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P R E F A C E 

Ce document es't le cinquiéme d'une série de pubhcations qÚi résument les 
résultats de recherche sur le Haricot COI'M\un (Phaseolus vulgaris) en Af"rique. 
Ces actes de séminai res font part íe des act ivités\ du rés.eau de recherche sur le 
haricot au niveau de toute l'AfriQue. L'objectif de ce réseau est de- stimuler, 
orientar et coordonner la recherche sur cette cul'ture. · 

-
le réseau est organisé par le Centro Internacional de AgriculturaTropical 
~CIAT) sous forme de trois programmes régionaux interdépendants: Grands . lacs de 
l'Afrique tentrale, Afrique de l'Est· et Afrique Australe (en collaboration avec 
SADCC) . . . 

les· publ icat ions dans cette série <fomprennent le's conlA,te~s 
et ateliers tenus ·pour éy~-lúer 1 'avancement, les ·bes~'fns futurs 
~thodologiques de la ~eeherche sur cette culture en Afrique. 

~·-- ' 

des séminaires 
et les aspects 

les publications dans cette série comprennent actuellement: 

No. 1 
· No.2 

No. 3 · 

No.4 

No. 5 

Bean Fly Workshop, Arusha, Tanzania, 16-20 November 1986. 
Bean research in Eastern Africa, Mukono , Uganda, 22-25 Jun'e 1986. 
Soil Fertility Research for Bean Cropping Systems in Africa, Addis 
Ababa, Ethiopia, 5-9 September 1988. 
Sean Varietal Improvement in Africa , Maseru, Lesotho, 30 January - 2 
February 1989. 
Troisiéme Séminaire Régional sur l'Amélioration du Haricot dans la 
Région des Grands lacs, Kigali, Rwanda, 18-21 Novembre 1987. 

le support. pour les Programmes Régionaux du Haricot et pour ces publications 
provient de l'Agence Canadienne pour le Développement International (~COI), de 
la Co9(>ération ,Suisse (ODA) et de l'·.United States Agency for International 
Development (USAID). 

Deux Séminaires Régionaux sur l'amélioraation du haricot dans la Région des 
Grands lacs ont été organ isés avant l'initiation de cette série de publication 
(CIAT African Workshop Series) et les actes dú premier sémiñaire sont 
disponibles aupres du coordinateu r de 1a Région des Grands Lacs. 

·, 
Des informations additionnelles sur les activités régionales de recherche sur 
le haricot en Afrique peuvent étre .obtenues de : 

Coordinat~ur Régional, CIAT, Programme Régional pour l'Amélioration du Har i cot 
dans la Région des· Grands Lacs, B.P. 259, Butare, Rwanda . 

Regional Co-ordinator, SADCC/CIAT Regional Proqramme on Beans . in Southern 
Africa, P.O. Box 2704, Arusha, Tan4ania. 

Regional Co-ordinatc r, CIAT Regional Programme on Beans in Eastern Afri ca . P.O. 
Box 67 Debre Zeit, Ethiopia. 
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DISCOURS D'OUVERTURE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE l'ELEVAGE 
ET DES FORETS. 

Mesdames, 
Mesdemoi.selles, 
Messieur:s, 
Chers Patticipants, 

L' honneu r m' é.cho; t de pouvoi r m' ad resser A cette ~te assemb 1 ée qu i 
regroupe une grande part1e des chercheurs qui s'occupent~d~ .. h~cot en Afrique 
et une . part ie non négligeable des chercheurs du .CIAT qui. travaillent sur cette 
culture. Mais je voudrais tout d'abord saluer tous les participants A ce 
séminaire et en particulier souhaiter la bienvenue A tous ceux qui viennent de 
l'étranger. Que tout le monde se sente chez soi 1c1 A Kigal1.. 

Ensuite vous me permettrez de remercier, au nom d~ Gouvernement Rwanda1s, le 
Centre International d'Agr1culture Trop1cale qu1 a penm1s d'organiser -cette 
rencontre. 

L'objectif de ce séni1na1re est de rassembler tous ceux qu1 sont concernés PAr·. 
la culture au hár1cot dans la rég1on des Grands Lacs et en Afrique de l'E&t et 

· :·Australe pour qu' ils puissent échanger leur-5 expériences sur les recherches 
menées dans la région et au CIAT et de passer en revué l'état d'avancement de 
la collaboration régionale et internationale en mati~re de recherche •~ le 
har1cot. 

En effet, l'importance de la culture du haricot dans les pays des Grands ~aca 
et en Afrique de l'Est et Australe n'est 1nconnue de personne. 

S1 nous prenons le Rwanda comrne exemple nous savons que, pendan( le510· 
derni~res annéés, les superficies emblavées en haricot sont passées de 120825 
hectares en 1965 A 339663 hectares en 1985 et qu'en méme temps la productiOn a 
plus que tri~lé passant de 95194 tonnes A 313597 tonnes; cependant le rendeaent 
par unité ~e surface n'a pas beaucoup varié et a toujours oscillé autour de 800 
kilos A l'hectare. 

L'1mportance du har1cot dans la région n1 réside pas seulement dans les 
superficies emblavées et les quantités récoltées mais plus ancore dans sa 
valeur nutritiva en tant que source appréciable de protéines, surtout pour ceux 
qui ne peuvent se procurer les proté1nes animales : . au Rwanda le haricot 
procure A lui seul 85 1 des protéines produits par les légu.ineuses et 57 1 de 
ceux produ1ts par toutes les cultures vivr16res. 

Cependant, malgré l'augmentat1on des superficies et de la product1on du haricot 
se heurte A de n011breux problémes auxquels la recherche, lea d1fféreñ'tes 
institutions et services de vulgar1sat1on ainsi que la c~tion régionale et 
1nternationale doivent trouver des solut1ons. Ces problémes sont de pluaieura 
ordres et on ne peut en citar que les plus 1mpOrtants : · 
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La petitesse des exploitations fait que les rotations des cultures 
devi~nnent de plus en plus rares, ce qui conduit a la surexploitation et de 
la a la dégradation progressive des sols et a la diminution de leur 
fertilité qui est l ' un des facteurs les plus importants pour la production 
du haricot au Rwanda ; cela fait que la culture du haricot devient impossible 
dans certaines régions ou il est remplacé par les cultures moins exigeantes. 

La poussée de la culture du haricot dans des régions et sur des sols 
marginaux (sols acides, sols trés dégradés, régions trés fro.i-de~) conduit a 
des rendements dérisoires du haricot. 

- ·. L' ínstabílíté climatíque et les périodes de sécheresse fréqu~ntes conduisent 
a dés ~emis tardifs du hariaot ou l'abandon momentané de la culture. 

Les maladies et les i nsectes nuísibles co~stituent également l ' un des 
f acteurs Tes plus limitants de la production du haricot au Rwanda et dans la 
région paree qu' 11 s peuvent causer des partes de ren,deme!'lt a 11 ant jusqu' a 
100' dans certaines régions . 

1 

- La culture des types de haricot potentiellement· moins _productifs a la place 
des types potentiellement trés productifs fait que la production actuelle 
reste en général inférieure a la prOduction .potentielle. 

- Pour lever ces différentes contraintes, les efforts doivent étre menés aussi 
bien au niveau de la recherche qu'au niveau des différentes instances et 
services concernés par la vulgarisation des acquits de la recherche; et toús 
ces efforts devraient étre concentrés sur les activités visant 
l'intensification de la culture pour l'augmentation de la productivité par 
unité de surface et la 11m1tat1on des partes. 

Au niveau des services de vulgarisation et des projets,· agricoles et autres 
institutions gouvernementales, les efforts devraient éire faits surtout dans 
les domaines suivants : 

- Sans lever la faible fertilité des sols, "il n'y a pas ·moyen d'espérer 
l'augmentation de la production méme si on trouvait des variétés de haricot 
pouvant doubler le rendement de celles qui sont cultivées actuellement. 
C'est pourquoi des efforts spéciaux sont . faits ~ pour éviter la dégradation 
des sols et pour rehausser le niveau de fertilité par la fumure. 

- Dans le domaine de production et diffusion des semences, les variétés mises 
a ·la disposition des services de multiplication de semences doivent étre 
multipliées pour produire des semences en quantité suffisante et de trés 
bonne qualité a tous les niveaux. Au Rwanda, on produit actuellement plus ou 
moins 20 tonnes de semences de base de haricot et les projets agricoles une 
quantité plus élevée de semences commerciales, mais toutes ces quantités 
restent inférieures aux besoins actuels du pays. 

- Pour le contrOle phytosanitaire, l'utilisation des variétés résistantes ou 
tolérantes aux maladies ne suffit pas seule pour la limitation des pertes 
qui sont ·dues également a l'attaque des insectes aussi bien en champs qu'au 
cours du stockage. Actuellement les produ-its phytosanitai res sont ut 11 isés 
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surteut pour la conservation et i1 y a possibilité int.ervention en c~s . · 
d'attaque massive des \insectes. Les produits phytosanitaires disponibles ou 
attendus ~U· R'anda s'élevent A 200 tonnes de fongicides. Un fond de 1 • 

roulement a été également c·<;>nstitué pour le renouvellement de ces produits. 

Concernant la conservation du haricot , une i-flstj_tution gouvernementale1 
OPROVIA-GRENARWA, a été créée en 1975 pour l'entreposage et ~la 
commercialisati~n des denrées alimentaires afin de: réduire les partes ~u cour~ 
du stockage et-•Uabi 1 iser les prix des produits v1vr1ers. · 

Au niveau de .la recherc , les efforts doivent étre faits sur deux n1veaux _: au 
niveau nationa. .~ -· au n· veau régional et international : 

'· -

1) Au niveau national, les domaines suivants devraient retenir plus 
d'attention: 

~ ta _sélection des, variétés plus résistantes aux ·maladies et bien adaptées 
áu' -.en i 1 i e u rée 1 ~-: · 

la recherche des te~s culturales appropriées A l'intensification 
de la culture ,du haricot (fertilisation et rhizobium, contrOle 
phyt~sanita~r~,_associations, tuteurage du haricot volubile, dates et 
Bens 1 tés_d_e ~1-S:o-•• ) • . 

la promotion des vari_é.tés potentiellement tres productives. 

études sur le stockage du haricot et les méthodes alternativas. 

décentralisation de la recherche au niveau du milieu réel 'pour 
s'approcher le plus possible de l'agriculteur afi~ de prendre en 
considérat fOff ~es avis s.ur áes no.uvelles technolog·ies A diffuser et 
écouter ses prob1emesl pour l'orientation de la recherche. 

2) Au niveau régiorral et 1nternational , tout devrait étre mis en oeuvre · pour 
développer ' et consolider la coopération régionale, interrégionale et 
Últernationale afin d'augmenter la productivité du haricot dans la région. 
Ceci devrait étre fait par 

- les échanges de matériel végétal dans la région et avec le CIAT, 
- l'échange des experts et des techniciens, ' 
- les .échanges d'informations et de méthodologies, 
- les rencontres fréquentes ·des chercheurs et des visites régulieres des 
, programmes nationaux, 

- l'établissement des relat~ons mutuelles entre les différentes institutions 
de recherch.e de la région. · 

Ma1s pour facilitar _le passage des acquis de la recherche aux agriculteurs
utilisateurs, une intensification des relations entre la recherche et la 
vulg~risation s'avere nécessaire. 
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Pour cela les cherchéurs devraient rencontrer souvent les agents de terrain 
(agent s des projets et des· services agricoles) pour discuter des résultats 
acqui s par la recherche et des problemas rencontrés .dans la vulgarisation de 
ces résu l tats. Aussi, les agriculteurs devraient étre consultés sur 
l ' adaptabilité en milieu réel des ~elles technologies qui doivent Atre 
toujours testées en champs d'agriculteurl avant la diffvsion définitive . 

...... 

Ainsi done, Mesdames, Me~sieurs, Chers Participants, ce séminaire est une 
occasion pour vous de vous concertar sur tous les problemas qui touchent . la 
culture du haricot dans la région . 

l;amélioration de la culture au ni,veau du paysan dépendra des résultats de vos 
travaux de recherche. C'est dire cambien vos responsabilités sont énonmes pour 
lever'le défi de l' "autosuffisance alimentai~e " de notre région. 

Nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre a notre invitation et vous 
souha.itons encare une fois, au nom du Gouvernement Rwandais , un séjour agréable 
dans notre pays . 

Vive la coopération régionale et internationale. 

Je vous remercie. 
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PROGRAMME Et OBJECTIFS DU SEMINAIRE 

Jeremy Oavis 

' La région des Grands Lacs du Rwanda, Burundi et Zai·re est une des régions ·,de 
production des haricots les plus importantes du monde, avec une production~ 
totale qui dépasse 750.000 T par an. Les haricots sont la source principale de 
protéines (45% des besoins en protéines), et meme d'énergie (>25% des besoins 
en calories), dans plusieures zones de la région. La région entretient la plus . 
forte densité dé population de l'Afrique, avec plus de 350 habitants par~ 
carré. Plus de 95% de population est rurale, · avec une taille moyenne 
d'exploitation de ll)oins d'un hectare. la forte pressi.on dérnoor¡tphique a 
conduit a une diminution de la jachere, et en méme temps la p,;~-tiuction du 
haricot a dú s'étendre dans des terres plus .marginales, ce qui a é~trainé une 
b~1sse de rendements de,3,5%. ·oes augmentations additionnelles de la production 
du har i cot. devraient &tre réalisées : pour la plupart par une intensification sur 
le terrain existant. Une bonne ; partie de ce séminaire sera consacrée aux 

. sujets qui sont en nrpport ~-~ thémé . 

11 y~aura des sessibns du séminaire consacrées a la collaboration régionale 
dans· l~recherche_ SQt :~haricots, et a la collaboration avec d'a!Jtn!s régio~s 
de l'Afrique et du monde. 11 y aura des parties consacrées a la séÍection de 
cultivars améliorés, a la ·.protection des plantes, a l'agroniomie, a la 
production des semences, et a la recherche sur le terra in. Ceci est un 
composant-clé pou~ réaliser les objectifs du Programme . Régional pour 
l'.Amélioration du Haricot, puisque 'l:'est en travaillant avec des 
vulgarisateurs et des paysans que les vrais besoins de ces derniers pe~vent 
ét_re compris, et qu'un impact soutenab·le peut étre atteint. 

_y= ,. 
. . - '\.. . . . 

La na tu re comp 1 ex e des - modé!l es de product 1 on et de consommat; on des paysans 
constitue un point focali~ant pour une interactjo~ interdisciplinaire. Une 
collaboration entre les scihntifiques des discipli~es différentes est sans 
doute la seule fa~o~de résoudre les problémes complexas de production auxquels 
se heu ~te l'agriculteur. 

Une co1l aborat ion plus impo~tant~ , entre les différents programmes nationaux et 
les projets de développement est un cutre objectif-clé du Programme Régional 
pour l ' Améliora~ion du haricot, et ce séminaire fournit un forum pour 
approfondir de tel~es relations collaboratives. 

Je vais donner maintenant quelques exemples de quelques-uns des défis dont nous 
parl~rons pendant ce séminaire . 

Lors d ' une .enquéte dans les Préfectures de Ruhengeri et de Butare, Rwanda, on a 
tr~vé que 96% des agriculteurs préférent cultiver des mélanges variétaux de 
ha f i cots. Cette prat ique donne une stabilité ~e rendement, ce qui est important 
pour des paysans auto-subsistants, mais releve en méme temps un défi pour les 
cherche~rs pour découvrir comment améliorer · la productivité de ces mélanges 
san~ réduire leur stabilité de rendement. 
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11 y a un besoin de développer des cultivars spécialement pour des sols 
pauvres, et d'autres pour de bons sols, et événtuellement des cultivars qui 
tolér.ent l'ombre pour associer avec les bananes. Bien qu'un haut rendement est 
toujours souhaité, ceci ne devrait pas aller de pair avec une maturation 
tardive, ce qui n'est pas généralement accepté par les paysans. 

La fertilité du sol est une contrainte importante dans la plupart des zones. 
Les hautes terres de la Créte Za1re-Nil, en particulier, ont des sols riches en 
matiéres organiques, mais acidiques et avec des concentrations toxiques 
d'Aluminium. On doit développer plus l'utilisation des engrais verts, pour 
accro1tre l'efficiacité . de la fixation de l'azote dans les haricots, et 
l'utilisation d'autres espéces légumineuses, y compris des systémes d'agro
foresterie qui peuvent en méme temps contribuer a la lutte anti-érosive. 

11 est nécessaire de perfectionner des techniques de lutte contre les maladies 
et les insectes dans les haricots, peut-étre en explotant les possibilités des 
mélanges variétaux pour avoir une résistance multiple aux maladies par le 
mélange des composants résistants aux différentes maladies. Dans ceratins cas, 
on sera peut-étre obligé d'utiliser des pesticidas importés, mais la ou sont 
disponibles d'autres méthodes qui évitent l'utilisation des produits chimiques 
chers et dangereux, nous devons les préferer. 

Des .approches possibles a quelques-uns des problémes ci-dessus seront étudier 
lors de ce séminaire comprennent: l'utlisation accrue des haricots volubiles 
pour une production ~ui utilise beaucoup de main-d'oeuvre; la sélection des 
associations de cultures plus efficaces pour une productivité globale maximum; 
l'utilisation des cultivars a rendement amélioré; une sélection accrue pour les 
cultivars qui prodúisent dan~ · des conditions marginales; l'utilisation 
judicieuse des produMts agro-chimiques, y compris le traitement des semences et 
la roche phosphateuse; l'introduction des composants résistants aux maladies 
dans les mélañges- des-agriculteurs pour mieux lutter contre les maladies. 

11 me reste a souhaiter a vous tous un bon 
espérons avoir des discussions productivas et 
pour une collaboration future. 
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[ II. COLLABORATION REGIONAL 

LE PROGRAMME REGIONAL POUR L'AMEliORATION OU HARICOT OANS LA 

REGION DES GRANOS LACS : ETAT D'AVANCEMENT DE LA COLLABORATION REGIONALE 

Jeremy Davis 

Les objectifs du Programme Régional pour l'Amélioration du Haricot sont de 
développer des systemes agricoles et des technologies qui accroitront la 
productivité des haricots pour les paysans dahs la Région des Gránds Lacs, en 
travaillant étroitement avec les programmes nationaux .et les ·projets de 
développement. Le Programme Haricot du CIAT vise A soutenir les programmes 
nationaux, surtout dans le -domaine d'amélioration génétique des haricots, du 
développement des systemes de culture plus productifs, et de la formation du 
personnel. En Afrique, il y a trois Programmes Régionaux sur le haricot qui 
sont financés séparément, mais qui travaillent étroitement ensemble. Le Projet 
dans la Région des Grands Lacs est financé par la Coopération Suisse . 

Le développement des technologies 

Il existe un potentiel pour une extension de la culture des haricots volubiles 
dans les régions ou ils ne sont pas cultivés traditionnellement. Bien que les 
volubiles soient en général plus résistants aux maladies que les haricots 
nains, il sera nécessaire d' incorporer une résistance au BCMV, A la haleuse et 
a l'ascochytose dans les meilleurs cultivars identifiés jusque lA. Il est aussi 
nécessaire de transférer la technologie pour la production et la con~ervation 
des tuteurs des zones traditionnelles pour la culture des haricots volubil&s 
aux nouvelles zones. Ceci implique généralement l'utilisation du Pennisetum et 
d'autres especes dans les barrieres de lutte anti-érosive. 

Il y'a un potentiel pour l'extensiQn de la vulgarisation des variétés A haut 
rendement comme le KILYUMUKWE. Cette variété a été multipliée par le Projet 
Kibungo II dans les plaines basses de l'Est du Rwanda ou elle a le plus 
d'impact. Peut-étre que des régions analogues du Burundi pourront aussi 
l'exploiter . 

Le programme PNL au Za1re a identifié quelques nouvelles lignées prometteuses 
pour le Bas-Za1re, le Shaba et le Kasa1 Oriental. Parmi les meilleures sont A 
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321 et BAT 1449, qui semblent etre des variétés prometteuses pour les terres 
basses. 

11 a été démont ré que le tra i tement des semences avec l 'endosul f an marche bien 
contre la mouche du haricot au Burund i -.et au Rwanda, aux concentrations auss i 
basses que 1g par kg de semences , et 'le coút peut et re amort i avec une 
augmentation de rendement de seulemen~ 25kg par hectare. Des t raitements des 
semences avec des fong ic i des ont auss i été efficaces contre la pour r i ture des 
raci nes et certains pathogenes foli a ires au Rwanda. 

11 existe un potentiel d'ut ilise r des mé langes variétaux dans la lutte contre 
les maladi es, par l'introduction des composants résistants dans les mélanges 
des hari cots, ou par la création de nouveaux mélanges ou multi-lignées avec 
rési stance multiple aux maladies en mélangeant les meilleures lignées des 
projets régionaux de recherche qui visent a incorporer des résistances 
spécifiques aux maladies dans l es me i l leures variétés disponi bles dans la 
région. 11 existe maintenant des programmes actifs de sélection dans les trois 
pays de la région, y compris un programme,.actif de croisement au Rwanda. 

Des études supplémentaires sont nécessaires pour comparer les caractéristiques 
de variation et d'adaptation des pathogenes des emplacements en Colombie avec 
ceux de la région des Qrands Lacs, pour raffiner encore plus la division de 
travail entre le programme en Colombie et le Programme Régional. 

L'utilisation du bois de chauffage pour la cuisson des haricots est une 
préoccupation en ce qui concerne la conservation des arbres dans la Région. Une 
bonne correspondance a été trouvée entre le temps de cuisson avec les méthodes 
des paysans et l'indice du temps de cuisson mesuré au laboratoire. 11 y a des 
différences variétales significativas dans le temps de cuisson, et les variétés 
dans l'essai régional "PRELAAC" sont examinées chaque année pour ce caractere. 
Il a été trouvé que les paysans utilisent environ 8kg de bois pour cuir 1,5kg 
de haricot. un trempage préalable des haricots peut réduire la quantité de bois 
nécessaire par environ 50%. L'utilisation des foyers améliorés peut donner le 
meme résultat. 

Recherche collaborative 

Les projets régionaux de recherqpe encouragent une collaboration régionale sur 
des themes d'importance régiona1e~ avec un appui technique des chercheurs du 
CIAT qui aident a développer une expertise scientifique la ou c'est nécessaire. 
Les projets qui ont été financés en 1987 comprennent les TAches Anguleuses 
(Zaire), les Bactérioses et la Mouche du Haricot (Burundi), l'Anthracnose et 
l'Ascochytose (Rwanda). 

La pépiniere PRELAAC est devenue un foyer important de collaboration régionale . 
Cette pépiniere rassemble les lignées dans les essais de rendement 

. pré.liminaires de chaque pays, et• e ll e comprend chaque année environ 150 
li gnées. Les lignées sont évaluées de fa9on coll aborative pour les caracteres 
ímportants, surtout la résistance aux maladies et aux insectes. La pépiniére 
fou rn1t des renseignements suppl émentaires aux résultats des essais de 
rendement obtenus dans chaque pays , qui peuvent servir a la sélection des 
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meilleures lignées pour les essais de rendement avancés. Elle permet aussi un 
échange de genmoplasme assez tOt ~ns le programme des essais variétaux de 
chaque pays. 

les essais régionaux de reñdement1 fournissent une autre occasion· de 
collaboration ~n ras~emblant les vari~tés les plus avancées sélectionnées dans 
chaque pays·. C~s essai$ sont distribué¡S sur demande, y compris aux projets de 
développement. Une- meilleure idée ¡de la gamme d'adaptation des variétés 
individuelles des prograrrrnes natiónayx est ainsi obtenue, et les variétés 
deviennent plus! ac~essibles. 

Pour un dernier niveau de collaboration, nous avons l'essai de rendement 
AFBYAN, dans lequel 'les meilleures variétés de chacun des trois progranmes 
régionaux de l'Afrique sont mises ensemble. Ceci permet d'échanger du 
germoplasme avec d'autres régions de l'Afrique, et d'obtenir des renseignements 
sur les caractéristiques générales d'adaptation de ces variétés. 

la coll'aboration avec les projets de développement 

Je donnerai un exemple de chaque pays. Au Rwanda~ la collaboration avec le 
Projet PAP de Nyabisindu a eu comme résultat que presque 100~ des agriculteurs 

_ qui ont essayé de cultiver des haricots volubiles sélectionnés la saison 
derniére ont voulu les ressemer cette saison, et la plupart ont augmenté la 
superficie semée . La variété la plus appréciée était Gisenyi 2 bis. 

Au Burundi, un projet collaboratif avec le SRD Buyenzi commencera, la saison 
procbaJ.ne, au début · pour promouvoir la lutte contre_la mouche du haricot et les 
maladies par l'enrobage · des semences, et ultérieurement pour. promouvoir des 
variétés améliorées. 

Dans la région Rutshuru du Nord-Kivu, le Projet CAPSA a exécuté des essais 
régionaux, et les meilleures variétés sont en train d'étre multipliées pour 
distribution aux paysans. 

Le comité de coordination 

L'objectif du Comité de Coordination est de discuter . ~t planifier les activités 
collaboratives régionales de recherche sur le haricot. Il est constitué des 
chefs de chaque programme National, et il sert a guider le CIAT dans 
l'exécution de ses fonctions de soutien, et a fixer les priorités pour la 
région. Quatre réunions auront eu lieu cette année: Bukavu en avril; Rubona en 
mai, Bujumbura en juillet; Rubona en décembre. 

Stages de formation technique 

Des techniciens qui trav~illent sur le haricot sont pris des programmes 
nationaux et des projets de développement. Depuis le dernier Séminatre 
Régional, deux stages de formation ont eu lieu a Sovu, avec un total de 55 
participants, le deuxiéme stage en collaboration avec l'IITA. 
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AteHers 

Deux ateliers ont eu lieu ~écemment. Un Séminaire Régional sur la Recherche en 
Milieu Rural organisé par l'EMSP (ISAR) et le CIAT (avec un financement 
supplémentaire du CIMMYT), a eu lieu A Remera, Ruhengeri, Rwanda, avec 45 
participants. Juste avant le Séminaire Rég1onal, nous avons eu le Premier 
Atelier Africain de Pathologie dans cet hOtél A Kigali, avec des participants 
de cette région et d'autres régions d'Afrique, de l'Europe et du CIAT. 
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DEVELOPPEMENT FUTUR DU PROGRAMME HARICOT AU ZAIRE 

Kilumba Ndayi 

Le haricot commun (Phaseolus Vulgaris) représente plus de la moitié de la 
production des légumineuses A graines du Zafre. La majorité des agriculteurs 
n' es t constituée · que de petits agriculteurs, comme les autres cultures 
vivriéres, ne disposant que des champs de moins d'un hectare . 

Le production est évaluée A 64200 tonnes avec un taux de 588 kg/ha. Le me111eur 
rendement est réalisé dans la région du Kivu avec une moyenne de 700 kg/ha. Le 
faible rendement ainsi obtenu est dG aux attaques de maladies, des insectes 
ains i que l'acidité et la fertilité du sol. 

Les ma ladies les plus importantes rencontrées dans les régions productivas 
sont : la maladie des taches angulaires (Phaeoisariopsis griseola), 
1'anthracnose (Colletotricum 1indemuthianum), 1'ascochytose (ascochyta 
phaseolarum) , la rouille (Uromyces . appendiculatus) et la tAche farineuse 
(Ramularia phaseoli) et 1a maladie de toile (R1zoctonia Sp) . Aussi, les 
maladies bactériennes telles que la bactériose commune (Xanthomonas ~ampestris 
pv phaseoli) et la bactériose A halo (Pseudomonas phaseolicola) sont également 
obser~ées. Quant aux insectes du haricot, la mouche du haricot o(Oph1omyc1a 
phaseoli), Cotheca sp et les bruches du haricot emmagas1né semblent étre les 
ennemis les plus importants. 

Le PNL a done comme objectifs de trouver et de diffuser du matériel A haut 
rendement potentiel, accepté par la population et ayant une rés1stance aux 
principales maladies, tolérant A la sécheresse, aux sols modérément acide et de 
faible teneur en phosphore. Compte tenu des résultats obtenus dans la station 
de Mulungu (haute altitude) et vue que certaines variétés de haricot - CIAT ont 
pu s'adapter et donner le rendement stable en deux saisons culturales dans les 
régions de moyenne et basse altitude, · il est done encourageant pour nous de 
continuar la recherche sur le haricot dans ces régions, y compris haute 
altitude. Compte tenu de ces résultats obtenus et les contraintes observées, 
PNL préconise le programme suivant: 

1. Introduction des populations ségrégantes de CIAT dans les régions de basse 
et moyenne altitude du Zaíre afin de trouver les var1étés adaptées, 
tolérantes aux principales maladies/insectes de la région, et acceptées par 
la population . 

2. Identification des principaux facteurs limitant le rendement du haricot 
commun et leurs importances relativas dans les régions productrices. 

3. Evaluation de l'adaptabilité variétale en milieu réel et de 
l'acceptabilité par les agriculteurs de nouvelles variétés sélectionnées 
dans différentes stations. 
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4. Introduction des pépinieres de résistance a la bactériose, a la maladie de 
toile et tolérantes a .la sécheresse dans les régions de ,basse et moyenne 
altitude. 

5. Développement variétal pour la tolérance aux sols a faible teneur en azote~ 
phosphore, haute teneur en acide qui sont répandues dans la région du Bas-

. Za 'ire. 

6. La combinaison par l'hybridation des variétés de haut rendement et celles 
résistant~s aux maladies trouvées dans 1~ station d~ Mulupgu poúr développer 
des nouvelles variétés avec résistance multiple aux maladies. 

7. La , sélection des variétés de haricots volubiles adaptées .a la culture 
associée mars ou manioc + ' haricots. :<_. \ 

8. Le développement de liaison de ~ollaboration entre PNL (stations) et les 
projets ruraux de développement et BUNASEM (Bureau National Semencier) en 
vue de· créer un systeme efficace d'essai, multíplication ·de semences et . . 
diffusion dans les fermes. · 

9. La recherche des méthodes culturales adaptées aux conditions des petits 
agriculteurs et évitant dans la mesure du possible i'acquisitiqn d'intrants 
hors ferme. 

10.Développement.d'une méthode pour produire des mélanges de variétés 
améliorées a recommander au paysan. 
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INTERNATIONAL,COLLABORATION BF.TWEEN CIAT ANO THE 

GREAT LAKES REGION 

Julia Kornegay 

Regional CoTlabora'tlOn between the Great Lakes Region ·(GLR) and CIAT began 
with the arrival of a plant breeder from CIAT's headquarters in 1983. Prior to 
this, CIAT had been ~ collaborating with the GLR by sending the International 
Bean Yield and Adapt4tion Nursery (IBYAN) which consjsted of a 1.1m1•ted number 
of widely adaptad elite bean lines of specific grain types. Large numbers ~of 
breeding .materials (advanced lines and segregating populations, however, were 
despatched in 1983 to Rwanda and Burundi, and by 1985, the three countries in 
th~ region were receiving breeding materials from CIAT (Table 1). 

