fère leurs entre-
nceuds sont  in fér ieurs à 1 cm.

Les trois types de rameaux ont été pris dans les quatres direc-
tions avec quatre répétit ions, soit 16 rameaux de chaque type par
arbre.

Dans l 'é tude de f réquence des types de rameaux ont  été pr is
les rameaux déf in is  par  NSEIR 11977l ' :

-  Les rameaux â entre-næuds longs (R.E.N.L.)  où les entre-
næuds  son t  de  1 ,8  cm.  t

-  Les rameaux à entre-nceuds longs (R.E.N.C.)  où les ent ie-
næuds sont  compr is  entre 1 et  1,7 cm.

-  Les rameaux à entre-nceuds t rès cour ts  (R.E.N.T.C.)  où les' 
entre-næuds sont inférieurs à 1 cm.

Des trois parties d'e chaque arbre: partie supérieure, partie
médiane et partie inférieure ont été préJevés 1O rameaux au hasard
pour étudier leurs fréquences à différents niveaux.

2.2. - Les paramètres contrôlés

2.2.1 - La croissance végétative des trois types de rameaux
(P.V. et L) a été suivie depuis Janvier 1983 au mois de Juin 1984.

2.2.2. -  Le taux de f loraison est déterminé comme suit :

T.F..  = '  Nombre d' inf lorescences x 1OO/
Nombre de bourgeons total

Les fleurs parfaites ou hermaphrodites ont été examinées par
une loupe binoculaire.

2.2.3. Le taux de fruct i f icat ion est déterminé comme suit :

T.F.F. = Nombre de frui ts formés x 1OO/
Nombre de leuçtotal

Ce laux a été enregistré après la chute physiologique du mois
de juin.

2.2.4. L'autopollinieation a été contrôlée par la mise en sachet
sulfurisés des ramifications en floraison au stade croix.
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2.3. Pour l 'étude des corrélat ions entre les di f férents paramètres
25 rameaux ont été pr is au hasard de chaque arbre.

2.4. Les conditions de culture

La p luv iomètr ie  est  d 'une moyenne de 22O mm par an.

La température moyenne annuel le  est  âe 20,  3a C avec un
max ima  ex t rême  de  46oC e t  un  m in ima  de  3o  C

L' i r r igat ion dans la  s tat ion est  ind ispensable pour avorr  de bons
rendements,  les o l iv iers sont  i r r igués 8 à 1O fo is  par  an à ra ison de
60  m '  pa r  appo r t  d ' eau .

La fumure phosphopotassique est  apportée en automne à
ra ison de 3 kg/arbre de superphosphate s imple.

2 kglarbre de sulfate de potasse
La formule azotée

2 kg, larbre de sul fate d 'ammoniaque au mois de Mars
1 kg/arbre d 'ammoni t rate après nouaison

I I I .  RESULTATS ET INTERPRETATIONS

3.1. La croissqnce végétative

Le  dé rou lemen t  de  l a  c ro i ssance  végé ta t r ve  con tn re  l e  mon t re
le  g raph ique  no  1 ,  dans  l es  cond i t i ons  i r r i guées  de  l a  Menara ,
s ' e f f ec tue  en  une  seu le  vague  de  c ro i ssance ,  t r ès  ac t i ve  pende rn t  l e
prantemps,  ra lent ie  en été et  reste en repos pendant  l 'autorr rne er
I ' h i ve r .

Cependan t  chez  l a  p lupa r t  des  qu l t r va rs  on  d i s t rnque  <Jeux
pousses:

La  pousse  p r i n tan iè re  qu i  es t  l a  p lus  tmpor tan te

-  La pousse automnale seulement  chez quelques uns
( M O U N D T  1 9 7 3 )

Dans les condi t ions du Sud"de la France,  la  p lus grande pr t ie  r ie
l a  c ro i ssance  s ' e f f ec tue  avan t  l a  f l o i a i son  (V i l l e  Mur  e t  a l  1978 )
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Tableau n" i: Elongation cumulée des différents types de
rameaux.

