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Partie 02 : La viticulture et Ampélographie pratique 

II.2.le cycle végétatif et le cycle reproducteur: 

> Le cycle végétatif: 

Pleurs: 

Les pleurs correspondent a l'entrée en activité du système racinaire sous l'action du 
relèvement de la température du sol. Il se produit une activation de respiration cellulaire, une 
reprise de l'absorption de l'eau et des éléments minéraux ainsi qu'une mobilisation des 
réserves (Reynier, 2007) (figure. 36) 

figure.36: le pleur de la vigne 

Le débourrement: 
Ce stade végétatif constitue la première manifestation visible de la croissance avec la reprise 
de l'élongation et de la multiplication cellulaire. Mais dans sa thèse, (CAROLUS ,1970) a 
observé une reprise de l'activité mitotique une à trois semaines avant le débourrement. 
Le débourrement débute par un gonflement des bourgeons, puis un ou deux jours après, les 

écailles s'écartent et laissent apparaitre une pointe plus au moins globuleuse et saillante, a ce 
stade précis durant l'hiver on dit que le bourgeon a « débourré» (Galet, 1988). (Figure.37) 

L, 

Figure. 37 débourrement par stades successifs (d'après BAGGOLINI) 

Croissance végétative: 
Elle est caractérisée par l'allongement des rameaux issus des bourgeons, l'étaiement et 
l'accroissement des jeunes feuilles préformées dans les bourgeons jusqu'au stade adulte, avec 
ensuite la naissance de nouvelles feuilles (Galet, 1988). (Figure. 38) 

Figure.38 : la croissance végétative 
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Partie 02 : La viticulture et Ampélographie pratique 

Aoutement: 

- 	L'importance de l'aoutement varie avec la vigueur de la souche, les effets de la reproduction, 
l'action du mildiou d'automne, et d'une manière générale avec tout les facteurs qui 
empêchent le dépôt de l'amidon et des destructions prématurées des feuilles 
(Brunissure, sécheresse,...) (Galet, 1988). 
Lors de Paoutement plusieurs modifications se passent : (figure. 39) 
- le rameaux vert devient brun 

- 	- de souple il devient dur et cassant 
- formation d'une écorce 
- déshydratation du rameaux (90% à 55 %) 
- accumulation d'amidon 

Figure. 39: l'aoutement 

Chutes des feuilles: 

Descente de la sève vers les racines. 
Repos végétatif: c'est une période où la vigne se repose. La dormance (du bourgeon latent) 
est un arrêt d' activité du 15/8 au 1 5/4.Toutefois cette dormance passe 6 étape successives 
dont une qui s'appelle la dormance vraie. C'est la totale cession d'activité du bourgeon qui se 
déroule du 15/08 jusqu'au grand froid (fin novembre). (Figure. 40) 

Figure. 40: la chute des feuilles 

> Cycle reproducteur: 

La floraison: 

La floraison correspond à l'épanouissement de la fleur par l'ouverture de la corolle qui se 
dessèche et tombe. Elle se produit généralement en juin, mais la date varie avec la variété et 
suivant les conditions climatiques de l'année. (Reynier, 2007). 
La nouaison: 10 à 15 jours après floraison. C'est la transformation de la fleur en baie. (Figure. 
41) 
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Partie 02 : La viticulture et Ampélographie pratique 

t 0 

  

Figure.41: La floraison et la nouaison 

Véraison: 

C'est la disparition de la chlorophylle, à l'accumulation de sucre et à la disparition d'acide 
dans la baie. 
La baie devient +sensible aux agents extérieurs (blessure, parasites, climat). La plante va aussi 
accumuler des tanins matières colorantes, qui ont des propriétés antiseptiques antifongiques, 
antioxydants. (Figure. 42) 

Figure. 42 : La Véraison 

Mçitur2tiûn 

Accumulation des sucres diminution des acides, ils disparaissent de 3 manières: dilution (plus 
d'eau), respiration (les acides brûlés par la chaleur en CO 2  lors de la respiration), fermentation 
alcoolique de l'acide malique. 
Les accidents pouvant intervenir pendant la floraison. (Figure. 43) 

Figure. 43: la Maturation 
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Figure.44: cycle végétatif et reproducteur de la vigne 

Chanitre III. Amnéloranhie et amélioration variétale 

111.1 .classification: 

D'après (Reynier, 2007) la vigne appartient à la famille des vitacées.les plantes de cette 
famille sont des arbrisseaux grimpants, comme des lianes, à tige le plus souvent sarmenteuse 
mais parfois herbacées, possèdent des vrilles opposées aux feuilles. (Figure. 45) 

vitacées 

Ampelopsis 	I 	I 	Cissus 	I 	I 	Vitis 
	

1—parthenocissus 	 Autres 

Sous-enre 	 Vraies vignes 

rpnc 	 Américain 	 rEuro-asiatique 

I 	I 	I 	I 	I 
V.riparia 	V.ruperstris 	V.berlandieri 	V 	V.vinifera 

Gloire de montpellier 	Rupestris du lot 	 Carignan 	Pinot  

Muscadinia 	I 

Asiatique 

V.amurensis 	V.rotundifolia 

Cabernet I I Gamay I I Chassel 

Figure.45: Famille des vitacées 	 Source A.Reynier. 2007 
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III.2.Notion de cépage: 

- - 	D'après (Reynier, 2007) Le cépage est le terme utilisé par le vigneron pour désigner la 
variété de vigne. Le cépage n'est cependant pas une véritable variété, au sens botanique du 
terme (sauf les obtentions récentes).Jusqu'a ces dernières années, on considérait le cépage 
comme un cultivar, au sens qu'on lui donnait alors, c'est-à-dire une variété cultivée constituée 
d'un ensemble d'individus ayant en commun des caractères morphologiques et 
technologiques assez proches pour les désigner sous le même nom. 

111.2.1. cépages: 
D'après (Reynier, 2007) Tous les cépages n'ont pas la même vocation viticole. D'après les 
caractéristiques morphologiques des grappes et des baies, comme par exemple la compacité, 
la grosseur et la forme des baies, l'épaisseur de la pellicule, la consistance de la pulpe, le 
nombre de pépins, et en fonction de la destination des raisins, on distingue plusieurs 
catégories de cépage: 

Les cépages de cuve: 
- 	 A baies juteuse se prêtant au pressurage: grenache, merlot, syrah, Carignan, cabernet 

sauvignon, melon, gamay, chardonnay... 

» Les cépages de table: 
A grappe lâches, à baies assez grosses, à pulpe croquante et à peau résistantes: dattier 
de Beyrouth, italia, cardinal... 

> Les cépages destinés au séchage: 
A baies généralement apyrènes (sans pépins) et à pulpe assez consistante: 
sultanine(B), Corinthe(N), Perlette, mais parfois à baies Pyrénées comme le muscat 
d'Alexandrie et le rosaki. 

•• Les cépages de cuve: 

On va citez quelques cépages: 

Le grenache: 

Description 

Il donne des vins corsé qui, vinifiés en rosés, madérisent facilement en prenant une teinte 
pelure d'oignon. Il apportera finesse en coupage avec les autres cépages rouges. 
Sensible à la coulure, il faut le cultiver en terre maigre et le greffer sur les hybrides de 
Berlandieri (Riparia et Rupestris). (DFRV, 2000) (figure. 46) 

Régions: 

France: 
Languedoc, Côtes du Rhône, Provence 

Reste du monde : Espagne, Portugal, Italie, Grèce. 

Figure.46: le grenache 
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Partie 02 : La viticulture et Ampélographie pratique 

Aptitudes de production: 

Débourre une semaine environ avant le Carignan. Port dressé, vigoureux, résiste au vent 
violent et à la sécheresse. Peu atteint par l'oïdium, il est cependant sensible au mildiou, à 
I'excoriose, à la pourriture grise, aux vers de la grappe. Gros producteur, il donne ses 
meilleurs résultats sur les coteaux secs et caillouteux. 

Merlot: 

Description 

Cépage très implanté dans la région Bordelaise. Grappes moyennes, cylindriques, lâches 
- parfois ailées; baies sphériques, Petites à moyennes, de couleur bleu noir (existe également en 

rose et en gris. Le merlot blanc n'est pas la forme blanche du Présent cépage mais seulement 
une ressemblance), peau à épaisseur moyenne, pulpe juteuse de saveur agréable. (Figure.47). 

Régions : 

France Bordelais, Languedoc, Provence 

Reste du monde : Californie, Australie, Afrique du Sud, Argentine, 
Mexique, Suisse 

Aptitudes de production: 	 Figure.47: le Merlot 

- Débourrement assez tôt, une semaine environ avant le Carignan. Sensible au froid hibernal. 
Assez vigoureux, demande à être conduit sur fils de fer. Est donné comme sensible à la 
sécheresse et préfère les terres profondes, riches, conservant suffisamment l'humidité pendant 

- l'été, le contraire le conduisant à produire de petits grains, inconvénient que l'on retrouve 
également avec la syrah. Le merlot est peu attaqué par l'oïdium mais sensible au mildiou, à la 
pourriture grise, aux attaques des vers de la grappe et aux cicadelles. 

La syrah 

Description: 

- 	Cépage roi de la région des Côtes du Rhône. Les grappes sont moyennes, cylindriques; baies 
ovoïdes, petites d'un noir 
Bleuté avec une pruine abondante, peau fine mais assez résistante, chair fondante, juteuse 
avec un goût agréable. (Figure.48). 

Régions: 

France: 
Côtes du Rhône, Languedoc 

Reste du monde: 

Figure.48: La syrah 
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Californie, Australie, Suisse, Argentine, Mexique 

Aptitudes de production: 

Débourrement assez tardif soit une semaine en moyenne avant le Carignan. Sensible à la 
chlorose, à la sécheresse, à la 
Pourriture grise, aux acariens et aux vers de la grappe. Très bonne production. 

Le Carignan : 

Description 

11 constitue le fon de l'encépagement du vignoble de cuve sur l'ensemble des zones viticoles. 
Il s'adapte sur la plupart des porte-greffes courants. Régulièrement 
productif et peu exigeant. Il convient peu dans les plaines sèches 
de l'ouest et des plateaux d'oranie ou la chaleur des étés ne lui permet 
pas de murir régulièrement ses baies qui s'y développent mal 
Il est productif en taille courte à deux yeux francs. Le Goblet lui convier 
son port n'exige aucun palissage. (DFRV, 2000) (Figure.49) 

Régions: 

France: 
Languedoc, Provence, Corse, Vallée du Rhône 

Reste du monde: 
Espagne, Italie, Tunisie, Maroc 

Aptitudes de production: 

Figure.49: le Carignan 

Débourrement assez tardif, ses rameaux cassent facilement au printemps. Vigoureux, très 
productif. Sensible à l'extrême à l'oïdium, au mildiou, aux vers de la grappe et à la pourriture 
grise. 

•• Les cépa2es de table: 

On va citez quelques cépages: 

Dattier de Beyrouth: 

Description 

Originaire de Proche-Orient, c'est un beau cépage blanc, avec de très belles grappes à baies 
allongées enforme de datte. 
C'est le cépage actuellement le plus cultivé en Algérie, il occupe 60 %d de la superficie des 
raisins de table. 
Il faut la conduite en taille longue: guyot simple ou double et également en tonnelles élevées 
(pergola). Les rendements moyens sont de l'ordre de 50 à 60 qxlha en sec. En irrigué, il peu 
produire4 fois plus. 
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Se greffe bien sur 11 OR, 11 03P, et SO4 dans les bonnes terres (DFRV, 2000). 
(Figure.50) 

Aptitudes 

Bonne fertilité, production très élevée, très bonne vigueur. 
Bonne aptitude au transport et à la conservation au froid. 
Très sensible au mildiou, à l'excoriose et à la pourriture grise. 

Figure.50: Dattier de Beyrouth 

Italia 

Description 

Possède de très belles grappes à gros grains blanc, ovoïdes légèrement musquées. 
Il arrive à maturité en même temps que le muscat d'Alexandrie (de mi-aout à septembre). 

C'est une variété vigoureuse, qu'il faut conduite en taille longue. En Algérie sa culture n'a pas 
connu un fort développement. Mérite d'être développé de préférence dans les plaines sub-
littorales, vallées intermédiaires et piémonts. (DFRV, 2000). (Figure.5 1) 

Aptitudes: 

Fertilité importante, productivité élevée, bonne vigueur. 

Bonne résistance au transport et à la conservation. 

Sensible au mildiou et à la pourriture grise. 

 

Figure.51: Italia 

Cardinal: 

Description 
Cépage d'un beau rose, dont les superficies se sont rapidement étendues sur les zones côtières 
du pays. Intéressant pour sa précocité, la dimension de ses baies et sa bonne résistance au 
transport. On peut lui reprocher l'irrégularité de la grosseur des baies (millerandage) et sa 
couleur parfois imparfaite. C'est un cépage vigoureux, de fertilité élevé, 
donnant de gros rendement. (DFRV, 2000). (Figure.52) 

Aptitudes: 

Forte vigueur, production élevée, fertilité moyenne. De préférence dans de bonnes terres ne se 
desséchant pas trop l'été. Aptitude à la conservation moyenne, et bonne tenue au transport. 
Sensible au mildiou, à l'oïdium, à l'excoriose, aux gelées d'hiver, aux oiseaux, au milleranda e 
et à la Coulure. Très sensible à l'éclatement des baies après une pluie. 