1 

The purpose of these materials was to provide the national programs with 
diverse germpl~sm containing sources of resistance to major diseases and other 
constraint factors. · screening and selection among these mate"rials for local 
adaptation in appropriate grain types was conducted and the resulting data sent 
to CIAT and u.sed to plan future nurseries and · crosses · for -the region. 
Selections were made within the segregating poupulations for adaptation and 

· resistance to specific constraint factors. 

The shipment of segregating populations to Africa reflected a fundamental 
change in CIAT's · bean improvement strategy. Prior to 1!m3", ·CIAT's approach 
generally was to send to national programs elite advanced lines that had passed 
through the various stages of CIAT's evaluations. 

However, it was obvious that selections conducted at CIAT wou'ld not be 
_apptopriate for many of the countries in Africa. Evidence existed that 
different diseases and insects, and races of sorne diseases occured jn Africa 
that were not present ·;n Co1ornbia. Other product ion differences ·included the 
cropping systems and consumer acceptability requirements. 

Using the new breeding strategy adopted at CIAT, the national programs of the 
GLR received F2 segregating pÓpulations frorn crosses planned specifically for 
their production needs to select under local con~itions for adaptation and 
resistance. The relative advantages of collaboration sharing of breeding 
responsabi~ities are out1ined in Table 2. 

Present Activities of Collaboration 

From the initial despatches of segregating populations, advanced lines were 
obtained from several generations of selection in Rwanda and these materials 
have entered their nat ional and regional testing scheme (Table 3). 

. .. 
These advanced lines wét'e .:-. lso sent to CIAT via third country quarantine in 
NVRS, England to enter CIAT's VEF 88 and a second cycle of crossing to 
incorporate resistance to restraint factors still lacking in these geno.types. 
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The RWR lines, as part of the VEF nurseries, will be sent to other bean 
producing regions in Africa and Latin America. This cycli~g of breeding 
inateria,ls from CIAT to Africa to CIAT to other regions enables many nationil 
programs to use breeding materials developed in other area and accelera e 
progress throughout many bean production areas. 

An example of where CIAT is directly invo1ved in the evaluation and seletion 
wi t hin segregat1ng populations for Africa is in the BCMV project. the presence 
of necrosis (black root) ind~cing strains of BCMV in many areas of Africa (and 
throughout the GLR) 1 imit the usefulness · Qf many elite \'ariet'le~ from CIAT 
with multiple disease resistance beacause these materials contains the I gene 
which only gives res1stance to the mosai'c form of the·· vi rus. ·rhe necrosis 
inducing strains in Africa attack bean genotypes which only contain the I gene 
causing systemic necrosis and plant death. ,.- 1 

There exists genes for resistance to the necrosis inducing strains of the virus 
and · at CIAT a backcross1ng program is being conducted to 1ncorporate these 

1Jenes into African and CIAT germplasm (Fjgure 1). At the same time th& 
segregating populations from these specifié\ crosses are also sent to Africa 
for .seleetion under local condition~. 

Three strategies are being used to 1ncorporate resistance to ~lack root in 
majo~ Afr~can cultivars. These are : 

- dominant I gene plus bc- 2.2 
- dominant I g·ene plus bc- 1.2 
- bc-3 

The recessive genes bc-1.2, bc-2.2, and bc-3 are the sources of resistance to 
the necrosis i nducing strains of the virus. The gene · bc-1.2 is relatively 
common in large seeded bush varieties like Red Kloud, and in comb1nation w1th 
the _dominant 1 gene giv_es resistance to .the African strain (NL3) of BCMV. The 
gene bc-3 g_ives immunity to all strains of the virus (Table 4). · 

Other backcrossing programs being conducted at CIAT for Africa include 
Anthracnose and Halo Blight projects. 

Table 1. Breeding materials despatched_ to the Great Lakes Reg1on, 1983-1987A. 

Segregating populations Advanced lines 

location 83/84 85 86/87 83/84 85 86/87 

Rwanda 223 678 30 397 1229 102 

Bu rund1 106 42 420 667 

Zai re 64 40 329 
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Table 2. Relative advantage of National Progra.s and CJAT in breed1ng 

CIAT REGIONAL 
PROJECTS 

NATIONAL 
PROGRAMS 

· · --~--------------------------------------------------------------------------, . , 

* Gennplasm bank 
* Coordination of 

nurseries, infonnatíon 
* Specialized jobs 

(cross1ng, inoculations) 
* High-input, 

High risk 
projects 

* Preliminary . 
breeding work 

* Multidisciplinary 
training 

Coordination 
Qf relative 
advantages 

* local select1on, 
Adaptat1on 

* Local races of 
pathogeris 

* Problems 
totally 
absent in 
Colombia 

* Knowledge of 
local 
acceptability 
factors 

.... \. ... 
Table 3. Networking breeding. activities between CIAT and the Great lakes R8g1on 

C!AT Rwanda Advanced 
F4 Code l · Parents line Code · 
---------------------~~--------------------------------------~---------------
VCAU 1 
SCMX 2 
SCAY 5 
SCAB 1 
TH 88 
SCAM 23 
SCAM 23 
TH. 63 
TH 47 
SCAM 108 
SAU 10 
SCAU 9 
SCAM 10 

!CA 10847 X BAT 1580 
G 8043 x BAT 1222 
G 6636 X A 117 
G 6415 X XAN 43 
G 8106 x YC-2 
G 8106 x Kabanima 
G 8106 x Kabanima 
Royal Red X C~riadian Wonder 
NY-76-2812-15 ~~ P 311-Al 
G 14308 x BAT 1386 
G 14466 x BAT 1582 
G 14465 X BAT 1582 
G 14307 x BAT 1345 
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RWR 45 
RWR 47 
RWR 58 
RWR 63 
·RwR 71 
RWR 96 
RWR 100 
RWR 104 
RWR 109 
RWR 201 
RW.RI 203 
RWR 207 
RWR 209 



Tabla 4. Relation between strains of BCMV and Genes for resistance to BCMV 
which· are being incorporating into African gen.plasm. 

Genotpe Genes NL3 L4 NL5 

San11ac bc2 M o M 
GN-31 be 1. 2 , bc2. 2 LA M LA 
XAN 76 ? N++ o N 
Red Kloud I, bc1 N o N+ 
Aman da I, bc1. 2 N o N 
IVT 7233 I, bc1.2, bc2.2 PPL o PPL 
Don Timoteo bc3 o o o 

NL3 and NL5 = necrosis inducing strains of BCMV 
NL4 = mosaic inducing strain of BCMV 
M = mosai e symptom 
N++ = systemic necrosis and plant death 
N+ ; systemic neérosis, develop1ng late 
LA = ring-shaped restricted lesions on the primary leaves 

•> PPL = p1n-po1nt lesions' 
o = absence of necrosis or mosaic 

o .. 
. 

Figure 1. Backcrossing Program for Recass1ve Res1stance Genes for BCMV. 
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Résumé 

ETAT O' AVAHCEMEHT DE LA RECHERCHE:·SUft HARICOT 

A l'IRAZ ET COLLABORATION REGIOHALE 

Situat1on actue1le sur la caractér1sat1on et 1'évaluat1on 
pré11m1na1re du har1cot collecté au sein de la CfEPGL 

1 

Nah1ma~Malch1or 

Au sein de la .Communauté Étonomique des Pays des Grands lacs, l'IRAZ est le 
détenteur du germoplasme haricot collecté dans les tro1s pays. 11 est charg6 
d'étudier ce matériel et de diffuser les caractéristiques de celu1-c1. 

Dans ce contexte, la ca~actérisation et l'évaluatio~ de ce patr1moine rég1ona1 
devient indispensable pour mettre A la disposit1on des chercheurs· un matér1e1 
végétal suffisamment documenté ~ 

La confection des catalogues retra~ant tous les caract,re$ possibles const1tue 
done un outil de gr~nde nécessité póur les améliorateurs. 

Introductian 

Au sein de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (Burund1, Rwanda, 
Za1re), les recherches sur le haricot ont été entrepr1ses depu1$ 1943 ~(ClAT). 
Cependant, l'intérét accordé au matériel local ne fut pa~ considérable malgré 
la diversité et adaptation incontestable de ce germoplasme.· C'est a1ns1 qu.'11 
fut, au fil des années. remplacé par du matériel exotique perfonmant, ma1s 
parfois inadapté. 

De ce constat et conscient du danger que représenta1t pour la Communauté la 
disparition de ce patrimoine, l'IRAZ a renforcé les actions déjA entrepr1ses 
par les · instituts nationaux dans le domaine de la collecte et de la 
conservation des ressources génétiques. 

Un accent particulier a été mis sur le haricot considéré comme a11mei1t de base 
pour les populations de la régrion. 

Les premieres prospections par l'IRAZ au sein de la Communauté ont démarré en 
1985 avec la collaboration des instituts nationaux de recherche et un soutien 
financiar de l'IBPGR. A l'heure actuellB, on dispose de 137 accessions de 
haricots a la banque de géne de l'IRAZ. 

Ce matériel, une fois rassemblé doit étre caractérisé et évalué avant son 
utilisation par les programmes d'amélioration. Au niveau de la Communauté les 
~rincipaux bénéficiaires sont les institutions de recherche qu'elles soient 

.nationales ou privées (cas des ONG). ·. 
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Au cou rs de cette communication, nous voudrions done passer en revue les 
travaux déja effectués par 1 'IRAZ sur la caractérisation et 1 'évaluatioñ' 
préliminaire du germoplasme haricot collecté au sein de la Communauté. 

¡' 
I. Matériel et Méthodes. 

1. 1. Caractérisation. 

Le matériel végétal soumis a la caractérisation provient exclusivement des 
collectes au sein de la Communauté. Dans la plupart des cas, ce matériel est 
constitué par un mélange de variétés. Nous , •avons done, sur base de quelque_s 
crit~res comme: la couleur et la forme des gra1nes, divisé le mélange en ses 
différentes composantes. Celles-ci ont été~e~es chacune sur une ligne d'une 
longueur de +- 10m. 

Lors des observations on s'est largement ihspiré du descripteur haricot établi 
par l'IBPGR. 

Les caract~res hautement héritables d'ordre qualitatif, (indépendant du milieu) 
qui sont facilement observés comme. ·la couleur de la graine, de.s gousses et 
fleurs et les caract~res quantitatifs (dépendant du milieu) qui ~ont mesurés 
comme la longueur de la feuille, la hauteur de la plante, la-. taille des 
gousses, etc .. . ont été pris en compte. 

D'une mani~re générale, on a envisagé l'observation de tous les caract~res 
possibles, méme ceux qui a priori ne semblent pas d'une ut i lité directa pour 
l'amélioration. Les caract~res ainsi retenus devaient étre discriminants en vue 
d'éviter des duplicata . 
• 
Les sites d'observation ont 
site de Mashits1 de l'IRAZ 
( 1700m) . 

été: la station· de Maso (1250m) d'altitude), le 
(1600-1700m), et la station INERA de Mulungu 

A Mashitsi, il convient de signaler qu'une fumure s/f de compost et le chaulage 
furent effectués. 

Enfin, le descripteur haricot de l'IBPGR comporte de nornbreux caract~res et 
nous n'en avons retenus, pour cet exposé, que quelques uns intéressant 
directement les améliorateurs tels que: le rendement, le cycle végétat if et la 
qual i,té du produit. 

1.2. ~valuation préliminaire. 

L'évaluat1on préliminaire a été concomittante ~ la caractérisation. Ce qui veut 
dire que le dispositif expérimental ainsi que le matériel .végétal utilisé reste 
identique. Il convient de signaler, d'or~s et déja, que le criblage 
phytosanitaire n'a pas été effectué paree qu'au cours des mémes campagnes on 
visait la multipl icatlon de ~e matériel. 

18 



~ .. 

¡1 . Résultats et discussions . .... 

Les quelques résultats présentés (tabl. 1. 2, 3) découlent des observations. 
réalisées essentiellement a Mashitsi. En effet,' les résultat~- d'autres sites 
(Moso, Mulungu) sont encore a compléter (ISABU 1986). . ~ · 
Comme dit · précédemment, les caracteres a observer confonmément au descripteur 
haricot sont nombreux. Nous ne présentons done ici que quelques-uns qui 
intéressent l'améliorateur: II 2.1., II 2.2., II 2.3. 

II.1. Résultats sur la caractérisation. 
'' 

' 

Se · basant sur les parametres--morphologiques comme l'organographie de 
·1'appareil végétatif et génératif : on a 'obtenu 277 variétés A partir de 31 
accessions revues4 a la banque..- ·des génes. Au total, 22 caracteres furent 
utilisés pour cette caractérisatíon. 

II.2 . Résultats s·ur 1 'évaluatioh. 
•. 

Les résultats sur les évaluations concernent essentiellement des parametres 
recherchés. par le~ améliorateurs. 

II.2.1. Le rendement. 
~ 

Le rendement étant polygénique, nous avons analysé plutOt ses composantes_que 
les observations pondérables. C'est done une visiQn non conventionne11e du 
rendement qui sera présenté ici. 

Tableau 1: Analyse de quelques c~posantes du ·rendement 

N" access1on 

0200012 
0200010 
0200089 
0200031 
0200083 
0200088 
0200144 
0200063 
0200067 
0200070 
0200073 
0200071 

Nom verna
culai,re 

IMBURAMITWE 
INAKAYONGWE 
HAGWABARI 
IBISIZA 
RUBAVU 

· AHAVUNANZARA 

URUVUNANDOSHO 
AMASOYINTAMA 
NDIHIRINKOBE 
MVUNAGASOZI 

Nbre de 
gousses 

/plant 

11 
12 
9 
8 
9 
10 
6 
8 
6 
7 
4 
10 

Nbre de 
graines 

/gousse 

5 
4 
S 
4 
3 
4 
5 
4 
5 
4 
6 
4 

Poids 
100 . 

graines 

31,51 
34,6 
28,57 
40' 13 
42,99 
27,82 . 
31 '17 
30,41 
31 '17 
29,69 
23,78 
14,09 

Rende
ment 

estimé 

1925 
1845 
1428 
1426 
1260 
1244 
1034 
1080 
1034 
924 
635 
626 

Comme on est au début des éva luations, il est tres difficile de classer d'apres 
le rendement ces variétés, ma i s d'ores et déja on remarque deux tendances: 
d'une part, des variétés prometteuses comme Imburamitwe et Inakayongwe, d'autre 
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part des variétés A rendement bas comme le IZ 0200071. Des essa1s . .uJt11ocaux 
devraient d'ailleurs confinmer ou infinmer les résultats de Mashitsi. · 

II.2.2. Détermfnation du cycle.tVégétatif. 

90 échantillons -ou variétés ont été évalués lors · de la caractérisation pour 
Yeur crc.le végétat if. 

Tableau 2: Résultats de deux cas extrt.es les plus précoces et les plus tard1fs 

N" d'accessions Nom Origine Période se.is-90S 
· vernaculai re !:f>USS8 l uturité 

-----------------------
IZ 0200320 URWERA BURUNDI 75 
IZ 0200344 AMAHUNJA BURUNDI 74 
IZ 0200336 AMASHIGISHA BURUNDI "74 
IZ 0200348 NKARANGIRA- BURUNDI .75 

BASILIMU 
IZ 02002403 ZAIRE 116 
IZ 0200244 ZAIRE 116 
IZ 00260 NYIRAKATARt: ZAIRE 115 
IZ 0200288 OBUI<OLE ZAIRE 115 

Les variétés les prbs précoces ~ans les conditions de Mashitsi sont Aaahunja_et 
Amashigisha (74 jours) tand1s Que Nyiragatare et Obukole (haricot noir) sont· 
parmi les plus tardives (1 _16 jo~rs). • · · 

11.2.3. Eyaluatjon de la gualité du produit. 

Bien que le haricot soit un aliment de base pour les populations de la CEPGL, 
l'acceptabilité dépend de certains facteurs comme: la fon.e et la couleur des 
graines, l a durée de la cuisson, la qualité du bouillon et la saveur. Des 
études réalisées au Rwanda (CIAT 1985) et au Burundi. (ISABU 1986) ont .antré 
que le seul rendement n'est pas nécessaira.ent un bon 1nd1cateur de 
l'acceptabili~é de la variété. 

Pour fournir aux amélioratewrs d'a.ples infonmations sur le matériel d6tenu 
·p~r l'IRAZ, nous avons done étudié au cours de la saison 858 dans un essa1 se.é 
A. Mashitsi deux de ces paramétres, A savoir: ·la fon~e et la couleur des 
grai.neS-. · 

Sur. 42 variétés étudiées on constate que la fonme Mkidney shapedM (grosse 
graine) avec couleur pAle domine tr~s largement et est représentée l 47,b. 
Selon les enquétes réalisées A l'ISABU, les· variétés A grande graine sont les 
pl~s préférées pour la consommation (ISABU 1986). La durée de la cuisson, la 
qua,l ité du bou ~ llon et la saveur seront étudiées ultérieurement. 
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II.2.4 . Evaluation phytosanitaire. 

Quelques observations ont été faites sur les maladies courantes dan~ la région , . 
un protocole expérimental appropri-é sera mis .... en place au c~~s ~e· 'la saisOn 
19888. ' ' 

Conc 1 us.ion. 

L'étude du genmoplasme haricot col ~~cté au sein de la Communauté n ~ a commencé 
qu'en · 198§. Le but de cette ~~ude _r~alisée par l'IRAZ, est de fournir aux 

_.~bércheurs - nationaux d'abord et -au~--at:ttf'e~ organisations ensuite, du matériel 
completement documenté pouvant se~vir dans les programmes d'amélioration • 

•• ;.¡ ·' y · \ ..,... 

Dans ce contexte , des catalogue~ vont étre confectionnés et envoyés aux 
institutions intéressées afin du'elles sachent les caractéristiques du 
germoplasme détenu par l'IRAZ. 12es rés.ultats d'organographie de l'appareil 
végétatif et génératjf, le criblage 'phytosanitaire et les qualités cul1na1res 
seront pris en compte. 

Les quelques résultats présentés dans cette ocommunicat ion ne constituent done 
qu'une ébauche d'u·n travail de longue . hale1ne. 

"Í 
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ETAT D'AVAMCEMENT DU PROGRAMME REGIONAL DE L'AFRIQUE DE L'EST 

Roger Kirkby 

L'affectation en 1985 d'un chercheur du CIAT a ma~qué le début du Programme 
Régional de l'Afrique de l'Est sur le haricot, qui n'est devenu pleinement 
opérationnel que l'an dernier, la Somalie et l'Uganda, ainsi que le Kenya pour 
certains volets. 

Organisation d~ Programme . 

Comme les autres programmes régionaux sur le haricot , en Afrique , qui couvrent 
la régioo des Grands Lacs et l'Afrique Australe, le Programme de l'afrique de 
l'Est vise a appuyer les efforts nationaux essentiellement dans trois domaines: 
l'amélioration génétique, la mise au point de fa~ons culturales améliorées et 
la formation du personnel. 

Le budget alloué au CIAT pour son programme régional de l'Afrique de l'Est par 
l'Agency for Internat1onal Development des. Etats-Unis et par l'Agence 
Canadienne pour le Développement International prévoit quatre postes de 
chercheurs au niveau rég1onal: un agronome/ coordinateur basé en Ethiopie; un 
agronome et un obtenteur basés a Kawanda en Uganda, et un agro-économiste qui 
sera basé a Arusha (Tanzanie). Le recrutement des deux derniers postes n'a pas 
encare été final1sé. 

En vertu de l'accord pass6, chaque chercheur régional doit travailler dans le 
cadre d'un programme nat1onal du pays · d'accueil tout en assurant ses 
fonctions A l'échelon rég1ona1. L'6conomiste travaillera dans l'ensemble de la 
région, le CIAT ayant adopté une stratég1e visant A fournir un appui 
interdiscipl1na1re eff1caee aux progra.mes nationaux sans duplications inut il es 
(le programme de l'Afr1que Auatrale ne comporte ainsi qu'un seul poste 
d ' entomologiste) . Ce type d'affectation décentra1ísée du personnel semble 
convenir particul1érement l 1'Afr1que de l'Est, ou les programmes nationaux 
sont généralement mieux développés qu'ailleurs. ~e tableau 1 présente la 
dotat1on approxi mative en effect1fs de deux programmes nationaux; le nombre des 
chercheurs éthiopiens dont les travaux concernent le haricot est en effet b1en 
plus élevé que celui indiqué dans le tableau, paree que toutes les discip lines 
sauf l'amélioration génétique sont utilisées pour étudier diverses cultu res . 

Les activités du Programme Régional sont planifiées et su1v1es par un comité 
directeur qui se réunit une fois par an maintenant (les réunions étaient pl us 
fréquentes pendant la période de mise en place du programme) . Ce comité est 
compasé du Coordinateur de la recherche nationale sur le ha ricot ou du Chef de 
groupe de chacun des quatre pays, du Coordinateur Régi onal du CIAT et d' un 
représentant de chaque organisme donateur . 

22 



Tableau. 1. Temps de_.recherche consacré au haricot par les chercheurs de. deux 
-progr...as nationaux 

Ethiopie Uganda 

M. se. Eng. Agr. M. Se. Eng. Agr. 

Amél iorat ion · 1 2 1 
Agronanie 1 0,5 o ·2 
Pathologie 0,5 0,75 2 o 
Entomologie . 1 0,25 o 1 
Socio-éconaníe o 0,75 o o 

Le comi-té a pour miss ion de consei ller le CIAT dans la mise en oeuvre des 
s~~i~e$ ~'appui et dé~eéfinir les_ priorités régionales. Les questions d'ordre 
stratégfqU@ exiseant ~ accord au sein du comité concernent essentiell~ment les 
!att:iVJ.tés suivantes: ' 
· .. ~ Définition des-- ~iorité's de recherche de portée régionale; 

Diffusion du mat r1e génét1que dans la région, pépiniitres, etc; 
9rgani sat ion d-' 4 e11.ers et de missions suivis; 
'ld"'tificatil"ln s-Services consultatifs que le CIAT devrait foornir dans 
la ·--régi on; 
Etablissement j'un programme de travail englobant toutes les act1v1tés 
indiquées ci-dessus (présenté sous fonme d'avant-projet par le coordinateur 
régiona 1); 
Ventilatior. es fonda aux activités. non spécifiées dans le budget, soit les 
sous-proje -de recharche conjo1nte, les dépenses en équipement pour les 
progranvnes nationaux, la forMtion et lea ate11ers. 

Act ;·vi tés de recherc:M_. 

·Afin d'encourager ~le renforcement des programmes nationaux les plus 
susceptib, es de - deme~rer opérationnels apres le retrait d'un appui extérieur, 
le Prográmme Régio~al de l'Afrique de l'Est ne mene pas ses propres essais de 
terrain,, mais s'efforce d'a1der ct)aque équipe nationale a concevoir, planifier 
et ré~liser des ~écherches de terrain. L'équipe assume la responsabilité des 
travaux et les ré~ultats sont mis a son actif. Les activités de collation et 
d'interprétation d~s résultats couvrant l'ensemble de la région sont toutefo1s 
prises en charge par le Programme Régional . 

a) Matériel génétigue. 

Dans le court térme, des variétés diffusées ou proposées pour la vulgarisation 
par des programmes nationaux de l'Afrique Orientale, Centrale et Australe, ont 
été~ rassemblées pour constituer le African Bean Yield and Adaptation Nursery
AFBYAN. Des premiers lots provenant du Rwanda ont été distribués en Ethiopie ·et 
en Uganqa pour étre évalués sur un cite clé en 1986. Des essa is multilocaux ont 
pu étre effectués dans chaque pays en 1987 grace a la multipl icat ion simultanée 
des.semences. Parmi les variétés ayant donné les meilleurs rendements en 
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Uganda, plusieurs provenaient de la région des Grands Lacs: l:PJbonobono, 
Rubona 5 et Nain de Kyondo. 

Des chercheurs ugandais se sont rendus au Rwanda et ont sélect\onné des 
variétés de la collection nationale conservée a la station de Rwerere. Ce 
matériel, . destiné a la partie Sud-Ouest de 1 '·Uganda ou les conditions 
écologiqyes - sont simi lai res ·a celles du Nord du Rwanda, fait actuellement 
l'obje~ d'essais. Une autre action visant a identifier rapidement de nouvelles 
variétés pour les paysans ugandais a consisté a croiser au CIAT le K20, 
variété distribuée par le programme ugandais en 1968, avec du matériel 
résistant aux maladies tres fréquentes. 

Pour accro1tre et amél iorer ses ressources dans le moyen terme, 1 'Ethiopfe a 
effectué en 1986 une évaluation préliminaire (en rangées, sans répétitions) de 
quelque 1200 lignées qui constituent un échantillon représentatif du matériel 
génétique disponible a la banque du CIAT. les lignées les plus prometteuses 
ont déja été avancées dans le cadre du programme national, et les autres ont 
fait l'objet d'évaluations dans deux zones agro-écologiques en 1987. L'Uganda a 
adopté la méme démarche et utilisé le méme matériel·. lorsque des sélections de 
la collection mondiale seront introduites, elles devront appartenir a du 
matériel dont l'adaptation aux conditions locales est bien établie. Ces deux 
pays introduisent également des pépinieres VEF ' du CIAT et de pépinieres 
spéciali,sées dans la production de variétés résistantes aux maladies;· 

Une sélection plus rest'reinte de variété · a été adoptée cette année par le 
progranme somalien .sur les légumineuses a graines, en se basant essent.iellement 
sur le critere d'adaptabilité a d'autres régions chaudes et saches du monde. 
Cette sélection comporte des lots provenant de la pépini~re WANABAN et de la 
banque de gén~s du CIAT. 

Des essais eñlmllleu-réel portant sur diversas variétés de háricot ont =démarré 
en 1986 en Ethiopie et en 1987 en Uganda. Dans chaque ~ys, trois ou quatre 
variétés sélectionnées a la suite d'essais variétaux multilocaux sont comparées 
aux variétés cultivées par les paysans, qui conduisent eux-mémes les essais; 
Ces tests sont réalisés dans une quinzaine d'exploitation par région, sur des 
parcelles de 50 a 100m2 avec une ou deux répétitions. Les variétés testées 
different d'une région a l'autre. 

Une partie de la récolte éthiopienne étant 
essais effectués sur les petits haricots 
Michigan State University des E.U. ont 
requi?~QOur la conserve. L'Ethiopie et 
mesure de prévulgariser les premiares 
depuis dix ans. 

b) Recherche en milieu réel. 

destinée a la mise en conserve, les 
blancs en collaboration avec le 
également porté sur les qualités 

l'Uganda devraient bientOt Atre en 
nouvelles variétés de haricot créées 

Au cours des deux dern ieres années, les obstacles qui s'opposent a la 
production du haricot par le paysan ont pu étre beaucoup mieux carnés. Les 
priorités de recherche et les criteres d'évaluation ont été réformulés, mais 
les mesures prises au niveau des institutions different d'un pays a l'autre. 
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En Ethiopie, les besoi ns en matiére de recherche sur le haricot. ont été 
déterminés essentiellement ~ur la base des résultats d'enquétes menéei·~ur Jes 
systémes de production d'un échantillon de régions, suivies par des essais tn· 
milieu réel des nouvelles variétés prometteuses . Ces essais ont fourni des 
informations supplémentaires sur les pratiques des paysans . Le haricot 
~onstttue la principale culture de rente dans Rift Valley, région A faible 
pluviométrie, o~ la plus importante ~ontrainte ~st la présence des mauvaises 
herbes. Ce probléme semble dO A une pénurie de la _céréale de base, le tef 
( Eragrostis tef), tres sensible aux adventices. En laissant les paysans 
réaliser eux-mémes les semis des premiers essais, on s'est vite apervu ~ue pour 
tente r de pá 11 i e r A 1 ' ·absence de déshe rbage, i 1 s ut i 1 i sa tent des dens i tés de 
semis bien supérieures A celles qui avaient été recommandées (mais ca1cu1ées 
lors _d'essais · effectués en station sans adventices). Des densités de semis 
allant jusqu'A 750.000 pieds par hectare ont été observées, mais demeurent 
néanmoins exceptionnel1es. 

Sur la base de ces ob'§"~rvatic;>ns, les vulgarisateurs ont cessé de conseiller les 
semis en ' (ignes, ~ou~·au moins jusqu'A ce qu ' un cultivateur approprié ait été 
r'ni's a u ·poi nt. Un essa i en mili eu r,ée 1 a été entrepri-s pour détermi ner s' i1 est 
possible de maltriser· les ·11\'áttvaises herbes en semant une variété de haricot 
plus vigoureuse (IIb ou IIIb), ou une variété A port érigé avec des densités 
plus ·élevées encore. · Une enquéte axée plus spécifiquement sur la production de 
harico~ a été entreprise entretemps , pour décider notamment de la r~ntabilité 
de recherche sur les herbi ci das. 

Le personnel de trois départements de 'l'Inst itut de Recherche Agricole 
Ethiopi en participent aux travaux de diagnostic mentionnés ci-dessus. Le 
département Systemes agra ires et Agro-Economie est chargé de mener l'essentiel 
des enquétes générales et spécialisées ainsi que les essais variétaux en 
milieu réel, le Département d'Agronomie est chargé des expérimentations portant 
sur les criteres .:tfé~erbage x génotype x densité de semis; et le Programme sur 
l' Amélioration Génétique des Légumineuses a Graines a Basse Altítude participe 
A la conception des essais et des enquétes et identifie les traitements 
variétaux. La direction de la station de Nazret, responsable de la recherche 
dans R1ft Valley, co6rdonne les actions de planif1cation. · 

Il n'existe pas de programme sur 1es systemes agraires en Uganda. La phase de 
diagnost i c a commencé par u~e enquéte menée par le Programme sur le harícot, 
qui regroupe des spécia listes de différentes disciplines scientifiq~es. Elle 
portait sur le district de Kaba le, région du Sud-Ouest de l'Ugan~ ou la 
production de ha ricot est tres importante. Comme dans des régions similaires de 
l'Ethiopi e (17 50-2000 m d'a l titude; bonne pluviosité), la culture du haricot 
est tres souvent associée au sorgho. Les maladies constituent une contrainte 
majeur,e, soit directement, soit indirectement du fait les variétés sensibles 
doivent étre semées plus tard qu'a la date optimale pour 'éviter la sa1son des 
pluies . Cette région est l a seule de l'Afrique de l'Est ou l'on cultive des 
mélanges var iétaux et les paysans ~nt été en mesure de citer les avantages et 
les inconvénients de chaque variété cultivée. Les caractérist i ques les plus 
souvent appréciées sont : la sécurité de la production (c.A.d. la résistance aux 
maladies), la grosseur des graines (écossage plus facile ), la saveur, la 
précocité, la couleur autre que le noir, la rapidité de cuisson et le port 
éhgé. 
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La recherche agronomique dans cette reg1on dev ra ~ t étre axée su r le máint1en et 
l'amélioration de la fertil i té des so l s. La déc1s ion pri se par l ' Uganda 
d'accorder une grande importance a la sélection des varié t és rés istantes a été 
jugée judicieuse, et la lutte centre la bruche dans l es locaux de conser vat ion 
qevrait constituer un nouveau théme de recher che. 