Types de rameaux Longueur moyenn€
des entre-næuds

en cm

Elongation moyenn(
en 'cm 1983

P
L
V

1
0,9
1 , 4

2,9
4 , 1
9 ,9
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Les rameaux en position verticale ont enregistré une crois-
sar,ce plus importante et plus dynamique que les autres. Les
rameaux en posit ion pendante ( latéraux et pr incipaux) suiverrt  la
même al lure cependant avec des ampl i tudes plus pet i tes et une
croissance cumulée plus faible.

3.2. Le renouvellernent du potentiel végétatif

La populat ion des rameaux chois ie dans les pr inc ipaux,  les

la té raux  e t  l es  ve r t i caux ,  ne  po r ta i t  au  dépa r t  à  l a  da te  du  26 .1 .83

aucune ramif icat ion.  Au mois de Juin 1984 nous avons ef fectué un

comptage des nouvel les pousses f  ormées sur  ces types de

rameaux .

Tableau no 2 :  Renouvel lement  végétat i f

Types de rameaux
Nombre de pousses
moyen par  rameau

P
L

3 , 1 2
1 . 3 1
1 , 8 2

Les rameaux pr incipaux engendrent plus de rameaux axi l la ires

ou ant ic ipés que les autres types. Ce potent iel  végétal  renouvelé
qui doi t  assurer la fruct i f icat ion pendant I 'année qui s len sui t '

Le rameau vert icalq tout en s 'al longeant engendre aussi quel-

ques pousses latérales pour reconst i tuer plus tard la ramif icat ion

épu isée.

VILLEMUR et  a l  (1978)  on t  mont ré  que les  rameaux à  E 'N 'L '  en

général  les rameaux suruénuraires (ou vert icaux) ont une tendance

végétat ive alors que ceux à E.N'C. si tués généralement dans la

po"i t ion pendante de la ramif icat ion ont une tendance f lorale.

3.3. Répartit ion des rameaux sur la frondaison de l 'arbre

L e s t r a v a u x d e N E I R | 1 9 7 7 | o n t a b o u t i à u n e t y p i f i c a t i o n d e s
rameaux en :

- rameaux à entre-næuds longs
- rameaux à entre-næuds courts
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rameaux à entre-nceuds très courts.

Au niveau de la var iété pichol ine marocaine nous avons étudié
la fréquence de ces ràmeaux à di f férents niveaux de I 'arbre.

De chacune des trois posi t ions: supérieure, médiane et infé-
r ieure  nous  avons  pré levé  1O rameaux au  hasard  sur  les  4  a rbres '

l aL t leau n"  J .

Fréquence des RENL, RENC et RENTC sur la frondaison de l 'arbre.

Par t i es  de  l ' a rb re Supér ieu re  Méd iane  In fé r i eu re

Types  de  rameaux o/o Nbre o/o Nbre o/oNbre

R . E . N . L .
R . E . N . C .
R . E . N . T . C .

1 0  2 5
1 5  3 7 , 5
1 5  3 7 , 5

5 1 2 , 5 2 5
1 3  3 2 , 5  1 3  3 2 , 5
22 55  25  62 ,5

Total 1 0 0 40 1 0 0 1 0 0

l l  r esso r t  de  ce  tab leau  que :

-  Lgs rameaux à entre-nceuds longs se t rouvent  en aDon-

dance  dans  l a  pa r t i e  supé r i eu re  de  I ' a rb re  e t  d im inuen t  au  fu r  e t  à

mesu re  ve rs  l es  pa r t i es  i n fé r i eu res .

Les rameaux cour ts  sont  en proport ion équi l ibrés à d i f fé-

rents n iveaux.

-  Les rameaux t rès cour ts  sont  t rès abondants dans les par-

t ies moyennes et  in fér ieures.

3.4. La floraison et la fructification

3.4.1. :  La f leur

Les f leurs  de  la  p icho l ine  maroca ine  se  rassemblen t  en  grappes

au n iveau du  rameau d 'un  an  ou  deux  ans .  chaque in f lo rescence

est const i tuée d'un axe pr incipal sur lequel portent deux niveaux de

ramif icat ions apposées.

40 40
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Le n iveau terminal  por te 4 à 5 f leurs.
Le n iveau médian Porte 2 f leurs

"_ Le n iveau basal  Por te 4 à 6 f leurs

i iur  un tota l  de 2413 in l loréscences examinées le nombre

movË) r i  r 'È  f l eu rs  pa r  g rappe  es t  de  11 .