Figure.52: le Cardinal 
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111.3 .porte-greffes: 

C'est l'invasion phylloxérique qui imposa aux viticulteurs le recours au greffage de la vigne, 
le meilleur procédé permettant de préserver les cépages de Vvinfera des attaques du 
phylloxéra. Le greffage a amené les chercheurs à créer de nombreux porte-greffes parmi 
lesquels le viticulteur peut choisir. (Reynier, 2007) 

111.3.1 .origine des porte-greffes: 

D'après (Reynier, 2007) Les porte-greffes appartiennent à des espèces d'origine 
américaine du genre vitis résultent de croisements artificiels entre ces espèces (V. riparia, V. 
rupestris, V. berlandieri ...) 
On fit successivement appel pour greffer la vigne: 
-aux espèces américaines V riparia et V. rupestris, qui permirent d'amorcer la reconstitution 
du vignoble; mais leur extension fut limitée par l'apparition sur les sols très calcaire d'une 
affection de la vigne, d'ordre physiologique: la chlorose(en champagne et Charente en 
particulier); 
-aux hybrides V. riparia x V. rupestris, pour rechercher des aptitudes intermédiaires entre celles 
des espèces parentales. 
-à l'espèce américaine V.berlandieri résistante au calcaire, mais difficile a bouturer: elle fut 
hybridée avec Vvinfera. Vriparia et Vrupeslris; 
- au solonis, trouvé en Amérique dans des sols salés, très humides: 
- à des hybrides complexes entre les espèces déjà citées comme par exemple 
([Vinfera x Rupestris]) x Riparia) ou (Riparia x ([cordfolia  x Rupestris]). 
Orientées vers des buts précis (résistance au phylloxéra et au calcaire en particulier).qui ne 
furent pas toujours parfaitement atteints, ces recherches aboutirent à I obtention de porte-
greffes révélant des aptitudes très diverses. Les principaux caractères, qui seront autant de 
critères intervenant dans le choix du porte-greffe, concernant: 
- la résistance au phylloxéra; 
- la vigueur conférée; 
-la reprise au bouturage et au greffage; 
- la résistance au calcaire; 
- l'adaptation aux conditions de milieu: sécheresse, humidité, sel; 
- l'action sur le cycle végétatif du greffon et sur la qualité des raisins. 

III.3.2.Caractéristiques des principaux porte-greffes: 

1I1.3.2.1.Riparia gloire de Montpellier: (Reynier, 2007) (figure. 53) 
- Confire au greffon une vigueur faible dans les sols pauvre mais suffisante dans les 

sols argileux. 
- Bonne reprise au bouturage et au greffage. 
- Très sensible à la chlorose (6% de calcaire actif ou 5 d'IPC). 
- Craint la sécheresse et les vents chauds, tolère assez bien une certaines humidité, tient 

en terrain salés jusqu'à 0.4 ppm de Na CL. 
- Favorise la fructification et avance la maturité. 
- Adapté dans les bons terrains frais et fertiles; il peut être cultivé dans la plupart des 

sols non calcaires présentant une bonne structure et une teneur correcte en matière 
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organique et dans certains terrains argilo-calcaires peu chlorosants lorsque la couche 
calcaire est compacte et assez profonde. 
Convient surtout pour la production de vins de qualité et de raisins de table précoces. 

111.3.2.2. Rupestris de lot: (Reynier, 2007) (figure. 54) 

- Confère une grande vigueur au départ de la végétation. 
- Bonne reprise au bouturage et au greffage. 
- Peu résistant à la chlorose (14% de calcaire actif ou 20 d'IPC). 
- Redoute la sécheresse en terrain superficiel, mai son système radiculaire prolongeant 

lui permet d'exploiter le sol en profondeur, craint l'humidité, tient assez bien sur 
terrains salés (moins de 0,8 ppm de Na CL). 

- Risque de provoquer la coulure et de retardé la maturité. 
- Permet de tirer partie des sols caillouteux, pauvre, mais suffisamment profond. 
- Convient pour la recherche de bons rendements ou pour tirer partie des terrains peu 

fertiles. à réserver aux zones méridionales. 

III.3.2.1hybrides Riparia x Rupestris: 

Ces hybrides confèrent une vigueur moyenne et une précocité favorable à la qualité mais 
ils sont sensibles à la sécheresse et à la chlorose. (Reynier, 2007) 

3309 C (couderc): plus proche de Rupestris que de Riparia pour ses caractères 
ampélographiques et ses aptitudes. 
- vigueur et précocité moyenne. 
-bonne reprise au bouturage et au greffage. 
-assez faible résistance à la chlorose (11% de calcaire actif et 10 d'IPC) mais supérieur 
au Riparia gloire, convient généralement aux sols profond peu calcaire, aux sables non 
calcaire, aux sols sur calcaire durs peu chlorosants, craint la sécheresse, surtout sous 
climat méridional et tolère peu les excès d'humidité; c'est un porte-greffe 
recommandable dans une optique de qualité mais il se comporte moins bien en sol 
acide que le 10 1-14 MG et Gravesac. (Reynier, 2007) (Figure. 55) 

• 101-14 MG (Millardet et de Grasset) confère une vigueur plus faible que le 3309C et 
une meilleur précocité. 

-sensible à l'acidité des sols et à la présence du calcaire; ne résiste pas a la sécheresse, 
tolère les excès d'humidité, se plait dans les terres argileuse fraiches, donne de bons 
résultats dans de nombreux sols à condition qu'ils ne soient ni trop pauvre, ni trop secs. 
(Reynier, 2007) (Figure. 56) 

III.3.2.4.hybrides Riparia x Berlandieri: 

Ces porte-greffes confèrent au greffon une vigueur faible à moyenne pour la plupart, et 
parfois forte lorsque les sols sont profonds avec un bilan hydrique non limitant. Ils sont assez 
résistants au calcaire mais craignent l'excès d'humidité et sont sensible à la thyllose. 
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• 161-49 Couderc: est de moyenne vigueur; se reprise au bouturage est moyenne; sa 
reprise au greffage en place est meilleure qu'au greffage sur table. Sa résistance au 
calcaire est tres bonne (25% de calcaire actif au 60 d'IPC) sensible à la secheresse, il 
est assez tolérant à l'humidité mais sensible à la thyllose (surtout en sol argileux) et 
peut présenter une mortalité importante les 15 premiers années après plantation. 
-confire vigueur et production régulière mais sans excès en donnant des vins riche en 
alcool et bien colorés. (Reynier, 2007) (Figure. 57) 

• Téléki 5 BB: diffère du 161 -49C surtout par sa moindre résistance à la chlorose (20 
% de calcaire actif ou 40 d'IPC) peu résistant à la sécheresse; vigoureux dans les sols 
fertiles; manifeste souvent la thyiiose et l'asphyxie racinaire en terre battante les 
premières années ;il a le défaut, dans le cas du greffage sur place, de pousser son 
greffon à l'affranchissement.; il présente la plupart des inconvénients du SO4, mais il 
est plus capricieux et plus irrégulier. (Reynier, 2007) (figure. 58) 

• SO 4 (sélection Oppenheim de Téléki n° 4), d'origine allemande, convient aux bonnes 
terres profondes et fraiches, non compactes. Résiste à l'humidité et sa tolérance au 
calcaire est de 17 %, favorise la fructification et hale la maturité des fruits, 
l'enracinement est bon et la reprise au greffage est satisfaisante. C'est un porte-greffe 
à utiliser dans les plaines fertiles et humides du centre et de l'Est. (DFRV, 2000). 
(figure. 59) 

• 420 A-MG, répond bien de bouture mais moins bien de greffe, surtout en place au 
printemps; résiste bien a la chlorose (IPC 40); craint la sécheresse et s'accommode 
mal des terrains humides en hiver et au printemps; sa vigueur est moyenne, parfois 
faible, proche de celle du Riparia; il retarde la maturité, surtout sur terrain froids, 
donne d'excellents résultats dans les terres argilo-calcaire assez profondes.(Reynier, 
2007) (figure. 60) 

RSB1 : obtenu par Rességuier et sélectionné par Birolleau en Charente, homologué en 
1971; bonne reprise de bouture et de greffe; résistant à la chlorose comme le 161-
49C, résiste bien à la sécheresse et ne présente pas la sensibilité a la thyllose du 161-
49C; tres vigoureux, surtout les premières années; productifs, il donne des 
rendements et des richesses en sucre supérieurs au 41 B. (Reynier, 2007) (figure. 61) 

111.3.2.5. hybrides Rupeslrisx Berlandieri: 

Ces porte-greffes manifestent une tres bonne résistances à la chlorose et une bonne adaptation 
à des déficits hydriques importants. Ils confirent au cépage une forte vigueur, pouvant être 
excessive en sol profond ils confirent au cépage une forte vigueur; ce sont des porte-greffes 
adaptés aux zones méditerranéennes et pour donner de la vigueur en sols superficiels, secs, 
calcaire ou ils favorisent la qualité. 
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• 110 Richter: présente une tres grande vigueur 
On doit réserver aux terres argilo-calcaires de fendillant l'été et dans les coteaux 
maigres. Résistance de calcaire de 17%, il assure une bonne fructification et donne une 
grande vigueur aux greffes, mais n'a pas la tendance à provoqué la coulure. (DFRV, 
2000). (Figure. 62) 

• 99 Richter: porte-greffe des terres de qualité moyenne de structure graveleuse ou 
semi-compacte, caillouteuse. Sa résistance au calcaire est de 17%. Il a une résistance à 
la sécheresse limitée et craint les terres compactes, humides au printemps et se 
fendillant en été, il assure la fructification régulière, mais peut provoquer de la coulure 
en sols fertiles. (DFRV, 2000). (figure. 63) 

• 1103 Paulsen : d'origine cisilienne, présente sur le 1 lOR les avantages d'une meilleur 
reprise au bouturage et au greffage, d'un développement précoce d'une moindre 
sensibilité et s'adapte mieux à des teneurs élevées en argile. Vigoureux, il semble 
intéressant dans les terrains compacts. (Reynier, 2007) (figure. 64) 

• 140 Ruggeri: c'est un porte-greffe qui s'adapte facilement à toutes les terres, 
particulièrement argilo-calcaires, et vient bien en coteaux. Parmi les porte-greffes 
recommandés, c'est le plus résistant à la secheresse. Tres vigoureux, tres rustique, 
supporte les hôtes doses de calcaire 30 %. (DFRV, 2000). (Figure. 65) 

111.3.2.6. hybrides Vinifera x Berlandieri: 

Ces porte-greffes présentent un intérêt pour leur résistance dans les sols tres calcaire mais ils 
manifestent parfois une sensibilité au phylloxéra. 

• 41 B Millardet et de Grasset: 
- Bonne résistance phylloxérique, sensibilité aux Producteur de bois faible à moyen 

(25 000 à 50 000 m), gros bois et problèmes de dépérissement des souches. 
-Tolérance au calcaire importante (60% CT, 60 IPC). 
-Bouturage moyen. Se greffe très bien. Gros cals parfois. 
-Peu résistant à la sécheresse, plutôt sensible à l'humidité printanière 
-Vigueur conférée moyenne à forte. (Reynier, 2007) (Figure. 66) 

• Fercal: 
- Très bonne résistance phylloxérique, sensibilité à Meloidogyne hapla. 

-Producteur de bois moyen (25 000 à 50 000 m) beaucoup de perte, leur conservation 
Est délicate et il faut surveiller leur hydratation. 

-Tolérance au calcaire la plus importante (60% CT, 120 IPC). 
-Se bouture et se greffe très bien. 
-Peu résistant à la sècheresse en fonction de son enracinement plus ou moins profond, 
tolère l'humidité printanière. S'adapte assez bien à différents types de sols. 
-Vigueur conférée moyenne à forte. (Reynier, 2007) (Figure. 67) 
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111.3.2.7. CabarnetSauvuRnon X berlandieri (Reynier, 2007) (figure. 68) 
333 EM : Peu cultivé (5000 ha) résistant à la chlorose (60 CT, 70 IPC) 

-Faible producteur de bois, 
- vigueur conférée forte, 
-risques de coulure. 

Figure.53 : Riparia gloire de Montpellier 
	

Figure.54 : Rupestris de lot 

Hybrides Riparia x Rupestris 

Figure.55 3309 C (couderc) Figure. 56: 10I-14MG 

Figure. 57 161-49 Couderc 
Figure.58 : Téléki 5 BB 
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Hybrides Riparia x Berlandieri 

Figure. 59 : SO 4 
	 Figure60 :420 A-MG 

Figure.61 : RSBI 

Hybrides Rupestris x Berlandieri 

Figure.62 :110 Richter 
	

Figure. 63 : 99 Richter 
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Figure. 64: 1103 Paulsen 	 Figure. 65 : 140 Ruggeri 

Hybrides Vinifera x Berlandieri 

Figure.66 :41 11 Millardet et de Grasset 

Cabarnet Sauvugnon X Berlandieri 

Figure.68 : 333 EM 
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CORDIFO LIA 

44-53 M 

--jLABRUSCA 

Via I la 	 Solonis 

>214-3 CI 

UPESTRIS 

101-14 MG 

309 C 

Gravesac 	
99 Richter 

161-490C 	 110  

420 A MG 	 1 447 Paulsen 

TéIéki 5 BB 	 BERLANDIERI __- 1103 Paulsen 

Téléki 8 B 	 I 	I 	140 Ruggeri 

S.O.4 

R.S.B.1 41 B MG 

333 EM 

Fercal 

VIN IFERA 

4 

196-17 CI 

4 010 CI 

Source : A.Reynier. 2007 

Figure 69 : Généalogie des différents porte-greffes 
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Chapitre IV: Ampélo2raphie pratique: 

IV.!. Méthodes ampélographigues: 

L'ampélographie à pour objet la reconnaissance des cépages et des porte-greffes les plus 
courant. Devant un pied de vigne. L'exercice de reconnaissance consiste à détecter les traits 
caricaturaux qui permettent de distinguer l'individu et à les rapprocher des caractères 
identifiant un cépage ou un porte-greffe cela suppose l'apprentissage d'un langage relatif à la 
description des caractères, à la mis en oeuvre d'une méthode et à l'utilisation de références 
ampélographique. . (Reynier, 2007) 

IV.2. Caractères ampélographiiues: 

Les cépages se distinguent par de nombreux caractères que l'on peut observer ou mesurer. 