Notons que des essais de diagnostic , multifactor ie ls n ' ont ét é ent repris dans 
aucun des deux pays. Les enquétes et les essai s vari étaux en m1l1eu paysan ont 
déja fourni ce que l'or cons idé re ét re une estimat ion adéquate des cont r aintes , 
qui do i t permettre d ' affecter aa mieux les ressou rces disponibles pour l a 
recherche. Les essais en milieu réel menés en Ethiop~ e su r le déshe rbage x 
génotype x densité de semis sont de nature partiellemen~ exploratoi re, puisque 
l e~ résultats obtenus pourraient donner li eu a la déf in iti on de nouveaux 
critéres de sélection variétale. 

e) Agronomie . . 
Outre la recherche exploratoire menée dans le Rift Valley en vue de su rmonter 
le probléme de la concurrence par les advent i ces , le Programme entreprend des 
travaux sur l'intensification des systémes de production dans les régions plus 
humides et plus fro i des des hauts plateaux éthiopiens. Des essais sur l a 
culture intercalaire, la culture dérobée et l'association du hari cot avec du 
~orgho ou du ma~s sont menés dans les stations d ' Awassa , de Bako et de Jima. 
Dans les régions plus peuplées des alentours d'Awassa , la culture dérobée est 
~ratiquée de maniére i ntensive entre deux cultures de ma~s. qui est parfo is 
Jépouillé des ses feuilles inférieures. 

·)l ns d'autres régions, la culture associée pourra i t s' avérer mo i ns rentable que 
· ~ le suggéré des land eguivalent ratios favorables. 

Un essai en milieu réel mené a Bako dans l'Ouest de l ' Ethiopie porte sur l es 
possibilités de semer le · haricot entre les plantes de mai·s au moment du 
sarclage effectué a l'aide de la traction an imale . On prévoit d'étud i er 
égalem~nt les possibilités d'associer le haricot a rames au ma~s ; i l faud rait 
toutefois commencer par introdu i re et sélectionner des variétés grimpantes 
plus précoces que les types locaux, cultivés t radit ionnellement sur les 
pal i ssades entourant la maison . 

d) Recherches conjointes régionales. 

Le Comité Direct eur a approuvé en 1987 trois sous- projets rég ionaux consacrés a 
des aspects de la patholog~e du haricot: 

la rouille du haricot (chercheur: M. Habtu Assefa, Ethiop ie ) 
l'anthracnose (chercheurs: Mme Béatrice ~ale-Kayiwa et Mme The resa 
Sengooba, Ouganda)· 
la bactériose du haricot (chercheurs : Mme Sophy Musaana et Mme Fina Opio , 
Ouganda). 

Chaque projet comporte trois volets: une estimation des pertes des récoltes, la 
sélection de matériel génétique, et des recherches épidémiologiques. Ces 
études, en particulier celles portant sur l'anthracnose et la bactériose du 
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haricot, devr~1ent étre coordonnées avec celles menées par les chercheurs de ll 
rég1on des Grands Lacs. 

Les travaux sur la mouche des semis réalisés dans la région des grands Lac~ 
rejoignent eux-aussi ceux entrepris en Afrique de l'Est . . La th~se de doctorat 
de M .. Tsedeke Abate porte sur l'étude de cet insecte en ithiopie. Son programnM 
comprend la sélection de matériel génétique résistant, une évaluation de~ 
méthodes de traitements des semences, et l'étude de l'écologie de la mouche. 
Ses travaux précédents portaient sur l'utilisation de plante-piege 
(ma1s/haricot) dans la lutte contre Heliothis. 

Un entomologiste ugandais préparant sa maitris~ en Tanzanie étudiera d'aut~! 
aspects de la lutte contre la mouche des semis. 

Formation. 

a) Stages de formation nationaux. 

Les stages suivants ont été organisés· en Afrique de l'Est: 

(1) Agents techniaues éthiopiens. 

Un stage de -deux semaines destiné a des agents techniques provenant de sept 
sites de recherche a été organisé a Melkassa en Aout 1987, avec le concours de 
chercheurs des programmes du CIAT pour l'Afrique de l'Est et de l'Afrique 
Australe, ainsi que de l'Institut de Recherche ~gricole Ethiopien (IAR). Le 
stage était axé sur leS méthodes de recherche sur le terrain et comportait des 
se.sions théoriques et pratiques. 

(2) Stage destiné a des agents techníques ugandais. 

Un méme type de stage s'est tenu a Mukono (Uganda) en Juin 1987. Il a réuni 19 
agents techniques et universitaires fraíchement diplOrnés du Programme Ugandais 
sur le Haricot, ainsi que deux agents techniques du Programme somalien sur les 
légumineuses a graines. 

(3) Stage destiné a des chercheurs agronomes éthiopiens. 

Un stage de deux semaines, tenu A Nazret en Février 1987, a rassemblé 50 
agronomes diplOmés. Ce stage était organisé et financé conjointement par l'IAR, 
Le CIMMYT et le CIAT. Il portait sur 1a conception d'essais agronomiques sur 
l'analyse des résultats obtenus. 

D'autres stages sont prévus, dont un sur les príncipes et méthodes de lutte 
centre les mauvaises herbes qui doit se tenir en Uganda en 1988. 

b) Formation individuelle pour chercheurs invités. 

Plusieurs obtenteurs et pathologistes 
séjourné au CIAT pendant des périodes 
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directement avec les chercheurs du CIAT, les chercheurs invités peuvent 
actualiser leurs méthodes de travail et apprendre des techniques nouvelles 
pour des applications spécialisées. Deux ou trois chercheurs d'Afrique de l'Est 
sont invités chaque année, en fonction de demandes spécifiques émanant des 
programme~ nationaux et liées a des besoins déterminés . 

Pour des raisons financiéres, et paree que les stages au siége du CIAT peuv~nt 
difficilement préparer aux conditions de l'Afriqu~, il n'est pas prévu de 
développer ce type de formation au-dela du seuil actuel. 

e) Formation universitaire. 

Le programme régional a obtenu des fonds pour accorder un certain nombre de 
bourses a des chercheurs travaillant dans des disciplines présentant un intérét 
certain pour l'amélioration de la production de haricot. Les bourses sont 
approuvées par le comité directeur en fonction des priorités du programme. 

Les boursiers peuvent fréquenter une université loc_ale, régionale ou _étrangere. 
Ils sont encouragé a mener sur place les recherches qu'ils entreprennent en vue 
de l·a préparation de leur thése, et a les faire t>orter sur des problemas 
peftinents. La présence des chercheurs- du CIÁT spécialisés dans différentes 
disciplines dans plusieurs pays facilite la sup~rvision des travaux sur place. 

A l'heure actuelle, un entomologiste · ugandais sa maitrise a la Sokoine 
University of Agricultura en Tanzanie. Il va probablement préparer sa thése en 
association avec le Programme pour l'Afrique Australe du SADCC/CIAT. 
Un entomologiste éthiopien _préparant sa thése de doctorat pour la Simon Frazer 
University du Canada mene des recherches sur la mouche des semis en Ethiopie. 
Un agronome u~andais prépare sa maitrise A la University of Florida aux E.U. 

Atelier régional. 

Le prem1er atelier régional sur la recherche sur le haricot en Afrique 
s'est rendu en Uganda en Juin 1987. 33 participants représentant 
évantail de disciplines scientifiques y participaient, ainsi 
représentants du Rwanda et la Tanzanie, pays limitrophes de la région 

Conclusion. 

de l'Est 
un large 
que des 

étudiée. 

La complémentarité qu'une grande part des recherches 
Afrique de l'Est et dans d'autres régions devrait 
d'autres pays africains, comme par exemple ceux de 
Za ;·re en ra i son des f ront i e res coovnunes a ces 
écologiques similaires. 

menées sur le haricot en 
in.téresser les chercheurs 

l'Uga~da, du rwanda et du 
pays et de leurs zones 

Jusqu'a présent, c'est surtout l'Afrique de l'Est qui a bénéficié de la 
collaboration inter-régionale en matiere de recherche sur le haricot, en raison 
du stade plus avancé de la collaboration dans la région des Grands Lacs. Les 
possibilités de développer des projets offrant des bénéfices mutuels se 
concrétisent, grace en particulier a l'appui des programmes régionaux. 
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BEAN RESEARCH IN TANZANIA 

Margarett T. Mllbaga 

Introduct1on 

Beans (Phaseolus Vulgaris L.) is the most important grain legu.ea 1n Tanzania, 
it provides 110st of the protein neeeded in the d1ets of mst tanz.n1ans. The 
bean crop is grown in a wide ran~ of ecolog1cal zones which ranga frcn low 
altitude relat1vely any areas to high altjtude wet areas. 

., .. 
Bean research in Tanzania is currently under ·,four 1nst1tl,ltions wh1ch maintain 
antonomy in .planning and organ1zat1on: (1) Tanzania Agr1cultura1 Research 
Organization (Taro), (2) Uyole Agricultural Center (UAC), (3) Sokoine 
University of Agricultura (SUA) and (4) The Un1vers1ty of Dar es Alam. Despite 
the anatomy ma1nta1ned by the four inst1tut1ons, research on beans is 
coordinated nat1onw1de and ·between t~ 1nst1tut1ons (Tabla 1). Coordination of 
research is done annually by report1ng f1nd1ngs ·and project1ng futura research 
in various d1sc1p11nas for. specif1c agroeco1Óg1ca1 areas and ta~kles bean 
produ~tion problems that are spec1f1c to tha area. 

The national bean research progra.me covers d1fferent d1ac1p11nes and we will 
consider each field indiv1dually. 

Breed1ng 

Improved var1et1es are derivad fra. select1ons and bnlld1ng efforts. Emphasis 
in breeding is on product1on of high y1eld1ng var1et1ea and disease resistance. 
The test material 1nclude CIAT croases and the best lines available in t~at 
zone. Results .fra. such tests show the most promising lines which ·can be 
released as var1et1es. Lyamungu 85, GO 5621 and BAC 66 were outstanding in 
high yields. Seven locations in the Northern regions. 

A national bean yield trial has been established to test adaptability of 
selected lines across 1nstitut1ons and eco1og1ca1 zones. To initiate th1s 
testing, each institution except University of Dar es Alam contributed entries 
which could perfonn well at each ecological zone. Responsibility over the 
nationa lbean yield tr1al was accord1ng to ecological zonas (Tabla 1). results 
of the yield tr1a1 showed that Uyole 84 released by UAC as a variety for the 
southern h1ghlands is not adaptad to the Northern region. Cultivars Lyamungu 
85, UAC 26 and TMO 216 showed- stability at three sitas of medium altitude 
(Table 2). Results of the bean yield t .rial at the low altitude and high 
altitude were not available. 
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Agronomy 

Bean cultivation in Tanzania is traditionnally in m1xed cropp1ng v1th .a1ze, 
whereas such practica has been shown to lower bean yields, agrono.1sts atta.pt 
to raize the grain y1elds of beans v1thout lowering that of ma1ze. Efforts are 
made to test adaptability of different variet1es to intercropp1ng system, to 
select cropping pattern ,and ration of the component crops as vell as density 
for highest y1elds. 

It was noted that·with very few · exceptions superior lines in pure stands, 
retained their superiority in yield mixed cropping and vhether there .is 
varietal adaptability to cropping system has not been concluded. Assesment of 
the cropping pattern and ratio of component cross continues. Interspecific and 
interspecific cornpetitions have not been improved and the pattern which can 
improve li ght intensity reaching cornponent bean crop has not been found. 

Assesment of limiting factors in bean production aim to identify the most 
important limiting factor. It is however well known that quality of variety, 
soil fertility, diseases and farm management are important parameters 
determining yield. High yielding varieties such as Lyamungu85, Kabanima, ane 
Uyole 84 are superior to varieties Canadian Wonder and Selian Wonder which 
were the highest yielding varieties, available. Improvement of farm management 
is also a key factor in improving yield. Farmer managed trials when cornpared 
with modern advanced management on the same farm encourage the fanmers to 
improve their traditional management system. On-farm trials have been organizad 
at the different agroecological zones and every year sorne of farm-trials are 
conducted at Morogoro , Kilimanjaro and Arusha and the southern highlands. 

Crop protection 

The most important diseases in Tanzania are anthracnose, halo blight, angular 
leaf spot, common bacterial blight, bean common mosaic virus and root rots. A 
field survey on bean diseases in the Northern and Western regions of Tanzania 
showed that white mold (Sclerotinia aclerotiorum) and (Ramularia Phaseoli) 
which were initia11y considered as minor diseases are increasing in prevalence 
and severity. Recomrnendations were made to include serious studies of these 
diseases in the national bean protection programme (Gondwe, 1979). More than 
90% of bean production is from small peasant farm holdings where disease 
control is virtually un known . The national bean programme put emphasis on 
genetic resistance to provide the farmers with disease resistant varieties. 

Studies on the var ious diseases have been divided between institutions 
according to climatic conditions and importance of the various diseases in the 
different areas (Table 3). Selections for resistance to different diseases have 
identified local and foreign germplasm. These resistant genes are incorporated 
in the high yielding varieties . Sorne of varieties released already carry 
resistance to sorne diseases eg Lyamungu 85 carry resistance to rust, 
anthracnose and halo blight but resistance to other important diseases are yet 
to be incorporated. 
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The natior al oean prograrrwne a.lso recognizes the "boom and burst" probler· 
associated with genetic resistance. Studies on photogeni c var iability for 
anthracnose, rust and halo blig~ (Shao 1981, Mmbaga 1986, and Gondwe 1986 ) ai~ 
to identify resistance genes that are effective against all vari ants of thP 
pathogen and al~o advice· breeders on gene management for durability o~ 
resi stance. ~ 

Other approaches for bean diseas.e control include chemica l and cultural 
~~thods. Pesticides have been shown to increase yield on susceptible cultivars. 
Studies on anthracnose have sbown significant yields increases when protective 
fungicides are used 14 days after planting with 3 appli cations of either 
Brestan 60 or Derosal 60 (Table 4). Even though chemicals are expensive and may 
have limited ava il ability in Tanzania, yield reduction of up to 67,4% obtained 
from susceptible cultivars may justify their use when res istance is not 
avai lable. Currently, the use of pesticides in bean production is mainly 
agains t beanfly. and a very small portian is used agai nst foliar diseases on few 
bean plantations. Cultural methods in bean crop protection has so far been 
limited t o assesment of mi xed cultivars that incorporate resistant components. 
Mi xed cu ltivars have been shown to reduce disease s~verity and ·i ncrease grain 
yield ( Ishabairu and Teri , 1985) . 

Even though bean crop losses are al so att ributed to insect pests , limited wor~ 
on entomology have been incórporated i n the bean national programme because nf 
scarcity of entomologists. The crop damage caused by the beanfl y • ~ 
appreciated by a ll bean reseachers and seed dressing with endosulfan is use~~ 
fo r control. Effect of intercropping maize and beans has been assessed 1r. 
re l ation _to insect pests and it was shown to reduce pest incidence. Sorne wor' 
on the control of insect pests i n storage have inc luded cultural methods t~~t 
are pract ica l and affordable by the peasant farmér. The use of cooki ng oil . 
mean leaves and. ashes reduce gra in damage i n storage (Karel). 

Bean are planted after the cinset of rains and the f i rst 35 days of their life 
~yc le a'e considerad cri tical for used competition (Gondwe 1987, Mieto 196:.). 
Labour i ntensive hoe weeding is the common method for weed control in Tanzania. 
This is expens ive and time consuming and often result in inadequate control of 
weeds . Experiments to test the technical and economic benefits of herbi cide us~ 
on bean production have shown significant economic advantages on usinq 
herb ici des (Table 5) . Despite t he high cost of herbi"cides, their use. in bean 
production would help t o increase yíeld and it has been recommended that one 
post emergence herbicide app l ication can be supplementeq with one handweed inq 
35 days after pl anting for opt i mum weed control. Other~ise hand weeding at 1· 
days and 35 days after planting would also give adequate weed control. 

Home Economics 

The Tanzani a nat iona 1 bean programme recogni ze the acceptabil ity of t t,;,. 
varieties and new technology by the farmers. This is taken into considerati ur · 
in deve lopi ng better varieties. Studies to improve cookability of béans a .~ 
~lso condu~ted to reduce cooki ng time of beans. Assessment of var iet? 
differences in cookability and the effect of soaking beans or adding var i ouf 
salts such as sodium chloride and bi carbonate reduce cooking t ime 
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Acceptabil ity of this simple changas in the farmers normal practicas has not 
been determined. 

Future perspectivas 

The national bean programme futures proJ ections are as follow: 
1. To continue the national bean yield trial and include more test locations 

representative. 
-~ To evaluate the performance of breeding lines from prelimi nary yi eld trials 

and eva luate breeqing lines from advanced breeding material. 
3. To further incorporate resistance to the major diseases in commercial 

varieties from. existing crosses. so a~ to achieve multip le disease 
resistance. 

4 . To identify resistance to all the major diseases and continue studies on the 
· vari ability of pathogens. 

5. To test •l ines found promising at CIAT for yield and adaptability. 
6. To continua research on production methods so as to increase yield in mixed 

plucki ng and farm management. 
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Table 1: Institutions involved . in bean research in Tanzania, the agroecological 
and g~ographic zones they serve and research fields representad 

Ins ti tution 

TARO * 
(Lyamungu ) 

UAC * 

. 
Agroecological 
Zone 

Low altitude 
( >1000 m) 
Medium altitude(wet) 
(1000-1500 m) 

Medium altitude(dry) 
( Ü>00-1500 m) 
High altitude (wet) 
(above 1500 m) 

Geographic 
Region 

Northern 

Northern 
Western 

South 

SoiJthern 
Highlands 

Research fields 
covered 

Agronomy 
Pl . breeding 
Pl. protection 

Agronomy 
Pl. breedtng -
Pl!. protection 
EntomolOQY 

--------------------------------------------------------------------~~--------
SUA * 

UDSM * 

Low altitude 
c>1ooo m) 
Medium altitude(wet) 
( 1 oo·o-1soo m) 

Low altitude 
(->1000 m) 
Medium altitude(wet) 
(1000-1500 m) 

Morogoro 

Morogoro 

Morogoro 

Morogoro 

* TARO = Tanzania Agricultural Research Organisation 
UAC = Uyole Agricultural Center 
SUA = Sokoine Univérsity of Agriculture 
UDSM = University of Dar es Alam (Botany Dpt). 
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Agronomy 
Pl. breeding 
Pl. protection 
Entomology 
Anthropology 
Home economics 
N-fi xat ion ( soi 1) 

P 1. breed i ng 
Pl. protection 
Drought 
resistance 



Table 2: Mean seed yield (kg/hl) of sixteer. ~t1~1vars 1ncluded in the National 
Sean Yield Trial over three sites (Koinange 19878) 

Cultivar Mean yield (kg/ ha) at Mean 

Selian Lambo Mita lul a 
----- -- -------~------------------------------- --------------------------------

Uyo l e 1209 1421 2163 1598 
Kabanimo 2154 1614 1575 1781 
UAC 267 1603 1171 1051 1275 
UAC 56 2601 191 2 1170 189 1 
TM0216 2588 1794 1500 196 1 

TMO 224 2179 1535 1488 1734 
TMO 959 1844 1726 1Í50 1773 
Lyamungu ~354 2104 1875 211 1 
P-285 2159 1751 1250 1720 
TB 79/509 1111 111 3 1175 

'} 
1133 

so 79/381 2023 . 1168 988 1393 
Selection 8 1988 1352 1500 1613 
TB 79/ 420 1594 1889 1375 1619 
Can. wonder 1183 1523 1463 1363 
------------------------------------------------------------------------------
Mean 1857 1559 1463 1626 
c.v. (~ ) 14 15 29 
L. S. D. (0.25) 358 323 189 

Table 3: Coord.ination of research on beans d1seases 1n Tanzania 

Institut ions 

iARO 
(Kil imandjaro) 

U.A" (Mbeya) 

SUA (Morogoro ) 
and 

UDSM (Dar es Alam) 

Diseases studied 

Anthracnose 
Angular leaf spot 
Halo blight 
White mold 
Rust 
CBB 

Anthracnose 
Angular leaf spot 
Halo bli ght 
Rust 

Angular leaf spot 

Rust 

BCMV 
CBB 

Method of control 

R, chemical 
R, chemical 
R 
R, chemical 
R, chemical 
R 

R, chemical 
R, chemical 
R 
R, chemical 

R, chemical 
mixed culti vars 
R, chen· i ca 1 
mi xed ultivars 
R 
R 



Tlllble ·4: Ef'- of d1_,...e on rteld at ~ wo aitee (GaiiiM, 1ti7A) 

Cultivar Trea~t Ly-.ngu L.-o 

.Seed 100 Seed 100 
yield seed y1eld seed 

(kg./ha) vt(g) . (kglha) vt(g) -- --
Ly....,...as protected 1950 62.8 1800 50.3 
c-.fstant to unprotected 1575 53.2 1600 50.0 
Anthracnose) 

• reduction 19.2 

so 71/381 protected 1425 96.7 1200 70.3 
(Moderately R unpretected 925 75.2 1525 69.1 
to Anthracnou) 

• reduct1on 35.1 ? 

can.d1 an wonder pr:otected 1425 60.1 \ 1750 41.8 
(S) unprotected 250 47.7 1150 44.8 

\ 

• reduct1on 82.5 34.2 
----- -------------------------------------------------------

CV <•> u1n plot 13.3 3.0 23.8 4.2 
cv <•> sub-plot 10.9 2.5 19. 3 3.5 
S.e. u1n plot 170 1.0 80.0 1.19 
S.e. su~plot 110 0.7 56.0 0.79 
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Jele 5: Effect of herbicid treatment or• weed cover .and grain yield (1986). 

Treatnlent Oosage 
rate 

k g/ ha 

Weed cover 8 weeks Mean grain 
--------------------~----- yield k9fha 
grasses broad overall 

leaved 
--~----------------- ----------------------------------------------------------.. 

1.Furore+1 hand
weed i ng a~ .35DAP 

2 .• Fusi hlde+hand
weedi ng at 35DAP 

3.Galex 

4.-Furore 

5.Fusilade 

6.Metalachl0r 
( Dua 960 ) . 

7:Handweed ing with 
Basagran at 35 DAP 

Handweeding at 
14/35 DAP 

8.Metalachior + 1H10 

9. Basagran 

10 .Weed free check 

11 .Control unweeded 

Mean 
S.e. 
LSD(p=0.05) 
cv % 

1. 2 

2 1.2 

S 1. 7 

1.2 

2 1. 5 

2 3.7 

3 3 . 2 

2.2 

2 1.2 

3 {),(} 

1.0 

10.0 

2.97 
1. 06 
2. 16 
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3.0 

2.7 

4. 7 

8. 7 

9.0 

5 .0 

2 . 0 

1. 5 

1. 7 

3.0 

1.0 

10 . 0 

4 .37 
0.84 
1. 73 

27.4 

2.7 

3 . 0 

4. 7 

8. 7 

9 .0 

6. 5 . 

3 . 2 

2.8 

1.7 

6.5 

1.0 

10.0 

4.96 
0.97 
1. 97 

27.6 

1043.9 

1222. 3 

490. 6 

71.7 

105 . 4 

421.2 

812 . 9 

11-61. o 

1041.2 

5.19 . 4 

1005.4 

83.7 

664 .9 
116.97 
237 . 99 

24.9 



OYERVIEW OF THE REGIONAL PROORAMME 

ON BEANS IN SOUTHERH AFRICA 

O.T. Edje 

In March 1980, a regional workshop on the "Potentials of Field Beans in 
Eastern Africa" was held in Lilongwe, Malawi . The ' three regional CIAT .executect 
bean research programmes in Africa were established as a result of that 
workshop . The paper reviews the relationship between SADCC , SACCAR, CIAT and 
TARO, the staffing of the regional programrne on beans in Southern Africa and 
the functions of Steering Comrntttee. · 

... 
Technically, the national programrnes continua to make progress. In Tanzan1a, 
in a preliminary yield trial, the highest yielding entry, out of 64, was LB 281 
with 2894 kg/ha. Lyamungu 85, one of the newly released var i eti~$ yielded ~356 
kg/ha. Trials on weed control showed that it was economical tp use herbic1de if 
the chemicals were avail able . Four technical assistants will soon be 
recruited to assist with on-farm tr ials. The Tanzanian team p1ans to expand on
farm trials to Kagera and Tanga (Lushoto) with agroforestry trials 'in micro
contour lines to provide stakes for cl1Mb1ng beans and conserve so11 and water. 

In Malawi, South African Variety Trial of promi sing lines wera evaluated . 
UMVOTI had the highest yield of 1392 kg/ha followed by A286. The highest 
yielding local check had 973 kg/ha. In agror.omy trials, there was no 
significant differens;e between planting beans on the sam'e row with Mize or 15, 
30 or 45 cm away from the maize row. The yields for same row as maize ," 15, 30 
or 45 cm away we re 612, 525, 471 kg/ha. The emphasis at Bunda during the 
"winter" season was the bulking of varieties for sale to farmers . Proposals for 
the 1987/1988 are rather encouraging and we hope for sorne axc iting results from 
that team of 8 staff members. Attempts are being n1ade to ralease a bean variety 
that is a mi xture of varietias. 

The Zambia Grain Legume Research ·Team had about the largest number of trials 
that covered a wide ·range of fields and agro-ecological zones. Resul ts of tha 
AFBYAN showed that BAC-76 yielded 2094 kg/ha. An entry from Uganda, K20 was 
second with 1580 kg/ha. The zambian team confirmad BCMv· rasistance in four of 
their promising lines. The proposals for 1987/88 show collaborativa natura of 
their work as we ll as coveraga. Th\rteen bean trials are proposed. A Technicial 
Assistant will be employed by the ~regional programme and posted to Mbala to 
assist with on-farm and on-station ·work there. 

The work in Lesotho is also showing promise and a Technical Ass1stant has been 
identifi ed to assist the national team based at Maseru. The role of training in 
enhancing the national capabilities continuas to be recognised and a regional 
gra i n legume research course was organised in lilongwe, Malav1, f~ 14-28, 
March 1987. Twenty one participants from six. countr1es attended the 
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SAOCC/CIAT/IITA joint course. Other courses were attended by nationals ·at CIAT 
headquarters. 

At the third Steering Committee Meeting held in Lusaka, Zambia, three sub
regional projects were aproved. All carne from Malawi. 

Monitoring tours and wórkshops continue to be essential activity of the region 
and five were organised between June 1986 and November 1987. 

A regional research network on maize/bean, sorghum/bean, banana/bean and/or 
banana/ coffee/bean ·1 s be i ng cons i de red. 

The programme has recently acquired two IBM computers and will be assisting 
national programmes with data management. 

Historical perspectiva 

A regional workshop titled "Potential for Fie.ld Beans in Eastern Africa" was 
held in Lilongwe, Malawi un March 1980. This workshop was attended by national 
grain legu~e research programme leaders in Africa where beans are an important 
crop._ The¡orkshop was also attended by CIAT's representati_ves·and specialists 
from othe international research oprganisations as well as donor agencies. The 
papers présented at this workshop formed the baseline data on bean production 
in eastern and southern Africa as well as the constraints limiting production. 

At the end of the workshop the national programme leaders recommended that 
CIAT, wich has global mandate for bean research but whose activities had 
hitherto been concentrated in Latin America be requested with the 
" ............. setting up of a regional centre for bean research. The centre 
should coordinate research programmes aimed at solvin~ prob.lems of regional 
nature, especially through genetic improvement, strengthen national programme 
capabilities through training and "create linkage with CIAT's bean programme". 

CIAT in response to the request made at this workshop, formulated a proposal 
seeking funds from prospect i ve donor agencies and/or countries. in response to 
CIAT's initiative, swiss funds became available for Regional Bean Programme in 
the Great Lakes Region of Central Africa (Burundi, Rwanda and Zafre) iri 1983. 
In 1984, CIDA and USAID provided funds for Regional Programme on Beans in 
Eastern Africa (initially comprising: Ethiopia, Somalia and Uganda) and in 
1987, CIDA funded the SADCC/CIAT Regional Programme on Beans in Southern Africa 
based in Arusha, Tanzania. The project covers Angola, Botswana, Lesotho, 
Malawi, Mozambique, Swaziland, Tanzania, Zambia and Zimbabwe . 

Regional programme for Southern Africa 

A memorandum of understanding was signed between the Goverr.ment of Tanzania 
and Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) in April 1987. ·or. 
David Allen, a Plant Patholog i st and the Regional Coordinator moved to Arusha, 
Tanzania in July 1986, where the reg·;onal programme is based. 
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The regional programme is funded by the Canadian International Oevelopment 
Agency (CIDA)·. It is coordinated by the Southern Africa Centre for Cooperation 
in Agricultural Research (SACCAR), an agricultural research arm of the Southern 
African Development Coordination Conference (SADCC). The executing agency is 
CIAT. 

. . 
The goals of the programme are to increase productivity, production and 
consumption of beans with special emphasis on ·smallholders in the main bean 
production areas of the SADCC region. These goals will be achieved through 
three interlated strategies (a) through increased attention to improved 
germplasm improvement and distribution, (b) through developing improved 
production technology for traditional and innovative cropping systems; and (e) 
through the further deyelopment of national research capacity." 

The SADCC region covers: Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique , 
Swaziland, Tanzania, Zambia and Zimbabwe. These countries make up about 6% and 
11% of the total area and population of Africa, respect ive ly. It is the largest 
of the three CIAT's regional programmes on beans in Afr ica. Bean production in 
the region is about 564,000 tonnes, of dry seeds or about 25% of the total 
production in Africa. Tanzania produces about 350,000 tonnes or 62% of the 
SADCC region. Other leading producers · in the region include Angola, Malawi and 
Zimbabwe. 

Staffing 

The regional staff consists of: (a ) Pathologist/Coordinator, (b) Breeder, (e) 
Cropping Systems Agronomists and (d) Entomoi·ogist based at Arusha. In addition 
tü these four scientists located at Ar~sha, a fifth (a breeder) will be in 
Malawi to serve the southerly parts of the SADCC region. The team is to be 
assisted at Arusha by an administrative assistant and a· training officer . At 
the time of writing thi s overview, the regional staff now in post are: (a) 
Pathologist/Coordinator (b) Breeder (Arusha ), Cropping Systems Agronomist and 
an Admin istrati ve Assistant . The bean team .is working alongside with the TARO 
team. · 

Steering committee 

The regional programme has a steering committee whose membe~ship include the 
national coordinator of bean research in each country, the regional 
coordinator, a representative of CIDA, and a representative of SACCAR . The 
steering ·committee reports to the Board of SACCAR. The committee meets at least 
once a year and more often, in the need arises. the chairman of the committee 
is elected from amongst its membership on a rotating basis. The first chairman 
was Mr. E.M.K. Koinange of Tanzania Agricultural Research Organisation (TARO). 
He was succeeded by Dr. W. Msuku of Bunda College of Agricultura, Lilongwe , 
Malawi. At the third Steering Committee Meeting which was held in Lusaka, 

, Zambia, 5-6 November 1987, Dr. Joyce Mulila of Msekera Agricultural Research 
·station, Chipata, Zambia was elected chairperson. 