3.4.2" Les fleurs parfaites

t -e  { :omptage des f leurs par fa i tes chez les 4 arbres a donné les

pou i ce r  ;ÈâÇeS su i van ts :

A rb res Taux de f leurs

A2

A4
A5

41 o/o

1 1  V o
38 o/o

5,6 0/o

Les taux d 'avor tencent  t rouvés par  MOUNDI 11974l .  e t

cHAl lE. \R (19771 dans la région de Meknès éta ient  respect ive-

ment dr; 43,48 o/o et 45,4 %. cependant certains auteurs attri-

buent  cet te anomal ie à la  raréfact ion des é léments nutr i t i fs

(ALMËltJA,  194O) et  au manque de f  ro ids h ivernaux Mi l le l la  et

De idda ,  1971 )  qu i  peu t  mod i f i e r  l e  spec t re  de  subs tances  de  c ro i s -

sance  (Gonza lez  e t  a l  1976 ) .

3.4.3. :  Comptabi l i té
Sur les 4 arbres nous avons prat iqué l 'ensachage des rameaux

se lon  l es  co ins  ca rd inaux  à  l ' a i de  de  sache ts  su l f i r i sés '

Les rameaux la issés à la  pol l in isat ion l ibre ont  donné un taux de

fructif ication de 39 7o alors que ceux en autopoll inisation n'ont

d o n n é  q u e  3 , 3  % .

La p ichol ine marocaine a une autopol l in isat ion par t ie l le .

L 'associat ion d 'un pol l in isateur  adéquat  s 'avère nécessai re '

3.5. Ëtude des interact ions croissance - f ruct i f icat ion

3.5.1. Effet de la longueur des entre-næuds du rameau d'un an

sur les nouve,Hes Pousses

A u n i v e a u d e 2 5 r a m e a u x d ' u n a n p r i s a u h a s a r d n o u s a v o n s
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étudié la corrélat ion qui peut exister entre la longueur des entre-
næuds du rameau d'un an et l 'é longat ion de la pousse engendrée.

Le coeff ic ient de corrélat ion trouvé est s igni f icat i f  égal à
0 ,519.  Ce c i  exp l ique qu 'au  fu r  e t  à  mesure  les  en t re -næuds du
rameau d'un an sont longs et que la pousse engendrée est longue.

3.5.2. Effet du taux de floraison sur les fleurs parfaites
et sur la fructification

3.5.3. Effet de la floraison sur la croissance des rameaux

Tableau nu 4. Florcison et croissance des rameaux

Types de
rameaux

Taux  de
f  l o ra i son

Taux  de  Cro i ssance
f  ruc t i f  i ca t i on  cumu lée

1  9 8 3 1 984 1  983 1 984 1  983 1  984

P
L

0
o
o

o

o

5 1
5 3 , 9
5 6

3 , 2
2 , 3
4 ,4

2 , 9  0 , 9
4 , 1 '  0 , 9
9 , 9  2

Les  moyennes  de  ce  tab leau  son t  ca l cu lées  su r  un  écha r r t i l l on
de  64  rameaux  de  chaque  t ype .

Pendant  l 'année de non f lora ison les d i f férents types de
rameaux ont  mani festé une cro issance t rès i rnpor tante a lors que
pendan t  l a  seconde  année  où  l a  f l o ra i son  é ta i t  abondan te ,  l a  c ro i s -
sance  a  é té  mo ins  impor tan te  ( c f  .  g raph ique  no  1 ) .

3.5.4.  Ef fet  de la  longueur des entre-næuds et  taux
de fructif ication
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l 'ab leau no 5;
Longueurs des entre-næuds et taux de fructif ication

Types  de  rameaux Longueu r  des
entre-nceuds

en  cm

Taux de
f ruct i f  icat ion

Y

L
1 , 0 6
0 , 9 5
1 , 4

3 , 2
2 , 3
4,4

Les  moyennes  de  ce  tab leau  son t  ca l cu lées  su r  un  échan t i l l on

de  64  rameaux  de  chaque  tYPe .