IV.2. 1. types de caractères ampélographigues: 

La villosité: 
les organes de la vigne peuvent être glabre (sans poile) ou présenter une villosité. 
Les différents types de villosité se distinguent: 
• Par la forme des poils: 
-laineux (longs et flexueux). 
-séteux (courts et raides) 
• Par la densité des poils par ordre croisant: 
-villosité laineuse : aranéeuse; 

Duveteuse; 
Cotonneuse; 

-villosité séteuse : pubescente; 
Veloutée. 

> Couleur: 
C'est un caractère très important pour les grappes, le bourgeonnement et les jeunes 

feuilles; la couleur peut être uniforme, à plage (bronzée, cuivrée) ou à liseré (carminé). 

Forme: 
On observe à la fois la forme générale, le contour, et la surface des feuilles (lisse, 

ondulée), le port des rameaux, l'aspect des grappes, leur compacité, etc. ces observations 
sont effectuées aux périodes les plus favorables à l'exception de ces types de caractères 
lorsque les organes ont atteint un certain développement. 

IV.2.2. caractères ampélographigue de la feuille: 

La taille de la feuille est appréciée par la surface du limbe: grande (Carignan, ugni blanc, 
Riparia gloire, moyenne (chenin blanc), petite (grenache N) ou tres petite (Rupestris du lot) 
elle peut etre appréciée aussi par la longueur et la largeur de limbe ( L et 1) 
Une feuille est organisée autour de nervures. Sa forme est déterminée par les longueurs des 
nervures (LI, L2, L3, L4 et L'2, L'3, L'4) et par les angles entre les nervures( a,,'y).la 
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feuille est découpée par le sinus pétiolaire(SP). On distingue cinq principaux types de forme 
des feuilles: 

• de Feuille réniforme: feuille entière, en forme de rein, plus large que longue, 
caractérisée par: 
- des angles très aigus [5] 
-un sinus pétiolaire ouvert et peu profond 
- un angle du lobe terminal obtus ~: 90%. 

• Feuille cunéiforme: feuille qui, systématiquement, s'inscrit dans un rectangle 
terminé par un triangle. [2] 

• Feuille orbiculaire: feuille pouvant s'inscrire dans un cercle, aussi longue que large. 
[4] 

• Feuille tronquée: feuille de type orbiculaire mais avec les nervures L3 et L'3 plus 
courte. [3] 

• Feuille cordiforme: feuille de type cunéiforme mais avec LI très long donnant une 
allure générale de la feuille en forme coeur [1] 

Cordiforme: feuille en 	 Cunéiforme juxtaposition d 'un 
tonne de coeur 	 carré et don rectangle 

• 	

: 	

' ___ 

Pentagonale: feuille orbiculaire 
	

Réniforme: feuille plus 
dont la nervure 13 est plus courte 

	
Orbiculaire feuille arrondie 

	
large que longue. 

)Li 
Figure. 70 caractères ampélographique de la feuille 

Feuille adulte : nombre de lobes: 

Observation à faire entre la nouaison et la véraison sur au moins 10 feuilles adultes du tiers 
médian de plusieurs rameaux. Li = lobe médian; L2 à Li 1 = lobes latéraux. 

• 1: une (feuille entière) (Melon B, Rupestris du Lot) 
u 2 : trois (Chenin B, Aramon N) 

• 3 : cinq (Chasselas B, Riesling B, Barbera N) 

• 4 : sept (Vermentino B, Cabernet Sauvignon N, Corvina N) 

• 5 : plus de sept (Hebron B) 
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IV.4.2.3. caractères ampélographique du sarment: 

Un sarment est constitué par une succession de mérithalles ou entre noeud, séparés par des 
Renflements, le noeud, au niveau desquels sont fixés les feuilles, les inflorescences ou les 
vrilles, 
Le prompt-bourgeon et l'oeil talent. 
La longueur du sarment peut varie de moins d'un mètre à plusieurs mètres. Elle dépend du 
Nombre et de la longueur des mérithalles et varie avec: 
-l'espèces et la variété: V. riparia, V. berlandieri ont des mérithalles longs; V. rupestis et 
Beaucoup de variétés de V. vinfera ont des mérithalles et des sarments plus courts; 
-la vigueur: elle exprime l'intensité de la croissance et dépend des conditions agissant au 
Niveau du sol (alimentation en eau et minéral, concurrence des mauvaises herbes, porte-
greffe.) ou sur la partie aérienne (température et ensoleillement au niveau de feuillage; 
nombre de bourgeons laissé a la taille..). un cep vigoureux a des sarments longs et gros 
-les maladies et parasites ont généralement un effet négatif sur la croissance en réduisant 
L'activité du feuillage (mildiou, oïdium, acariens, chlorose) ou celle des racines 
(phylloxéra, Pourridié) 

On distingue deux parties de long du sarment: 

-à la base une partie préformée qui existait à l'état d'ébauche dans le bourgeon ayant donné 
naissance au sarment, elle comprend quatre a dix mérithalles selon la vigueur, la variété, le 
rang des sarments sur le bois de deux ans. 
-ensuite une partie néoformée qui s'est développée au cours de printemps à partir du 
Bourgeon terminal du rameau herbacé en croissance. 

Le port des sarments, donnant l'allure générale des bois de l'année sur les souches non 
palissées est dressé chez certaines variétés comme le Carignan et le jurançon blanc, retombant 
chez l'aramon, étalé chez V. riparia et ses descendants et buissonnant chez V. rupestris. 

IV.4.2.4. caractères ampélographique du rameau: 

Le rameau herbacé a la même morphologie générale que le sarment observé après 
l'aoutement ou à la chute des feuilles. Ce pendant, il présente quelques caractères 
particuliers: 
- le rameau est terminé par un bourgeon terminal alors que celui-ci n'existe plus sur le 
sarment; 
Il porte des inflorescences, des feuilles et des prompts-bourgeons qui sont également en 

croissance; 
- la couleur du rameau est généralement verte, mais le dos est souvent plus coloré 
(rougeâtre) que le ventre ; parfois, le noeud est coloré différemment que le mérithalle; 

- la villosité, c'est-a-dire la présence de poils, est un caractère utile pour la reconnaissance 
des variétés. 

Le bourgeonnement: c'est la partie du rameau située au-dessus de la première feuille 
détachée; 

- Forme: épanouie (rupestris du lot), moyen, globuleux (V.riparia); 
- villosité : les poils peuvent être laineux (longs et flexueux) ou séteux (courts et 
dressée) ou absent (glabre). 
- couleur: la pigmentation anthocyanique (rouge) peut être absente ou localisée 
(liseré) ou concerner tout le bourgeonnement ; souvent la coloration est donnée 
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parcelle des poils. 
> Les jeunes feuilles du haut: 

- forme : étalée, en gouttière (rupestris du lot); 
- villosité et couleur. 

> Le rameau: 
- contour ou section: uni, anguleux, côtelé (berlandieri); 
- villosité : elle est souvent faible mais peut être caractéristique 
- couleu : souvent différente sur le ventre et sur le dos des rameaux ; au niveau 
des noeuds ; coloration uniforme ou à rainures colorées; 
- port du rameau: dressé (Carignan) ou quillard (sauvignon), retombant, mou 

La vrille: 
- distribution : discontinue (V.vinfera) ou continue (V.labrusca); 
- forme : simple, sans ramification (Muscadinia) 

• 1: 2 ou moins (V. vin jfera) 	 • 1: fermée (globuleuse) ( Vitis riparia) 

• 2 : 3 ou plus (V. labrusca, V. coignetiae) 	• 3 : demi-ouverte (Kober 5 BB, SO4) 

5 : complètement ouverte (Vitis vinfera, 
Vitis berlandieri 

X 
cJ 	 w! 

¶ T 3 k" 
Figure.71: Nombre de Vrilles 	 Figure. 72 : Ouverture de l'extrémité 

• I: nulle ou très faible (Rupestris du Lot, 3309 Couderc) 

• 3 : faible (Chasselas B, Garnacha tinta N) 

• 5 : moyenne (Pinot N, Chardonnay B) 

• 7: forte (Gewiirztraminer RG, Furmint B, Trebbiano Toscano B, Harslevelue B) 

• 9 : très forte (Meunier N, Chaouch B) 

Poil érigé 

Poil couché 

Figure. 73 : Densité de poils couchés de l'extrémité 
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IV.2.5. caractères ampélographique de la grappe: 

La forme de la grappe à maturité est déterminée par la forme initiale de l'inflorescence ainsi 
que par le nombre et le volume des baies, ce qui permet de distinguer des grappes 
cylindriques, pyramidales, aillées. Un caractère plus intéressant est la compacité de la grappe 
qui peut être lâche, moyenne ou compacte. (Reynier, 2007) 

IV.2.6. caractères ampélographiciue de la baie: 

La grosseur: est une caractéristique variétale. Elle est exprimée de plusieurs manières par les 
ampélographes, soit par la moyenne de sa longueur et de sa largeur. (Reynier, 2007) 

La forme de la baie: est variable selon les variétés: aplatie, sphérique (Chasselas B) 
elliptique(Barbera N, Muller-Thurgau B) , ovoïde (Bicane B) , obovoïde (Muscat d'Alexandrie B, 
Valenci blanco B) , cylindrique(Khalili belyi B) , fusiforme, arquée (Santa Paula B) . Une même 
grappe peut avoir des baies des formes sensiblement différentes (dattier de Beyrouth.) 
(Reynier, 2007) 

où   
elliptique longue 	cylindrique 

cç:) 
arquée 	fusiforme 

Figure. 74 Forme des baies 

Chapitre V: Multiplication de fa vigne: 

La vigne peut se reproduire par voie sexuée ou par voie végétative (Viala & Vermorel, 1910). 
Pour maintenir les caractères du cépage, la vigne cultivée est multipliée essentiellement par 
voie végétative ou asexuée. La reproduction sexuée est utilisée pour la création de nouveaux 
cépages. 

V.! .Mode de multiplication: 

• Sexuée: 

La vigne cultivée est majoritairement hermaphrodite, à cycle reproductif long. Il s'écoule en 
général entre 3 et 5 années pour qu'un nouvel individu produise de nouveaux pépins. Le mode 
de reproduction de la vigne n'est pas toujours bien déterminé. On suppose que la pollinisation 
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est principalement anémophile (Galet, 1993). La vigne cultivée est vraisemblablement à la 
fois allogame et autogame, bien que les individus issus d'autofécondation soient en général 
peu viables (Levadoux et al. 1956). En effet, la vigne présente une très forte dépression de 
consanguinité et supporte généralement très mal l'autofécondation (Valleau, 1916). La 
reproduction sexuée a été à l'origine de la diversification variétale (Boursiquot & This, 
1996), et a permis de générer de nouveaux cépages. Ainsi par exemple, les croisements entre 
le Pinot et le Gouais ont donné naissance à plus de 20 cépages, dont le Chardonnay ou encore 
le Gamay (Bowers et al. 1999). 

. Asexuée: 

A l'état sauvage, la vigne peut se multiplier par voie végétative sous la forme de marcottes 
(Figure75). Une partie du sarment enterré va être capable de se bouturer et de régénérer un 
nouveau système racinaire (Levadoux, 1956). En viticulture, la reproduction végétative est 
très utilisée car elle permet la multiplication et la conservation des différents cépages 
sélectionnés. 

Elle permet également une homogénéité de culture et le maintien de la typicité du cépage. 
Certains cépages très anciens possédant des qualités particulières ont ainsi pu être conservés. 
C'est le cas par exemple du Muscat à petits grains, de la Sultanine ou du Pinot. 