39 



The function of the comm1t~ee 1nclude: 

a. Set up priorities for reg.ional sub-proj,cts and assi'gn 
-responsibilities to a country for its implernentat1on. 

b. ,lan training eourses and select t ·rain1ng partic1pants. 
c. Plan monitorin~ tours ans workshops. 
d. Develop an inventory of specific research equtpment that 

are required by national programmes. , 
e. Approve workplan. 
f. Approve budget. 

Technical progress 

Tanzania 

. Sean research in Tanzania is conducted by four institutiorls. 1These are: 
Tanzania Agricultura 1 Resear.ch Organi sat ion (TARO), Uyole Agricultu.ra 1 Centre, 
Sokoine University of Agricultura and the University of Dar es Salam. THe 
countrl_has been divided on the basis of altitude ~ the institutions 
(except tiTe--oñ1versity of Dar es Salam) where eaqh institution is responsible 
for breeding, a9ronomy, crop protection etc. of beans in its allo·cated "zone". 
However, the natfonal~oordination is the reponsibility of TARO. 

Tanzania Phaseolus Bean Uniform Cultivar Trials. 
Results from 7 sites of 15 cultivars tested in 1987 showed the highest 
cultivar across locations 1as ·GO 5621 with yield of 1548 kg/ha. The local check 
yielded 1111 kg/ha while Lyamungu 85 was a close third (1434 kg/ha) compared to 
BAC 66 which had the second highest yield (1472 kg/ha). The highest yieldinq 
site was Lambo (2122 kg/ha), altitude 1020 meters above sea level. 

Tanzania Phaseolus Bean Preliminary Yield Trial. 
This tria l had 64 entries and planted in two locations: Lambo (1020 m.a.s . 1.) 
and Selian (1350 m.a.s. 1.). The mean yields at Lambo and selian were 2141 and 
261 4 kg/ha; respectively. The highest yielding line in Lambo was LB 87- 3 w1th 
2839 kg/ha; Line LB· 281 in Selian yielded 3070 kg/ha. In the combined analysis 
Lyamungu 85 yielded 2356 kg/ha which was not significantly different from the 
.highest yielding line LB 281 that had 2894 kg/ha . . 
National Bean Yield Trial. 
As indicat ed .earlier, Phaseolus bean research in Tanzania is conducted by four 
institutions. To initiate the above trial each institution (except University. 
of Dar es Salam), Sokoine University of Agricultura (SUA) contributed materials 
for the low altitude (below 1000 m.a.s. 1.), TARO for the medium (wet and dry; 
1000-1500 m.a.s.l.) and Uyole Agricultural Centre (UAC) for the high altitude 
(above 1500 m.a.s.l.). The trial had 16 entries and tested at three sites 
(Selian , lambo and ·Mitalula). The mean yield of the 16 entries was 1626 kg/ha. 
The highest yielding variety across sites was Lyamungu 85 with 2111 kg/ha. The 
·second best was UAC 267 (2109), a contribution from Uyole Agricultural Centre, 
TB 79/509 had ' the lowest yield (1133 kg/ha). See table 2 for details of 
results. 
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Jable 2: Mairr seed yield (Kg/ha) of sixteen cult1vars iñcluded 1n the Nat1onal 
bean y1eld trial over sitas 

S I T E S· 

Llst Cultivar Selian Lambo M1tatula Mean 

1 Lyamungu 85- 2354 2104 1875 2111 
2 UAC 267 1644 1719 296·3 2109 
3 TMO 216 2588 1794 1500 1961 
4 UAC 56 2601 1912 . 1170 18.91 
5 KaQanima. 21-54 1614 1575 .1781 
6 TMO 959 1844 1726 1750 1773 
7 TMO 224 2179 1535 1488 1734 
8 p 285 2159 1751 1250 1720 
9 TB 79/420 1594 1889 1375 1619 

'10 Selection 8 1988 1352 1500 1613 
11 Uyole 84 1209 1421 2163 1598 
12 so 79/381 2023 1168 988 . 1393 
13 UAC 341 1603 1171 1051 1275 
14 Canadian Wonder 1183 1523 1463 1160 
15 TMO 101 1475 1146 813 1145 
16 ~B 79/509 1111 1113 1175 1133 
-----------------------------------------------------------------------------~ 

Mean 1857 1559 1463 1626 
cv ~ 14 15 29 
LSD 0.05 358 323 189 

Agronomy trials 

Paired rows of maize in association with beans. 
This trial was designed to improve solar radiation reaching bean plants when 
grown in association w1th maize. The competitiva abi1ity of maize conferred on 
it by virtue its size and frame often reduces available light to the component 
crop, hence this trial. Paired rows were 150 cm apart whi1e unpaired rows were 
90 cm. Pairing of .maize rows, as would be expected dit not significantly 
increase bean seed yield. Bean yields (kg/ha) planted in paired and single rows 
of maize were 785 and 802, respectively, averaged across sites and varieties. 
L.E.R. for paired and single rows were 1.50 and 1.65 respectively. 

Screening of beans for association with maize. 
In this trial, rank correlation showed that bean cultivars that performed best 
under sole crop were not necessary the best. performers in association. This 
does stress the need to evaluate bean lines for associated cropping although 
agronomists have been faced with the problem of recommending varieties for 
associated cropping whi ch have been released under monoculture conditions. 
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;rop protection 

Crop Loss Assessment. 
The value of controlling anthracnose chemically was studied. Three varieties 
were used: Lyamungu 85 (resistant), SO 79/381, (moderately resistant) and 
Canadian Wonder (susceptible). The results showed up to 82% seed less when 
disease was not controlled in a susceptible variety. The next gain of 
protecting Canadian Wonder at Lyamungu was about U.S.$ 355 using Derosal 60% 
w.p. 

Weed control 

The trial was designad to test the technical and economic feasibility of 
herbi~ide use in bean production to overcome labour bottlenecks. ·The results 
show its economi~ feasibility provided herbicides are available. The chemicals 
tested were fusilada,- flex, furore, galex, dual, gallant, stomp Illoxan, 
Tfeflan and basagran: These were tested either alone, in combination with other 
herbicida or with hand weeding. Dual and hand weeding at 35 DAP gave the 
highest net gain over control of about US $130 compared to hand weeding twice 
(14 and 35 DAP) of US $129. 

Biological Nitrogen Fixation 

The work at SUA shows that Canadian Wonder is an efficient N fixer. Seed yields 
obtained with a local rhizobial strain has been very encoúraging. 

Agroforestry and banana based cropping systems 

Agroforestry trials involving planting fast growing N fixing trees, creepers 
(e.g. Desmodium) and pennisetum or Guatemala grass in micro-contour lines i n 
alley 10-15m wide to conserve soil and water, provide nutrient and stakes for 
beans, have been initiated in Tanga Region (Lushoto). Also trials on 
undersowing banana with beans has begun in Kagera Region. 

Futura plans 

The 1987/88 proposal show an increase on on-farm ·work in Arusha, Kilimanjaro, 
Kagera~Mbeya, !ringa and · (Lusnoto) regions and in collaboration with other 
institutions. Four technical assistants (one already recruited) will assist 
with on-farm work in 1987/88. The bwana shambas will become increasingly 
involved in demonstrat1on plots which are farmer managed. 

Malawi 

Baan research in Malawi is coordinated from Bunda College of Agriculture, 
Lilongwe, Malawi. 

W1th respect to number, the Malawi programrne has, perhaps, the largest number 
of workers 1n one locat1on (campus) in the SADCC region (see Table 3 below). 
However, they do not work full t1me on beans because of heavy teaching load. 
Nevertheless, the potential does ex1st. 
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Table 3. Names, discipline and qualification of scientists working on beans at 
Bunda College of Agricultura 

Name Discip1 1ne Qualifi cation 
~--------------7------------------------~- ------------------------------------
1. W.A.M. Msuku P lant Pathologist, Ph.D. 

National Coordinator 
2. A.B.C. Mkandawne Crop Physiology Ph.D. 
3. J.M. Bokosi · Breeding M.Sc. 
4. H. M loza-Banda Agronomy M.Sc. 
5. L. M. Kantiti Entorno 1 ogy· Ph.D. 
6. V.M. S a ka Nematology Ph.O. 
7. S. Mughogho Soil Science Ph.O. 
8. E. Eyeh (Bean/Cowpea CRSP) Breed1ng Ph.O. 

Breeding 

South African Variety Trial. 
The trial was designed to eva·luate prom1s1ng germplasm, selections and advanced 
breeding bt.ish _ lines in a ~i!=le. range of agro-ecologica l zones . There were 16 
variety/lines; thirteen of which carne from South Africa. These were planted at 
Bunda .College, Dedza and Salima. At Bunda College, UMVOTI had the highest yield 
of 139'2 kg/ha followed.,;by A 286. The highest yielding local check was Nasaka 
(973. kg/ha) . At Dedza A 268 had the highest seed yield of 1507 kg/ha. 

Bean Variety Trial on Residual Moisture. 
This trial consisted of eleven varieties/lines- and were planted at Bunda and 
Dedza. Mean sita yields were rather low being 682 and 288 kg/ha for Bunda and 
Oedza, respectively. No reason was given for the low yield but it could be due 
to late planting and/or moisture stress. 

Agronomy Trials 

Effects of distance of bean hills from maize hill on the yield of both crops. 
This was designed to ~etermine the effect of planting beans on hill at varying 
distance from maize hill. The treatment consisted of planting beans in hills on 
the same row as the maize or at 15,30 or 45 cm away. The ·trial was started in 
1985/86. The varieties (one bush and a. climber) were used. The results showed 
that planting beans on the same row as maize yielded 612 kg/ha compared to 525 
kg/ha when bean row was 15cm away from maize row, 471 kg/ha for 30cm and 431 
kg/ha for 45cm. Since no .fertilizar was applied to the beans, it is possible 
that the higher yield obtained when both crops are on the same row would 
suggest the beneficial ~ffect of the fertilizar applied to the maize on the 
beans. 

Bulking of varieties 

The be.an project at Bunda College has about 30 
irrigation facilities. When I visitad the College on 
hectares were under irrigation. One hectare was 
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request of ·Agricultural Development Divisions which hope to sell it to fanmers 
at subsided price. Majority of the other four hectares was essentially for seed 
multiplication of several varieties for use during the 1987/88 crop season. 

Dry Season Nursery Field Day 

A fi eld day for dry season nursery was held in August 1987 to which farmers, 
agr1culturalists and policy makers were invited. It was a rather successful 
f 1eld day espec ia lly as those who had made request for seed increase were able 
to see sorne of the varieties that had requestéd for seed increase. 

Release of Variety of Mi xtures 

As in Rwanda, parts of Zambia as well as in several African countries, farmers 
; n Malaw i plant mi xtures rather than pure varieties. Data collected in 1982 
showed a mean vari ety number of 7 , 14 and 14 for the Southern , Central and 
Northern Regions, respecti ve ly. One farmer in the North had 73 types. 

Dr . E. Ayeh of Bean/Cowpea CRSP Project at Bunda College is contemplating on 
releas i ng a bean vari ety that will be a mi xture of several varieties. He hopes 
that farmers will have to buy the reconstituted "variety" periodically so asto 
ma1ntain the components of the original mi xture. 

Future plans 

The plans for the 1987/ 88 crop season include: 

Zambia 

a . Germplasm evaluation 
b. Breeding for halo blight and angular leaf spot 
c. Screening for common bean mosaic resistance 
d. Rust studies 
e. Phenotypic · frequency changes within natural and simulated 

mixture populations of beans under farmer growing conditions 
f . Sean variety trials 
g. South African Variety Trial 
h. Fungicidal trial 
i. Effect of endosulfan and time of planting on the i ncidence of 

beanfly 
j. Drought tolerance trials 
k. Intercropping tr ials. 

The Grain Legume Research Team is based at Msekera Regional Research Station. 
It is a part of the Eastern Prov ince Agricultural Development Project (EPAD). 
The team is responsible for research on most grain legumes including beans, 
cowpeas, pigeon pea, chikpea and bambara groundnuts, groundnuts. The team 
collaborates with CIAT, !ITA, ICRISAT and !CARDA on various crops for which 
these centres have world mandate. The team had perhaps the largest number of 
trials over a wide ranga of location on major aspects of bean research and 
their annual report was well written. 
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Performance of Zambia National Owarf Beans 

There were 16 entries · including two local controls tested in six locátions. 
EntriesPAT :AiO, PAT 78, PAT 12 and A-429 yielded more than Carioca by up to 
22%. These four have been earmarked as suitable mate,rials for pre-.release, in 
1987/á8. Meariwhile .carioca is being multiplied and distributed to a~ :large 
number ·of farmers. 

CIAT Zambian· Bean Yi·eld and Adaptation Nursery 
·. . 

This tria1 consisted· of 29 most pr-omising lines 
three local materíals were included. Eleven 
resistance to all maJor diseases at two sites. 
yield and BCMV. scor.e .was significant. 

African Bean YieJd Adaptation Nursery (Msekera) 

se lected froq¡ the 198.6 IBYAN". 
lines showed multiple disease 

The correlation between grain 

Seven Afric.an countries and CIAT contributed material totalling 25 entries. An 
entry· from Rwanda BAC-76 outyielded the Zambian controls of. ZPV-292, Carioca 
and Mbala local by 47 , 74 and 199%, respectively. The yield of BAC-76 was 2049 
kg/ha with seed size of 20g/100 seeds . . 

An entry K20 from Uganda was the second best (1580 kg/ha), seed size of 372/100 
seeds. Farmers assessment was not included in the evaluation. 

Performance of Zambia National Climbing Bean' Varieties in association with 
maize 

There were 12 entries and tested at four sites. The best . three yielding 
climbing lines were: ACV-8312; ACV-8313 and VRA 81054. 

Sources of resistance 

The team confirmed BCMV resistance in four of their promising materials . They 
also confirmed that BCMV strain in Zambia is NL-3. 

Beanfly 

The team confirmed beanfly to l erance in two promising' lines: A 62 andA 74. 
Trials were conducted on the control of beanfly . Provisional recommendation is 
to apply Sg of 50% w. p. to ene kilogram of seed. 

Proposals 

The proposals for 1987/ 88 show the .collaborative nature ot the programme as 
well as its coverage · wi th respect to areas of investigation. The trials 
include: 

1. Zambia National Bea~ Variety Trial (Dwarf beans ) 
2. Zambia Preliminary Bean Variety Trial / Disease Resistance 

Nursery (Dwarf Beans) ~ 
3. CIAT Zambia Bean Yield and Adaptation~Nursery (Dwarf beans) 
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4. African Sean Yield Adaptation Nursery 
5. CIAT-VEF/EP 
6. CIAT-Sean Germplasm 
7. Sean Disease Nursery- BCMV Screening Tria l 
8. Sean Disease Nursery- Foliar Disease Screen i ng 
9. Bean Pest Resistance Trial 

10. CIAT Regional Beanfly Resistance Nursery 
11. Effects of Sowing Dates and Plant Density on Beanfl y Inc idence 
12. Economics of Insecticide use in Promising Sean Varieties 
13. Zambia National Sean Variety Trial, Climbing Seans 

Intercropped with Ma i ze. -

Strengthening Nat ional Research Capabilities 

The SADCC/CIAT Regional Team recently advertised the post of a Technical 
Assistant to be based at Mbala Northern Province to coordinate the on-farm 
research activities of the nationai programme and the bean component of tne 
Adaptive Research Planning Team based at Misamfu. The Technica l Assi stant will 
be provided with a motor cycle. 

Lesotho 

Bean variety trials conducted at two s ites (Mase ru and Teyateyaneng ) in the 
lowlands showed that PintO NW 590 ove r Bonus, the loca l control. Other 
mater)als that outyielded NW 590 are also in the pipeline. In the SARCCUS Bean 

' Nursery, UMVOTI and NW 590 weré the top · yi elds (1074 and 1039 kg/ha, 
· respectively) please note_that UMVOTI was also the hi ghest yi elde r ( 1392 kg/ha) 
at Bunda College. 

On-farm trials with Pinto NW 590 were being conducted t o assess its 
acceptabii.ity and' performance befare eventual release. The nat iona l germplasm 

· is being broadened th rough introductions . 

Mr. Seth Nkobol e, a Tanzanian of considerable experience working on beans at 
Uyole Agricultural Centre, ·was recruited recently to assist with on-farm trials 
in lesotho. The action followed Dr. J. Allen's visit to Lesotho from 13-17 
September 1987. 

Swaziland 

Swaziland has part i cipated in the Internartional Bean Yield and Adaptation 
Nursery (IBYAN) for sorne time now. These have been tested mostly at two s i tes 
(Malkerns and Nhlangano). The mean yield of A445 (a Carioca progeny ) for two 
seasons was 2174 kg/ha compared to 747 kg/ha for Bonus, the local check (in 14 
trials). In 1987, the International Halo Blight Nursery from CIAT was 
evaluated at Luyengo , the University Campus. Variety Olathe about doubled the 
yield of Bonus. A swaziland Bean Nursery is being éstablished to evaluate most 
promising lines befare they can be tested on-farm. 
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Mozambigue 

Two lines, INIA 10 and HF 465-63-1 (a Brazilian material) are being considerad 
for release; Trials near Chokwe in the South have shown that· HF 465-63-1 is 
suitable for production in association with maize. Future plans aim at 
incorporating resistance to BCMV, rust, angular leaf spot and beanfly into INIA 
10. One of the main constraints to bean production in the northern rainfed 
areas is beanfly and Basudin is recommendéd as seed dressing. Main bean growing 
areas have been defined and extension leaflets for bean production are being 
prepared. 

I t is hoped that the Grain Legumes Research Course for Lusophone countries 
(Angola and Mozambique) planned for 1988 and the on-farm short course in CIAT 
14 Mar-6 May will be useful to the nationals and help strengthen their research 
capabilities. 

Zimbabwe o 
o 

In 1986/87 , 190 genotypes were tested in a preliminary variety tri.al at Harare 
and Gweb i (Highveldt ) . Three genotypes RAB 263, RAB 296 and RAB 290 were the 
top performers and several of the lines tested outyielded the local check, 
Nata 1 Sugar. 

Yield results obtained from the Intermediate and Advanced Variety Trials 
conducted at two and three locations (including Henderson), respectively, 
showed that many ent r ies outyielded Natal Sugar at s6me sites. The release of 
one or more of these vari .eties including Carioca, PVMX 1671, A 107 andA 79 
should increase bean production in Zimbabwe. 

Angola 

Bea~ Research Programme i n Angola is the responsibility of the Faculty of 
Agr,¿-.::;ultural Sci ences of Agostinho un i versity in Huambo in cooperation with the 
Agricultural Research Institute. The research programme was established in 
December 1986 and began work in January 1987 . The report to the Second Steering 
Comm i ttee Meet ing held in Ma law i was . the first attempt to assemble information 
on beans i n Angol a . 

Se lect ion has begun in seven local bean cultivars and 28 seed samples are 
being sent to CIAT. The present staff cons ists of an Agronornist/coordinator 
(~0% of time) Plant Breeder (1 0%) , an Agronomist/Pathologist (25%) anda 
Resea rch Techn ician. 

Training 

As stated ea r l ie r, one of the strategies of achieving the goals of the 
regiona l programme is to strengthen national research and technology delivery 
system t hrough t he deve lopment of human resources. 
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Group trainin~ 

To this effect, the first training course for technical assistants in grain 
legume research in the regipn was held in Lilongwe, Malawi from 14-28 March, 
1987. It was joiht SADCC/CIAT/IITA training course. The course included a 
monitoring tour by the participants to the Grain Legume Research Team at 
Msekera, Chipata, Z~mbia. The number of participants from each country is 
listed in Table 1. 

From the just conc luded steering committee meeting the following structured 
group courses were approved (a) Pathology/ Breeding for technicians (b) Grain 
Legumes Research course for technicians from Lusophone countries (African 
Portuguese speaking countries) of Angola and Mozambique and (e) MSTAT. 

Table 1. Number of participants from six countries who attended the Grain 
Legume Research Course 

Name of country No. of participants 

Botswana 2 
Lesotho 1 
Malaw1 4 
Tanzania 8 
Zambia 4 
Zimbabwe 2 

T O T A L 21 

Individual Training: non-degree 

Mr. O.S. Mbuya, Agronomist of the Tanzanian bean team based in Lyamungu 
attended a two months hands on-the-job training on on- farm research at CIAT . 

. Individual Training: Degree related 

Mr.O.S. Mbuya has been accepted at the University of Florida, Gainsville for an 
M.S. course in agronomy with effect from 5 Jan.1988. It is hoped that Mr. Mbuya 
will do his course at Gainsville and field aspect of his project at 8IAT 
headquarters in Cali. 

At the Steering Committee Meeting held in Lusaka on 5-6 Nov.1987, several 
candidates were proposed for high~r (MSc. and Ph.D.) studies. 

Cooperat ion in Tra in ing 

As another evidence of cooperation among the three CIAT's executed bean 
programm€s~ Mr. Amos Oree is currently studying for his M.SC. degree at Sokoine 
University of Agriculture . He hopes to move soon to Lyam~ngu for his field 
studies working alongside with the national bean team besed there. 
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Regional Sub-Projects 

At the Steering Committee Meeting held in Lusaka, Zambia (Nov. 5-6, 1987), 
three regional sub-projects were ~ubmitted by Malawi. These are: 
1. Germplasm screening for angular leaf spot resistance, characterisation and 

agronomic evaluat1on of the Malawi bean Germplasm. Trial sites include Mbeya 
in the Southern highland and high rainfall zone of Tanzania and Mbala in the 
Northern Province of Zambia. 

2. Sc reening for Orought Resistance among Landrace Bean Genotypes. ~he project 
was aceepted in principle but it was proposed that a small working group of 
6-10 people be organ ised to produce a sub-project based on the Malawi 
proposal . 

3. Screen.ing the Malawi Phas'eolus vulgaris Germplasm for Nodulat ion in 
Rel.ation to N2 Fi xation. This was accepted anda small amount of funds were 
aHocated to initiate g1ass/ green house studies . 

Monitoríng Tours and Workshops 

Mon i tori ng tours and workshops as means of sharing ideas, 1earn i ng from one 
another, bulding confidence, per assessment , familiarisation with work in the 
region , discussing areas of collaboration, etc. continue to form 'essential part 
of the regional activities; these monitor i ng tours and workshops were not 
limited t o the reg ion as they included the two sister projects as well as CIAT 
headquarte rs in Cal i . 

The fol low ing mon i toring tours and~orkshops were attended by nat1ona1 prograa 
scientists : 

1. Beanf ly worksñop: Arusna, Janzania 16-20 Nov. 1986 
2. Bean Research workshop: Kampala, Uganda 
3. Breeders/International Workshop, Cali, Colombia, 13-21 Oct. 1987 
4. Sixth Sean Research Workshop, Morogoro, Tanzania, 1-3 Oct. 1987 
5. Pathology Workshop, Kigali, Rwanda, 14-16 Nov. 1987. 

Cropping Systems Research Network: A Proposal 

The smallholders who grow the bulk of the beans in the three regional 
progranvnes (Great Lakes., Eastern Africa and Southern Africa) plant in 

· association with maize, sorghum, banana and/or coffee. It is usually grown as a 
subsistence crop but with surplus for sale. the fact that it is a subsistence 
crop means that production is assured (food for survival) even at low level in 
poor years compared to a cash crop where farmers may not grow the crop 1f 
prices are lt>w. 

The technology of growing beans in association with other crops is a cOMplex 
one. This may explain why little attention was pa1d to mixed cropping unt11 the 
1970s when researchers began visiting farmers and learning from them. 
The value of beans in the diet and the complex manner 1t is grown (ass1c1ation 
with other crops, varietal genotype interactions, relative dates of planting, 
planting pattern and densities, disease and 1nsect pest reactions, mineral 
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nutrition, weeos etc) suggest that mixed cropping of beans need more concertad 
effort than it has received hitherto. 

One possíble solution is the formation of a Cropping Systems network 
compr·ising (a) maize/bean intercrops, (b) sorghum/bean intercrops, and 
banana/bean and/or banana/coffee/bean intercrops. these could form sub
divisions of the network perhaps with each regional programme taking 
responsibility for one _of them. No details are available at this time about the 
proposed network and I would welcome suggestions, comments, advice etc; for 
further discussion. 

Computers for Data Management 

The Regional Programme recently acquired two IBM computers. These are now 
being used in assisting national programmes in data management . These will be 
used in tne future to assist national programmes in the production of fields 
netbooks, the maintenance of breeding records and information bank on various 
aspects of ·research including agro-ecological data. 

, .. 
Aud io-Tutorial Unit · 

The programme has several sets of audio-tutorial units on various aspects of 
bean production. These a re extremel y usefu l especially for group training 
éourses and nationa l programmes are encouraged to use them. 

The ones currently available at Arusha are: 
1. Principal diseases of Beans in Afri ca : 11 3 sli des 
2. Good Quality Sean Seeds: 122 s lides 
3 . Seed Development and Morphology : 77 slides 
4. Stages of Development of the Common Sean Plant: 74 slides 
5. Principles of Intercropping with Seans : 90 slides 
6. Sean Producti on Systems in Africa: 65 slides 
7. The Cultivated Spe¿ies of Phaseolus: 113 sl~des 
8 . Morphology of the Common Sean Plant: 122 sli~es. 

REFERENCES 
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Résumé 

ETAT DE RECHERCHES EN VUE DE l'AMELIORATION DE LA 

PROOUCTIVITE DU ·HARICOT COMMUN .(PHASEOLUS VULGARIS) 

DANS LA ZONE D~ALTITUDE DE L'OUEST C~EROUN 

Tatchago Valére · 

Les recherches sur le haricot commun (Phaseolus vulgaris) ont débuté dans la 
zone d'altitude de l'Ouest-Cameroun, en 1982. Trois variétés 1ssues d'une 
sélection massale (Porrillo 693 et 566, BAT 95) sont actuellement vulgarisées. 

En matiére de techniques culturales et des systéme~de culture, 11 a été 
prouvé que: 

l'apport de 5t/ha de matiére organique (fientes de poules) penmet d'obtenir 
des gains de rendements trés intéressants, par comparaison aux fumures 
minérales (N, P, K). 

l'utilisation du Lasso (m.a . alachlore) A 61/ha en préémergence penmet da 
contrOlar les mauvaises herbes. 

11 est possible d'accroitre la nodulation par inoculation artificielle. 

- en culture associée ma1s- haricot, le rendement du haricot en culture 
intercalaire , est supérieur A la culture mixte. 

les variétés naines sont plus intéressantes, en culture a~sociée, ~r 
comparaison, aux variétés volubiles. 

Introduction. 

Au Cameroun, le haricot commun (Phaseolus vulgaris) est cultivé dans la région 
des Hauts-Plateaux de l'Ouest , d'altitude supérieureA · 1.000m. La product1on, 
essentiellement paysannale, était estimée A 85.000 tonnes en 1982. 

Les recherches conduites sur cette culture A l'lnstitut de la Recherche 
Agronomique- IRA-DSCHANG), depuis 1982 sont axées dans deux directions: 

- sélection variétale 
- amél ioration des techniques culturales (fertilisation, introduction des 

souches de Rhizob i um exotics, désherbage chimique) et des systémes 
culturaux (association céréale - ~. vulgaris). 

Cet article présente en résumé, les résultats enregistrés au cours des 5 
dern ieras années. 
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Sélection. 

Les principaux critéres retenus pour la sé1ection des variétés a vulgar iser 
sont: 

Variétés hautement productives, précoces et non vol ubiles. 
Tolérance ·aux maladies parasitaires et i nsectes ennemi s. 

- Couleur des grains . 

Les meil~eures variétés obtenuas au cours des cina derniéres années et dont 
quelques-une~ sont actuellement vulgar1sées (Porrillo 566 et 693, BAT 95l sont 
portées dans ' le tabl eau r. 

Ces rendements sont obtenus en Station sans fumure . 

Porrillo 566 se montre sensible aux maladies depuis 19e4. Negro Huaste Co 81 
de méme couleur de graine est moins accepté par les consommateurs. 

Depuis 1986, les 
matérie l local et 
performant. 

Fert i1 isat ion. 

travaux de sé lect ion sont . axés sur 
amélioré dans le but d'identifier 

les éva1uations de 
un matérie1 plus 

Certa ins organismes de vulgarisat1on ont ¡ongtemps pensé Que la fe rt1lisation 
du haricot et des autres l égumineuse~ ét ai t sans intérét dans les Hauts 
Plateaux de 1'0uest Cameroun. 

Les premiers essais de fert1li.sation su soja s'étant avérés intéressants en 
1983, ont été recruldutts les années suivantes en y incluant le haricot. 

Cinq sites ont été choisis dans différents déoartements de l a Province. Les 
analyses de sol nous ont permi s de teste r des doses de fumures, compte tenu des 
carences observées. Le bilan des résultats obtenus sur deux ans ~st consigné 
dans -l e tab leau II . 

Les fertilisants ont été apportés sous les fo rmes suivantas: 

N = Urée (45% ) 
P = Phosphate bicalcique (38%) · 
K = Chloru re de potassium (60%) 

Les calculs économiques se sont effectués a la basa des or1 x c1-dessous: 

Urée = 2,2FF/kg 
Phosphate bicalcique = 3, 24FF/kg 
Fi entes de volaille = 0, 2FF/ kg 
Prix du hari cot = 2,4FF/ kg. 
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Les fumures les plus rentables sont: 

- La fumure organique sur tous les types de sol avec des bénéfices bruts de 344 
FF/ha sur sol jaune ferrallitique et 1712FF/ha sur sol rouge ferrallitique A 
recouvrement cendreux. 

- 30 N sur sol rouge A recouvrement cendreux donne un bénéfice brut de 442 
.FF/ha. 

- 20 N - 40 K en sol brun-jaune donne 1108 FF/ha. 

- 30 N- .40 P donne un bénéfice de 174 FF/ha en sol ferrallitique rouge sur 
basal te. 

On constate que le haricot valorise bien la fumure organique et relativement 
bien les fumures minérales N, N-P et N-K. 

lnoculation. 

La réponse du haricot A l'inoculation de Rhizobium phaseoli est rare. La 
spécificité souche Rhizobi~' x variété hOte se montre importante. 

Devant l'extréme variabilité de nodulation constatée dans divers environnements 
des hauts Plateaux de 1·'ouest des essais d' iRoculation ont été entrepris. 

En 1982. La souche· Rhizobium IRAT Montpellier est éprouvée. Deux variétés de 
haricot ont été mises en place; une variété locale "Long rouge vineux" et une 
introduction du CIAT "Porrillo 693". 

En 1983. La souche NIFTAL HAWAT (mélange de trois souches) est testée. 
L'effet de l'inoculation: + 6~ de rendelnent sur "Long rouge vineux" 

+ 11~ de rendement sur Porrillo 693 gain non 
statistique. 

En 1985 et 1986 par contre, l'expérimentation de la souche Rhizobium CIAT a 
penais d'obtenir ~n effet bénéfique de l'inoculation sur le mAme site que 
précédemment. Les ·résultats sont consignés dans les tableaux 111 et IV. 

