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INTRODUCTION 

Les systèmes de culture traditionanels haïtiens, en zone non irriguée de basse 
altitude, associent très fréquemment un mais (4 mois) un pois congo (10 mois) et une 
culture chevauchante de sorgho (6—8 mois) dans le même cycle cultural. 

Afin de raisonner la pratique de l'agriculteur, nous cherchons â -établir un schéma 
d'élaborationdu rendement de cette association. Pour chaque culture séparément, les 
mécanismes intervenant sont connus de manière assez précise. Mais en association, nous 
devons tenir compte des relations entre espèces, connaître leur nature, évaluer leur 
poids 

Le travail présenté met en évidence certains mécanismes de compétitioninters-
pécifique. 11 compare la croissance et le développment d'un mais en culture pure et 
d'pois congo en culture pure â trois associations mais-pois congo. 
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I METHODE. 

A - Le DISPOSITIF EXPERIMENTAL. 

Brecedent: Mais-pois congo. 
Labour, le 10 Avril. 
Semis: 24 Avril, 3-4 grainces par poquet de chaque aspéce. 
Démarriage: le 9-05, â une graine par poquet. Le pois congo a été mis dans le même 
trou que le mais 

Fertilisation su démarriage: 30 N - 60 Ρ - 60 Κ. 
Variété de mais: Population locale "Alizaine" (4 mois). 
Variété de pois congo: Variété locale "7 grains" (10 mois), 
surface parcelle élémentaire: 115 m2. 

Cing types d'associations on été mises en place: 

Pfyi : 50.000 pieds/ha de mais. 
A l 50.000 ρ eds/ha de mais + 3000 pois congo. 
A2 : 50.000 pieds/ha de mais + 6000 pois congo. 
A3 : 50.000 pieds/ha de mais + 12000 pois congo, 
Ppc: 12.000 pieds/ha de pois congo. 

Nombre de répétitions: 

Pf\/|' A i , A3 fi =2 répétitions dans 3 biuos. 
Ppç = 1 répétition dans 3 blocs 

B. PROTOCOLE D'OBSERVATIONS. 

—3 séries de profils culturau ont été exécutés le 18—05, 14—06, 12—07 dans les 
parcelles en associations. 

— Afin de suivre la croissance et le développment du mais et du pois congo, le 
stade de développment et la hauteur ont été observés chaque 8 jours a partir 
du 18—05 jusqu8é la fin de la période de fécondation du mais. On a choisi quatre 
stqtions de 5 m2 réparties au hasard dans chacune des deux répétitions du Bloc I, 
pour chaque type d'association. 

— La hauteur du pois congo a été mesurée du sol a la base du bourgeon axillaire. 

La hauteur du mais a été mesurée du sol a la base de la dernière feuille ligulée. 

— Pour que la comparaison des hauteurs des deux espèces ne soit pas biaisée par 
le mode de mesure, on a fait une notation pour comparer la hauteur relative du 
pois congo et du mais semé dans le même trou. 

154 



II RESULTATS. 

A OBSERVATION DU PROFIL SULTURAL. (Annese I) 

Les trois séries de profils culturaux mettent en évidence les phénomènes suivants: 

- Dans les horizons compris entre 3 et 25cm de profondeur sont concentrés 
plus des trois quarts de la masse racinaire développée par chaque espèce. 

- Dans les horizons inférieurs, les racines du pois congo et du mais cheminent 
préférentiellement entre les faces de glissement, ce qui détermine une répar-
tiotion peur homogène. La morphologie des racines traduit l'existence d'obs-
tacles physiques â leur pénétration (macroporosité de l'horizon très variable). 

Le pivot du pois congo émet peu de ramifications â ce niveau; elles sont d'un 
diamètre très inférieur a celle du niveau précédent. 

- Mais ces obstacles ne sont pas obsolus, puisque la 12 Juillent, des racines des 
2 espèces atteignent l'encroûtement c calcaire (65—75 cm de profondeur). 

La comparaison des systèmes racinaires développés par chaque espèce permet de 
constater que: 

- déela première observation, 24 hours après semis, la masse racinaire du mais 
est supérieure à celle du pois congo. 