Après la crise phylloxérique, les procédés de multiplication comme le bouturage et le 
marcottage ont été abandonnés pour être remplacés presque exclusivement par le greffage 
(Figure 5 ; (Pouget, 1990). Celui-ci peut être réalisé de plusieurs manières : en fente, à 
l'anglaise ou en oméga. De nouveaux procédés de multiplication par culture in vitro ont été 
mis au point chez la vigne il y a une trentaine d'années (Bouquet et aI. 1989). Ces techniques 
sont peu utilisées par les pépiniéristes pour la multiplication dans la pratique. Cependant, c'est 
un moyen efficace pour restaurer du matériel sain à partir de plantes malades que l'on 
souhaite sauvegarder. 

g 
Figure.75 différentes méthodes de multiplication végétative pour la vigne 
A) Marcottage, B) Greffage, C) Culture in vitro 

V.2.production du matériel de multiplication: 

D'après (Reynier, 2007) Avent l'invasion phylloxérique le vignoble était établi franc de 
pied. Son renouvèlement était réalisé par bouturage, marcottage et provignage. A cause du 
phylloxéra qui s'attaqua aux racines des pieds de V.vinfera, le greffage s'imposa et se 
généralisa. Pour l'établissement des vignes, les viticulteurs eurent recours à des plants racinés 
de porte-greffes qu'ils greffaient en place un an plus tard mais aussi à des plants racinés 
d'hybrides producteurs directs. La production commerciale de matériel de multiplication était 
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lancée et le métier de pépiniériste viticole était né. Depuis, la production de plants racinés a 
énormément régressé, elle ne représente plus que 4,7 % des mises en terre de boutures 
pépiniéristes et de greffe-boutures. Actuellement la plantation des vignes est assurée 
essentiellement par des plants greffés-soudés produits par les pépiniéristes. 

V.2. I .BOUTURAGE: 

D'après (Galet, 1988) le bouturage est le plus simple pour multiplier la vigne: 

• Il est actuellement employé dans les vignobles non phylloxérés et même dans les pays 
contaminés, il demeure possible dans les sols peu phylloxérants ou conduits à la 
submersion. dans toutes ces situations les cépages appartenant à V. vinfara sont 
multipliés à peu de frais. 

• On prépare également un certain nombre de plants racinés d'hybrides producteurs 
directes, destinés aux vignobles établis en sols peu favorables à l'insecte ou dont on ne 
recherche pas une longue durée. 

• Mais la majeure partie des boutures, mises en terre par les pépiniéristes, sont des 
boutures de porte-greffes qui fourniront des plants racinés, après six mois de 
pépinière. Ces plants seront vendus au cours de l'hiver et mis en place au printemps 
dans les vignobles méridionaux, pour y être greffés sur place l'année suivante 
généralement. 

+ vignes-mère de porte-greffes: 

Elles assurent la production de boutures-greffables et de boutures pépiniéristes. Les 
superficies en vignes-mères de porte-greffes s'élèvent à 2 587 ha en 2005, réparties 
principalement dans la région méridionale 

Les vignes mères de porte-greffes sont rarement palissées et sont établies en "tête de saule" 
au niveau du sol. Elles produisent des rameaux parfois très vigoureux, dont la longueur peut 
dépasser 10 mètres. Les bois récoltés considérés comme techniquement (et 
réglementairement) utilisables sont appelés "boutures greffables", ont un diamètre compris 
entre 6 et 12 mm, et peuvent être conditionnés de nombreuses manières: soit directement en 
fractions de diverses longueur selon les utilisations, soit en en paquets de 100 ou 200 sarments 
d'environ 1.10 m ("mètres greffables") étiquetés et destinés à la vente aux pépiniéristes, qui 
les débiteront ensuite. Chaque fraction greffable est "talonnée" (base coupée sous 
l'emplacement d'un oeil éborgné), dévrillée et ébourgeonnée soigneusement afin d'éviter les 
repousses du porte-greffe. Ces opérations peuvent être effectuées intégralement à la main, ou 
à l'aide de machines (entraînement des bois par galets rotatifs, talonnage et coupe déclenchés 
par cellule, ébourgeonnage par couteaux mobiles en diaphragme s'adaptant automatiquement 
au calibre du sarment). La longueur des fractions débitées varie de 28 à 70 cm (plants "hautes 
tiges"). 

+ vigne-mère de greffon: 

Les vignes mères de greffons sont en général des vignes à fruits, établies suivant un 
protocole rigoureux dans le but de minimiser les risques sanitaires (parcelle vierge de vigne 
depuis 12 ans minimum, utilisation obligatoire de plants de catégorie "base", isolement de 5 
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mètres minimum par rapport à toute autre vigne, etc.). Les sarments bien aoûtés, et de 
diamètre inférieur à 14 mm, sont récoltés et conditionnés en paquets de 100 ou de 200 unités, 
étiquetés à l'aide d'étiquettes réglementaires (de couleur bleue pour le matériel certifié). Ils 
sont ensuite débités en greffons, constitués d'une fraction de mérithalle de quelques 
centimètres surmontée d'un bourgeon (oeil). 

V.2. 1.1. techniques de production de matériel aouté de port-greffes: 

2.1 .1 .1 Culture de pieds-mères de porte-greffes: 

La culture des vignes-mères de porte-greffes, encor appelées pieds-mères, met en oeuvre 
les techniques particulières suivante: 

- Faible densité de plantation comprise entre 1 000 et 3 000 pieds/ha; 
- Les souches sont conduites en tête de saule sur tronc court; 
- Taille proprement dite réalisée en février-mars; 
- Entretien du sol par désherbage chimique et/ou travail mécanique entre la récolte des 

bois et le mois de mai suivant; 
- Pas de traitements car les porte-greffes sont résistants aux maladies cryptogamiques, 

sauf certains qui peuvent être attaqués par le mildiou...; 
- Récolte des bois en décembre-janvier, constitution de fagots et transport rapide vers 

les ateliers de débouturage. 

2.1.1.2. Débouturage: 

La préparation des bois, appelée débouturage ou chicotage comprend trois phase: 

L'ébranchage: qui consiste à débarrasser les bois des vrilles, des entre-coeurs et des 
parties non aoutées ; ce travail est plus au moins long selon les variétés 

- L'éborgnage : qui est la suppression des yeux sur les rameaux. 

- Le débitage et le talonnage: par lesquels les bois sont coupés en fragments , appelés 
boutures, et sont talonnés 

La direction des boutures varie selon le diamètre des bois: 

- Les boutures pépinières: doivent avoir au minimum un diamètre de 3,5 mm et une 
longueur de 55 cm, elles sont conditionnées en paquets de 100 ou multiple de 100; 

Les boutures greffables: doivent avoir un diamètre au petit bout compris entre 6,5 
et 12 mm et au gros bout inférieur à 15 mm ; elles sont talonnées à 2 cm de la base de 
l'oeil inférieur et coupées en mètres ou en fractions de 28 à 30 cm; les boutures-
mètres sont conditionnées en paquets de 100 ou multiple de 100 et étiquetées. 

2.1.1.3. Conservation des bois et plants de vigne: 

) Conservation traditionnelle: pour les boutures greffables et les boutures greffons, elle 
se fait dans un local frais et humide (une cave, une grotte, une carrière sous-terraine); 
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pour les boutures pépinière, elle se fait dans l'eau courante d'un ruisseau ou dans un 
silo creusé dans du sable. 

) Conservation en chambre frigorifique: à température de 1°C (maximum 4 °C) et 
hygrométrie de 96 à 98 % avec mis en sac plastiques ou en sac de jute des porte-
greffes et des greffons ; c'est un procédé qui assure une excellente conservation. 

2.1.1.4. Désinfection des boutures greffables et des greffons: 

- Les bois qui seront conservés en chambre froide peuvent être désinfecté avant leur mise en 
Conservation ou éventuellement après, par trempage dans une solution de sulfate de 
Quinoléine. 

• Les bois et les boutures conservés en cave d'une manière traditionnelle peuvent être 
Désinfectés avant le greffage, après un trempage à l'eau de 24 heures, les boutures sont 
désinfectées comme Précédemment, puis égouttés et greffés. 

v.2.3-techniques de bouturage: 

Les techniques traditionnelles de bouturages et de greffage mettent en oeuvre du matériel de 
multiplication végétatif aouté permettant la production de racinés, de greffé soudés, de plants 
en pots ou en cartonnages et de plants greffés en place.les besoins de sécurité sanitaire et de 
multiplication rapide des variétés et des clones ont favorisé le développement de techniques 
mettant en oeuvre de matériel de multiplication végétatif herbacé. 

2.3.1. Production des plants racinés par bouturage de bois aoutés: 

Le bouturage de la vigne consiste à provoquer le développement des racines sur un 
fragment de sarment ou de rameau, appelé bouture. Dans la pratique, le bouturage en 
pépinières traditionnelles ne concerne plus en France que les boutures de porte-greffes, pour 
la production de plants racinés. 

Ce pendant, le principe et les techniques de bouturage concernent aussi les greffes-boutures 
sortant de stratification pour la production de greffés-soudés ou de plants en pots. 

A partir de fin avril-début mai, dès que la température est favorable, les boutures-
pépinières sont sorties des lieux de conservation et sont plantées en pépinières de fin mars à 
début mai: 

- Le sol de pépinière doit être meuble, fertile, irrigable et sain, pour la production de 
plants certifiés, il faut un repos du sol pendants 6 ans au moins après vigne ou 3 ans 
après pépinière et désinfection; le sol est défoncé à la fin de l'été et préparé en 
surface à la fin de l'hiver; 

- Les boutures pépinières commercialisées ont une longueur minimal de 55 cm pour les 
porte-greffes et de 30 cm pour les vinifiera avec au moins cinq yeux utilisables; 

- La plantation se fait en lignes espacées de 70 à 100 cm selon le matériel utilisé et à 
raison de trente boutures au mètre, à la main ou à l'aide de machine; après arrosage 
et tassement de terre contre la bouture; 

- L'entretien de la pépinière comprend des arrosages dont le nombre est fonction 
De la pluviométrie (3 à 4 minimum), un contrôle de mauvaises herbes est 
éventuellement un ou des traitements pour les porte-greffes plus sensibles et pour les 
pépinières de boutures de V. vinfera; 
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La récolte des racinés par arrachage mécanique se fait à l'automne; ils sont triés et 
mise en paquets de 25 ou 50 selon le cas et étiquetés avec une étiquette bleue pour le 
matériel certifié, sue laquelle figure le nom de la variété, le nom et l'adresse du 
vendeur. 

Technique matériel végétal aouté matériel végétal herbacé 

Bouture pépinières Boutures herbacés 

I 	Culture 	I 	I 	Culture 	I I 	Forçage 

Bouturage I 	en 	I 	en 	I en 

	

oéoinière 	 sprre 

é 

	

racinés 	Plants en ROtS 

serre 

Racinés en pots 

Tableau.6: Production des plants racinés par bouturage de bois aoutés 	Source A.Reynier. 2007 

V.2.2. GREFFAGE: 

Le greffage de la vigne est devenu indispensable dans les pays phylloxérés. Il a pour but de 
réunir, par un système de greffe, une variété-greffon qui fournira la tige, les feuilles et les 
raisins à une variété-sujet, dont les racines sont résistantes au phylloxéra et bien adaptée au 
sol ou elles doivent vivre. (Galet, 1988). 

Systèmes de greffage: 
D'après (Galet, 1988) ils sont très nombreux et au début de la reconstitution ou en a 
préconisé beaucoup, dérivés des techniques horticole. Pratiquement, dans le monde, 
on emploie quatre systèmes de greffes: 

La greffe anglaise: 
Qui est très utilisée pour le greffage sur table par les pépiniéristes et plus 
Rarement Pour le greffage sur place au printemps. (Figure.76) 

P' 
fliP 

Figure. 76 : grerrage a langlalse 

La greffe en fente: 
Leurs dérivées employées pour le greffage sur place et sur table (Figure. 77) 

trt1  
Figure. 77 : greffage en fente 

iir'hi ïvm (2014) 	 Page 67 



Partie 02 : La viticulture et Ampélographie pratique 

Les greffes en placage: 

Réservées au greffage d'automne; 

• La greffe en écusson: 

Destinée uniquement au greffage herbacé en Europe centrale (Figure.78). 

i1î1Î 
en 

4. Jcusson irtk . 	V. 1nçiion en T dan.. k 
C 	 pLt. . - J). I 

Figure. 78 : greffage en écusson 

Le greffage sur place: 

D'après (Galet, 1988) est généralement réalisé sur des sujets mis en place l'année 
précédente, parfois âgés de deux ou trois ans pour les plants plus faibles. Mais pour les 
greffes d'automne, les sujets n'ont que 5 ou 6 mois de mise en terre. Le greffage de 
printemps peut se réalisé de bonne heure, au début mars et se poursuivre assez tard, 
vers le 15 mai. Les sujets doivent être décapités quelques jours avant le greffage. 
Ces greffes sont toujours ligaturées et réalisées au voisinage du niveau du sol. De plus 
elle nécessite un bon buttage, de façon à recouvrir complètement le greffon et éviter 
ainsi la dessiccation. 
Les greffes poussent au bout de 4 à 6 semaines environ et on doit leur accorder des 
soins attentifs 
Le greffage sur place est économique, en raison de la différence des prix existant entre 
les plants racinés et les greffés-soudés 

> Le greffage sur table: 

D'après (Galet, 1988) le greffage sur table est réalisé par la mis en pépinière de 
plants greffés-soudés qui vont, en six mois, s'enraciner et produire une pousse aoutée. 
L'hiver suivant, ces plants seront vendus aux viticulteurs qui les mettront en place 
pour constituer les nouvelles plantations, sans se préoccuper des problèmes de 
greffage, de sevrage et d'affranchissement. Les vignes établies sont plus régulière, car 
il y'a tres peu de manquants, si la plantation est faite dans de bonnes conditions 
culturales et les plants correctement buttés pour éviter leur dessiccation. 
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V.2.3.Marcottage et provignage: 

Le marcottage est une méthode de multiplication de la vigne pour faire enraciner les sarments 
sans les détacher de la souche mère. C'est un procédé avantageux parce que les résultats sont 
assurés, le sarment étant alimenté par la souche mère pendant la première année. 