- L'inoculation du haricot avec la souche CIAT 899 permet de doubler le poids 
des nodules et d'augmenter statistiquement les rendements. 

- Les traitements 80 N et inoculum CIAT 899 + 30 N procurent des rendements 
semblables, laissant entendre qu'une inoculation avec CIAT 899 équivaudrait A 
un apport de 50 N. 

Ces résultats difficilement applicables en vulgarisation confinment le manque 
d'azote du har icot en sol ferrallitique et dénotent sans doute une faible 
efficience de la symbiose variété BAT 95 x souche loca1e de Rhizobium. 

Cette réponse du haricot aux apports d'azote et a certaines souches d'inoculum 
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a conduit a tester en 1986 les apports de phosphore et inoculum ainsi que leur 
éventuelle interaction (cf tableau IV). 

- L'apport de 80~P · multiplie le poids des nodules par 2 ou 3; l'inoculum la 
multiplie par~ ou 7. 

-De méme l'inoculation a un effet significatif s ur la production des gousses 
de la variété améliorée et sur la hauteur de la variété local e . 

La combinaison inoculum - phosphore augmente significativement la hauteur des 
deux variétés . 

De meme l'inoculation augmente la teneur ~n azote des graines de la variété 
locale de 11% et n'a pas d'effet sur la teneur en phosphore; la fumure 
phosphatée a un effet net sur la composit ion des graines de la var iété locale 
(+2%N et +17%P) et moins évident sur la variété amé liorée (+8%N et +4%P ) . 

- L'apport de phosphore seul permet un gain de rendement de 7% sur la variété 
améliorée et 38% sur la variété locale. 

L'inoculation permet des gains de rendernent significatifs de 49% sur la 
variété locale et 60% sur la variété améliorée. 

Rappelons qu'en 1985 la meme souche d'inoculum a permis un gain de 43% sur la 
méme variété (BAT 95 ). 

L'apport de phosphore + inoculum induit des gains de rendements 
significatifs de 87% sur la variété locale et 61% sur la variété améliorée. 

Oésherbage chimique. 

L'efficacité du Lasso (M.A.=alachlore ) a 6 1/ha avait été m1se en évidence en 
1981 sur soja . 

En 1982 ce produit témoin · a été comparé a diverses f ormul ations de présemís 
(P.S.), préémergence (P.E . ) et post- émergence (P.Et.). 

Les notations sur le développement des advanti ces et la productivité du soja 
ont montré qu'aucun produit n'égale le Lasso. 

Etant donné que le soja et le haricot sont des légumineuses, des formulations 
identiques ont été testées sur haricot et ont fourn i des résultats similaires 
(voir tableau V). 

Le Lasso assure une protection quasi identique a celle assurée par un contróle 
manual de trois sarclages (96%) du rendement. Ce qui prouve une efficacité tres 
élevée du lasso; d'ou sa grande sol l icitude en station pour résoudre le 
problema de la m~in d'oeuvre. 



Les cultures associées. 

Importance des variétés et densités de population du harj~ot Q~~r la prod~~tlQP 
de la culture mi xte ma1s - haricot. 

.. / 

Une _variété de haricot nainet BAT 95 et 
comparée en pure ou associée au mai·s . .' a 
tableau VI ). 

un une volubile Porrillo 693 a été 
deux densités de population (voi r 

N. B. : LER = Land Equivalent Ratio = 

Rdt mai's associé Rdt haricot associé 
+ 

Rdt mai·s pur Rdt haricot pur 

En culture mixte les densités de population moyenne du ~aricot (190.000 
pieds/ha) permettent d'obteni r des rendements de mai·s intéressants, ainsi que 
le LER d'environ 1,3; ce qui signifie que la culture associée produit 30% de 
plus que les cultures pures; La variété Porrill o 693 (volubile) diminue 
arithmétiquement le rendement du · "JTilai·s en association autour duquel el le 
s 'enroule. 

Le surrendement de la culture associée est essentiellement dO a une 
utilisation complémentaire de la lumiere et des éléments nutritifs par les deux 
espéces. · 

La combinaison ma;- ~ x BAT 95 
supér ie.ur. 

permettra a 
• 

l'agri culteur de dégager un revenu 

Fertilisation azotée de l'association ma ;-s-haricot (1985). 

L'effet de l'azote apporté sous fo rme d 'urée a été testé en cultures pure et 
· associée dans deux types de sols: 

- sol ferrallitique a recouvrement cendreux (Dschang) 
- andosol volcanique (Foumbot). 

Les densités de mais étaient 55.000 pieds/ ha en pur et 32.000 pieds/ha en 
associé et celles de haricot 275 .000 pieds/ ha en pur et 190.000 pieds/ ha en 
associé. Résultats: ·cf tableau VII. 

En andosol volcanique, le hari cot ne répond pas a 1 'azote --pour des doses 
supérieures a 20 N. 

Sur le plan de la rentabilité pour des pri x de: 

2,2 FF/kg Urée 
2,4 FF/kg haricot 
1,4 FF/kg mai·s 

On a les résultats suivants: 
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Bénéfices bruts issus de la fertilisation en négligeant le coQt d'épandage de 
l'engrais: 

Haricot pur 

Mai·s pur 
Ma ;·s - hari cot 

s-ol ferrallitique a 
recouvrement cendreux 

(Dschang) 

80 N 

80 N 
80 N 

+ 1034 FF/ha 

+ 1346 FF/ha 
+ 3002 FF/ ha 

Andosol volcanique 
(Foumbot) 

Fert í 1 í.sants non 
rentables 
80 N + 
80 N + 

3799 FF/ha 
2317 FF/ha · 

Ainsi dans les deux sites représentant deux types de sol l'apport de 80 N se 
montre hautement rentable en culture associée mafs - haricot . 

Fert il i sat ion azote-phosphore de 1 'assoc i at ion ma ;· s-har i cot ( 1986) . 
1 

La rentabilité de 80 N/ha sur une culture de haricot associée au maYs a été 
mise en évidence en 1985. 

En 1986, on a testé dans les mémes sites avec les mémes variétés ·et les mAmes 
densités de population la possibilité d'accroitre le rendement en combinant 
cette fois a l'azote du phosphore (cf tableau VIII). 

- Le mafs répond mieux en association aux apports d'azote qu'aux apports 
combínés N-P: + 63% de rendement sur so l ferrallitique a recouvrement 
cendreux; + 35% sur andosol volc~nique. 

Par centre, le haricot associé au mafs présente une meilleure réponse a la 
fumure combinée 80 N - 100 P: + 40% de rendement sur sol ferrallitique a 
recouvrement cendreux et + 24% sur andosol volcan~que; tandís que sa réponse· a 
la fumure azotée uniquement est nulle ou tres faible. 

La rentabilité des fertilisants: 

Une fumure de 80 N s'avere plus rentable; elle profite essentiellement au mafs 
avec u~ surplus de 1400 kg/ha. Sur la base de 1,5 FF/kg mafs, 2,6 FF/ kg 
haricot, 2,6 FF/kg d'urée, la fertj lisation azotée permet de dégager les 
bénéfices bruts de 2008 FF/ ha sur sol ferrallitiq ue a recouvrement cendreux et 
1525 FF/ha sur andosol volcanique . 

Comparaison de divers types d'association ma~s-haricot. 

L'intérét d'une culture associée mafs- haricot ayant été mis en évidence dans 
les essais ci-dessus décrits eA 1986 nous avons comparé la culture mixte ma1s
haricot en vrac ou systématisée sur le bill on et la culture intercala1re, en 
semis si~ultané ou bien en semant le mafs t5 : j ours avant le haricot (vair 
tableau IX). 
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Les dens1tés de se.1s sont: 

Mai·s pur 
Haricot pur 
Ma 'i s assooi é 
Haricot associé 
Les variétés: · ma'is 

haricot 

55 o&o p1ads/ha 
275 000 p1eds/ha 

35 000 pieds/ha 
1.90 000 p1eds/ha 
Campos 1 te Z 2 90 
BAT 95 

Les faibles rendements de haricot sur andosol volcanique sont dus-aux déglts 
des grillons et cers gris. 

En aa.1s s1.ultan' sur sol ferra111t1que A recouvra.ent cendreux comme en 
andasol volcan1que, la culture •1xte rat1ona11sée s'av•r• ·plus 1ntéressante. 

La culture 1ntercala1re d6favor1se le .. fs par rapport A la culture mixte en 
vrac aux IIM1Ms d~ns1tés (ba1sse de 1& A 21' de rendement). 

En s&Mis décalé (semis har1cot 15 jours apres mais) ~'est la . culture 
intercala1re qui dev1ent plus 1ntéressante; la culture mixte en vrac· restant le 
syst'-e le .o1ns product1f. 

En ten.e monéta1re au prix de 1,5 FF/kg ma'is, 2,6 FF/kg haricot et en 
négligeant les d1fférences de temps de travaux entre les divers systemes 
assoc1és, les deux systemes les plus rentables sont: 

1. La cul~ure intercalair~ avec semis du haricot décalé 
(valeur monétaire: 9628 FF/ha) 

2. La culture m1xte rat1onalisée en semis simultané 
(valeur monétaire: 9586 FF/ha) 

Ce deuxieme systeme plus pratique est favorable au haricot. 

Conclus1on 

Les travaux de sélection conduits a l'IRA-OSCHANG au oours des cinq derniéres 
années ont permis de mettre a la disposition du paysan des variétés de haricot 
comrnun (~. vulgaris) tres productivas: Porrillo 566 et 693, BAT 95 . 

L'utilisation de fertilisants minéraux et organiques 
rendements en paysannat .· L' inoculat i on art ificielle 
Rhizobium CIAT 407 et 899 s'est avérée intéressante. 

permet d'accro1tre les 
avec des souches de 

L'assoc iation ~ulturale est largement pratiquée dans la région Oues t 
Cameroun. Les recherches conduites dans ce domaine visent a améliorer le 
systéme cultural incluant le hari~ot commun. 

Le systéme -binai re testé au cours des derniéres années est 1 'associat ion ma'is
haricot. Les résultats enregistrés sont intéressants. 
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Tableau I: M111leures var1étés d'alt1tude Ouest - Cameroun . 
Var1ét6s et N" Origine Cycle Rdts moy. Couleur Port 
d' 1ntroduct 1on (3) K g/ ha des gra·i ns 
-----------------------------------------------------------------------------
Porrillo 566(PH 223) CIAT 85-90 1040 noir na in 
Porrillo 693(PH 237) CIAT 88-94 1125 rouge-brun volubile 
BAT 95 (PH 330) CIAT 89-94 1140 beige na in 
BAT 1432 (PH 378) CIAT 85-89 1125 noi re na in 
Diacc1 Niama(PH 266) CIAT 80-84 1060 f>iguarrée na in 
Canad1an Wander(PH333) Kenya 87-89 920 . rouge-brun volubile 
Negro Huasteco 81 (PH346) CIAT 90-97 835 noire na in 
Bafoussam t 84 (Ph 347) Loca l 79-85 740 rouge S/ volub. 
Noun W 14 (PH 373) Local 76-84 900 rouge S/ volub. 
Long-rouge vineux(PH 208) Local 76-82 780 rouge na in 
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Tableau 11. Principales réponses du . haricot A la fertilisation en so·l 
d'altitude des hauts plateaux de l'Ouest (BAT 95, 1984/85) 

Sol Jaune ferrallitique (Haut-Nkam) 

Funure 
Rendment (kg/ha) 

Témo1n 
305 

30N-40P 
520 

40P-20K 
350 

Sol Rouge ferrallitique A recouvrement cendreux (Bansoa) 

FllltUre 
Rendment (kg/ha) 

Témoin 
640 

30N 
885 

20N-40K 
720 

Fumier (St/ha) 
865 

Fumier (St/ ha ) 
1770 

------------------------------------------------------------------------------
Sol Rouge ferrallitique sur Basalte (Bandjoun) 
---------------------------------------------------------------------- -~------

Fumure 
Rendment (kg/ha) 

Témoin 
1425 

30N-40P 
1700 

60N-80P 
1790 

Fumi er (5t / ha ) 
2195 

--------------------------------------------------------------~----------~----

Sol Brun-Jaune Galim (Bamboutos) 

Fumure 
Rendment (kg/ha) 

Témoin 
840 

Andosol volcanique Foumbot (Noun) 

Fumure 
Rendment (kg/ha) 

Témoin 
520 

20N-40K 
1680 

20N 
725 

'v 

30N-60K 
1745 

40N 
635 

Fumier (5t/ ha ) 
2115 

Fumier (St/ ha ) 
1380 

. 
Tableau III. Effet de l'inoculation et des apports d'azote sur la nodulation 

et le rend ... nt du haricot (BAT 95, fumure de fond 50P; OSCHANG 
1985) 

Traitements 

Télloin o 
Inoculum CIAT 407 
Inoculum CIAT 899 
80 N au semis 
30N semis + SON floraison 
CIAT 407 + 30 N semis 
CIAT 899 + 30 N semis 
Interprétation Stat. 

C V (X) 
E T M (kg/ha) 

Rendements Nbr.de 
Kg/ha nodule/ 

1 370 e 
1 598 be 
1 961 ab 
2 112 a 
1 919 ab 
2 052 a 
2 133 a 
HS 

15 
127 

1g pieds 

69,4 
69,8 
73,2 

. 23,4 
22,2 

NS 

59 

Poids sec 
nodules 

(g) 

1 '7 
2,4 
3,5 
1 '3 
1 '5 

""' 
NS 

Diagnostic 
foliaire 60. 

%N 

4,34 
4,27 
4,46 
4,64 
4,58 
4,44 
4,45 



Tableau IV: Inoculation et fumure phosphatée du haricot avec inoculum souche 
CIAT . 899. DSCHANG 1986, BAT 95 .et N9UN w·14 (Local) 

VARIETES TRAITE-" Rdt Nbr no- Poids Hauteur Nbre Teneur 
MENTS K g/ ha dules sec des plante gousses grains 

par 10 nod. par (cm) par % 
pieds . 10 pieds pieds ----------

(g) N p 

Noun W14 o 666d 30,2 0,25 - 71,9b 4,4d 2,68 0,46 
BAT 95 o 920cd 25,8 o, 16 29,6d 8,0bc 2,73 0,47 
------------------------------------------------------------------------------
No un W14 80P 921cd 52,2 0,50 77 ,4ab 5,6cd 3,25 0,54 
BAT 95 80P 988bc 38,0 0,46 30,5d 7, 2c 2,94 {),49 
------------------------------------------------------------------------------
Noun W14 Inoc. 993bc 213,0 1, 50 84,9a 6,0cd 2,97 0,46 
BAT 95 Inoc. 1472a 167,0 1 , 11 34,3c~ 12,2a 2,88 0,47 
------------------------------------------------------------------------------
Noun W14. Inoc.+80P 
BAT 95 Inoc.+80P 

Interprétation St. 
c.v. % 
ETM Kg/ha 

1247ab· 
1484a 

H.S 
18 
80 

133,5 
214,3 

H.S 
50 

0,90 
1 ,00 

H. S 
63 

86,2a 
42,2c 

H.S 
15 
3,4 

6,6cd 
10,2ab 

H. S 
27 
0,8 

3,25 0,50 
2,89 . 0,47 

Tableau V: Efficacité des herbicidas utilisés au désherbage de la ·'culture du 
haricot; Variété BAT 95. 

Produit 
commercial 
grains 

Matiére 
Active 

Dose Rdt 
/ ha 

Rdt % au Poids de 
Kg/ ha témoin 1000 

non sa rc lé (g) 
--------------------------------------------~----~----------------------------

Lasso (P.E. ) 
Di ge rm i n ( P . S . ) 
Digermin (P .S.) 
P row 1 (P. S. ) 
Dyanaps (P .E. ) 
Basagram (P.Et) 
Témoin non sarc1é 
Témoin sarclé 

Alachlor 
Trifura1 ine 
Trufura 1 i ne 
Penoxa1ine 

Bentazine 

6 l 
2 1 
4 1 
3 1 

14 1 
5 .1 

60 

1278 
992 
921 
917 
928 
425 
912 

1330 

140 
110 
1 o 1 
100 
101 

45 
100 
145 

114 
130 
115 
114 
127 
133 
119 
131 



Tableau VI: Comportement de 1 'ass·ociat1on ma1s-harlcot selon les var1étés et la 
populat1on de har1cot .ut111sées. (Culture sur b1llon 1984) 

Traitements 

Mai"s pur 
Porrillo 693 
BAT 95 
Mai·s x Porrillo 693 
Mai·s X BAT 95 
Mai"s X Porrillo 693 
Ma ;·s x BAT 95 

Densité 
mai·s ré
colté 

Pieds/ha 

55 000 

32 000 
32 000 
38 000 
38 000 

Densité 
haricQt 
récolté 
Pieds/ha 

272 000 
272 000 
190 000 
190 000 
230 000 
230 000 

Rdt Mai·s 
k g/ ha 

6 715 a 

5 038 b 
5 429 b 
4 433 b 
4 553. b 

Rdt Haricot 
kg/ha 

1 439 a 
1 257 b 

774 cd 
620 de 
885 e 
600 e 

LER 
(intrabloc) 

1 
1 
1 
1 '288 
1 '301 
1,297 
1,137 

------------------------~-----------------------------------------------------

Interprétation Stat. 
C.V.% 
E T tJ (kg/ha) 

H. S. 
17 

362 

H.S. 
13 
51 

_Tableau VII: Réponse de 1 'azote A la culture associée mai·s-har1cot, Var1été 
mai·s = Compos1te Z290. Haricot BAT 95. 

Cu.ltures Fert i- DSCHANG (FerralliQue A FOUMBOT (Andosol volcanique ) 
lisants recouvrement cendreux) 

---------------------- ---------------------------
Rdt Rdt LER Rdt Rdt LER 
M8i·s liar. ( i ntra- Mai·s Har. ( i ntr8-
k g/ ha kg/h8 bloc) kg/h8 kg/h8 bloc ) 

Mai·s O N 5566b 2803cd 
Haric.ul 0 -N 1269b 1049a 
Mai"s-Hari cot O N 3951c 627c 1,20 2261d 576b . 1 '36 

Mai·s 40 N 6158ab 5046ab 
Haricot 40 N 16638 1117a 
Mai·s-Har ~ cot 40 N 5161b 923bc 1 '00 3347e 532b 1,14 