.+ plus de racines 
+ plus de radicelles par cm de racines 
+ racines plus longues. 

- La répartition est plus homogène dans l'horizon 3—25 cm pour le mais que 
pour le pois congo. 

— Seul le pivot du pois congo à une profondeur d'enracinement supérieure aux 
racines adventices du mais. 

Le pois congo ne présente de nodosités roses qua la première série de profil. 

B. COURDE DE CROISSANCE. 

I. Comparaison des hauteurs du mais et du pois congo en association (Courbe 1 ). 

Le 1 8 Mai, 24 jours après semis, le mais est au stade 4 - 5 feuilles ligulées; e pois 
congo est au stade 7 - 1 0 feuilles. A. cette date, plus de 90%des pieds de pois congo ont 
une hauteur supérieure â cèlle du mais semé dans le même trou. (Annexe II) Cette 
évolution est confirmée par chaque observation jusqu'au 28 Juin, date à laquelle 95% 
des pieds de mais omt une hauteur supérieure â celle du pois congo smé dans le même 
trou. 
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DU MAIS ET DU POIS CONGO
COURBES D'EVOLUTION DE LA HAUTEUR



MAIS: APPARITION DE LA FLEUR MALE 
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2. Effet du pois congo sur la hauteur du mais. (Annexe I I I) . 

Pour chacune des dix dates d'observation entre le stade 4 feuilles et la fin de la 
floraison femelle, l'analyse de variance montre que l 'on ne peut distinguer les hauteurs 
de mais en culture pure des mais en association avec le pois congo, quelle que soit 
la densité de celui-ci. 

Pour chacune des observations, l'analyse de variance montre que l'on ne peut 
distinguer, dans les parcelles en association, la hauteur des mais semés dans le même 
trou que le pois congo, des autres pieds de mais. 

3. Effet du mais sur la hauteur du pois congo. (Annexes III et IV) 

L'analyse de variance montre que la densité du pois congo dans l'association n'a 
pas d'effet significatif sur la hauteur de celui-ci. Par contre, la hauteur du pois congo en 
association est significativement supérieure â la hauteur du pois congo en culture pure 
entre le 8 Juin et le 6 Juillet. Cette période correspond â la phased'élongation rapide de 
latige de mais. 

4— Effet du mais sur le poids de matière sèche par pied. 

Le 13 Juin et le 28 Juillet, un échantillon de 20 pierds de pois congo en associt 
tion et de 20 pierds de pois congo en culture pure a été prélevé pour évaluer la quanti-
té de matière sèche élaborée. 

Pois congo 
en association 

Pois congo 
en culture pure 

13-06 6,4 g 9,5 g 
2 8 - 0 7 27,3 g 77,0 g 

Le 28 Juillet, on observe un diamètre à l'aisselle des cotylédons significativement 
inférieur pour le pois congo en association: 

Pois congo 
en association 

Pois congo 
en culture pure 

28 -07 0,81cm 1,35 crr 

5.— Effet du pois congo sur la quantité de matière sèche élaborée par le mais. 

Le 13 Juin, il a été montré qu'il existe une corrélation étroite entre la hauteur (H), 
la circonférence du 3éme entre-noeud (G) et le poids de matière sèche (MS). 
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ANNEXE III 

Date d'observât 18—05 1 -06 15-06 29-06 20-07 
Nb jours 
après 

AssociationN^semis 24 38 52 66 87 
MAIS PUR 8,6 25,2 76,4 182,7 238,2 

Ts pierds confondus 8,1 22,89 73,8 175,7 225,5 
MAIS pieds complantés 7,9 23,0 73,9 177,9 231,6 

3000 PC 
pieds non compl. 8,2 22,8 73,7 175,4- 224,6 

Ts pieds confondus 8,7 26,2 78,6 185,9 239,0 
MAIS' 

+ pies complantés 8,7 26,6 77,4 184,5 242,4 
bUOÛ PC 

pieds non compl. 8,6 25,9 79,4 187,0 236,5 

Ts pierds confondus 9,2 25,5 77,1 181,2 228,2 
MAIS ~ 

+ pieds complantés 8,9 25,3 76,1 180,7 230,2 
120UU PC 

pieds non compl. 9,5 25,6 77,9 181,6 226,2 

Hauteurs moyennes (en cm) des pierds de mais pour 
différentes associations 

Date d'observation 18-05 1-06 8-06 15-06 22-06 22-06 29-06 6-07 13-07 20-07 28-07 
Nb. jours après semis 24 38 45 52 59 66 73 80 87 95 
PIS CONGO PUR 24,4 49,7 66,2 85.7 107,4 119,2 129,4 143.3 - 161,1 
PIS CONGO EN ASSOC. 