Le marcottage en cépée: 
La souche mère est taillée en tête de saule, avec les coursons à un oeil. En 
juillet en butte fortement la souche de façon à la recouvrir de 15 cm de terre. 
Les jeunes rameaux peuvent ainsi s'enraciner. L'hiver suivant on découvre la 
butte et en sépare les sarments enracinés (les marcottes) qui servent à établir de 
nouvelles souches. (Galet, 1988) 

Figure. 79 : marcottage en cépée 

Le marcottage simple ou en archet: 
On couche dans le sol un arment qui demeure attaché au pieds-mères et on 
laisse sortir les deux yeux de l'extrémité hors de terre. Qu'On palisse contre 
un petit tuteur, en détachant la marcotte du pied-mère pendant la période de 
repos. (Galet, 1988) 

Figure. 80 : marcottage simple 

Le marcottage chinois: 
Le sarment est logé horizontalement dans une fosse à 15 cm de profondeur. Au 
niveau de chaque bourgeon enfoui dans le sol il nait une pousse et des racines. 
A l'automne suivant après défeuillaison on peut fractionner le sarment en 
autant de marcottes qu'il y a eu de pousse enracinées. (Galet, 1988) 

Figure. 81: marcottage chinois 
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Le marcottage guyot ou en versadi: 
Le serment est arqué à angle droit vers le sol ou il est fiché à 20 cm de 
profondeur. 
On éborgne les yeux de la partie horizontale. Les racines naissent dans la partie 
enfouie et les yeux de la portion verticale, hors de terre se développent malgré 
le sens inverse de la bouture. (Galet, 1988) 

Le provignage était autrefois employé pour remplacer les manquants dans les vignes en 
couchant un sarment dans une fosse ou en couchant toute la souche pour faire sortir deux 
sarments, l'un à l'emplacement de la souche et l'autre à l'emplacement du manquant. 
(Galet,1988) 

Figure. 82: le provignage 

V.3. Rôle de 1'I.T.A.F.V: 

V. 1 .statuts et mission: 
LIT A F V est un institut technique à caractère administratif, régi par le décret N°87.235 du 
03 Novembre 1987 portant statut type et crée par décret 87.240 du 03 Novembre 1987 portant 
regroupement des activités de l'ex. 1NAF et l'ex IVV son siège est situé dans la commune de 
TESSALA EL-MERDJA Daïra de Birtouta-wilaya d'ALGER. 

L'ITAFV a pour missions principales: 
*De  confirmer et d'adopter les résultats de la recherche agronomique aux conditions réelles 
de la production. 
*D'assurer la multiplication, la conservation et le contrôle du matériel végétal de base. 
*De  contribuer à l'établissement et à la mise en oeuvre des plans annuels et pluriannuels de 

- - 	développement et de production. 
*De  proposer toutes mesures techniques réglementaires ayant trait à l'arboriculture fruitière et 
à la viticulture. 

- 	*De  participer aux actions de formation. Perfectionnement et au recyclage des personnels 
technique et des formateurs dans le domaine de l'arboriculture fruitière et de viticulture. 
*De  procéder en relation avec les structures chargées de la vulgarisation, a la diffusion des 
résultats de la recherche appliquées obtenue enfermes expérimentales et laboratoires. 
*D'assurer le contrôle des vins d'appélation d'origine garantie (VAOG) et de délivrer les 
labels. 
*De  proposer à l'homologation du matériels végétaux arboricoles et viticole selectionné. 
*De  tenir le catalogue des variétés et porte greffes arboricoles et viticoles. 
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V.2. orQanisation interne et potentiel humain: 
L'institut technique de l'arboriculture fruitière et de la vigne dispose d'un encadrement 
technique et scientifique de haut niveau composé: 

D'ingénieurs agronomes spécialistes en: 
> Arboriculture fruitière 
> Viticulture 

Virologie 
> Culture in-vitro 

Nématologie 
Bactériologie 

» Pédologie et analyses des sols 
) Machinisme agricole 

Irrigation 

L'ITAFV est doté d'une organisation interne adaptée pour la prise en charge des missions et 
prérogatives qui lui sont assignées, cette organisation se présente comme suit: 

• Un directeur général. 

• Un secrétaire général. 

• Six départements: 
> Administration et finance 
> Etudes et programmes 
> Appui a la production 
> Expérimentation a adaptative 

Laboratoire central 
> Production 

-Demonstration: 
Dix( 10) fermes de démonstration répartie comme suite: 
Boufarik (w.de Blida) 

> Béni-Tamou (w.de Blida) 
Tessala E! Merdja (w.d'Alger) 

» Sidi Aich(w.de béjaia) 
Hamma Bouziane (w.de Constantine) 

> Mzedj-Edchich(w.de Skikda) 
Benchicao(w.Média) 

> Mohammadia(w.de Mascara) 
Tighennif(w.de Mascara) 
Chaabat El Ham (w.Ain Témouchent) 

Bouricha Rym (2014) 	 Page 71 



Partie 02 : La viticulture et Ampélographie pratique 

Figure. 83 Zone d'intervention et implantation des stations de I'ITAFV 

V.3.Principales activités et domaines d'intervention: 
-Etudes et projets: 
-Identification des besoins en matière de projets de développement dans le domaine de 
l'arboriculture fruitière et de la viticulture 
-Etude des contraintes liées au développement de plantations fruitières 
-Définition des normes technico-économiques liées a la mise en place des vergers et 
vignobles 
-Appui technique a la production: 
-Animation de journées d'information et de démonstration 
-Participation aux manifestations d'intérêt national, régional et local. 
-Formation et perfectionnement des agents de développements des wilayates 
-Assistance technique aux agriculteurs, investisseurs et projets de développement. 
-Expérimentation: 
-Etude de comportement des éspéces de variétés et porte greffes en arboriculture et viticulture 
-Amélioration des ressources génétique existantes et en assurer la conservation 
-Etude des techniques de production et de conduite des vergers 
-Production: 
Conservation et multiplication de matériel végétal de pré-base et base arboricole et viticole 

Participation aux activités de contrôle et d'homologation du matériel végétal 
• Elaboration et proposition de toute technique et réglementation ayant trait à la 

production des plants fruitiers arboricoles et viticoles 

• Elaboration des programmesd'approvisnnement et de production de matériel végétal 
de base 

-IV.6.4.Laboratoire central: 
Entreprend toutes analyses, principalement celles liées aux maladies virales et 
apparentées 

• Assure la prise en charge du matériel végétal de départ et contribue à tous les stades 
de production 

• Entreprend toutes les analyses ayant trait: 

-Au sol (physique-chimique) 
-A l'eonologie 
-Nématologie 
-Pomologi 
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Chapitre I. Présentation de la ferme de démonstration ITAFV(Ain-Temouchent 

I.1 situation géo2raphiaue et administrative: 

I.T.A.F.V, La ferme de démonstration d'Ain Témouchent crée Le 12 Février 1989 par arrêter 
ministériel N°144 S/M dispose d'un patrimoine qui s'étant sur une superficie de 87.50 
hectares de terre situé au Nord Ouest du chef lieu de la commune de Chabaat Elham dans la 
wilaya d'Ain Temouchent, 

- Dénomination : Institut Technique de l'Arboriculture Fruitière et de la Vigne. 
- Date de création: 12-02-1989 par arrêter ministériel N°144 S/M 
- Statut : Etablissement Public Régional à caractère Administratif, à vocation 

scientifique et technique. 
- Zones d'intervention: Wilayas d'Ain Temouchent-Sidi Bel abbés- Tlemcen. 

Soit une superficie agricole : totale de 1.672.295 Has Utile de 537.773 Has 
- Structure décentralisées : Dix( 10) fermes de démonstration (Ain Temouchent)-

Tighennif(Mascara)- Mohammadia (Mascara)- Beni Tamou (Blida)- Boufarik 
(Blida)- Tessala El Merdja (Alger)-Sidi Aich (Béjaia)-Hamina Bouziane 
(Constantine) et M'zededchich (Skikda). 

- Position Géo2raphigues: 

- 	 > Altitude 	: 325 m 
> Longitude: 	x = 1°.17 w 

L'attitude 	y=35°.l'7 
- Potentiel Foncier: S.A.T: 81,50 Ha 

S.A.0 : 72 Ha 

Potentiel Humain : La ferme compte un effectif global de 23 éléments dont: 

- Corps de poste Supérieur ............................. 01 

- Corps techniques...................................... 04 

- Corps administratifs.................................. 01 

- Corps d'O.P. et conducteurs......................... 09 

- Corps des Vacataires..................................06 

- Corps des Man d'oeuvres Ordinaires............... 00 

- Agent de Sécurité.....................................03 

- machines a2ricole: 

- 	Cover crops 	.........................................02 

- 	charrue à disque ....................................01 

- 	charrue à 03 socs ....................................01 

- 	cultivateur 6 dents ........................... ........ 02 

- 	l'arracheuse..........................................01 
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- 	pulvérisateur 4001fb ................................... 01 

- 	défenseur moyen de 35 cm .........................01 

mUI 

Photos.Ol : cover crops 8/16 Photos.02 	charrue à disque Photos.03 : charrue à 03 socs 

Photos.4 : cultivateur 6 dents Photos.5 : cultivateur 6 dents Photos.6: l'arracheuse 

- 	 - 

Photos.7 : pulvérisateur 4001/ha Photos.8 : défenseur moyen de 35 cr Photos.9 : cover crops 

- Source d'eau c'est à partir d'un bassin d'eau 

I Photos. 1O: Bassin d'eau (originale) I 
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Structurel Etablissement Station ITAF Ain Temouchent 
Wilaya d' implantation Ain Temouchent 
Communed'implantation CHABATEL HAM 
Caractéristique de l'exploitation présentée Production et multiplication du matériel végétal 

arboricole et viticole 
Situation par rapport au chef lieu de la commune 07 Km du chef lieu de la commune 
(distance, moyens de transport, proximité d'écoles, 03 Km chef lieu de la wilaya 
lycées, agglomération_) Moyens de transport existant 
Principales activités menées actuellement au Conduite de pépinière arboricole et viticole 
niveau de l'exploitation Entretien des vergers arboricoles et viticoles 

(travaux des sols, fertilisation, traitement 
phytosanitaire, taille, irrigation, récolte) 
Expérimentation sur certaines espèces 

Vocation de la commune et/ou de la wilaya Wilayaviticole 

Tableau.7 Présentation de la structure et les activités menées au niveau de l'l.T.A.F.V 

• La Vigne: 

Vigne de Table ....................... : 5,21 Ha 

Vigne de cuve ....................... ..:2,28 Ha 

C.P.M 	................................. :2,8lHa 

TOTAL VIGNE .......................... : 10,30 Ha 

VAR1TE CLJPG-CL DATE DE N / RANGE SU IRA 
PLÀNAflON  

DATTJ.ER.B 304141B-153 1989 11 
306/1103P- 113 2004 6 
3061140 - 101 2004 5 0.76 
306/SO4- 102 2004 5 

rIALIA. 3071415- 153 1989 7 0,18 

ALPIIONSE.. 3191415- 153 1989 14 
LAVALEE 80/ 99R- 179 2000 6 

80111OR- 151 2000 6 
319/415-195 2004 21 02 
31911103P 113 2004 4 
3191140R- 101 2004 14 
319199R- 179 2004 6 

CARDINAL 1 80 /11OR -151 2000 2 

80 /SO4 -102 2000 4 
8013309-11 2000 5 
80/SO4- 102 2004 23 0.82 
80/110K- 140 2004 4 
801110K -139 2004 3 
80/140K -101 2004 2 

ORA 974/110K-151 2004 9 0,27 

97911103-112 2000 3 
MUSCAT 63511103-112 2000 3 

D'Alexandrie 9791110R-151 2004 6 
635/110K-140 2004 6 
86614111- 194 2004 11 0,94 

635/110K-140 2004 01 
635/140KG 200 2004 01 
635/1103P 113 2004 02 

CHASSELAS 5321110K 151 2005 1 	 08 0.24 

TOTAL 1 / 5.21 

Tableau. 8: Parc à bois de base de vigne de table 	Source : Bilan d'activités de I'l.T.A.F Année 2009 
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VARIETE PC- CL DATE DE 
PLANTATION 

N /K N JP 
 RA  

SUR St/HA 

C.P.M SO41 102 1998 25 140 1.57 1.57 
14ORG1 101 
140RG /101 

1998 
2006 

08 
16 

62 
81 

0.22 
0.58 0.80 

140KG! 265 1998 08 62 0.22 0.22 
1179 2003 08 62 0.22 0.22 

rT

99K 
URFACE II /1 
OTAL  

1/ 11 2.81 2.81 

Tableau. 9: Parc à bois de base vigne de cuve 	Source: Bilan d'activités de l'l.T.A.F Année 2009 

VARIETE PG- CL DATE DE N 1K N JP 
RA  

SUR SU1BA 

UGNI BLANC 41B 1153 1989 6 68 0.19 0.18 
ALICANTEB 14ORG/ 101 

41B 	/ 195 
1989 
2000 

8 
13 

68 
76 

0.24 
0.37 0.61 

CABERNET.S 14ORG/ 101 1989 6 68 0.18 0.18 
CARIGNAN 31B I 153 1989 7 68 0.21 0.21 
MOUR\IDRE 110K / 118 1989 5 68 0.15 0.15 
CINSAtLT 140KG /101 