Dans  ce  tab leau  p lus  que  l a  l ongueu r  des  en t re -næuds  des

rameaux  es t  g rande  p lus  que  l e  t aux  de  f  r uc t i f  i ca t i on  es t  impo r tan t .

Une  é tude  de  co r ré la t i on  a  é té  f a i t e  su r  un  échan t i l l on  de  25

rameaux  o r i s  au  hasa rd  mon t re  un  coe f f i c i en t  de  co r ré la t i on  s i gn i -

f  i ca t i f  éga l  à  0 ,360 .

tv .  coNcLUSloN

Dans cet te étude nous avons essayé de met t re en re l ie f  les

interact ions de cer ta ins facteurs b io logiques:  cro issance végéta-

t r ve ,  f  l o ra i son  e t  f  r uc t i f i ca t i on .

La cro issance végétat ive s 'ef f  ectue en une seule pér iode

ac t i ve  en t re  l e  mo is  de  Mars  e t  l e  mo is  de  Ju in .  Au  de là  j usqu 'au

mois de Septembre e l le  ra lent ie  pour  entrer  dans le  repos végétat i f  .

Pendant  cet te pér iode act ive de cro isqance,  le  processus de repro-

duct ion est  aussi  déclenché:  cro issance des grappes f lora les,  f lo-

ra i son  e t  noua i son .

La comoét i t ion entre la  cro issance et  la  f lora ison est  t rès mar-

quée  chez  l a  p i cho l i ne  maroca ine  comme le  mon t re  l e  g raph lque

no  1 .  L ' é tude  des  f réquences  de  répa r t i t i on  des  rameaux  à  en t re -

nceuds longs et  à entre-næuds cour ts  au n iveau de l 'arbre et  leurs

modes  de  f ruc t i f i ca t i on ,  nous  a  condu i t  à  dédu i re  qu ' i l  ex i s te  un

g rad ien t  déc ro i ssan t  dg  hau t  en  bas  de  l ' a rb re  pou r  l es  rameaux

c o u r t s ' L e t a u x d e f | o r a i s o n s u i t l e g r a d i e n t d e s r a m e a u x c o u r t s
alors oue le taux de f ruct i f icat ion sui t  ce lu i  des rameaux longs.
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L a c r o i s s a n c e d e I a p o U S S e d e | , a n n é e e t l e t a u x d e f r u c t i f i c a -
t i on  son t  co r re lés  à  l a  l ongueu r  de  l ' en t re -næuds  du  rameau  d 'un

a n .

La  p i cho l i ne  maroca ine  a  une  au tocompa t i b i l i t é  pa r t i e l l e ,

l , assoc ia t i on  d ' un  po l l i n i sa teu r  adéqua t ,  con t r i bue  à  l ' augmen ta t i on

du  taux  de  f ruc t i f i ca t i on '
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RESUME

La cro issance végatat ive de la  <Pichol ine Marocaine> dans les

condi t ions de cul ture de Marrakech s 'ef fectue en une seule vague

de cro issance.  Son intensi té dépend de façon antagoniste de cel le

de la f lora ison.  Les rameaux à entre-næuds longs se.ret rouvent

f réquents au sommet de I 'arbre a lors que les rameaux à entre

næuds cour ts  le  sont  en bas.  l l  a  été montré une corre lat ion s igni f i -

cat ive entre la  longueur des entres nceuds du rameau d 'un an et  la

pousse végétat ive engendrée d 'une par t  et  le  taux de f ruct i f icat ion

d 'au t re  pa r t .

RESUMEN

El crec imiento vegetat ivo de la  <Pichol ine marocaine> en bas

condic iones cul tura les de Marrakech se efectua en una sola o la de

crecimiento.  su in tensidad depende de mane a contrar ia  a la  de la

f lorac ion.  Las ramas a entre nodos largos se encuentran aburr-

dantes en la  c ima de I 'arbol  y  las a entre nodos cor tos se encuen-

t ran en la 'par te baja.  Ha s ido demostrada una corre lac ion s igni f ica-

t iva entre la  d is tancia de los entre nodos de los ramas de un aÉo y e l

crec imiento vegetat ivo de una par te.  y  e l  porcenta je de f  ruct i f ica-

t ion de ot io  par te.