Mai"s 80 N 6804a 57938 
Haricot 80 N 18618 11598 

~~~==~~~~=~~---~~-~-----~===~----~~==~----~~==-----~=~~~---~~~~-----~~~~----Interprét8ti • .1 St. H. S. H. S. H. S. H. S. 
c. v. % 15 22 16 13 
ETM kg/' 34 1 14 257 43 
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Tableau VIII: Réponse de l'association ma1s-haricot A la nutrition minérale 
azote-phosphate 

SITES : 

TRAITEMENTS 

Mai·s ON-OP 
Haricot ON-OP 
Ma1s 80N-100P 
Haricot 80N-100P 

M.x H. ON-:-.OP 
M.x H. 80N-OP 
M.x H. 40N-50P 
M.x H. 80N-100P 

DSCHANG 
---------------------
Rdt Rdt LER 
Mai·s har. (i"ntra 
k g/ ha k g/ ha bloc) 

3267bc 
1121b 

5450a 
1504a 

2745c 423d 1,228 
4042b 467cd 
3483bc 484cd 
3875b 593c 1 '123 

FOUMBOT 
-----------------------
Rdt Rdt 
Mai·s Har. 
k g/ ha k g/ ha 

5483b 
1213a 

7276a 
1297a 

3880d 614b 
5236bc 602b 
4676bcd 652b 
4395cd 77Ób 

LER 
Cintra 
bloc) 

1 
1 
1 
1 

1,:?20 

1,223 
------------------------------------------------------------------------------
Interprétation Stat. HS HS HS HS 
ETM k g/ ha 314 46 266 62 

Tableau IX: Réponse de 1 'associat ion mai·s-haricot A la nutrition minérale 
azote-phosphate 

S !TES DSCHANG FOUMBOT 
---------------------- -----------------------
.Rdt Rdt LER Rdt Rdt LER 
Mai·s har. Cintra- Mai·s Har. ( i ntra-

TRAITEMENTS k g/ ha k g/ ha bloc) k g/ ha k g/ ha bloc) 
------------------------------------------------------------------------------
Mai·s pur 
Haricot pur 
Culture mixte en vrac 
Culture mixte ration . 
Culture intercalaire 
Culture mixte en vrac 
avec semis har. décalé 
c. mixte rationalisée 
avec ,semis har. décalé 
c. intercalaire avec 
semis har. décalé 

Interprétation Stat. 

cv ' 
ETM kg/ha 

5325a 

4517ab 
4817a 
4067b 
5233a 

5100a 

5392a 

S 

14 
314 

1958a 
925b 
908b 

1117b 
325c 

492c 

592c 

HS 

23 
46 

62 

-1 
1 

1 '317 
1,388 
1,353 
1 ' 16 7 

1,236 

1,355 

5036a 

3456b 
4466a 
3542b 
4347a 

4661a 

4792a 

HS 

14 
266 

584 
278 
205 
289 
354 

341 

381 

HS 

20 
62 

1 
1 

1,207 
1 '261 
1 '222 
1 '512 

1 '558 

1 '698 
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Abstract 

BEAN IMPROVEMENT RESEARCH IN ZAMBIA - PROGRESS ANO PROSPECTS 

o 
J. Kannaiyan~ J.M. Mulila and S. Sithanantham 

Álthought research on bean has been in progress - for about three decades in 
Zambia, concertad and multidisciplinary team effort has · commenced with the 
creation of Grain Legume Conrnodity Research Team under the Eastern- Province 

• 1 

Agricultural Development Project from 1982 at Msekera Research Station, 
Chipata. Evaluation of germplasm and breeding materials, mostly from CIAT, has 
resulted in identffyjng several high yielding and well adpted lines, one of 
these has been released for cultivation and anoth~r approved for national level 
pre-release testing. 

Diseases are a major constraint and good progress has been made for screening 
against major diseases, besides identifying the existence of NL .3 BCMV strain 

. in Zambia. Several ·genotypes with multiple disea!esistance/tÓlerance have 
been identified, sorne of which have good yield poten-_f)ll. Among pests, research 
on beanfly resistance is in progress in collabor :~ with CIAT and seed 
treatment with endosulfan has been found . to giv~J control of this pest. 
Resistance/tolerance to flower/pod damaging insects and economics of 
controlling them with insect1cides are being investigated. 

Appropriate agroromic studies, especiaily with climbing beans as intercrop in 
maize and suitable on-farm trials through ARPT are also in progress. the scope 
for introducing high yielding varieties wich prossess diseª_se-resistance, 

. coupled with simple and economical means of pest -management has been 
adequately demonstrated. Future research, in collaboration with CIAT ·and other 
countries in the region, is espected to lead to clear monetary benefit to the 
small farrners who mostly cultivate beans in Zambia. 

Introduction. 

It is very difficult tQ give an estímate of the area under bean production in 
Z&mbia, as most beans are _grown by smal1ho1der farmers, SQffietimes in intercrop 
and sometimes more than one crop i-s grown in a season. What estimates there are 
suggest around 10,000 hectares for the country, but .the number of -farmer-s shown 
as growing beans suggest that the smaller farmers (less than 0.3-0.5 hectares 
of beans) have not been included. Bean production is limited to certain parts 
of Zambia, mainly the higher altitude, cooler and wetter parts (Northern, 
Luapula, North-western, Copperbelt, Central and Eeastern provinces). The 
lower, hotter abd drier parts (Western and Southern provinces abd the valley 
areas of other provinces) are probably too hot for bean production, though 
beans are the legume preferred by consummers. Bean production is most 
successful crop in areas where rainfall continuas· for a longer petiod. and the 
main bean crop is planted rel~tively late in the rainy season: in January or 
February when the rains begin in November. 
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Za.bia has a very high urban populat1on (35~ - t~ highest in the developi.ng 
world). Beans are tn great demand by the landless town dwellers and prices may 
be up to 10 kwacha par kilogra. (8 kwacha= 1 US$). This h1gh price obviously · 
reflects an unsat1sf1ed denand for beans. Attempts to market beans through the 
parastatal agencies .that buy maize have not .. t with success, probably for two 
mains reasons. The price to the producer has generally been lower than that 
offered by private traders and the- parastatal agency 1s obligad to buy any 
beans, regardless of consumar acceptability, so sorne beans bought .ay not be 
saleable. Recently, sorne of the parastatal co-operativa unions have announced 
that they will only purchase certain bean seed types, with the intention of 
only buying types acceptable to consu.ers. What bean types are acceptable to 

·consumers seems to be a fairy ca.plex a1tuat1on, but certain types can be 
excluded; black and saall dark red seeds are not 11ked. Popular types include 
large mixed wh1te and yellow k·1dney, larga crea./pale brown kidney, large pink 
oval seed with red ~ttling and small pale gr .. n leed v1th a wrinkled seed 
coat. When asked. about reasons for preferr1ng a certa1n type, speed of cooking 
is quite often .. nt1Qned. When a new var1ety (Car1oca) vas testad with fanmers~ 
the seed type was not 11kedd in a few cases because 1t tasted like cowpeas. 
This would suggest that a strong "bean". flavour would be a desirable factor, as 
cowpeas tend to be relatively mild flavoured. · 

Pests and diseases are major bean production problems in Zambia. Bean fly 
(Ophiomvia spp.) is a serious pest and can decimate stands, particulary from 
early plant1ngs. Aphids may also be a probl .. , .ainly as vectors of BCMV, of 
which necrot1c strains seeM to be quite ca..on, particulary around Lusaka. In 
the cooler and wetter areas, Rust, acab, Anthracnose, Ascochyta blight and 
angular leaf spot are serious probla.s. Local bean var1eties tend to be Type 3 
sem1-c11mbers and aay be potentially lower y1eld1ng than good Type 1 bush 
beans, though the Type 3's m1ght perhaps be more stable. (Greenberg et al 
1984). . 

GeniPl ... and var1etal evaluat1on. 

It 1s vell apprec1ated that bean crop 1mprovement 1n Zamb1-a, as elsewhere , 
would .. 1nly depend upon the ava11abi11ty of wide genetic var1abi1 1ty for yield 
and .. jor stab111ty characters. Evaluation of dwarf bean genmplasm collected 
locally and others mostly from CIAT has been in progress since 1983-84. 
Prom1s1ng materials are first testad in preliminary trials using single row 
plots with 2 rep11cat1ons at 2 locations. This is foll owed by the National 
Variety Trial Which has 4 row plots with 3 - 4 replications in about 8 
locations. CIAT material from IBYANS is expected to provide lines both for the 
preliminary and 1 national trials. From 1986-87, The materials chosen from CIAT 
nurseries has been constituted into Zambia Bean Yield and Adaptation Nursery 
(ZABYAN). Recently, a special regional trial - African Sean Yield and 
Adaptat1on Nursery (AFBYAN) - has been constituted with input from different 
countries in . the region and from CIAT. An illustration of this trial along with 
performance of the entries during 1986-87 at Msekera is provided in Table 
1.Trials have also been commenced with breeders' advanced dwarf bean materials 
(VEF/EP) from CIAT. the scope for climbing beans, as i ntercrops in maize, has 
been recognised and trials on performance of climbing bean· varieties have also 
been initiated. A list of trials proposed for 1987-88 i s giyen in Appendix 1. 
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By 1986- 87, considerable progres s has. been in ident ify i ng variet ies adapted te> 
Zambian conditions . The var tety .Carioca ; from Brazil,was identified as 
distinctly high yield i ng (more éhan a tonne/ha against 200-30~ kg by loc~l 
varietit~s) and has been approved for countrywide realease for cultivation by . 
fanmers. This variety has tolerance to major diseases and beanfly. Another
variety, ZPV-292, from Uganda, is found highly resistant to BCMV has donne wel1 
e$pecially in medium rainfall warm areas (Eastern and Central Province) where 
BCMV is a threat. It has yielded over 60 percent more than the check (Mbala 
local) on an average over three seasons testing and also possesses· better seed 
size and attractive seed colour. Thi s has been approved recently for pre
release testing at national level. 

There are several other promising materials in the · pipeline. A breder's 
material from CIAT - PAT-10 - has consistantly outyielded. The high yielding 
Carioca by over 30 percent (average trials across three seasons ) . This variety 
matures a week earlier ans has larger seeds and better seed colour than 
Carioca.It is being tested for yield potential 1n on-farm trials by ARPT 
agronomists during 1987-88 season. In the AFBYAN, a select ion from Rwanda-
9AC-76 outyielded all the three Zambian entries - Mbala local, Carioca and ZPV-
292 bu 199, 74, 47 percent respectively. Next in rank was K-20, an ent_ry from 
Uganda, recording yield increment by 130, 34 and 13 percent réspectively. 
Among the promising breeding lines from CIAT, tested at Msekera and Mbala 
during 1986-87, we found BZ-2553- 20 to be highly promfsing with yields 
excéeding 2 tonnes/ha. In climbing beans, three selections - ACV- 8312, ACV-8313 
and VRA-81054 were confirmad as high yielding in multilocation tests as 
intercrop with maize. On-fanm trial of these lines is under progress. 

Pathology. 

Diseases constitute an important constraint to bean production in Zambia and 
· yield losses due to diseases between 25-50 percent are common. Major diseases 
of bean and details of their etiology, mode of spread and extent of effect on 
·yield., . as detailed by Greenberd et al (1986) is summarised in Table 2. Of 
these, be3n common mosaic virus-( BCMV) disease is found to cause considerable 
yield loss, esp~cially in the wanmer, medium rainfall regions. Besides 
developing a field rating scale to score for severity of both the mosaic and 
systemic necros i s symptoms of the di sease, the virus has been classified as 
belonging to strain NL 3 in pathogeniéity group VI basad on tests with a set of 
differentials (Kannaiyan and Greenberg, unpublished data). Ouring 1982-87, a 
large number of bean genotypes have been evaluated for their resistance/ 
tolerance to major ·diseases i n different locations in .Zambia. The materials 
tested incl~de local land races , genmplasm accesions and breeders' material s 
mostly obtained f rom CIAT bean programme . Several lines have been identified as 
resistant/tolerant to more than one disease. Carioca, a. Brazi 1 ian éultivar··has 
shown resistance/tolerance to six diseases and successfully released in Zamb1a 
recently. Five lines - A429, A- 442, BAT-331, BAT-477 and ZPV-292 showed 
resistance/tolerance to five di seases (Kannaiyan et ~. 1987). Several of these 
lines- Cárioca, ZPV-292, PAT- 10, PAT- 12, PAI-26, PAI-78, PAI-106, A-,429, A-439 
and A-442 have also shown good yield potential in the national mult11ocation 
tests. Sorne of these are likely to be used directly for cultivation in areas 
where the diseases constitute a threat to bean crop. 
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Ent<*)logy. 

The major 1nsect pests are beanfly (Ophiomyia spp .), aphid (Aphis craccivora), 
leaf beetles (Ootheca sp.) and spotted pod borer (Maruca testularis). Among 

· these, beanfly receive~ much attention. the predominant species is O. ohaseoli 
ahd Q. spencerella occurs commonly later in the season, while Q. centrosematis 
1s found to be. of limitad importance. Preliminary trials on resistance/ 
tolerance to beanfly were commenced in 1984-85 season, and at present, a full
fledged CIAT sponsored Regional Beahfly Resistance Nursery is being conducted. 
A few entr1es A-74, A-161, BAT-85, TMO 91 and TMO 101 appear promising, with 
good yield potential and aqequate extent .of resistance/tolerance to beanfly. It 
is found that early sown beans suffer much beanfly damage and requires 
protection, while 1n the later sown crops considerable regulat ion of the pest 
occurs through the braconid parasite, Opius malan agromyzae. Seed treatment 
w1th endosulfan • 0.25 - 0.5 percent (5-10 g of 50% WP per kg seed) appears to 
offer good control of bea.nfly as requi red for the early sown crop. 

Research .has also bean initiated to examine the genotype variability in 
1nc1dence of pod borers (mainly Maruca and Heliothis). Two sprays of 
cypenmethr1n (~.2 litres of 5% D/ha) have been found to control flower/pod 

· · damag 1 ng 1 nsectr sat 1 sf actor il y. · 

Further · t~ials Kre 1n progre~ t~ assess the ~ole of pJanting date, plant 
density and h1111ng on beanfly damage. Experiménts to-standardize the dose of 
endosulfan across differing seed size have also been planned. Monitoring of the 

·pests and multilocat1on testing of varieties found tolerant/ resistant to 
beanfly/pod borers are being taken· up. It is expected that a combination of 
rne•sures, with due allowance for ~ the áctivity of natural enemies, will 
ultimately be evolved as an integreted pest management strategy suited for 
adoption by small fanmers. 

Agron~. 

Trials with dwarf beans showed that advancing the planting date (from third 
week of January) resultad in more than 40 percent yield gain. Increase in plant 
population (range 67-722 thousand/ha) resultad in enhanced yields. 
Intercropping studies with climbing beans showed that relay planting of beans 
(three weeks after planting maize at 60cm spacing with one plant/station) 
resultad in ma1nta1ning the maize yields close to sol~ crop yields, beside 
harvesting 250-330 KG of bean. Intercropping benefits from maize/climbing beans 
and maize/dw~rf bean were distinctly high when fertilised adequately. 

' 
Op-farm tri a 1 s ha ve a 1 so been taken up in co 11 aborat ion w i th Adaptav i e 
Resáárch Planning Team (ARPT) Agronomist~ that ha~e shown that Carioca gives 
distinct monetary benefit overlocal· varieties. Application of fertilizer an.d 
seed treatment aga1nst beanfly have also been found to result in economic 
benefits in dwarf beans, grown as sole c'rop. 
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Futuras perspectivas. 

Variatal improvement should hancaforth be based on utilising the .promislng 
high yialding lines, especially those which also possess resistance to major 
disaases. Augmenting the genetic variability, especially of the local germplasm 
- both national and regional - shÓuld be taken up on priority. Evaluatian af 
linas promising for yiald or disaase resistance/tolerance to see if these have 
otner suc~ as résistance/tolerance to pests and vice versa is being recagniseq 
as another area of focus, so to exploit the available genetic material 
effectively. 

It may not ~ profitable for the Zambian program ta launch a separata breeding 
program which would be an expensive and long term pra~ess. It wauld be 
desirable ~o continua to take the assistance of CIAT, but by specifyi ng 
appropriate parents and crosses ta enable addition of as many af the desirable 
traits - yield, seed size/colour acceptable to consumers, resistance/ tolerance 
to BCMV and to some extent to angular leaf spot, anthracnase, scab, rust and 
bacterial blights and resistance/talerance to beanfly . ta the local l y adaptad 
genotypes. 

Studies on the races of the pathogens causing majar diseases shall be taken 
up, so ta ensure that broad-based resistance is incorporated int ohigher 
yielding genotypes. The $~ample of BCMV strain study could be fallawed for 
other pathogens. the biology and species composition of beanfly needs ta be 
studied at different regían. 

Beanfly rasistance/talerance as well as other economical means of controlling 
this pest should be furtheT studied, with a vi ew to develop a practicable 
integ~tad pest management strategy. · 

Trials to develop package of agronomic practicas for prom1s1ng varieties would 
be a cont i nuous feature. On farm testing af promising· varieties/practices i n 
collaboration with ARPT units · would be . a concurrent activity. Continuing the 
collaboration for most of the bean research with CIAT, especial l y with the 
CIAT/SADCC programmes would be very vital to sustain the progress and make 
further strides in bean research in Zambia. 
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Table 1. Resulta of evaluat1on of Afr1can .... Y1eld Adlptat1on Nursery Entr1• 
at ....._,., Zlllb1a, 1181/17. 

ENTRY Source so. flower- BCMV Gra1n 100 
1ng (OA5) D1sease ·y1eld seed 

seo re k g/ ha ve1ght 
(1-9) (g) 

. ...... 
---------------~ 

BAC 76 RIMNDA 39 4 2049 .20 
K 20 UGANDA 37 3 1580 37 
ZPV 292 ZAMBIA 35 1 1397 35 
CALIMA BtRJNDI 35 3 1333 45-
PVA 1272 RWANDA 36 3 1257 43 
A 197 RWANDA 35 2 1196 49 
CARIOCA · ZAMBIA 40 4 1176 23 
KIL vtJIJIQfE IIMNDA 32 3 1122 39 
RUBONA 5 RWANDA 38 3 1109 39 
KIRURDO · BURUNOI 32 3 1093 33 
T - 23 TANZANIA 37 3 1045 43 
PVA 880 CIAT 38 4 1025 39 
BLACK OESSlE ETHIOPIA 3t 5 957 18 
G - 2816 filiAN DA 33. 4 928 32 
IKINIMBA RWANDA 33 3 878 34 
PVA 563 CIAT 39 4 869 37 
NAIN DE KYONOO ZAIRE 44 2 799 21 
NliUNGA ZAIRE 33 3 762 28 
MBALA LOCAL ZAMBIA 33 6 687 25 
KABANIMA UGANDA 38 4 685 34 
RED WLAITA ETHIOPIA 38 7 614 23 
lRJBON080HO BURUNOI 34 6 584 29 
G - 13671 RWANDA 52 6 553 35 
G - 12470 fNANOA 40 3 464. 45 
T -- 3 TANZNIIA 38 7 822 23 

------- ----
Mean 37 4.0 999 33 
c_v. ex> 20 32 7 
S. E. 0.5 186 1.3 
L. S. O. (~0.05) 1. 3 529 3.8 

DAS = Days After SOW1ng. 
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Table 2. Major Bean Diseases and their Yield Losses io Zambia. 

Disease Organism Mode of 
. sp ·-ead 

Yield losses (kg/hd J 
per unit increase i n 
score (1 - 9 scale ) 

--~-------------------~------------------------------------~------------------
Bean Common Virus 
Mosaic Virus 

Bacterial Blights Xanthomonas 
cambestris QY. phaseoli 
pseudomonas syringae 
QY. phaseolico18 

~gular leaf spot Isariopsis gr iseola 

Scab Elsinoe phaseoli 

Ascochyta blight Ascochyta phaseoloru~ 

Anthracnose Coliotetrichum 

Rust Lindemuthianum 
Uromyces phaseoli 
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Seed-borne 
Aphids 

Seed-borne 
Rainsplash 

Seed-borne 
Trach and wind 
Rainsplash 

Seed- & trach 
borne 

Seed-borne; 
• Ra insplash 

Rainsplash; 
seed-borne 

Wind 

25-195 

31-37 

25-192 

24-130 

57-341 

21-321 

0-50 
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III. SELECTION VARIETAL E , 

AMELIORATION ET RESISTANCE 

DEVELOPPEMENT VARIETAL ET AMELIORATION 

OU HARICOT AU BURUNOI 

Isidore Nzimenya 

Général ités 

Le Burundi est un pays A relief accidenté; l 'alt itude moyenne est estimée A 
1500m ?vec des extremes altitudinaux de 775 A 2670 métres. Son climat est du 
t ype ··)t ert ropical d'altitude . Le sol du Burundi est peu fertile dans 
1 'ensemo le et 1 ' éros ion est un phénoméne quasi ornniprésent. La press'ion 
démographique sur les terres nat ionales s 'éléve A ~55 habitants par kmZ avec 
cepenc,·~ t ~ne inéga le répartition. 

l e 0 11 posséde onze 
d i ffé · er~ i és selon l e 
écon, ,m~ ;ues . 

rég ions 
rel ief, 

naturelles qu i sont de 
les mi croclimat s ou des 

grands ensembles 
facteurs socio-

La culture du haricot au Burund i 

Les régions les plus peuplées sont les plus productives. La consommation 
moyenne annuelle par habitant s'é léve envi ren a 65kg de har i cot sec en 1982. Le 
haricot nain est de loin plus important que le haricot vol ub i le . Ce dernier 
occupe envi ren 10% de la superficie totale et semble exc l usi vement réservé a l a 
région de Mumi rwa di rectement fai sant suite a la région de l 'Imbo entre les 
altitudes de 99 a 1400m. 

Les deux sai sons de pluies re~oi vent la cul tu re du haricot. 
seconde saison, celle précédent la saison séche , sembl e 
rendements plus élevés a cause d'une meilleure régul arité dans 
des pluies et une période relativement peu arrosée pendant la 
gousses. 
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Le haricot est presque toujours cultivé en association soit avec du mai·s, du 
manioc ou d'autres cultures déja en place. 

Certes, les faibles rendement pouvant s'observer chez l'agriculteur sont dGs 
en partie par le manque d'emploi d'un matériel génétique non amélioré. 
Cependant, la faible fertilité des sols, les ravageurs notamment la mouche du 
haricot, les techniques culturales parfois inadéquates sont des facteurs qui 
contribuent a la diminution du rendement du haricot chez le fermier dont les 
moyens de production sont souvent faibles. 

Améliorer la production du haricot revienta l'augmentation de son rendement ; 
ce qui implique chez le fenmier des solutions pour les principales contraintes 
qu'il peut rencontrer au níveau de son exploitation et l'amélioration variétale 
n'est que l'une des composantes. 

Développement variétal au Burundi. 

a. Introduction de nouveau matériel. 

Le milieu rural est une source importante de matériel génétique. Les variétés 
issues de cette prospection sont directement inclues dans la collection. Plus 
d'une c1nquantaine de variétés et de mélanges ont été identifiées et 
multipliées pour une future caractérisation. 

Les essais régionaux ou internationaux sont non seulement un moyen de tester 
l a plasticité du matériel mais constituent également une forme d'introduct ion 
de matériel génétique car les meilleures variétés sont retenues d'autant plus 
qu'elles sont connues performantes pour les autres pays. 

La sélection géné.alogique fournit du matériel qui 
prétriage: une mult1pl1cat1on pendant laquelle on 
génétique des variétés, l'architecture 1 ou différents 
ctassement ou l'élimination de la variété. 

b. Les essais de triage 

est d'abord testé en 
observe la stabilité 
aspects permettant le 

Enviren 200 variétés sont inclues dans cette deuxi~me phase de la sélect ion. 
Les emplacements retenus représentent les 4 grandes zones écologiques du pays . 

c . Les essais oréliminaires . 

Tro1s opt1ons sont tenues en considération: le semis en pureté ou en mélange 
variétale ainsi qu'en culture mixte. Ainsi A partir de cette étape, les chances 
de plast1c1té des variétés sont maximalisées. 

d. Les essais définitifs. 

C' est la derni~re étape de travaux dans les stations ou cen~res de recherche. 
Les chercheurs va s'éclipser pour laisser les autres collaborateurs testar la 
performance de son meilleur matériel. 
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e. Les essa1s conf1rmat1fs. 

Ils sont prat1qués chez le ferm1er par lui-méme et les techniques ut1lisées 
sont les mAmes que cel~es qu'il emploie d'habitude. Le chercheur n'apporte que 
la semence et le meilleur matériel peut étre gardé par le fermier lui-méme. 

(,: 

A ce n1veau, des enquétes diagnostiques sont · réalisées afin de mieux 
comprendre la situation dans laquelle va évoluer les· variétés une fois qu'elles 
seront diffusées en milieu rural et · mieux préciser l'acceptabilité par 
1 'agriculteur. 

f. La démonstration. 

Les organismes s'occupant de la vulgarisation sont i mpliqués et la 
démonstration ·se fait au niveau de leurs structures. Généra lement plus ieurs 
progranvnes de recherche notanvnent ceux qui ~'occupent du mai·s; de la 
vulgarisation et de la défense des végétaux peuvent y ·associer leurs nouvelles 
techno1og1es. Des intrants divers peuvent étre utilisés: le ·fumier , l'engrais , 
le c~1caire ou les produits phytoprotecteurs . 

Résultats. 

a) le haricot nain. 
. 

Oeux cycles de sélection de haricot na i n ont déja abouti a la di ffus i on d'un 
total de onze variétés. Toutefois les objectifs des deux cycles n'étaient pas 
les mémes . Dans le premiar cycle, le sélectionneur voulait obtenir des var iétés 
qui ne perturbent pas trap les habitudes du fermier. Ains i les variétés 
obtenue~ sont plus rustiques selon les régions pour lesquel l es . elles ont été 
sélectionnées. Le second cycle a tenu compte des possibilités d' emploi de 
divers intrants par le fermier et avait cornrne objectif l ' obtention d'un 
matériel amélioré pouvant étre couplé avec des engrais ou autres techniques 
augmentant le rendement ·chez le fermier. 

Tableau 1: Deux cycles de sélection du haricot nain . 

Cycle 

1 

2 

Année 
Introd. 

1975 
1974 
1975 
1979 
1983 
1980 
1983 
1983 
1983 
1983 
1979 

Variété 

KARAMA 1/2 
CALIMA 
DORE DE KIR. 
URUBOBONOBONO 
A 410 
ARO ANA 
PVA 779 
PVA 1186 
HM 21-7 
HM 5-1 
H 75 

Origine 

RWANDA (Ugahda) 
COLOMBIE 
BURUNDI 
BURUNDI 
COLOMBIE 
COLOMBIE (Brésil) 
COLOMBIE 
COLOMBIE 
BURUNDI 
BURUNDI 
BURUt(L)I 
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Zone de 
diffusion 

800-1200m (IMBO) 
800-1500m 

1200-220011 
1200- i200m 
800-1300m 
800-1000m (IMBO) 
MOSO 

1500-1800m 
1500-1800m 
1500-2200m 
1500-2200m 



b) le har1cot volybile. 

Le premiar cycle de sélection s'est clOturé en 1986 et a about i a la di ffusion 
de 4 variétés: Cuarentino, Muyinga-1, Decelaya et Flor de Mayo. Les différences 
de rendements selon l'altitude ne sont pas remarquables, seule la fe rtilité du 
sol exerce une 1nfluence significativa sur le rendement. Les va ri étés Flor de 
Mayo, Cuarentino et Decelaya sont A cultivar dans des sols plutOt riches, 
tandis que Muyinga est mieux adaptée pour les sols mo1ns riches. Un second 
cycle d'essa1s est ·en cours et a débuté avec un lot de 50 variétés. 

Tableau 2: Premiar cycle de sélection du haricot volubile. 

Cycle, 

1 

Année 

1984 
1983 
1983 
1985 

Var1été 

CUARENTINO 
FROR DE MAYO 
DECELAYA 
MUYINGA-1 
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Origine 

ZAIRE 
COLOMBIE (Mexique) 
COLOMBIE 
BURUNDI 

Sol 

MOYEN 
BON 
BON 
MOYEN 



Tableau 3: Schála de la sélect1on var1étale har1cot l l'ISABU. 

Phase Caractér1st1ques Co llaborat 1on 
-----------------------------------------------------------------------------
Introduction 
nouveau matériel , 

Essais de triage 

Essais,.. 
Pré 1 im1-na1 res 

Essais déf1n1t1fs 

Essais conf1rmat1fs 

Démonstrations 

-Prospect1on en m111eu rural 
-Introduct1ons rég1onales 
~Introductions 1nternat1onales 
-croisements, sélection 
généalogique 

-150-250 variétés 
-3 répétit1ons 
-parcelle: 3m x 0,4M 
-4 emplacements 
-2 sa1sons 

-35-45 variétés 
-3 options: (écartement.entre 

les 11gnes: 0,4m) 
*Pur: 4 11gnes de 3 métres 

récolte des 11gnes centrales 
*Mélange: 1 11gne de 3m 

entourée d'une 11gne 
mélange local ' 

*Culture mixta: 2 11gnes de 3M 
Sous mais (sa1son A) 
Sous manioc (saison 8) 

-4 répét1t1ons/opt1on 
-4-5 emplacements 
-2 sa1sons 

-10-15 variétés 

IRAZ, IBPOR 
Progr.R6g1on. 
CIAT 
CIAT 

-3 opt1ons(Cfr.Essa1s prél1m1na1res) 
-Parcelles(Cfr.Essa1s prél1m1na1res, 

mais 11gnes de Sm) 
-4 répét1tions/opt1on 
-4-5 emplacements 
-2 saisons 

-5 variétés 
-6-7 régions 
-Semis en m111eu rural dans 

les conditi9ns du paysan 
-1-3 rép/fenne 
-5-10 fennes/région 

-en mili e u rura 1 

- avec/sans intrants, etc 
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Fermiers 

SRO, CVHA 
Agronome 
comnunal, 



OEVElOPPEMENT ET AMELIORATION 00 HARICOT .AU RWANOA . . 

P. Nyabyenda et B. Ukiriho 

Introduct1on 

La sélection du haricot au Rwanda a pour principal objectif l'obtentioA des 
variétés avec un ' rendement élevé et stable, résistantes ou tolérantes aux 
principales maladies, bien adaptées au milieu rural et bien acceptées par les 
agriculteurs consommateurs. 

Pour attendre cet objectif, le programme légumineuse s ' est fixé comme 
pr1or1ta1re les actions suivantes: 

L'amélioration génétique des variétés locales et adaptées pour la haute 
productiv1té et la résistance aux principales maladies rencontrées au Rwanda 
(Virase, anthracnose, ascochytose, isariopsis et bactérioses) par croisement 
avec les ·variétés A haute résistance A ces maladies et hautement 
productivas. 

- ~a sélection des variétés capables de donner un rendement élevé et stable 
avec une bonne résistance ou tolérance. aux maladies les plus courantes au 
Rwanda (virase, anthracnose, ascochytose, isariopsis et bactéri oses), bien 
adaptées aux conditions du milieu rural des différentes régions écologiques 
du pays et bien acceptées par l'agriculteur et le consornmateur. 

- La sélection des variétés ªdaptées aux sols et aux conditions écologiques 
marginaux (sols pauvres, sols acides, régions séches, hautes altitudes). 

- La sélection des variétés adaptées aux cultures en mélange aux associations 
et sous ornbrages (sous bananiers et arbres agroforestiers). La sélection A 
1 'ISAR se fa'it suivant le schéma de la figure 1. 

Introduction et collection du genmoplasme 

Depuis 1979, de nombreuses variétés ont été íntroduites du milieu rural et du 
CIAT, les introduct1ons des autres pays ont été faites surtout avant 1972 . En 
effet, des ·collections massives A partir du m111eu rural ont été faites en 
1979, dans la préfecture de Butare (209 variétés) en 1981 en préfectures de 
Ruhengeri et Gisenyí et en 1984 dans toutes les préfectures du Rwanda (plus ou 
moins 300 variétés). De nombreuses variétés ont été également introduites du 
CIAT depuis 1981 sous plusieurs formes: essais internationaux (IBYAN), essais 
avancés (VEP, EP), genmoplasme et lignées sé9régantes. 

Jusqu'en 1986, toute la collection du har1cot cornprenait plus ou moins 400 
accessions qui constituent une source de genes pour la sélection généalogique 
et variétale. En 1987, le programme a continué A faire des collectes du milieu 
rural et a revu quelques introductions du Za1re et l'Uganda. 

76 



Pendant l'année culturale 1987 aucune introduction du CIAT n'a été faite, .ais 
12 introductions du Nord-Kivu dont 3 variétés naines et s&Mi-volubiles ét ~11 
int·rod'uctions de 1 'Uganda ont été évaluées A Rubona; parmi elles 2 variétés 
(Uganda 1 et Uganda 2) sont entrées dans l'essa1 triage 1988A, les autres 
s'étant révélées comMe mélanges. 

Outre les introductions, une collecte systématique a été . effectuée dans la 
préfecture de Cyangugu et · une part ie de Kibungo; 3~ variétés de Cyangugu ont 
été évaluées A Rubona en 878. Plusieurs d'entre elles ont été trés .$ens1bles A 

· la virose, seulement 11 sont passées en essai triage 88A. Les ~4 autres 
variétés A Cyangugu et 11 de la Commune Rusumo vont dans l'essai ~ 
comportement en 88A. 

Sélection généalog1qU,. 

L'objectif de la sélection généalogique est de développer de nouvelles 
variétés qui satisfont les besoins du pays, avec un ~endement élevé et stable, 
ayant des qualités appréciées A la fois par les agriculteurs et les 
consommateurs, des variétés adaptées aux conditions .des agriculteurs ainsi 
qu'aux .conditions et systémes de cultures différentes. Ces variétés doivent en 
outre étre tolérantes A un ou plusieurs facteurs limitant la prod~ct1on du 
haricot tels que les maladies et insectes les plus importants de la région. 

Dans les années 70, plusieurs croisements .ont été faits entre P. vulgaris, P·. 
coccinus et P. Aborigeneus · pour trouver des lignées résistantes a la 
sécheress~. En général les résultats des sélections issues de ces croisements 

- ont été décevants, suite A l'obtention des lignées avec un cycle végétatif trop 
long. Depuis 1982, l'ISAR . a développé un schéma de sélection pour le haricot 
qui · a été adopté en 1984 qui tient compte des caractéres suivants: le rendement 
ou l'adaptation (estimation visuelle du rendement A partir du nombre et de la. 
taille des gousses), la résistance aux maladies, la précocité et 
l'acceptab1lité du type de graine (couleur, grosseur). 

D'aprés ce schéma le programme de sélection généalogique du har1cot peut étre 
divisé en trois phases - 1) le développement et la mult1pl1cat1on des hybrides 
qui se fait dans le bloc de croisements et dans la pépin1ére F1, - 2) les 
pépiniéres de sélection (individuelles ou massales) et - 3) les pépiniéres de 
triage des lignées uniformes. 

La sélectión du haricot de type nain et semi-volubile est faite ensemble dans 
les 3 stations de l'ISAR et celle des volubiles est faite séparément dans les 
régions de moyenne et haute altitude .(Rubona et Rwerere). 

Le bloc de croisements et la pépin1ére F1. 

Aujourd'hui, a peu prés 1000 croisements sont faits A Rubona et plus de 100 
populations F2 venant des croisements fa í ts au CIAT sont rec;us chaque année. 
Cinq ou sept générations (a peu prés 3 ans) de sélection sont nécessaires pour 
développer les lignées uniformes et prometteuses destinées a entrar dans les 
essais triages. 
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Figure 1: Schéma de sélection du haricot utilisé A l'ISAR. 

' 
Duré (sa isons) Crit~res ae_ié ·ect ion 

¡ Co 11 ectes du Co ll ect ;ons Introductions Autres intro-
111li eu rura l du CIAT ductions i . 

1 1 1 J 

¡ Sélect ion parentale et Sélect1on vlfiétale directa 

1 
généa logi oue (SG) (SV, essais de ~rteaent) 

1 

Essa is de triage 

1 

Essais co11paratifs var iétaux 

Essa1s aultilocaux d'adaptat1on 

Essa ís d'adaptation sur la ferae 

1 

Multipl ication et diffusion se1ences 

SG=6 Adaptation, Résis-
SV:1 tances aux uladiea, 

Production 

2 Rendeaent, Résis-
tance aux uladies, 
Adaptation 

2 • 3 Rendttent, Résis-
tance aux ulad·ies , 
Associabilité aux 
autres cultures 

Rende11nt, Adaptation 
Résistance aux aala-
di es 

2 Rendeaent, Adaptat ion 

Figure 2: Schéma de base de sélect1on généalog1que du har1cot. 

Populations ou familles 
ségrégantes du CIAT 

Pép.: Bloc de --->Pép.---->Pép.------->Pép.------->E.de triage 
croisement F1 F2 de de 

sélection triage 
lignées lignées 
hétérogénes uniformes 
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Les meilleures lignées sont passées dans les essais comparatifs et en 1987, 
sept lignées sont au stade de l'essai multilocal, la derniére évaluation avant 
les essai s en milieu rural. 

En plus du programme principal de la sélection qui vise l'amélioration 
générale des variétés, certains sous programmes d'améliorat\on généalogique ont 
commencé récemment . Le but de ces sous programmes est l'amélioration des · 
caracteres spécifiques: résistance A l'ascochytose, résistance A la virase et 
rési stance a l'anthracnose. 

Pendant l'année 1987, l'accent a été mis essentiellement sur l'incorporation de 
l a résistance a l'anthracnose et le rendement. Les objets utilisés sont les 
me i 11eures variétés des essais comparatifs et multilocaux ainsi que des objets 
évalués dans les pépinieres tels que le PRER et le PRELAAC. C'est ainsi qu'en 
1987 le bloc de croisement comportait 130 parents en saison A et 133 en saison 
B. Pour les deux saisons A et 8, un total de 1082 hybridations étaient faites 
avec un taux de réussite de 25% alors qu'en 1986 on enregistrait .un taux de 
réussite de seulement 17%. Quant aux .pépiniéres F1, en 1987A, 235 hybrides, et 
197 hybrides en 19878 ont été semés a Rubona. De ces pépiniéres un total de 145 
objets en 1987 ont été évalués comme de vrais hybrides et passeront dans la 
pépiniére de sélection 88A. 

Les pépiniéres de sélection et de triage. 

Des pépinieres de sélection et de triage ont été semées dans les 3 stations de 
l'ISAR (Rubona, Karama et Rwerere). O'apr~s le schéaa de sélection, des 
sélections individuelles ou massales sont faites dans les pép1n1~res da 
sélection basées sur la rés1stance aux malad1es, l'adaptation, la précocité et 
l'acceptabilité du type de grain. Tandis qua· dans les pépini~res de triage on 
procede a cOté d'autres caractéristiques A l'évaluation des rendements. 

En 1987, plus de 2782 lignées et populat1ons de type nains et sem1-volub11es 
ont ·été semées dans · les deux stations de Rubona et Karama dont 1782 A Rubona. 
Pour les volubiles 135 lignées ont été évaluées A Rubona, pour Rwerere panmi 20 
populations .F2 du CIAT, 190 sélections 1ndiv1duelles ont été fa1tes en 87A pour 
en retenir 48 en F3 en 878. D'autres sélections en bulk feront l'objet da 
sélection individuelle en 88A. De ces pépiniéres de sélection, 1560 sélections 
individuelles et 336 sélections massales ont été faites pendant les deux 
saisons a Rubona et c'est ainsi qu'en saison 88A, 48 lignées des pépiniéres de 
triage et 11 variétés collectées a Cyangugu sont entrées dans l'essai triage du 
haricot nain et semi -volubile. 

A Rwerere , 316 lignées volubiles provenant de la sélection 1ndiv1due11e F4 en 
19868 ont été évaluées dans la pépiniére de triage prélim1na1re pour leur 
rendement. 

Suite a une pression parasitaire tres élevée, 30 lignées seulement ont pu 
atteindre le prétriage en 19878. Quant aux populations F7 et F8 de la 
pépiniere de triage a Rwerere, seules 8 lignées naines parmi 13 a1ns1 que 7 
lignées volubiles parmi 20 sont passées en essai triage t988A. 
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Sélection variétale. 

La sélection vari étale du haricot a pour but de rechercher parmi 7es 1ignées 
mises au point par l'amélioration génétique et les variétés i ntroduites du 
milieu rural et de l'étranger, des variétés hautement productivas avec 
tolérance ou résistance aux maladies, une bonne adaptation aux différentes 
régions écoclimatiques et aux conditions· du milieu rural, et une bonne 
acceptabilité par les agriculteurs et consommateu rs.· 

Haricot nains et semi-volubiles . 

Bref apercu sur les résultats antérieurs a 1987 . 
Les essais de sélection sur har+eots nains menés dans les années 70 mirent au 
point des variétés Bataaf, Saxa, et Mélange jaune pour les régions de basses 
altitudes et Inyumba et Bataaf pour les hautes ·altitude~. 

Les essais comparatifs variétaux et multilocaux menés de 1981 a 1983 dans les 
stations de 1'1SAR et différents sites des régions du Centre, de l'Est et du 
Nord du pays ont mis au point les variétés Rubona 5, Mut 1ki 2 et Vr.11 pour 
les régions de moyennes et basses altitudes, et les variétés Tostado et 
Ikinimba pour les hautes altitudes. En général ces var1étés ont donné des 
rendements supérieurs de 25 a plus de 50% aux variétés JUsque la proposées a la 
diffusion (Bataaf, Var.1/2 et Mélange Jaune 2) (NYABYENDA, 1983). 

Les. résultats des essais multilocaux de 1985 et 1986 ont montré que dans les 
régions de basse altitude , ce sont les variétés Ikinyange, Rubona 5, Kilyumukwe 
et G13671 qui se comportent mieux que le mélange local. Les 4 premieres 
variétés ont des rendements de 36 a 21% de plus que le mélange local (Tableau 
2). 

Dans les régions de moyennes •altitudes, ce sont les variétés Kilyumukwe, 
Kirundo et Rubona 5 qui sont les mieux adaptées comparées au mélange local. 
Cependant les différences entr~ variétés et le mélange local étaient moins 
grandes qu'en basse altitude. 

Dans les régions de hautes altitudes, ce sont les variétés Ikinimba et Rubona 5 
en 1985 et G11060, Ntekerabasilimu et G13671 en 1986 qui se sont montrées les 
mieux ádaptées. 

A Gisovu (Créte Za1re-Nil) ou les basses températures sont combinées a 
l'altitude, le comportement des différentes variétés en essai multiloca l ont 
montré que la variété Kirundo était de loin la plus adaptée aux sols acides 
(209% du témoin). Ce sont les variétés Rubona 5 et .Kil yumukwe qui se sont 
montrées les plus plastiques. La variété A197 est a déconseiller en hautes 
altitudes; les variétés G11060, Ntekerabas ilimu et Ubusosera 6 sont spécifiques 
pour les hautes altitudes du Nord et Kirundo 'se trouve bien en moyenne altitude 
et de loin la variété la plus adaptée aux sols acides de la Créte Za1re-Nil. 
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Résultats de sél ection des .bªri__cots _o_a in_§_ en 1987. 

a ) Essai s de triage. 

Les essais de triage comprenaient en 1987 des variétés introduites du CIAT 
dont certaines des VEF 1854501, VEF. 1852017, VEF 1852501, et IBYAN 238428, des 
1 i gnées sé 1 ect i onnées a Rubona et que 1 ques e o 11 ectes du m11 i e u rural. :245 
var iétés naines ont été semées a Rubona et Karama et 96 a Rwerere. - Des 
résultats obtenus au cours de l'année 1987 a Rubona, Rwerere et Karama , 44 
variétés ont été sélect1onnées pour passer en essais comparatifs variétaux dans 
les 3 stations (tableau 1). Les résultats sur le haricot volubile parai tront 
dans le rapport séparé de Rwerere. 

Tableau 1: Var1étés de har1cot na1n et sem1-volub11e sélectionnées en 1987 
pour passer en essa1a comparatifs variétaux en 1988 a Rubona, 
Karaaa et Rwerere. 

Rubona Rwerere Ka rama 
-----------------------------------~------------------------------------------

1. AFR 3 
2. AFR 4 
3. AFR 8 
4. AFR 9 
5. XAN 194 
6. PVA 3o-42 
7. PVA 3042 
8. PAD 71 
9. ICA 1513 

10. ANO 303 
11. RWR 
12. RWR 252 
13. RWR 303 
14. RR 103 
15. AFR 198 

1. Cera Bujumbura 
2. Morogoro Intenmediate 
3. Race Rand 3/CTA 
4. PVA 782 
5. AFR 13 
6. PAD 8 
7. 1306/2 
8. PVA 781 
9. VEF 83-472 

10 . . 1364/5 
11. 1364/5 
12. RWV 53 
13. RWV 54 
14. 1376/4 

b) Essais comparat1fs variétaux. 

1. Nyarilukecuru 
2. Mukwararaye 
3. BAT 1484 
4. Kenme 20 
5. PVA 1216 
6. PVA 1225 
7. Kerme 19 
8. PVA 1428 
9. G 6474 

10. RWR 104 

En 1987, les essais comparatifs variétaux qui ont été menés dans les 3 
stat1ons de l'ISAR (Rubona, Karama et Rwerere ) étaient constitués de 64 
variétés dont 32 a R~bona, 16 a Karama et 16 a Rwerere. Les résúltats de ces 
différents essa i s sont consignés dans le tableau 2. De toutes les variétés 
testées en essais comparatifs dans différentes stations , 14 ont été retenues (6 
de Rubona : RWR 14 , ZAA 84086, PVA 782, PVA 15, RWR 52 et G 11525; 4-de Rwerere: 
RWR 774 , RWR 705 , Hatuey 23 et Kabanima ; et 1 de Karama: RWR 14) pour passer en 
essai comparatif multilocal. 
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Tableau 2': Résultats des essais ca.paratifs variétaux sur haricots nains l 
Rwerere et'Karama en 1986 (Rendement moyen de deux sa1sons) 

RWERERE KA RAMA 
---------------~------------------'---------------------------------------------------------------------
Variétés Rdt Rdt X - n Variétés Rdt Rdt X - ST 

kg/ha k g/ ha k g/ ha kg/ha 
87A 87A 87A 

-----------------------------------------------------~--------------------------------------------------

1.PVA 77 4 1206 2835 2020 128 1. RWR 14 1410 2855 213 2 105 
2.PVA 705 1312 2704 2008 127 2. Rubona 5( TJ . 1463 2610 2036 100 
3.~VA 1216 1015 2828 1921 121 3.RWR 35 1165 2758 1961 96 

"'4 .Hatuey 1071 2678 1874 118 4.RWR 169 1233 2640 1936 95 
5.Argentlno 1093 2465 1779 112 5.RWR 147 1358 2500 1929 94 
6.Kabanil! 968 2476 1722 109 6.Mbagaru11b ise 1053 2763 1909 93 
7.G 11525 718 2484 1601 102 7.PVA 783 1073 2553 1813 89 
(Sachonchoporoto) 
8.Don 47 681 2500 1590 101 8. RWR 144 1000 2468 1734 85 
9.Tnazabupa 1580 100 9.BAT 1373 1153 2300 1726 84 

10.Rubona 5(T) 740 2414 1577 .1QQ_ 10 .PVA 784 1213 21 85 1649 83 
II.GLP-X-1133 659 2420 1539 97 11.RWR 182 920 2225 1572 77 
12.GLP-X-1125 637 2354 1495 94 12 .Ntu1al1hene•unzu 915 2183 1549 76 
13.EMP 87 481 2460 1470 93 13.5066 1153 1610 1381 67 
14.APH 18 63 1 2085 1358 86 l4.RWR 65 Ha 1765 !357 66 
15. PVA 1432 356 2332 1344 85 15 .RWR 161 1708 17 08 1165 57 
16.Ica pijvo 603 1943 1273 80 16.RWR 84 348 1453 900 u 

Tableau 3: Répartition des essais multilocaux sur haricot en 1987 

Zone 
écolog1que 

A.8ass-e 
altitude 

8.Moyenne 
alt1tude 

C. Haute 
altitude 

Rég.ion agricole 

1.Mayaga 
2.8ugesera 
3.Plateau de l'Est 
4.Savane de l'Est 
S.Impala 
1. Plateau central 
2.Dorsale granitique 
3.8ord du Lac Kivu 
1. 8uberuka 
2.Terres des laves 
3.Créte za¡re-Nil 

Haricot nain Haricot volub1le 

87A 878 87A 878 

2 2 
3 3 
6 6 
1 1 
- 1 
1 1 1 1 
4 4 2 2 · 
2 2 

1 1 1 
3 3 5 5 
2 2 2 2 

------------------------------------------------------------------------------
Total(11 rég1ons agr.) 24 25 12 12 
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e) Essa1s comparatifs multilocaux. 

En 1987, un vaste essai multilocal sur 16 haricots nains et semi-volub1les ~an~ 
d1fférentes régions agrícolas du Rwanda (Plateau Central, Oorsale Gran1t1que, 
Mayaga, Bugesera; Savané de l'Est, Plateau de l'Est, Mutara, .Bub8ruka, Terres 
de Laves, Créte Za1re-Nil et Impala), groupées dans les tro1s grandes rég1ons -
écologiques (Basses, Moyennes et Hautes altitudes) (Tableau 3). 

Le but de ces essais est de tester dans les régions agricoles .du Rwanda les 
variétés qui ont été sélectionnées dans les stations de l'ISAR situées dans les 
trois grandes zones écologiques .du pays. · 

En tout 22 essais ont été installés en sa1son 87A dont 11 en basses altitudes 
(B.A.), 6 en moyennes altitudes (M.A.) et 5 en hautes altitudes (H.A.); en 
saison 87B, c'était 25 essais qui ont été installés ~ont 13 en B.A. · 

Des 47 essais installés pendant les deux saisons, des-résultats pour 44 essa1s 
nous ont ·été envoyés, soit 97~ et 40 d'entre eux éta1ent valables, soit 85~; 
les autres ne l'étant pas paree qu'ils ont été mal 1nsta11és (sans mélange 
local), soit qu'ils ont été installés dans des cond1t1ons trop marginales de 
sol et de c11mat. La plupart de ces essais ont été 1nstallés en coll~borat1on 
avec . les projets agricoles. 

Le tableau 4 donne la synthese des résultats de ces essais dans chaque zone 
écologique et le tableau 5 montre les 3 meilleures var1étés dans chaque région 
agricole. 

Tableau 4: Résultats des essa1s cOMperat1fs mult~bcaux, na1ns, 1987 

Variété B.A. M.A H.A . Moyenne 
--------- --------- --------- -----------
Rdt ~T Rdt ~T Rdt ~T Rdt ~T 
k g/ ha k g/ ha k g/ ha k g/ ha 

------------------------------------------------------------------------------. . 

1.Kibuga 816 119 1730 111 1674 132 1780 118 
2.RWR 221 1800 115 1615 104 1924 152 1778 118 
3.RWR 222 1894 121 1649 106 1422 112 1733 115 
4.G 04391 1763 112 1617 104 1199 95 1617 107 
5.Amashongosh. 1570 100 1730 111 1257 99 1548 102 
6.Kinyugwe 1575 100 1638 105 1319 104 1546 102 
7.RWA 229 1633 104 1588 102 1169 92 1530 101 
8.PVA 1438 1525 97 1620 104 1391 11 o 1529 101 
9.Mél.Loc.T 1571 100 1553 100 1264 100 1512 100 

10.Rubona 5 1574 100 1622 104 1126 89 1497 99 
11.RWR 217 1559 99 1515 98 1219 96 1480 98 
12. PVA 772 1521 97 1503 96 1190 94 .1455 96 
13.PVA 11516 1383 88 1554 100 1146 91 1374 91 
14.PVA 880 1400 89 1465 94 1033 82 1346 89 
15.PVA 374 1338 85 1510 97 1109 87 1338 88 
16.PVA 1216 1379 88 1481 95 990 78 . 1334 88 
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En général, c'est dans les régions de basse et haute altitude que les variétés 
testées ont montré de grandes différences (jusqu'A 501) avec le mélange local 
alors qu'en moyenne alt1tude ces différences ont rarement dépassé 10X. Aussi 
bien en basse qu'en haute altitude, ce. sont les variétés K1buga, RWR 221 et RWR 
222 qui ont donné les meilleurs rendements allant de 152 A 112' du mélange 
local en haute altitude et de 115 du témoin (mélange local) en basse altitude. 

L~s meilleures variétés en moyenne altitude (Kibuga et Amashongoshwa n'ont 
dépassé le mélange local que de 111 seulement. La variété G 04391 sélectionnée 
l Karaaa (basse altitude) n'a dépassé le mélange local que de 121 dans cette 
zona. la variété PVA 1438 semble Atre tr's intéréssante pour les hautes et 
moyennes altitudes paree qu'elle tol,re beaucoup les maladies cryptogamiques 
(anthracnose, isariopsis et ascochytose). L'essai multilocal sera poursuivi en 
1987 pour la confinm~tion des résultats. 

En général, ce sont les variétés Kibuga, RWR 222 et RWR 221 qui se sont 
montrées plus plastiques (Tableau 5). La variété G ~4391 sélectionnée A Karama 
(basse altitude) n'a dépassé le rendement du mélange local que de 121 dans 
cette zona. La variété PVA 1438 semb1e étre trés intéressante pour les hautes 
et moyennes altitudes paree qu'elle tolére beaucoup les maladies 
cryptogamiques (Anthracnose, Isariopsis et Ascochytose). l'essai multilocal 
sera poursuivi en 1987 pour la confinmation des résultats. 

En conclusion, on peut dire que c'est en basse et en haute 
sélection des haricots nains et semi-volubiles est mieux 
l~augmentation du haricot en général. 

alt i tude que la 
indiquée pour 

Tableau 5 . Les 5 meilleures var1été·s des essa1s mult1locaux, nains, 1987 . 
Basse altitude Hoyenne alt 1tude Haute 'altitude MOYENNE 

---------------~----- ---------------------- ------------------~---- -------------- - -~-- -- -

Ymété Rdt ST Yariété Rdt ST Yariété Rdt ST VarJ été Rdt XT 

---------------·----- ---------------------- ----------------------- ----------------------
I.RWR 222 1894 124 U i buga 1730 111 I.RWR 221 1924 152 1. K i buga 1880 118 
2.Kibuga 1866 122 2.Amashongo- 1730 111 2.Kibuga 1674 132 2.RWR 221 1778 118 

ngoshwa 
l.RWR 221 1800 118 J.R~R 222 1649 106 3.RWR 222 1424 11 3 3.RWR 222 1733 115 
4.G 04391 1763 !16 4.Ki nyuglle 1638 lOS 4.PYA U38 1391 110 4.G 04391 1617 107 
S.RWR 229 1633 107 S.Rubona 5 1622 104 S.Kinyugwe 1319 104 S.AIIShO- 1548 102 
--------------------- ---------------------- -----------------------. ----------------------
Mé l.loca 1 1525 100 Mé l.Loca 1 1553 100 Mé l.Loca 1 1512 100 Mé l.loca 1 1512 100 

Haricots volubiles. 

Bref aper~u sur les résultats antérieurs a 1987. 

Les essais de sélect1on menés sur haricot dans les années 57-58 avaient mis en 
évidence les variétés Vulma et Caraotas, des variétés volubiles trés 
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produCt lVeS apetites graines noíres QUi 
semi-volubiles pendant les années 60 et 
par les consommateurs. 

furent diffusées comme des har icots 
70 mais qu i ne furent pas appréciées 

L'essai comparatif multilocal mené en 82 et 83 dans les 3 régions 
écologiquement différentes représentées par les 3 stations: Rubona, Karama et 
Rwerere, donna la supériorité aux variétés Gisenyi 6 et ca pour les moyennes 
altitudes, ca et Urunyumba pour les hautes altitudes et Bayo \58 et Gisenyi 2 
pour les basses altitudes. 

les résultats des essais multilocaux menés en 1985 et 1986 ont montré que 
c'étaient les variétés G_858, G 2333, G 685 et Puebla 444 Criollo qu1 sont les 
variétés les plus prod~ctives en· général. 

En moyenne altitude, (. tout~s les variétés volubiles donnent en génér~l · un 
meilleur rendement que le mélange local, mais ce sont les variétés G 685, .G 
858, Puebla 444 Criollo et V 79115 qui ont donné ~s meilleurs rendements. La 
variété G 685 s'est classée invariablement parmi les meilleures variétés en 
moyennes altitudes depuis 1985. 

1 

Les variétés Puebla 444 Criollo et G 858 sont un peu tardives potn: la région. 
En haute altitude du Nord, ce sont les variétés G 858, G 2333 et G 811 qui ont 
les meilleurs rend~nts pendant les 2 années. 

Résultats de sélection des volubiles en 1987. 

la sélection variétale des . haricots volubiles a été également effectuée a 
plusieurs niveaux (essais de triage comparatifs variétaux, essais multilocaux 
et essais d'adaptation) et les essais ont été menés dans plusieurs régions 
agricoles. 

a) Essais ·de Triage. 

En 1987, les essais de triage ont été menés aussi bien~ Rwerere qu'a Rubona. A 
Rwerere, 133 variétés volubiles provenant des introduct1ons et de la sélection 
généalogique ont été comparées A la variété Cajamarca et A Rubona 118 variétés 
en provenance du CIAT, Zaire (Kivu) et du milieu rural ont été comparées A la 
variété Urunyumba 3. De toutes ces variétés, 15 ont été retenues dans chaque 
station pour passer en essais comparatifs variétaux en 1988. 

b) Essais comparatifs variétaux. 

De~x essais comparatifs .variétaux, l'un A Rwerere , l'autr~ A Rubona, ont été 
effectués sur 16 variétés dans chaque station. Les résultats de ces essai s 
sont donnés dans le tableau 6. 

A Rwerere les variétés VNB 81009, 'G 2333 et G 12338 étaient les meilleures, et 
a Rubona c'étaient les variétés G 2333, 82/ 2/65 MG MG2, Kiruli et VNB 81009 qui 
ont donné les meilleurs rendements. ' 
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Tableau 6: Résultats de l'essa1 comparatif variétal des haricots volubiles 
l Rubona et l Rwerere en 1987. 

RUBONA RWERERE 
--------------------------------- --------------------------------
Variété Rdt 'T - variété Rdt 'T 

kg/ha kg/ha 
~---------------------------·------------------------------------------------

1.G 2333 3482 126x 1. VNB 81009 3331 112 
2.82/26/5 MG MG2 3138 114x 2.G 2335 3181 107 
3.K1ruli 2956 107 3.G 2333 3084 103 
4.VNB 810 2887 105 4.G 12338 3031 102 
5.VNB 81009 2867 104 5.Cajamarca(T) 2966 100 
6.Mw1ras1 2807 102 6.G1senyi 2 bis 2766 93 
7.Urunyunba 2758 100 7. VNB 81010 2751 92 
8.G 2338 2731 . 99 8.82/15/12/MG MG4 2588 87 
9.G1seny1 2 bis 2716 98 9.G 12378 2570 86 

10. V7967-176-14 2576 93 10.Mwirasi 2393 80 
11.82/15/12MG MG4 2535 92 11. V7967-176-14 2321 78 
1?.G 2335 2533 92 12.82/26/5MG HG4 2223 74 
13.VN8 81010 2391 87 13.VNB 81005 2188 73 
14.V 80015 2307 84 14.V 80015 2057 69 
15.82/14-1MG MG4 2295 83 15.82/14-1MG MG2 2032 68 
16.G 12378 2035 74 16.Urunyumba 3 2029 68 

Les variétés VNB 81009, 82/26/5 MG MG2, G 2335, Kiruli, VNB 81005, Mwirasi, G 
2338, VNB 81010 et G 12378 sont passées en essais comparatifs multilocaux en 
1988. 

e) Essais comparatifs multilocaux. 

Comrne par le passé, un essai comparatif multilocal a été effectué dans les 
.régions de hautes et moyennes altitudes. L'essai a été installé dans plusieurs 
sitas des régions agricoles du Plateau Central, Oorsale Granitique , Hautes 
terres d~ Buberuka, Terres de laves et Créte Za1re-Nil (Cfr tableau 3). Les 
essais sur les variétés volubiles devaient étre installés sur sol riche ou sol 
fumé . 

Les résultats de cet essai, qui sont repris dans le tableau 7 ont montré 
clairement la supériorité indéniable des variétés volubiles sur le mélange 
local dans les régions de moyenne altitude. Toutes les vari étés ont donné des 
rendements supérieurs l celui du mélange local et les 3 meilleures variétés 
ici, Puebla 444 Criollo, G 685 et Urunyumba 3 ont donné des rendements moyens 
de 192, 182 et 172 'du témoin mélange local. 

Par contre, en haute altitude ou la culture du haricot volubile est pratiquée, 
les 4 meilleures variétés G 858, G 13832, G 2333 et G 685 n'ont dépassé le 
mélange local que de, 29, 26, 18 et 14' respectivement. Ce sont les variétés G 
685 et G 2333 qui se sont montrées les plus plastiques (Tableau 8). Les deux 
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var1étés G 858 et G 12932 sont plus ou M01ns si)K1f~ques pour 1• hautes ·. 
altitudes. 

A1ns1 done, on peut d1re que c'est dans les rég1ons de .oyennes altitudes que 
1'1ntroduct1on des var1étés volub1les amé11orées peut ·avo1r plus d'1~ sur 
la product1on du haricot. 

~ 

•Tableau 7: Résultats des essa1s comparatifs .ult11ocaux, volub11•, 1087 

Variété M.A. H.A. Moyenne 
----------- ------------
Rdt 'T Rdt 'T Rdt 'T 
k g/ ha k g/ ha kg/ha 

------------------------------------------------------------------------------
1.G 858 3010 162 3686 129 H21 134 
2.G .13932 2783 150 3615 ill nB 111 
3.G 685 3375 lli 3247 114 ~ ~ffl 4.G 2333 3141 169 3386 ill -ª.HA 
5.Puebla 444 Criollo 3566 192 2958 104 3030 119 
6.Guatemala 596 2815 152 3128 109 3008 118 
7.G 983 2907 157 2923 102 2746 ,108 
8.Nyiragakecuru 2872 155 2764 97 2596 102 
9.G 3367 . 2838 153 2'584 90 2596 102 
10.V 79115 2923 158 2530 88 2696 102 
11 . Mé 1. 1 oca 1 1854 100 2858 100 2543 100 
12.V ·7937 2680 145 2568 90 2529 99 
13.G 811 3111 . 168 . 2835 99 2513 99 
14.C 10 3040 164 '2248 79 2493 98 
15. Gisenyi 2bis 2864 154 2387 83 2470 97 
16.Urunyl.lllba 3 3184 172 2369 ' 83 2198 86 

Tableau 8 : Les 5 .. 111eures var1étés das essa1s .ult11ocaux, volub11es, 1187 

HAUTES ALTITUDES MOYENNES ALTITUDES IIOYEIIIIE 

Variété . Rdt IT Variété Rdt IT VariéU Rdt n 

1.6 858 3898 129 1.Puebla 444 Cr. 3566 192 1. G 858 3422 135 
2.6 13932 3615 126 2.G 685 · 3375 182 2.6 13932 3346 132 
3.G 2333 3386 118 3.Urunyulbl 3184 172 3.G 185 3241 128 
4.6 685 3247 t14 4.6 2333 3141 169 4.8 2333 3148 124 
5.Guateaala 596 3128 109 S.G 811 3111 ~8 S.Puebla 444 Cr. 3030 119 

Hélange Loc.(T l 2858 100 Nélange Loc.(T) 1854 100 llélange Loc.(T) 2443 100 
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LES RESULTATS DES ESSAIS REGIONAUX 

Jeremy Davis · 

L'objectif des essais régionaux de rendement est de rassembler les lignées les 
plus avancées sélectionnées par chaque Programme National pour . les testar 6 
plus~eurs endroits de la région. Ceci permet un échange de matériels A un stade 
avancé de développement, et permet aussi une analyse d'adaptation et de 
rendement sur une gamme plus large d'emplacements que celle disponible 6 un 
Programme National lui-méme. Ceci devrait aider les programmes 1nd1v1duels A 
sélectionner les meilleures variétés pour diffusion aux agriculteurs, surtout 
quand on le considere ensemble avec des résultats de résistance aux maladies du 
PRELAAC et les projets de recherche régionaux sur des themes spécifiques. 

-
Le matériel est divisé en types nains et semi-volubiles dans un essai, et les 
types volu~iles dans un autre. Pour les types nains, le protocole consiste en 3 
ou 4 répétitions, avec des parcelles d'une rangée simples de 5m de long, avec 
bordure du mélange local autour de chaque parcelle. Pour les volubiles, la 
parcelle consiste en deux rangées de 5m de long, normalement espacées de 50cm. 
L'essai des haricots nains a cornmencé avant celui des volubiles, et le deux1~ 
cycle de l'essai "nains" a coincidé avec le premier cycl~ de l'essa1 des 
volubiles en 19868. Le troisieme cycle de 1 'essai "nains", et le deuxieme de 
1 'essai "volubiles"., ont cornmencé en 19878. 

Résultats 

Volubiles, Cycle 1. 

les rendements des témoins furent les plus élevés a Moso et les plus bas a 
Murongwe. En prenant la moyenne de tous les· emplacements les meilleures 
variétés furent: G 2333, G 858, G 2331, G 685, Puebla Criollo (tableau 1). G 
858 donna des résultats spécialement bons aux altitudes les plus élevées. Dans 
la gamme d'altitude moyenne G 2333 et Puebla Criollo rendirent mieux dans les 
zones plus él~vées (Mulungu et Musienne), et G 685 et G 2331 dans les zones 
moins élevées. Nafn de Kyondo rendit bien a Moso, Burundi (plus basses 
altitudes), mais autrement ne se montra pas exceptionnel . 

Volubiles, Cycle 2. 

Encere une fois les témoins donnerent les meilleurs rendements a Moso, Burund1, 
suivi par Mulungu, Za1re. Dans le tableau 2, les meilleurs cultivars en moyenne 
furent encere une fois G 685 et G 2331, suivis par Flor de Mayo et Q . 858. En 
basse altitude (Moso, Rutshuru), les meilleurs furent G 2331 et Nyiragakecuru. 
Flor de Mayo et G 658 donnerent aussi de bons rendements A Moso, ce qu1 
confirme l'adaptation aux basses altitudes de G 658. A Murongwe, Burund1, 
aucune des variétés testées ne fut supérieure aux témoins. A Mulungu, Zaire, 
Les meilleures furent Puebl a Criollo et ACV 8331. En haute alt i tude (Kfsoz1, 
Burundi et Luotu, Zai·re), G 13932 et Flor de Mayo rendi rent bien A Luotu mais 
pas except i onne 11 ement ·a K i soz i . 
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Tableau 1: Essais régionaüx volubiles, Cycle 1, rendement ( kg/ha) 

Station : 

Pays : 
Altitude: 

Saison: 

M oso 

BU 
1260 

Mulungu 

ZA 
1730 

Muran 
gwe 

BU 
1470 . 

Musie 
nene 

ZA 
1800 

Rwerere 

RW 
2100· 

87A 86A 868 87A 87A 878 86A 868 

Moye 
nne . 

-------------------------------------------------------------------------------
G 858 
Puebla Criollo 
G 2333 
G 685 
Urunyumba 3 
e 10 
Nain de Kyondo 
Guarentino 0817 
Mabayange 
G 2331 
ACV 8331 
Musa le 

Témoin 1 
Témoin 2 

659 
891 

1414 
1212 
897 

1076 
2149 
1672 
1591 
958 
900 
936 

805 
849 

1219 
1181 
921 
684 
820 
714 
678 

1391 
813 
726 

1466 368 
1471 

1-9QO 
30[\3 
1350 
1658 
925 

1463 
1645 
1200 
157.0 
1325 
1913 
1083 

2190 
1214 
3397 

91 2 
872 
970 

1038 
. 1020 
1094 
2031 
794 

1165 

345 
285 
448 
859 
368 
384 
308 
276 
478 
83'2 
421 
292 

1516 
2297 
2375 
1687 
631 
937 

1125 
891 

1375 

1656 
518 
922 

1070 
1172 
1108 
898 
995 

1094 
1233 
1208 
604 

2240 
843 

1685 
1528 
1248 
1218 
732 

1135 
728 

1727 
788 
632 

1404" 
1248 
1601 
1263 
879 
980 

1089 
988 

1033 
1359 

977 
171 ( . 

478 390 906 1090 1375 868 
599 182 1219 868 

Au dessus de 1,800 métres les meilleures variétés furent G 858 et G 13932. 
Entre 1, 600 et 1,800 metres les meilleures furent G 2333 et Puebla Criollo. G 
2333 est aussi une tres bonne source de résistance a l'anthracnose. En dessous 
de 1,600 métres , les me i lleures furent G 685 et G 2331. Le virus 8CMV s'est 
mon·. ré etre un prob1eme pour les volubiles surtout en basse altitude, et la 
rési stance devrait étre i ncorporée dans les variétés destinées aux basses 
a lt i tudes par la sélection. 

Na i ns et semi-volubiles, Cyc~~ . 

Le rendement le plus haut de l a variété témoin fOt obtenu a Rutshuru 1 Za1re. 
Dans le tableau 3, l a me i lleure var iété en haute altitude (Groupe H) fOt H M 5-
1. En basse alt i tude (Groupe L), · il n ' y avait pas de vari.été exceptionnelle; 
cependant Na i n de Kyondo confirma de nouveau .son adaptation aux basses 
altitudes a Karama, Rwanda. Ikinimba et Urubonobono rendirent bien a Moso, et 
Urubonobono a Rutshuru. Pour l a partie basse. de la gamme d'altitudes moyennes 
(M1) , Ikinyange (A 197) donna le mieux en moyenne. Doré de Kirundo et 
Urubonobono rendirent bien · a Murongwe . Dans la partie supérieure de ces 
altitudes (Groupe M2), Na kaj a rend i t le mieux a Mulungu et a Rubona. 



Tableau 2: Essais régionaux volub11es, Cycle 2, ~t (ka/ha) 

·:· Stat ion: 

Pays: 
Altitude: 

Saison: 

Kiso luotu 
z1 
BU ZA 

2100 2100 

878 87A 

Hoso 

BU1 
1260 -878 

Nulu Nuron 
ngú $IW8 
ZA BU 

1730 1470 

878 878 
-------------------------------------

Ruts 
huru 

ZA 
1100 -871 

Flor de Mayo 1647 1792 2818 2097 769 221 1161 
De celaya 1440 t328 17&3 718 1395 1312 1324 
G 811 1240 967 12U 1005 1281 1250 1189 
V 79115 1200 960 1589 916 923 1250 1140 
e 8 1233 592 1274 1409 , 739 938 10$1 
Nyiragakecuru 1367 1432 18«1 12•1 7" 171e 14&1 
G 3367 1240 1005 2018 1201 722 821 11tf 
G 1.3932 2060 1819 1528 21Ge 831 loe 1413 
G 858 2197 1Íl6 1158 23e1 1044 825 1543 
Puebla criollo 1660 1755 t833 2708 1398 838 1181 
G 2333 1080 817 1874 2281 1187 1~ 1ai0 
G sas 1733 1o25 2785 2278 1488 1210 t)to 
Urunyumba 3 1093 585 1164 1888 710 1250 1011 
G 2331 1580 1718 1508 2011 '81.4 1838 1184 
ACV8331 827 1752 1090 2381 412 1088 1254 

u 