S03 1 102 
41B I 	195 

1989 
2000 
2000 

17 
8 
5 

40 
76 
76 

0.31 
0.23 
0.14 

0.68 

CLAIRETTE 41B I 153 1989 12 40 0.22 0.22 

GRLNACRE 41B I 	153 1989 3 40 0.04 0.05 
SURFACE 

TOTAL 
I J I / 2.28 2.28 

Tableau.10: Parc à bois de base CPM 	 Source : Bilan d'activités de I'l.T.A.F Année 2009 

+ L'Arboriculture: 
Parc à Bois porte greffons...............................................: 0,31 Ha 

Verger porte Boutures...................................................: 0,03 Ha 

Verger semencier.........................................................: 0,27 Ha 

Marcottiere pommier ................................................... :0,16 Ha 

Verger de production d'agrume.......................................: 1,60 Ha 

Verger de démonstration de l'olivier.................................: 5,19 Ha 

Verger d'essai de comportement d'amandier........................: 0,37 Ha 

Verger d'essai de comportement d'amandier+ prunier ............: 0,18 Ha 

TotalArbor .................. ............................................. : 8,11 Ha 

Total terre nue..........................................................: 53,59 Ha 
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Schéma.1. : parcellaire globale représentant la situation administrative de la ferme de démonstration 1.T.A.F.V Ain-Temouchent 

- 

* 
lui 	* 
Vi 	 StDI&LAS&S 

s 

LLim
C 

 zones dntenention 

Sehéma.2. : Représentation de la situation Géographique de la ferme de démonstration d'Ain-Temouchent 

MAR 

Sadi 

Et. StV 
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1.1.1 .Caractéristiq ues climatique: 

Mois Pluie T°maxmoyenne T° min moyenne T°moyenne T° journée chaude T° journée froide D vent 

JAN 39,10 15,04 7,21 11.13 20,20 4.50 2700 

FEV 30,60 13.33 5,34 93 19,5 1,0 270° 

MAR 32,00 17,28 9,38 13,33 24,00 4.50 900 

AVR 44,50 19,50 11,21 15,28 27,00 7,00 270° 

NIAI 8,20 26,48 14,90 20,69 33,50 9,00 270° 

JUIN 0,30 30,26 30,36 25,31 38,20 16,70 30° 

JUIL 11,00 32,29 21,33 26,81 37,50 18,50 90° 

AOUT 

Cumul 409,20 

SEPT 8,50 29,88 20,10 24,99 37,50 15,70 270° 

OCT 45,00 24,99 16,37 20,68 32,00 11,10 90° 

NOV 183,20 18,70 12,77 15,74 26,00 7,00 2700  

DEC 29,90 17,12 9,96 13.54 21.60 5.50 270° 

	

Tableau. 11 	: données climatique année 2013 	source ITMA Ain Temouchent 

Station 1.T.A.F.V Ain Temouchent 2013 
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1.2. Missions: 

1.2.1 .nrincinales missions de la structure: 
• Production et diffusion du matériel végétal arboricole et viticole de catégorie 

Base et Certifié. 
• Elaborer des programmes de recherche et d'expérimentation. 
• Contribuer aux actions de formation, perfectionnement, vulgarisation du 

personnel technique dans les domaines liés au développement de l'arboriculture 
et la viticulture. 

• Organiser et participer aux journées sur les techniques de production de plants 
arboricoles et viticoles. 

• Faire connaître les espèces nouvelles arboricoles et viticoles. 
• Assurer une assistance technique à la mise en oeuvre des programmes de 

développement de l'arboriculture et de la viticulture. 
• Contribuer avec les structures concernées à l'élaboration et la mise en oeuvre 

des plants de développement. 
• Assurer le contrôle de maturité des raisins des zones de VAOG. 

I.2.1.1.Production et diffusion du matériel vé2étal de base: 
I.2.1.1.1.Arboricole: 

+ Matériel de reproduction: 
> Production des marcottes de Base: 
• pommier MM 106 
• pommier MM 111 
• Pommier M09 
> Semencier: 
• Pommier Bittenfilder 
• Poirier Kirchensaler 
• Pêcher Missouri 
> Portes Boutures: 
• Pêcher GF677/GF305 
> Parc à Bois : 
• Amandier (Texas- Ferraduel- Ferragnes- Ai- Marcona- Non pareil) 
• Pêcher ( Red top-Fair haven-Cardinal- Suncres-Maycres-Dixired-Red haven) 
• Prunier ( President-Burbank-Santa rosa-Shiro-Stanley-Prune d'ente-Black Amber - 

Claudia verte) 

Photo.!! : verger Pommier MM 106 	Photo. 12 : verger Pommier M09 	Photo.13: verger Pommier MM Il 

(originale) 	 (originale) 	 (originale) 
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Photo.17 : pistachier Achouri(origina!e) 

Partie 03 Partie pratique 

Photo. 14: Verger semencier Pommier 
Bittenfilder(originale) 

•. Matériel de production: 
• Oléastre olivier 
• Pistachier variété Achouri 

Photo.16 : oléastre olivier(originale) 

I.2.1.1.2. Viticole : 

> Vigne racinée (plants certifiés): 
- SO4c1102 
- 140RGc1265 
- 140Rgcl101 
-99R 

> Production de greffons: 
•. vigne de table: 
• Cardinal cl 80 
• Muscat d'Alexandrie cl 979 
• Dattier de Beyrouth cl 304 
• Italia c1307 
• Alphonse lavalée cl 319 
• ORAc1974 
+ vigne de cuve: 
• Ugni Blanc c1384 
• Alicante Bouschet c1540 
• Cabernet sauvignon cli 5 
• Carignan cll7l 
• Mourvedre cl 369 

Photo. 15: verger d'essai 
Amandier(originale) 
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• Cinsault c103 
• Clairette c168 
• Grenache noir c170 

 

Photo.18: Dattier de Beyrouth cl 
304(originale) 

I.2.1.1.1champs de pieds-mères: 

• 140Rgcl101 
• 140Rgc1265 
• SO4c1102 
• 99Rc1179 

Photo.19: Italia c1307(originale) 

Photo.20 : Champs pieds mère (CPM) de PG: 	Photo.21 Champ pieds mère (CPM) de PG: 
I 4O(oriina1e) 	 99(oriina1e 

Actions Objectifs vises 

Installation de matériel Pépinière viticole Mise en terre de 33000Boutures Production et diffusion du matériel végétal saint et 
Végétal De base performant 

Installation de matériel Marcottière de pommier .lise en terre de 3000 Marcottes Création de parc a bois matériel végétal 
végétal de base 

Installation de matériel Pépinière arboricole pêcher Mise en terre de 10 KGS Création de parc a bois matériel végétal 
végétal certifié semences 

Installation de matériel Pépinière oléicole Mise en terre de 2000 boutures Création de parc a bois matériel végétal 
végétal certifié ligneuses 

Installation de matériel Pépinière figuier Mise en terre de 2000 boutures Création de parc a bois matériel végétal 
végétal certifié 

Installation de matériel Pépinière amandier Mise en terre de 1630 boutures Création de parc a bois matériel végétal 
végétal certifié 

Installation de matériel Pépinière pistachier Mise en terre de 02 Kgs semences Création de pare a bois matériel végétal 
végétal certifié 

Installation de matériel Mise en place de 0,5 Ha De pistachier Création de parc a bois matériel végétal 
végétal certifié 

Tableau.I2: Production et diffusion du matériel végétal 	
Source e Bilan dactivités de lI.T.A.F Année 2009 
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1.2.1.2. Activités appui technique a la production: 

1.2.1.2. Activités Appui Technique a la production: voir Annexe n°1: 

1.2.1.2.1. Formation : voir Annexe n02, 3, 4 

1.2.1.3. Activités d'expérimentation : voir Annexe n05 

1.3. objectifs : voir Annexe n06 
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II.1.0bjectif du travail: 

L'objectif de notre travail : processus de production de plants racinés de vigne (porte - 
greffes) avec la méthode traditionnelle, des variétés suivantes: 

-140 Ruggieri 
- 99 Richter 
- So4 

Le travail portera sur les paramètres suivants: 
- Etude comparative des trois types de porte -greffes 
- Suivi de la dynamique de croissance de chaque porte greffe 

11.2. Matériel végétal: 

La ferme de démonstration d'Ain Témouchent dispose d'un champ de pieds mère de 
vigne de catégorie de base (C.P.M), installé le 13/06/1998 avec un écartement de 
3m x 1.5, avec les variétés suivantes: 

Variétés/clone Nombre de plants plantés Nombre de plants existants Superficie 

14ORG.clone 101 496 481 0.22ha 

SO4.clone 102 3500 3243 1.5ha 
99R.clone 179 496 311 0.22ha 

Ces porte-greffes sont d'origine de la ferme de démonstration de l'ITAFV de Tessala 
EL Merdja. 

Différent types de variétés américaines (Riparia - Rupestris - Berlandieri) 

Les vignes mères de porte-greffes, ou pieds-mères, produisent le bois de bouturage. 
Les pied-mères résultent de croissement entre 03 espèces principales originaires 
d'Amérique: 

• Vitis Rupestris 
• Vitis Riparia 
• Vitis Berladieri 

Les nombreuses hybridations entre ces 03 espèces réalisées dans le but d'améliorer 
certaines de leurs caractéristiques sont la conséquence de leur résistance au 
phylloxera, insecte qui ravagea les vignobles constitue de vitis viniféra, la vigne 
commune. 

RJPARIA x BERLANDIERI = So4 

BERLANDIERI X RUPESTRJS = 99 RICHTER - 140 RUGGIERI 
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11.3. Méthodes: 

Récolte de bois 
(CPM) 

' r  

Conservation 

Mis en terre 

[7 Et7ude comparative 

I1.3.1.Préparation des boutures: 

11.3.1.1. Récolte des bois: 

a- Taille: 
Les bois sont taillés au sécateur après aoutement complet, durant les mois de décembre et 

janvier et, il faut éviter de couper les bois à I' avance afin de limiter leur dessiccation, de 
même qu'il ne faut jamais laisser les bois en place durant la nuit. 

Photo. 23 : la Récolte de bois 

b-Façonnage et talonnage: 
Les bois tailles sont transportés dans des ateliers ou ils sont nettoyés un a un au sécateur 

pour éliminer les partie non aoutées, les vrilles et les entr*.eurs. 

Ensuite, ile sont débités en boutures greffables et en boutures pépinières, chacune étant 

coupée a 2 cm dessous de l'oeil inferieur (talonnage): 

• Boutures greffables: 
Boutures ayant un diamètre du bois compris entre 6 et 12 mm et une langueur de 1.20m 

ainsi que des fractions de 0.40 m ces boutures sont destinées au greffage sur table. 

Dans notre étude on n'a pas besoin de l'utilisation des boutures greffables 

• Bouture pépinières: Bouture d'un diamètre du bois entre 3 et 6 mm et une 

longueur de 55 a 60 cm, elles sont utilisées pour la production plants racinés. 
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-. 

Boutures destinées pot 

production des Plants 

racinés 
Diamètre comprise entre (3-6 mm)  

Boutures destinées poul 

production des greffés- 
Diamètre comprise entre (6-12 mm) soudés 
destinées a la production des greffés- 

soudés 

Photos. 24: Façonnage 	 photos.25 Talonnage 

L'opération consiste a: 
1. Couper le rameau de façon à ne pas abîmer la plante mère (position du sécateur) 

Juste au dessus d'un noeud. 
2. Pour réaliser la bouture, il faut utiliser la partie médiane (le milieu) des rameaux 
3. Tenir la future bouture en son milieu, couper au-dessous d'un noeud au parti 

inférieur, et au-dessus d'un noeud à la partie supérieure, ne pas laisser de chicot. 
La laine du sécateur doit toujours se trouver côté bouture, et non côté déchet. 

4. Il ne peut pas y avoir d'anticipés à la partie supérieure de la bouture, car absence 
totale de sous-yeux à la base de ces anticipés. 
5. Placer les boutures toutes dans le même sens. 
6. Mise en bottes et étiquetage des boutures, et ligature (ligature imputrescible, ne 
blessant pas l'écorce). 

Photo. 26 étiquetage des boutures 

j 	 j H 3.2 conservation des boutures:  

La conservation de boutures se fait dans des fosses. Le bois soit recouvert au moins 
20 cm de sable, les paquets sont placés les un à coté des autres. 
Les fosses peuvent être en plein champ, à une température de 2à6°C, à une humidité 
de 80 à 85% et à l'abri des courants d'air ou les eaux de pluie ne pénètrent pas dans 
les fosses ce qui aurait pour conséquence le départ des bourgeons. 
Conditionnement des boutures: 
Les boutures pépinière sont conditionnées on paquet de 200 liés au moins 02 attaches 

Photos.27 : la Fossé de conservation 
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V13.1.3 la mise enterre des boutures: 

La méthode consiste à prélever de chaque variété de porte-greffes (SO4 -99 R -140 
Rg), 50 boutures pépinières conservées au niveau des fosses de la ferme de 
démonstration de Ain Temouchent. 
La mise en terre des boutures a eu lieu le 15 mars 2014 au niveau d'une parcelle 
auparavant choisie et qui a connu les différentes étapes de préparation: 
Préparation du terrain: 
Le choix du sol: 

• Fumure : apport de fumure de fond de l'ordre de 10 qx / ha de (0-20-25) dans 
notre cas : superficie réalisé: 10 m 2, 01 kg d'engrais 0-20-25 

• Défoncement: la terre doit subir un défoncement sur 60 a 80 cm en été avant 
la mise en place de la pépinière, cette opération permet de remonté en surface 
de couche de sols plus fertile et l'enfouissement au niveau du future système 
racinaire des engrais 

• Labour de nivellement : avant la plantation, il conviendra de détruire les 
mottes et d'ameublir soigneusement la surface par des façons superficielles. 