(Mais+1200 PC)j 23,8 56,0 80,0 99,0 127,4 140,2 146,9 153,8 158,3 165,3 

Hauteurs moyennes (en cm) des pieds de Pois Congo en 
culture pure et en association. 
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Cette corrélation est bien représentée par la formule. 

I_l 1,09 G1,27 (R = 0,97) 
MS = : 

32,46 

A cette date, on a ainsi pu évaluer la quantité de matière sèche élaborée par le 
mais dans chaque type d'association et montré qu'i l n'existe pas de différences signifi-
catives, par une analyse de variance. 

Matière sèche para pie 
le 3 13-06 

Mais culture pure 81,5g 
Mais + 3000 pois congo 75,7 g 
Mais + 6000 pois congo 76,7 g 
Mais + 12000 pois congo 82.6 g 

C- COMPARAISON DES VITESSES DE DEVELOPPMENT. 

1 - Effet du mais sur le développement du pois congo. 

Le pois congo développe des bourgeons axilaires â partir du 1er Juin. L'annexe V 
montre que la vitesse de développment des ramifications est significativement infé-
rieure pour le pois congo en association. 

2. Effet du pois congo sur le développement du mais. 

Nous nous servons de la date d'émergence de la fleur mâle pour appréhender l'in-
fluence des différents types d'association sur la vitesse de développment du mais. 

Ainsi, il est montré que la présence du pois congo ne retarde pas la mise â fleur du 
mais. Pour tous les types d'associations, celle-ci a lieu entre le 22-06 et le 13-07 et les 
50%de mise â fleur mâle entre le 30 Juin et le 3 Juillet. 

Le mais, dans l'association mais-pois congo 12000, est légèrement plus précoce 
(1 â 3 jours). 

I l l - DISCUSSION. 

La compétition interrspécifique dans l'association mais-pois congo entre le semis 
et la mise à fleur du mais, ne se manifeste, â l'examen des appareils vég-etatifs, que sur 
le pois congo. 
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ANNEXE V. 

COMPARAISON DES VITESSES DE DEVELOPPMENT 
DU POIS CONGO. 

Pois congo en culture pure Pois congo en associations 
Date d'observ. 0 r R Total 0 r R Total 

8 - 0 6 19 10 0 29 13 16 0 29 
15-06 12 17 0 29 12 17 0 29 
22- 06 0 24 5 29 11 18 0 29 
6 - 0 7 0 8 21 29 11 16 2 29 
28 -07 0 0 29 29 3 16 8 27 

Nombre de piedsde pois congo aux différents stades de 
ramification. 

0 : Pied de Pois Congo ne présentant pas de bourgeons axillaires développés. 
r: Pied de Pois Congo présentant un ou plusieurs rameaux primaires développés, dont 

aucun ne présente de ramification secondaire. 
R: Pied de Pois Congo présentant un ou plusieurs rameaux primaires portant des 

rameaux secondaires. 

Résultats des tests de χ2 

Date X^ observé χ2 calcule 
au niveau 0,99 

8 - 0 6 2,51 6,63 NS 
15-06 0 6,63 +NS 
22 -06 13,57 6,63 + + 
6-07 29,36 11,3 + 
28 -07 30,89 6,63 + + 
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ANNEXE VI 
FLORAISON MALE DU MAIS. 

Dates 1 MAIS PUR MAIS +3000 PC MAIS + 600 PC MAIS + 12000 PC 
d'observation (P) A1 A2 

19 au 29-06 19 31 21 13 
29-06 au 2 - 0 7 13 16 21 15 
2 - 0 7 au 6 - 0 7 35 34 21 8 
6 - 0 7 au 28-07 19 37 20 / 

TOTAL 86 118 83 43 

Répartition dans le temps de la floraison mâle pour 
les différentes associations. 