~~~~2~2~-------------~~~-----~-~2--1._1_22 ____ 6_87 ____ .,_2o::----8-"2~.;.-+-• --·--'-'lw ..... _ 
Témo1n 1 
Témoin 2 

857 
687 

2013 
1699 

.1815 
1447 

~ 

1493 
1241 

838 
1250 

1421 ... ____________________________________________ ....,. _______ _ 
Nains et semi-volubiles. Cvcle 3. 

Oans le tableau 4, nous voyona que lea plus hauts ,...,.111nta pour * t-.1ns 
furent encore une fo1s obtenua l MolO, 8Urund1. L .... 111eu"11 var1tt6s en 
général furent H 75 et G 13671 (Tableau 4). En haute alt1tude (g~ H), 1es 
meilleures furent Nakaja, Na1n de Kyondo, 8AJ 1297, H 75 et Ntekerabea111.u. En 
basse altitude (Groupe L) , leN"illeures furent Nain de Kyondo, Aroana, H 75, 
G 13671, XAN 76, G 2816 et H 11080. En altftude moyenne, la meflleuna var1été 
pour zones basses (Groupe M1) ur PVA 1186, et la me1lleure pour les zonas 
hautes (Groupe M2) fut Ntekerabasili~u. 
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Tableau 3: Essais régionaux nanis/semi-volubiles, Cycle 2, rendement (kg/ha) 

Station: 

Pays: 
Altitude : 

Rwer 
ere 
RW 

2100 

Kara 
m a 
RW 

1)00 

M oso 

BU 
1260 

Kiru 
ndo 
BU 

1480 

Murongwe 

BU 
1470 

Mulungu 

ZA 
1730 

Rubo 
na 
RW 

1650 

Saison: 87A 86A 868 87~ 87A 87B 86A 868 87A 87A 

Doré K i rund,o 
Urubonobono 
Rubona 5 
Ikinimba 
A 197 
Nsizebashonje4 
Ubusosera 6 
Kilyumukwe 
Caraota 
Muhinga 
Nain de Kyondo 
o 6 
Nakaja 
A 410 
BAT 1375 
HM 21-7 
HM 5-1 
PVA 779 

900 
550 
465 
915 
515 
765 
810 
790 
620 
595 
750 
695 
525 
645 
450 
555 

1240 
705 

950 
945 
620 
600 
990 
845 

1125 
780 

1115 
670 

1870 
915 

1325 
' 315 
940 
830 
680 
625 

838 
900 
406 

1419, 
560 

t 123 
881 
450 
913 
613 
723 
494 
981 

1063 
584 
781 
769 
769 

714 
1314 

751 
896 
681 
879 
911 
579 
979 
471 
889 
863 

1196 
774 
660 
623 
851 
578 

. 310 
373 
438 
233 
592 
340 
360 
442 

. 404 
402 
346 
402 
440 
156 
163 
406 
400 
460 

1506 
825 
894 
902 

1483 
768 

1104 
1288 

912 
1202 

654 
1325 
900 
904 
660 

1104 
1371 
1135 

305 
451 
106 
280 
188 
276 
246 
258 
255 
209 
110 
229 
214 
265 
134 
181 
204 
169 

988 
1250 
963 
713 
700 
613 

1250 
963 
950 
813 

1425 
638 

1788 
650 

1350 
650 

1138 
763 

257 
230 
62 

496 
96 

204 
660 
172 
350 
164 

1317 
42 

1189 
1285 

173 
199 
380 
189 

860 
750 
730 
560 
675 
635 
745 
970 
870 
765 
740 
880 

1095 
435 
510 
725 

1050 
635 

M oye 
nne 

818 
827 
665 
t\40 
600 
589 
756 
620 
715 
556 
868 
631 
934 
596 
563 
579 
787 
671 

-------------------------------------------------------------------------------
Témoin 725 1145 1081 714 483 1242 220 951 510 1190 899 
-------------------------------------------------------------------------------

Résumé pour les nains et semi-volubiles. 