• Rayonnage: la parcelle est ensuite tracée avec une rayonneuse on effectue 
des lignes sur une rofondeur de 30 à 35 cm, de tel manier des carrée de 
plantation de 10 m 'la distance entre les rangées est de 80 cm. 

• Plantation: les boutures sont alignées les uns a coté des autres tous les 4 cm 
par leur talons, a une densité de 25 boutures au mètre linéaire soit environ 
200.000 a 250.000 boutures / ha, ou on procède alors au buttage des boutures 
des deux cotés de la rangé, et en arrose bien sure de façon a ce que le talon 
des boutures soit en contact étroit avec la terre de façon a éliminer au 
maximum les poche d'air qui pourraient provoquer le dessèchement du talon. 

L'entretien de la pépinière: 
L'entretien consiste surtout à procéder aux irrigations, des binages et des désherbages 
manuels: 
Irrigation: les besoins en eau d'une pépinière viticole sont compris 800 a 1000 mm e 
a partir de la mise en place jusqu'à l'arrachage. 
Binage: 

tes 
07/0412014 14/0412014 20/04/2014 23104/2014 28/04/2014 04/052014 1110512014 

Première Dewdeme irrigation Troisième Quatrième Cinquième SL'tième irrigation Septième irrigation 
irrigation irrigation irrigation irrigation  

buttage et désherbage Désherbage buttage et 
BUI*lVet mmmd manuel désherbage manuel 

dêsherbage moud 

Tableau .13 : L'entretient de la pépinière 

	

Photos.28 : mis en terre des 	Photos.29 : Le buttage 	 Photos.30: L'arrosage 
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VI.3.1.4.Etude comparative 

Cette étude consiste d'une part à comparer les trois types de porte greffes et d'autre 
part suivre leurs dynamique de croissance, pour cela on a: 

> poursuivre les stades successive de débourrement de ces variétés pendant 1 
mois pour en savoir la variété tardive et précoce; 

prélevé un échantillon de feuille de chaque type de porte-greffes pour faire une 
étude ampélographique afin de savoir es ce que les variétés prélever de CPM 
sont ceux qui ont en pépinière 

» mesuré la longueur du sarment en raison de connaitre le taux de croissance de 
chaque variétés. 

A) le Débourrement: 

La date de débourrement est un stade phénologique important à déterminer car il 
conditionne le potentiel de récolte, pour cela, on a suivie les stades successives de 
débourrement des trois types de porte-greffes (SO4, 99 R, 140 RU) durant 01 mois et 
à chaque fois on note les changements qui se produisent a partir de stade A (bourgeon 
d'hiver) jusqu'à le stade F (grappes visibles). 

Stade 
CP 

Bourgeon 
d'hiver 	A 

Bourgeon dans 
le coton 	B 

Pointe verte 
C 

Sortie des 
feuilles 	D 

Feuilles 
étalées 	E 

Grappes 
visibles 	F 

Période de 18/04/2014 21/04/2014 24/04/2014 28/04/2014 01/05/2014 10/05/2014 
débourrement 

Tableau .14 : stades successives de débourrement de 99 R 
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Stade 
CP 

Bourgeon 
d'hiver A 

Bourgeon dans le 
coton 	B 

Pointe verte 
C 

Sortie des 
feuilles 	D 

Feuilles 
étalées 	E 

Grappes 
visibles 	F 

Période de 18/04/2014 21/04/2014 26/04/2014 30/04/2014 07/05/2014 12/05/2014 
débourrement 

140RU  

Tableau .15 : stades successives de débourrement de 140 RU 

	

Stade 	Bourgeon 	Bourgeon dans 	Pointe verte 	Sortie des 	Feuilles 	Grappe 
d'hiver A 	le coton 	B 	C 	feuilles D 	étalées E 	visible 	F 

	

Période de 	11/04/2014 	15/04/2014 	18/04/2014 	20/04/2014 	25/04/2014 	28/04/2014 
débourrement 

	

SO4 	

bit 

Tableau .16 : stades successives de débourrement de 504 
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140 RU 
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B) Etude Ampéloraphigue: 

Il est difficile de distinguer les variétés après la récolte de bois alors il y'a une forte 
probabilité que l'erreur se produit pendant la mise en terre des boutures en pépinière 
et c'est ce qui rend les résultats de notre expérience fausses, pour cela, dans la phase 
de croissance des feuilles on à prélevé de champ pied mère et de la pépinière un 
échantillon de feuille de chaque type de porte greffes et on à cherché dans une 
première phase a décrire chaque porte-greffes a partir de caractères visuelle qualitatifs 
comme la forme, la couleur, la villosité, l'observation s'attarde beaucoup plus sur les 
caractères des feuilles ,leur contour, et leur aspect pour être sur de notre porte-greffes 

Feuilles prélevées de champ pied mère 	1 Feuilles prélevées de la pépinière 	11 

Tableau .17 : feuilles prélevés de chams pied-mère et de la pépinière 
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B.1.cas de 99 RG: 

Couleur: vert-pale 

Feuille : petites, réniformes, ternes, unies, involutées, à bords tourmentés; 

Dents : ogivales larges; 

Sinus pétiolaire : en V très ouvert; 

Limbe: involuté à bord tourmenté; 

Nervures : pubescentes. 

B.2.cas de SO4: 

Couleur: vert-jaune 

Feuille cunéiformes, ternes, jaunâtres, ondulées, à bords involutés; 

Dent : 3 dents terminales aigues; 

Sinus pétiolaire : en U ouvert, nervures et pétioles pubescents; 

Limbe: terne. 

Nervure et pétioles : pubescente; 

B.3.cas de 140 RU: 

Couleur: vert-pale 

Feuille: réniformes, petites, épaisses, tourmentées, pliées en gouttière; 

Dent: ogivales moyennes; 

Sinus pétiolaire: en lyre ouverte; 

Limbe : brillant. 

Nervure et pétioles : pubescente; 

c) les mesures de la longueur du rameau: 

La longueur du rameau dépend de: 
- la vigueur qu'elle exprime l'intensité de la croissance et dépond des conditions 
agissant au niveau du sol 
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- 	 - les maladies et parasité ont généralement un effet négatif sur la croissance en 
réduisant l'activité du feuillage (mildiou, oïdium, ...) ou celle des racines (phylloxéra, 
pourridié) 
Pour savoir le taux de croissance des trois types de porte-greffes en fonction du temps 
on à mesurer l'allongement quotidien des rameaux palissés presque verticalement 
pendant 05 jours 

es jours 
PG 

23-05-2014 24-05-2014 25-05-2014 26-05-2014 27-05-2014 

SO4 45,0cm 45,8cm 46,0cm 46,4cm 47,0cm 

140 RG 38,0cm 38,5cm 38,7cm 38,9cm 39,1cm 

99 R 25,0cm 25,2cm 25,5cm 25,7cm 27,0cm 

ableau .18 : la longueur du rameau des 03 porte-greffes par apport aux jour5 
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Chapitre II: Résultats et discussions: 

II. Interprétation des résultats: 

11.1 .l'effet de la date de débourrement sur le retard et la précocité des porte-greffes: 

Les résultats concernant l'effet de la date de débourrement sur le retard et la précocité des 
trois types de porte-greffes présentés comme suite: 

orte-reffes 

11/04/2014 

Période de premier débourrement 

D'après les tableaux (14, 15, et 16) on aperçoit que les 03 porte-greffes ne débourrent 
pas en même temps, le SO4 se débourre avant les 02 autre porte-greffes, Cela montre qu'il a 
un cycle végétatif avancé relativement aux 99R et le 140 RU qui ont un cycle végétatif 
retard, cette précocité au débourrement à pour conséquence la précocité de production. A 
partir de sa, nous pouvons dire que le SO4 et un porte-greffe précoce tandis que le I 4ORU et 
plus tardive que le 99R. 

Nous suggérons que les cépages précoces comme per exemple: Muscat d'Alexandrie, 
sultanine se greffes sur les porte-greffes précoces le SO4 Dont nous savons par notre 
expérience qui est un porte-greffe précoce et les cépages tardive avec ceux e 99R et 140 RU 
dont le but d'amélioré la production. 

II.2.1'effet des études Ampélographiques sur l'identification des bois: 

Les résultats illustrés du tableau (l 7) montrent les faits suivants: 
L'ampélographie montre qu'il y'a une ressemblance dans la forme, la couleur, les dents, le 
sinus pétiolaire entre les feuilles prélevées du champs pied mère et de la pépinière des trois 
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types de porte greffes, cela confirme que le bois de la pépinière c'est celui qui est au champs 
pied mère et que les étapes qu'ont a effectué à partir de la récolte du bois jusqu'à la mise en 
terre des boutures est juste. 

Il est nécessaire de mettre des plaques avec les noms de chaque porte-greffes dans 
champs pied mère et étiqueté les boutures lors de la conservation afin d'éviter Toute erreur 
qui pourrait changer les résultats que nous voulons obtenir. 

111.3. L'effet du rameau sur la dynamique de la croissance: 
Les résultats qu'on a obtenus sont présentés sous forme d'un histogramme et qui montre le 
fait suivant: 

la longueur du rameau par apport du temps 
SO4 •14ORG 99R 

50 	 45,8 	 46 	 46,4 	 47 

45 

40 	38 	 38,5  

35 

38,7 	 38,9 	 39,1 

E e 
30 	 25 	 25,2 	 25,5 	 26,7 	 27 

25 

20 

15 
o 

10 

5 

o 	 e - 

	

08/05/2014 	09/05/2014 	10/05/2014 	11/05/2014 	
21051201e temps 

D'après l'histogramme de la longueur du rameau par rapport du temps, la longueur et 
la vitesse de croissance varie de porte greffe à l'autre. 

V' Si on compare la longueur des trois types de porte-greffes d'une seul journée par 
exemple en prend le 08/05/2014 on voit que le porte-greffe SO4 a une longueur de 
45cm par rapport au 99RU qui a une longueur de 38 cm et le 140 RG avec 25 cm 

- 

	

	 de longueur, cela montre que, le so4 est le porte greffe le plus long vient après le 
99RU et le 140 RG avec une longueur moins importante. 

V' Si on compare la longueur des trois types de porte-greffes de chaque jours on 
- constate que le taux de vitesse de croissance de SO4 et plus élevé suivi par le 

porte-greffe 99 RU et en suite I4ORG, cela traduit par une expression végétale 
plus forte c'est-à-dire production de bois très élevé. 

- 	 V' La longueur du rameau dépend de la vigueur qui exprime l'intensité de croissance, 
le SO4 dispose d'un nombre élever de feuilles alors, le potentiel de croissance ce 
distribué sur tous ces feuilles, cela produit de porte-greffe de vigueur faible mais 

- 	 avec une expression végétatif élevé, c'est-à-dire, une très bon production de bois 
inversement au 99 RU qui à un nombre moyen de feuilles alors il est considéré 
comme porte-greffe vigoureux avec une production de bois est moyenne, tandis 
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Depuis très longtemps, la vigne a constitué un élément naturel du paysage botanique de 
l'Algérie. Antérieurement à l'introduction de la culture proprement dite de la vigne, le sol 
Algérien portait des vignes sauvages appartenant toutes à l'espèce commune Vitis Vinfera. 

La multiplication végétative est un mode de reproduction asexuée; à la différence du semis 
qui donne de nouveaux spécimens (avec un nouveau patrimoine génétique), la multiplication 

- 	végétative génère des clones. 

Contrairement à la voie sexuée, la multiplication végétative ne fait intervenir aucun processus 
sexué (Gautier, 1989). 

La régularité des plants obtenus et le maintien de l'identité du matériel végétal sont les 
- principaux avantages de la multiplication végétative; les plants obtenus par cette voie 

présentent fidèlement et intégralement les caractères du pied mère et sont semblables entre 
eux. 

Cette multiplication peut être réalisée par différentes méthodes qui sont le marcottage, le 
bouturage, le provignage et le greffage 

Le greffage sur des porte-greffes résistants d'origine américaine (Riparia, Rupestris, 
Berlandieri) est devenu ainsi indispensable et leur culture sous forme de champs pieds mères 

- 

	

	s'est rapidement développée, surtout au centre du pays, en raison des conditions favorables du 
milieu (terre fertiles, humide, pluviométrie suffisante) 

On a suivie le processus de production des trois porte-greffes de vigne, le SO4, 99 R, 140 RG 
par la méthode traditionnel au niveau de la ferme de démonstration ITAFV Ain Temouchent 

- 	Les résultats montrent qu'il y'a une différentiation entre les trois types de porte-greffes mais 
Les meilleurs sont obtenus dans le porte-greffe SO4 mais malgré sa précocité, sa vitesse de 
croissance et sa meilleurs production en bois il n'est pas beaucoup utilisé en Algérie, car il a 

-  l'inconvénients de la moyenne viguosité et sa sensibilité a la sécheresse, par contre au 140 RG 
il est plus recommandé surtout a l'Ouest car il est très vigoureux, mieux résistant à la 
sécheresse et plus rustique. 