Résultats des tests de X 2 

χ2 p _ A 1 = 4,07 X 2 calcule (3ddl, 0,95) = 7,81 
X z P - A 2 = 5,46 
X 2 P - A 3 =10,60++ X2 calculé (3ddl, 0,975) = 9,35 
X z A l - A 2 = 4,79 
X 2 A l - A 3 = 11,50+++ X 2 calculé (3ddl, 0,99) = 11,3. 
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Quand on compare sa croissance et son développement â celui d'un pois congo en 
culture pure, on constate que: 

1— L'accroissement de sa hauteur est plus élevé pendant la phase d'élongation rapi-
de de la tige du mais. 

2— Le diamètre de sa tige est plus faible. 

3— La quantité de matière sèche élaborée est trois fois plus faible. 

4— La ramification de la tige est plus lente et moins importante. 

De plus, on constate qu'a un pois congo peu ramifié, correspond un système 
racinaire peu développé. 

L'agressivité du mais vis-à-vis du pois congo peut s'expliquer par: 

1 - s a colonisation mieu répartie et plus rapide de l'horizon supérieur du sol. 

2— son aptitude a développer rapidement des surfaces foliaires plus larges, à une 
hauteùr plus élevée entre le stade 4-5 feuilles et la mise â fleur. Ce dernier méca-

nisme place le pois congo en position dominé dans la compétition pour la lumière. On 
constate que son port est effilé et peu ramifié, son système raciniare peu développé. 

Le pois congo, qui explore essentiellement le même horizon que le mais, est alors 
défavorisé pendant la première quinzaine de Juillet; â ce moment, se préesenteun 
déficit en eau marqué qui rend la compétition pour ce facteur déterminante. 

I V - CONCLUSION. 

R.A. BAYNES a montré'que pour une association mais-pois congo diminuer la 
domination du pois congo, en le plaçant entre les rangs de mais. Ainsi, on obtient un 
rendement supérieur de Ja légumineuse, sans faire varier ni la densité de mais, ni celle 
du pois congo. 

Dans le système de culture étudié, un sorgho est mis en place sous couvert de 
l'association mais-pois congo. Après la récolte du mais le pois congo va se trouver en 
position dominante vis-â-vis du sorho. 

Des travaux précédents ont montré que le pois congo a un effer néfatif sur l'élon-
gation du sorgho et sur son rendement en grain.par pied. Cet effet est d'autant plus 
marqués que le volume de l'appareil végétatif de la légumineause est important. 

Ainsi, pour une variété de pois congo â cycle long (10 mois) et dans le système de 
culture pratiqué, il peut être justifié d'avoir un pois congo fortement dominé par des 
phenoménes de compétition avec le mais pendant les quatre premiers mois de son 
cycle. 

Les systèmes de culture traditionnels haïtiens, en zone non irriguée de basse altitu-
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de, associetnt très fréquemment un mais (4mois), un pois congo (10 mois) et une cul-
ture chevauchante de sorgho (6-8 mois) dans le même cycle cultural. 

A f in de raisonner la pratique de l'agriculteur, nous cherchons é établir un schéma 
d'élaboration du rendement de cette association, chaque culture séparément, les mé-
canismes intervenant sont connuus de manière assez précise. Mais en association, nous 
devons tenir compte des relati-ons entre espèces, connaître leur nature, évaluer leur 
poids. 

Le travail présenté met en évidence certains mécanismes de compéti t ion interspé-
cifique. Il compare la croissance et le développment d'un mais en culture pure, d'un 
pois congo â ceux de trois associations maispos congo. 

Le résultats montrent une domination du pois congo par le mais attribuable â une 
différence de vitesse de croissance entre les espèces. Le mais nuest pas affecté de 
manière significative par le pois congo. 

Ces mécanismes doivent être pris en compte si l 'on veut juger de la manière dont 
sont combinées les espèces choisies par l'agriculteur. 
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