V' Il est intéressant de poursuive cette étude on travaillant sur d'autre porte-greffes et 
d'autre stations de démonstration en Algérie. 
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ANNEXES 

Annexes: 

V.2.1.2. Activités Appui Technique a la production: 

Annexe .1: Activités Appui Technique a la production 

Actions Objectifs vises 

1- 
MANIFESTATION 200 participants des régions ouest 

DSA —CAW-ACV-ONCV-ITMAS Présenter les activités menées par l'ITAF ET I-I- Célébration de 
la journée nationale (WILAYA DE AIN TEMOUCHENT) de chaque institution 
De ITGC-INRA (WILAYA DE SIDI 
vulgarisation.(prom BELABBES) 
otion et valorisation AGRICULTEURS-PEPINIERISTE - 
des produits de PROFESSION 
terroirs 

30 participants agriculteurs, agriculteurs, 
pépiniériste, profession, ACV de la Transmettre les nouvelles techniques acquises 

2- Porte ouvertes: wilaya de Ain Temouchent et de Sidi Bel 
abbés 

2-1- Conduite d'une 
pépinière arboricole Assainissement de la vigne de cuve de la 
et viticole Selon le programme de reconversion région 
2-2-Conduite d'un retenu par la DSA Valorisation des terres 
verger vignoble de Selon le programme de reconversion Agricoles. 
table (arrachage, plantation) retenu par la 

DSA 
3-Assistance 
technique: 
3-1- programme 
d'arrachage vigne 
de cuve 
3-2- - programme 
de plantation 
arboricole 
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4PERFECTIONNEMENT 15 participants étudiants ITMAS Maîtrise les techniques De gestion 

4-1-Creation et conduite DE AIN TEMOUCHENT 

d'une pépinière viticole 15 participants étudiants ITMAS Maîtrise les techniques D'installation d'un 
4-2-Creation d'un verger DE AIN TEMOUCHENT verger de CPM 
CPM 

5- JOURNEE D'ETUDE 100 participants agriculteurs, Connaissance sur le contrat de 
5-1- Programme PPDRI ACV, chambre, institutions performance Et le renouveau agricole et 

(Contrat de performance) techniques, DSA DE LA WILAYA renouveau rural 

DE AIN TEMOUCHENT 

6- JOURNEE DE - 	 - 

FORMATION 12 participants agriculteurs de la Maîtrise les techniques de plantation, 

6-1- Création d'un wilaya de AIN TEMOUCHENT irrigation, taille, fertilisation, traitement 

verger d'olivier 20 participants agriculteurs de la Maîtrise les techniques de plantation, 

6-2-Creation et conduite wilaya de AIN TEMOUCHENT irrigation, taille, fertilisation, traitement 
d'un vignoble 

7-JOURNEE DE 

DEMONSTRATION 10 participants agriculteurs, Maîtrise les techniquesDe la taille de 

7-1 —Taille de l'olivier ACV, DSA formation sur l'olivier 

7-2-Taille de prunier 10 participants agriculteurs, Maîtrise les techniquesDe la taille de 

industrielle ACV, DSA fructification sur l'olivier 

8- JOURNEE PORTE 15 participants agriculteurs, ACV Connaissance sur la politique de renouveau 

OUVERTE des wilaates AIN agricole et renouveau rural 

8-1 - Programme du TEMOUCHENT ET TLEMCEN 

renouveau de l'économie 

agricole et rurale 

8-2- Les soutiens au 

développement de 

l'arboriculture et de la 

viticulture  

9-Journée d'étude: 45 participants DSA- CAW- Programme d'accompagnement technique 

9-1-Programme de ITAF- Foret Des wilayets et programme d'accompagnement 

développement et régionales ouest économique 

d'encadrement de 

l'oléiculture 
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10- Assistance technique: 

ITAFV (A.T et Alger)-INPV Etat des lieux technique et phytosanitaire 10-1- Avis de constat 

technique viticoles et (Tlemcen)-GDSP (Tlemcen)- pour la création des parcs à Bois 

arboricoles CNCC (Tlemcen) 

11- Vulgarisation: 30 participants ACV DES Connaissance et politique de 

11-1-les sites de Wilayets régionales ouest communication avec les agriculteurs 

démonstrations et les 

actions techniques 

12- Séminaire régional: 30 participants ACV et Processus d'élaboration et de décision de 

12-1- Méthodologie de vulgarisateurs régionaux ouest programme PPDRI 

mise en place et de suivi 

d'une parcelle de 

démonstration 

« développement de la 

filière arboricole>, 

13- Formation: 

13-1- les cépaces de la Un (01) stagiaire de I'I.T.M.A.S Caractéristiques des cépages de la vigne 

vigne en 	Algérie De Ain témouchent mémoire de fin d'étude 

14- Journée d'étude: 10 	Participants OSA Préparation de la campagne vendange 

14-01-Réunion du (TLEMCEN-AIN T-SlDl 2008/2009 

réseau de veuille 	de BELABES) 

la viticulture +CAW ( A.T) 

15- Campagne vendange 

20 participants 

Evaluation et prévisions de récolte de raisin 

de cuve dans la zone VAOG de la wilaya de et vinification 

15-1- [valuation de la Wilaya AIN TEMOUCHENT AIN TEMOUCHENT 

production et de la 

qualité du raisin de cuve 05 participants Etat des lieux technique et phytosanitaire 

16-Assistance technique : ACV (AIN TOLBA) +ITAF (AT) 

05 participants 

pour l'arrachage des vergers (amandier, 

prunier, vigne de table) 

16-1- Avis de constat ACV (HASSASNA) + ITAF (AT) Etat des lieux technique et phytosanitaire 

technique viticole et pour l'arrachage des vergers (amandier, 

arboricole pommier) 

16-2- Avis de constat 

technique arboricole 08 participants 

17- Journée d'étude: DSA,ITAF,CAW,ITMAS Processus et modalités 

Préparation de la (AT)+ITGC(Sidi Belabes) d'exposition, d'information, sensibilisation, 

journée 	nationale de d'orientation 

vulgarisation De la politique Du renouveau 

agricole et rural 

(PPDRI-RFIG-CONTRAT DE 

PERFORMANCE ET SYRPALAC) 

Source : Bilan d'activités de I'I.T.A.F Année 2009 

2.1.2.1. Formation : Annexe n°2 
Thèmes: 

- choix des sites de plantation 
- plantation 
- 	fertilisation 
- 	taille 
- création et conduite 
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SUPERNOVA/GF 	GENCO/GF 
	

FERRAGNES/GF 

- Recherche d'adaptabilité de 05 variétés de prunier japonais 

	

*BLACK AMBER/GF 	SHIRO/P-CERASIFERA 	GOCCIA D'ORO/GF 
*ANGELENO/FLONCTAR FIARJGF 

- Collection d'olivier: TERILIA-KAISSY-KHODAIRI-SOURANI- SIGOISE- GROSSE 
DE HAMMA 

- Recherche d'adaptabilité de 04 variétés d'olivier syriennes: 

	

1) KHODAIRI 	2) 	SOURANI 	3)ZAITI 	4)TERILIA 

- Recherche d'adaptabilité de 17 variétés d'amandier: 

A.15 D.59 ZEHAF D.31 
GUARRIGUES 269 D.58 TUONO RAMILLETTE 
GUARRIGUES 136 YALTINSKI PRIMORSKI Al5.3 
SYMITRIKI I A13.12 SYMITRIKI II DESMAYOL 
FOURNAT 

V.3. objectifs : Annexe n°6 

1) Assistance technique aux exploitants agricoles et promoteurs soutenus par le FNDIA 
dans l'exécution de leurs projets d'investissement pour le développement de 
l'arboriculture et la viticulture. 

2) Assistance technique aux DSA pour les opérations de suivi technique (préparation du 
sol, plantation, taille, greffage, traitement phytosanitaire... .etc) pour établissement des 
attestations de services faits. 

3) Octroi d'autorisation d'arrachage pour les vignobles de cuve improductifs. 
4) Octroi d'autorisation de taille de rajeunissement pour les vieilles plantations d'olivier. 
5) Octroi d'autorisation de création de pépinières arboricoles et viticoles. 
6) Assistance technique aux programmes de développements: 

01 - Programme PDRMT « développement des zones rural des monts de traras et Sebaa 
chioukh de la wilaya de Tlemcen. 

L'ITAF contribue à: 
• Renforcement de l'appui technique de proximité par activités d'assistance technique 

(étude et enquêtes diagnostic), formation de l'encadrement technique et des agriculteurs. 
• Contribution à l'élaboration de projets de développement. 
• Plantation de 1000 Ha en espèces (olivier, amandier, figuier, vigne de table) 
• Amélioration foncière. 

-vigne de table: 200 Ha 
-olivier: 300Ha 
-Amandier et figuier: 500 Ha 

• Plantation sur terrasses de 30 Ha 
• Plantation sur réhabilitation banquettes de 1000 Ha (amandier, olivier, figuier) 
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02 - Programme FNDIA « vulgarisation, formation, perfectionnement, démonstration, suivi, 
- 	evaluation, contrôle de toute opération soutenus par le FNDIA. 

03 - Programme de développement de la filière de l'oléiculture «encadrement et 
d'accompagnement technique de l'oléiculture pour les sites suivants: 

Tlemcen: 
- Ferme pilote Benaissa (sabra) 

- 	 - EAP HAMROUN LAKHDAR (Beni snous) 

• Sidi Bel Abbes: 
- EAP BENYAHIA 
- EAP YOUSFI (Tenira) 

• Ain Temouchent: 
- EAP REHILA DJILLALI (OUED SEBBAH) 
- EAC GUEROUI SI MOHAMED (TAMAZOURA) 

04 -Développement des espèces rustiques (pistachier, amandier, olivier, figuier) en zones de 
montagne et régions semi-arides. 
05 -Projet de proximité de développement rural intégré PPDRI : plantation de l'amandier et 
cerisier dans les communes rurales situées à la périphérie de la wilaya de tlemcen. 
- Commune de BENI MESTER localité ZARBOUN : plantation d'amandier. 
- Commune de OULED MIMOUN localité BENI SEMIEL : plantation de cerisier. 
06 - Programme de développement de l'oléiculture dans la zone de BENI SNOUS wilaya de 
tlemcen. 
07 - Programme de développement de plants aux niveaux des fermes pilotes «encadrement 
des fermes pilotes du GDSP de « EURL FSPP SIDI ABDELLI et GDSP CHETOUENE 
wilaya de tlemcen. 
08 -Programme de renforcement des capacités humaines et d'assistance technique PRCHAT: 
Formation, vulgarisation, et recherche pour le développement de la filière oléiculture, 

viticulture, arboriculture. 
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Résumé: 

L'utilisation des porte-greffes en viticulture est devenue indispensable depuis l'invasion phylloxérique 
de 1885 en Algérie. Les vignes de Vitis Vin jfera cultivées à l'époque « franc de pied » ont été 
décimées une à une par les dégâts importants occasionnés par l'insecte sur les racines, entrainant à 
plus ou moins brève échéance la mort des ceps. Le greffage sur des porte-greffes résistants d'origine 
américaine (Riparie, Rupestris, Bericindieri) est devenu ainsi indispensable et leur culture sous forme 
de champ de pieds mères s'est rapidement développée, surtout au centre du pays, en raison des 
conditions favorables du milieu (terres fertiles, humide, pluviométrie suffisante). Notre travail s'est 
déroulé au niveau de la ferme de démonstration ITAFV Ain Temouchent qui travail sur le matériel 
végétal arboricole et viticole. Le but de notre travail été l'étude des techniques de la production de 
plants racinés de vigne (porte-greffes) des variétés: 99 Richter, 140 Ruggeri, SO4 avec la méthode 
traditionnel de bouturage. Les résultats obtenues montre que les porte-greffes ont des caractères 
différents en ce qui concernes le débourrement, la vigueur, le taux de dynamique de croissance et la 
compatibilité avec le greffon, mais Les meilleurs résultats pour la majorité des paramètres étudiés sont 
obtenue avec le porte greffe SO4. 

Mots clés: Porte-greffes, Viticulture, Bouturage, I.T.A.F.V, Ain Témouchent. 

Abstract: 

The use of rootstocks in viticulture has become indispensable since the phylloxera invasion of 1885 in 
Algeria. Vitis Vin jfera vines grown at the time "ungrafted" were decimated one by one by the 
extensive damage caused by the insect on the roots, resulting in more or less imminent death vines. 
Grafting onto resistant rootstocks of American origin (Riparia, Rupesiris, Berlandieri) thus became 
essential and culture as a field of mother plants grew rapidly, especially in the center of the country, 
because the favorable environmental conditions (wet fertile land, adequate rainfail) . Our work vas 
conducted at the demonstration farm ITAFV Ain Temouchent who works on the tree and vineyard 
planting material. The aim of our work was the production of rooted vines (rootstock) varieties: 99 
Richter, 140 Ruggeri and SO4 with the traditional method of propagation. The results obtained 
showed that rootstocks have différent characters in the bud concemed, the force, the rate of growth 
dynamics and compatibility with the plugin, but the best results for the majority of the studied 
parameters are obtained with the rootstock SO4. 

Key words: Rootstock, Viticulture, Propagation, ITAFV, Ain Témouchent. 