Au-dessus de 1,800 métres les meilleures variétés furent HM 5-1 et H 75 (mais 
trés sensible a la haleuse). Entre 1,600 et 1,800 metres les meilleures furent 
Nakaja et Ntekerabasilimu. Entre 1400 et 1600 métres les meilleures furent 
Ikinyange A 197 (mais trés sensible a l'anthracnose), et PVA 1186. En dessous 
de 1,400 métres, les meilleures furent Nain de Kyondo, Aroana (mais trés 
sensible a la bactériose convnune), G 13671-, XAN 76, G 2816 et G 11060. 
Certaines de ces variétés ont déja été diffusées aux agriculteurs tandis que 
d'autres seraient de bons candidats pour diffusion variétale; cependant les 
variétés qui ont montré des problémes sp~cifiques devraient étre améliorées par 
la sélection. Plusieurs de ces variétés présentent un potentiel de rendement 
amélioré et une bonne adaptabilité. 
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Tableau 4: Essais régionaux nains/sem1-volubiles, Cycle 3, rendement (kg/hn) 
-------------------------------------------------------------------------------

Station: l<iso Luotu Musie Maso Ruts Muro Mulu No y e o. 
Zl nene huru ngwe ngu nne 

Pays: BU ZA ZA BU ZA BU ZA 
Altitude : 2100 2100 1800 1260 1100 1470 1730 

Saison: 87B 878 878 878 878 878 878 
-------------------------------------------------------------------------------
Nakaja 100 1667 1438 1865 688 483 850 1013 
Nain eje Kyondo 400 1124 1156 1356 1875 736 732 1054 
HM 5-1 ;; 50 549 740 1738 1700 946 715 920 
Ubusosera 6 338 1490 1125 1791 563 724 848 983 
PVA 359 63 701 937 1765 875 921 503 752 
BAT 1297 163 821 2000 998 575 305 503 695 
PVA 1186 325 972 968 1568 538 1208 459 877 
A roana 63 1301 1000 2041 1875 660 609 1078 
H 75 388 1913 1344 1398 1875 960 618 1214 
G 13671 275 1515 1219 2719 961 238 1206 
PVA 1272 13 764 905 1869 1638 954 845 987 
XAN 76 150 1042 656 2095 1260 588 604 914 
G 2816 63 1326 1125 2139 350 910 159 867 
Ntekerabasi 1 imu 488 1326 1375 1546 625 789 986 1019 
G 11060 363 1326 1219 2016 388 658 561 962 
A 370 288 1180 1344 1579 325 853 662 883 
A 484 . 63 510 656 1876 500 1269 188 723 
Amashongoshwa 88 543 625 1504 750 756 569 691 
PVA 772 88 841 625 1538 1750 714 770 903 
PVA 563 138 874 687 1803 1500 896 

., 
550 981 

-------------------------------------------------------------------------------
Témo1n 1 777 625 1839 550 728 110 882 
Témo1n 2 1038 1406 1746 875 893 745 1017 
-------------------------------------------------------------------------------
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Réstné 

RESULTATS DE LA PEPINIERE REGIONALE POUR l'EVALUATION .DES 

LIGNEES AVANCEES DE l 'AFRIQUE CENTRALE (PRELAAC) ET DE LA 

PEPINIERE REGIONALE POUR l'EVALUATION DE RESISTANCE (PRER) 

Trutmann Petar 
Oessert James M1ke 

La PRELAAC fut evaluée par de·s pathologistes nationaux -dans un effQrt r6g1onal 
d ' obtenir des rense1gnaments précis sur la résistance et la sans1b111t6 des 
lignées avancées de chaque progr~ national pour les ~rogr .... s de s61ect1on 
variétale pour penmettre une sélection · plus efficace des variétés avant lá 
diffusion. Dans un effort semblable, des sourcis de rés1stancé sélect1onnées 
d'abord pour des maladies spécifiques furent évaluées aux a.placeMents et lors 
des saisons différentes pour la stabil1té de résistance et pour laur nllct1on 

/. aux autres maladies répandues dans la PRER. les données das deux easa1a 
montrent que plusieurs variétés prometteuses sont disponibles. Toutefo1s, 11 
faut constru1re un systeme qui peut assurer une .. 111eure ut111sat1on des 
données par les programmes. 

Introduction. 

La PRELAAC (Pépiniére Régionale pour l'Evafuatioñ des lignées Avancées de 
l'Afrique Centrale) et la PRER (Pépiniére Régionale pour l'Evaluation de 
Résistance) furent lancées en utilisant la coopération ré~1onale avec deux 

· object ifs: 1) pour caractériser une meilleure résistance et d' autres caractéres 
importants des 11gnées avanéées, pour facH1ter une.sélection plus précise 
(PRELAAC); · et 2) pour mieux caractériser les sources de résistance pour une 
résistance multiple et stable (PRER). Les résultats présentés sont ceux des 
pathologistes (M. Pyndji du PNL/INERA, N. Ntahimpera et D. Perreaux de l'ISABU, 
et J. Kayitare de l'ISAR), de l'entomologiste A. Autrique, et du personnel 
CIAT, et ils furent analysés et rassemblés par le Programme Régional. les 
essais seront abordés séparément pour éviter fa confus1on. 

PRELAAC 

En 198 7 A; 1 es semen ces d' unod ~\;JJ• ,, . ~ i contenant des 11 gnées avancées de tous 
les progr81111les nationaux furent distr 1 11Jées aux protectionnistes des plantes et 
aux nutritionistes de la région. Le travail fut distr1bué et éval~ 
spécifiquement comme suit: 
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~unmd 1 

wa nda 

.:1:-e 

CIAT 

- La bactér w _,e commune 
La ha leuse. 
Les tAches farineuses 
La mouche du haricot 

- L'anthracnose 
L'ascochytose 

Les tAches anguleuses 
La rouille 

- Le BCMV 
Les caractéristiques culinaires. 

Ainsi les ressources . nationales toujours r~res furent combinées pour ~énéfice 
mutuel, national et régional. En ce qu1 concerne la protection des lantes, 
chaque pathologi~te re~ut autant de pépi.n1ltres A évaluer: chaque pépir iére fut 
spécialement inoculée avec chaque maladie individuelle et évaluée en tilisant 
1 'échelle standard du CIAT quánd c'était possible (pour le CBB ur ~ échelle 
différente fut utilisé, voir les résultats CBB). Ensuite les résult . ts furent 
mis en commun et distribués a chaque programme. 

Résultats . 

Les caractéristiques de chaque lignée avancé& du Burundi, du Rwanda et du Za1re 
apparaissent dans les tableaux· 1 et 2. Les tableaux 3 a 15 nous donnent des 
li stes des meilleures et des pires variétés pour les différents · critltres. A 
partir des résultats on peut identifier des variétés qui répondent aux critltres 
pour certaines régions. Par exemple, si les cond1t1ons pour les régions de 
basse altitude sont: résistance au BCMV, A la Rouille, A la Bactériose comrnune 
(sévérité moins de ou égal A 4) et aux TAches Anguleuses (moins dP. ou égal A 
6), alors une seule variété, NAKAJA, devrait étre diffuséP dans les zones 
basses ou les maladies comme l'anthracnose, l'sscochytose et la haleuse sont 
défavorisées. LA ou ces maladies sont importantes, surtout en altitude moyenne 
ou haute, une haute résistan~d A l'anthracnose, A l'ascochytose et A la haleuse 
doit exister dans les variétés. Les variétés qui répondent les mieux a ces 
criteres ~ont présentées dans le tableau 16. 

Oiscussion. 

En príncipe, la structure existe pour permettre une caractérisation précise 
des var1étés pour aider le processus de sélection variétale. Les données en 
réserve sur le programme Lotus peut étre facilement transférées et manipulées 
pour une analyse spécifique comrne celles présentées et autres. Les analyses 
spécifiques demandées par chaque programme national peuvent aussi étre 
favorisées si le programme régional a un personnel de soutien suffisant. 

Le facteur critique est maintenant que les renseignements s'intégrent dans le 
processus de sélection variétale pour étre utilisés par les sé lectionneurs. Le 
travail de pathologie doit étre intégré dans celui de la sélection variétale. 
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Tableau 16. Var1étés avec des rés1stances .ultiples aux d1f~4rentes_ .. lad1es 

Variété Mouche Asco Anthr TA Rouille Mosaic BR . Halo 
. . -----------------------------------------------------------------

NAINLSEMI VOLUBILES 
RWR 65 1.0 6.0 3.0 5.0 1.0 1.0 
BAYO 158 1.0 6.0 2.0 3.0 1.0 1.0 
A 411 89.0 1.0 6. 0 1.0 1. o 1.0 1.0 

VOL,UBILES 
G 858 79.0 4.0 1.,0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
G 233'5 60.0 4.0 1~0 4.0 2.0 1.0 2.0 1.0 
G 2338 40.0 4.0 1.0 5.0 1.0 3.0 1.0 1.0 

PRER. 

A partir de 1986, les semences d'une collection de sources résistantes A 
l'anthracnose, a l'ascochytose et aux tAches anguleuses, ainsi des variétés 
sélectionnées auparavant pour la résistance aux maladies spécifi.ques, furent 
données aux programmes nat1onaux. Les objectifs de cette nouvelle pépiniére 
étaient d'évaluer ces sources pour leur réaction aux maladies multiples 
trouvées dans' les différentes zones de la région et d'évaluer la stabilité de 
la résistance sur les saisons et les localités. les renseignements seraient 
disponibles par la suite au programme de sélection pour étre sur que les 
croisements précédents étaient acceptables. 

Methodes. 

93 lignées avec une résistance A des maladies spécifiques furent semées aux 
emplacements différents de la région, c'est A dire : Rubona, Rwerere, Murong~e, 
Mulungu et, récenvnent, Luoto ' (CAPSA Nord ~- Kivu). la pépiniére fut 
répétée.(2/emplacement)et innoculée avec des débris végétaux infectés de 
l'emplacement. Les maladies fréquentes furent évaluées, en utilisant l'éche lle 
1 a 9 du CIAT. 

les résultats furent rassemblés et récemment, analysés pour les facteurs 
mentionnés ci-dessus, quand les móyens J>>ur le faire sont devenus disponibles. 

RESISTANCE MUlTIPLE AUX MALADIES. 
' 

les meilleures lignées pour l!.anthracnose, l'Ascochytose, les TAches Anguleuses 
et la Rouille, sur deux saisons et troi s emplacements, furent les suivantes: 

G 4129 
A 221 
ZAV 83012 
PVA 895 

A 227 
A 411 
ZAV 83058 

A 116 
A 336 
PVXM 1535 

95 

V 8354 
ACV 8347 
G 6074 

BAT 1510 
ZAV 83012 
VRB 81041 



~ucune de ces · lignées n ' a montré des s1gnes d'anthracnose . Cependant, la 
pression de l'anthracnose n'était pas forte dans tous les emplacements pendant 
ce temps. 

Stabi11té. 

Les lignées suivantes ont retenu leur 
emplacements: 

LES TACHES ANGULEUSES 

BAT 1510 
PVA 895 
VRB 81041 
CUVA 168N 
A 381 
A 163 
A 221 
A 152 
BAT 76 
G 5173 

résistance dans les d1fférents 

l'ASCOCHYTOSE 

RUBONA 5 
P~X 1535 
VRB 81041 
BAN 6 
A 484 
A- 116 
A 221 
ACV 83047 
ZAV 83058 
A 197 

En général, 11 y a avait une bonne corrélation entre les var1étés sur les 
emplacements différents pour l'ascochytose, mais, ce qu1 est surprenant, pas 
pour les tAches anguleuses, bien qu'aucune variété qui était bonne A un des 
emplacements n'ait succombé a l'autre. Il faut analyser d'autres données avant 
de tirer des conclus1ons fermes. 

Discussion. 

les résultats présentés jusqu'ici sont incomplets pu1sque les données de tous 
les emplacements et toutes les saisons n'ont pas été traitées. Néanmoins, les 
résultats indiquent déja que certaines variétés ont une résistance multiple et 
que certaines variétés sont résistantes dans les différents emplacements. 
D'autres analyses sont nécessaires pour trouver les variétés qui ont une 
résistance mult1ple pour les emplacements . et les saisons différents. Ces 
résultats seront recueillis plus tard et envoyés aux programmes nationaux 
respectifs. 

Dans le futur, la PRER sera plus petite. la saison prochaine , sa composition 
changera, car les sources récemment identifiées seront ajoutées et les vie1lles 
seront éliminées. Pour minimiser les possibi .lités de mélanger les graines dans 
le temps, le CIAT multipliera les variétés chaque saison et les distribuera. 
En plus, les lignées PRER pourra1ent étre ajoutées au systeme PRELAAC, pour 
obtenir des renseignements plus rapides sur les lignées avec résistances 
multiples et sur les sources qui, bien qu'étant bonnes pour une maladie, sont 
multisensibles a d'autres; ces sources ne devraient pas étre utilisées dans des 
programmes de croisement. 
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Légende/Explication Tableau 1 a 15 

Type croi 

Mouch 

Asco 

Anth 

Tach angu 

Rouille 

M osa 

Blck r oot 

Halo 

Grai dure 

Gonflement 

Duré cui·s 

Efficnce 

Pourcentage de plantes flétrissantes a cause de l'attaque de la 
.auche du haricot (Burundi) 

Sévérité de l'attaque de la .auche du haricot en % des plantes 
attaq"!lées. 

Sévérité de l'attaque de l'ascochytose évaluée a Rwerere (Rwanda) 

Sévérité de l'attaque de l'anthracnose évaluée a Rubo na ( Rwanda) 

: Sévérité de l'attaque de la aaladie des Taches anguleuses évaluée 
a Mulungu (Za1re) 

Sévérité de l'attaque de la rouille évaluée a Mulungu (Za1re) 

Sévéri té de 1 'attaque des maladies virales éva'luée a Rubona 
(Rwanda) 

: Sévérité de la réaction hypersensitive a l'attaque par la souche 
nécrotique de BCMV (Virose co .. une du haricot) évaluée a Rubona 
(Rwanda) 

: Sévérité de l'attaque de la bactériose a halo évaluée a Kisozi 
(Burundi) 

Sévérité de l'attaque de la bactériose coaaune évaluée a Bujuabura 
( Burundi) 

Pourcentage d~s graines dures a cuire 

Augmentation du poids des graines tre•pées pendant 12 heures en 
pourcentage du poids sec. 

Durée de cuisson en ainutes (50 % des graines cuites avec 
"Mattson Cooker") 

Efficience des variétés évaluée 8 Rubona. 

(2) Echelle de 1-9: 1 = pas de symptómes 1 tres bien 
9 = 100 % des plantes •ortes a cause de la aaladie/ 

tres •auvais. · 

Le chiffre O indique que la caractéristique n'a pas été évaluée. 
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rableau 1: Liste g~nérale des évaluations, PRELAAC-1, nains et se•i-
volubiles, 1987 

No. Vmété Type Type Cycle Mouch Asco Anth Tach Roui Mosa Blck Halo Bact Grai Gonfle Duré Effi 
croi graine 1 j) 11) ( 2) 12 l angu lle ( 2 l root 12) COIII dure 1ent cu 1s cnce 

( 2) ( 2) ( 2) ( 2) 12) 
--- --------------- ---- ------ ----- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ----

1 RIIR 45 1 2/6G · 78 27 5 2 8 2 3 9 4 1 82 39 5 
2 RIIR 52 1 7G 80 38 9 2 9 1 1 4 o 105 29 5 
3 RIIR 96 1 6/SM 78 80 6 3 7 1 1 1 4 3 o 102 32 5 
4 RIIR 136 1 6/ IN 78 61 8 6 S 3 1 1 4 4 o íOS 34 6 
5 RIIR ISO 1 6/ 1M 83 53 8 S 8 3 3 2 3 5 o 101 34 6 
6 RIIR 129 2 6/ IH 78 JS 8 5 9 2 1 5 6 • o 96 32 5 
7 RIIR 110 1 6/3H 78 72 9 3 8 2 3 1 1 4 o 109 43 6 
8 RIIR 111 2 6/3H 92 79 8 5 8 2 3 2 1 4 o 100 4S 5 
9 NKANGA 2 6/IM 83 71 8 3 8 3 2 2 3 5 o 90 33 5 

10 IRII 2 2 6/ 2H 86 55 8 4 8 3 2 3 5 S o 95 38 S 
11 KALIKABAGENI 2 3M 83 88 8 3 8 3 2 1 S 5 4 93 45 6 
12 G 11521 2 3/5H 81 88 8 2 5 3 l 2 1 4 o 104 24 6 
13 G11525 1 8/7M 83 89 9 2 7 3 3 2 4 4 3 86 37 6 
14 BASEKA 1 7G 81 73 7 4 8 3 2 2 8 6 o 97 31 4 
1S NYIRAGITIIE 2 2G 78 76 8 3 8 3 1 4 S o 104 32 6 
16 PVA 1422 1 6/16 81 60 8 3 8 3 5 1 4 19 25 42 6 
17 PVA 800A 1 6/ 1M 83 80 4 3 8 3 S 11 30 37 6 
18 PVA3004 1 7G 82 94 8 2 8 3 5 o 97 34 6 
20 PVA 15 1 7G 81 89 8 4 8 3 4 o 91 31 5 
21 PVA702 1 6/ 1G 81 75 9 2 8 2 4 3 o 103 3S 5 
22 PVA 1435 1 6/ IM 83 74 8 7 8 3 3 S o 103 39 5 
23 PVA 46 1 6G -81 63 8 2 8 3 1 4 o 97 29 6 
24 A 486 1 5/ IG 81 75 8 S 8 3 2 4 o 94 31 6 
25 ZAA 60 2 6/ IM 85 79 7 8 8 3 o o o ~ 6 
28 G 45479 2 3/SG 81 84 8 4 6 1 1 4 o 104 ~o 6 
29 ZAA &4086 2 6/ IG 81 55 6 3 8 3 5 1 5 o 100 3S 5 
30 RIIR 6~ 2 6/ !G 83 o o 2 6 3 5 o o o 105 26 o 
31 PVA 783 1 6/ !M 82 83 o 7 8 3 3 4 o o o S 
32 RIIR 169 2 6/lM 82 100 o 9 8 3 3 4 o 107 39 5 
33 KABANIMA 1 6/ IN 76 78 8 5 8 2 1 2 4 o 104 25 5 
34 VAR.5066 2 5/6M 83 94 o 8 8 3 2 5 5 o 100 33 5 
35 RIIR 144 1 JP 87 53 o 2 5 3 1 2 1 5 o 101 3C ~ 
36 NTUMALIHENEMUNZU 3 6/ 1M 81 o o 4 8 3 2 3 5 o 96 34 5 
37 PVA 784 1 6/ 1G 78 100 o 3 8 3 3 1 5 4 o 104 33 6 
38 RIIR 161 2 6/1M 87 o o 3 5 2 7 1 8 • o 98 28 7 
39 RIIR 147 2 6/ 1G 82 o o 9 8 3 o o o o o 106 37 o 
40 RIIR 14 2 6/1N 81 o o 8 8 3 3 5 ' o 98 34 5 
42 MUSHINGANDENGO 3 3M 78 o o 2 8 3 5 5 ~ o 101 34 6 
43 KANYAMANZA 2 3 3/ 911 79 70 o 4 8 1 2 1 3 5 o 95 37 6 
44 MBAGARUMBISE 5 3 2P 78 60 o 6 9 2 1 2 1 4 o 100 31 5 
45 RWR 35 2 6/1H 78 95 o 7 8 3 o o 5 5 o 107 " S 
46 BAT 1373 2 2M 79 10 o 5 8 3 1 5 5 o 98 33 4 
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No . Yar16U Type Type Cycle Mouch Asco ARth Tach loui ROsa llck Halo lact lrai 8olflt Dlr6 Effi 
cro1 graíne (j ¡ (1) " "(2) !21 antM 11t (2) root (2) c011 dure ••t Clil CICI 

12) (t) (2) UJ (2) 

--- -------~------- ---- ------ ----- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---· ---- ------ ---- ----

. 47 KAJEIIUMlAIIGARA 3 lflP 79 95 o ' 8 3 2 1 1 5 o " 33 4 
48 RUGAYAIIDEIGO 3 3M 82 65 o 3 5 3 2 1 1 5 o .. Ji 5 
49 GLP -2 O 1/tG 78 19 o 4 ' 3 2 ' 1 ' o 105 32 • 50 lfASTERPIECE 3 .7G 91 89 o 5 8 3 3 1 7 5 o t1 33 o 
51 BAYO 158 2 2P 82 o o 4 • 2 3 1 1 o o 11 31 o 
52 CARU. 27 2 tP 8.1 35 o 1 8 2 1 1 3 5 o tt J4 5 
53 RWR 137 2 I/11C 82 o o 7 8 2 1 1 1 ' o 102 34 5 
54 PVA 1377 1 5/7G 78 88 9 2 8 3 1 1 1 5 ' 7t 41 1 
55 IAT 1375 2 5P 83 u 1 1 1 2 2 1 1 5 o 101 2t 4 
56 ZAV 84098 1 7/26 83 !4 6 3 8 2 1 1 1 3 o 100 21 5 
57 PVA 3004 1 6/1G 83 89 o 3 8 3 2 1 1 4 o 10! 32 5 
5& PVA 830 1 611G 83 90 6 ' 6 3 1 2 • 3. ' o 13 33 4 
59 8AT 24 2 7 ~ 81 94 6 3 3 2 1 1 1 4 o 104 2t 5 
5G EMP j¿,j 2 2P · 81 89 ~ 

1 2 6 3 1 1 4 o ., 27 5 
61 FvA 1258 1 6i iG 83 95 6 2 8 3 2 1 5 o t5 33 • 62 RAB Z04 2 5P 83 as 6 ' 6 1 2 1 1 4 o N 21 • 63 RA3 227 2 6P 81 72 6 5 5 3 2 2 3 5 11 " 22 5 
·64 Ull 162 2 SP 78 55 5 3 3 2 3 1 1 4 22 !4 o 4 
65 MUNYU/MULUIIGU 1 4G 18 63 8 3 8 3 1 1 7 5 o t3 34 5 
.66 BAII 27 1 7/2G 83 100 7 2 1 3 1 5 1 4 o ;1 21 5 
67 ZAA 84099 2 7/5G 83 68 6 ' 1 3 1 1 3 4 o 12 32 5 
68 D 6 1 6/ IG 82 94 7 5 8 l 1 1 l 4 o 101 3t S 
69 MCD 255 1 6/ 1G 82 75 1 3 8 ' 2 1 3 ' o t7 33 5 
70 DOR jo& 2 6P 84 76 7 2 3 3 1 9 1 ' 9 73 21 1 
71 RAB 202 2 6P 84 84 6 ' 5 2 2 2 1 ' 3 15 2t 7 
72 RAB 214 2 6P a1 63 5 2 6 2 1 9 1 5 12 12 32 ' 73 RIZ 35 2 4P 78 50 6 4 1 1 1 2 2 ' 1 73 21 5 
74 RAB 206 2 6P 83 32 6 5 6 1 1 1 1 5 10 43 o 1 
7S TOSTADO 1 3/7P 81 90 1 4 3 1 1 1 5 3 3 105 21 1 
76 RAB 21 1 2 6P 82 26 7 2 6 1 1 1 1 5 o- 72 28 5 
17 NAUJA 2 2P 84 32 6 8 6 1 1 1 5 ' o t7 a5 5 
78 NAIN DE K ~ ONDO 3 1P 87 80 S 3 5 1 1 2 1 5 o ti 2t 5 
79 A 88 2 2/4P 87 63 • 7 5 2 1 2 2 ' • 78 34 1 
80 A 177 2 2/4P 17 85 6 4 8 1 1 1 1 S o 102 29 1 
82 A 20• 2 USP 11 94 9. S 8 3 1 9 o 5 o 101 ,7 1 
83 A 260 2 2/4P 77 63 7 S 7 2 1 1 ' 5 o 93 31 S 
84 A 273 2 2/4P 77 61 8 3 6 1 1 1 1 o 1 !2 27 o 
85 A 321 2 2P 86 65 7 3 8 1 1 1 2 5 o 11 3S 1 
86 A 337 2 2P 82 82 8 ' 3 1 1 2 1 ' ' 11 35 1 
81 A 344 2 2P 87 83 6 5 3 1 1 1 1 4 2 82 21 1 
88 A 357 2 2P 87 95 6 3 3 t 1 2 1 4 t t1 21 5 
B9 A 358 2 2P 87 95 7 ' 3 1 1 9 3 ' o ti 24 1 
90 A U2 2 2/4P 82 76 7 7 4 1 t 9 1 ' o t3 21 5 
91 A 411 2 2P 83 89 o ' 6 1 1 1 1 5 1 19 33- 1 
92 A 439 2 2/4P 82 65 1 6 6 1 1 5 1 S 1 11 31 1 
93 BAT 1637 2 2/.9P 81 60 8 4 8 2 3 2 1 ' • 58 40 • 94 CHICHICASTE 3 9P 82 82 7 8 6 2 3 1 3 • 1 •• 3t 5 
98 K 642 2 2P 81 1S a 6 1 1 9 1 1 o 102 21 7 
99 KIBURU MOSHI 2 2P 84 67 1 9 5 3 1 1 ' 5 o " 33 5 

100 kllYUMUKWE 2 7G 78 94 7 5 8 3 1 1 1 o ti 35 7 
101 PECHO AMARILLO 3 9P 85 89 6 8 i 1 9 1 S o 103 31 1 
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croi -graine (j) (1) ( 2) (2) angu lle (2) root (2) COII dure •ent cu is cnce 
(21 12l ( 2) ( 2) 121 

--- --------------- ---- ~----- ----- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ----

102 PVA 2288 2 6/1P 78 o 8 3 8 3 1 1 4 o o 102 31 o 
103 A 410 1 411 82 80 8 4 6 2 1 2 5 o 101 27 7 
104 BAT 1375 2 5P 82 79 6 5 5 3 1 2 5 o 100 25 6 
105 PYA 779 1 6/1 G 81 89 7 3 6 3 3 1 5 (¡ 98 25 6 
100 HM 5-1 2 311 82 94 8 2 7 3 3 7 5 1 93 32 6 
107 HN S-S 2 3H 81 88 6 2 7 3 1 6 6 o 97 31 6 
108 AROAMA 2 4P 83 89 5 3 6 1 5 o 101 28 5 
109 CALIMA 1 6/1G 78 95 7 8 3 . 5 o 99 27 5 V 

110 KARAMA 1/2 1 2/6M 78 90 8 S 9 3 2 3 5 o 97 34. 5 
111 URUBOMOBONO 3 2/9M 81 55 8 3 8 3 1 2 1 5 3 74 o 5 
112 KIRUNDO 2 3G 82 65 8 2 7 2 2 2 6 5 o 9p 37 6 
113 RUBONA S 1 6/1H 81 83 7 7 8 2 1 3 4 o 101 40 S 
114 IKINIMBA 3 9M 81 20 7 . 3 8 3 2 4 1 79 45 6 
115 A 197 1 2G 82 100 o 6 6 1 o 98 31 6 
116 NSIZEBASHONJE 4 3 2/4M 78 28 o 3 8 3 1 5 o d7 31 6 
117 UBUSOSERA 6 3 4P 82 50 o 3 1 3 1 2 1 4 (¡ 92 30 6 
118 KILYUMUKWE 2 7G 78 74 o 5 8 3 2 2 S 6 o 103 37 6 
119 CARAOTA 2 6P 78 56 o 7 8 2 ! 2 6 o 104 35 7 
122 PYA 705 1 6/1G 80 95 6 3 8 3 2 5 o 88 30 5 
123 PYA 1216 1 6/2G 82 94 8 j 8 3 1 4 6 o 96 28 5 
124 PVA 1432 1 6/1G 82 100 8 '3 8 3 1 1 5 o 105 3~ 5 
125 PVA 774 1 6/ 1G 78 93 o 3 o o 3 1 3 5 o o o S 
126 CLP X 1125 2 217M 78 89 7 4 7 3 2 1 . 5 o 107 37 5 
127 ARGENTINO 1 7H 78 6 8 5 6 3 l 2 4 6 o 101 35 6 
128 G 11525 (S.C.POR 2 2/7G 81 69 9 8 8 3 3 1 3 S o 91 32 6 
129 EMP 87 2 2P 82 8S 8 3 5 2 5 5 o 94 29 5 
130 APN 18 2 2P 81 94 7 6 5 1 1 4 4 69 32 4 
131 GLP X 11,33 1 2/5M 84 94 6 2 6 3 1 3 S· o 97 31 5 
132 OOR 41 2 9P" 84 100 6 7 4 2 3 1 1 4 o 102 31 4 
133 TAifAZALUPA 2 9P 84 100 6 6 5 l 1 2 2 4 o 106 26 5 
134 ICA PIJAO 2 9P 84 100 6 8 5 1 2 3 4 o 78 . 28 5 
135 .JtA TUEY 23 2 S/2G 82 94 6 3 6 1 1 9 1 4 o 91 35 5 
138 RWR 229 1 6/1M "81 100 7 7 7 2 3 3 . 4 o 99 38 5 
137 KINYOGWE 2 7G 81 100 8 3 8 3 3 6 5 o 99 40 5 
138 PVA 880 1 6/1G 83 94 7 6 3 3 1 1 3 o 98 28 5 
139 RWR 222 2 6P 84 80 7 6 S 1 1 3 . ' S o 97 26 6 
140 PYA 772 2 6/1G 82 100 Q 3 6 3 3 2 3 4 o 92 26 5 
142 G 11516 2 3/2G 82 75 a 7 3 3 3 4 o 101 21 6 
143 6 04391 2 2/ 4M 78 79 8 2 8 3 1 2 1 3 2 77 46 5 
144 PYA 1438 2 6/1G 82 85 7 3 7 1 1 3 5 2 74 29 
145 KIBUGA 2 9P 84 67 o 2 5 2 3 1 3 5 o 101 31 
14& RWR 217 l 6/lM 81 95 o ' 8 1 3 2 4 5 o 110 35 6 
147 PVA 1216 1 6/2G 81 85 8 2 7 3 1 5 4 o 95 2B 
148 RWR 221 2 5P 84 74 o 5 6 3 3 5 o 92 32 
149 AMASHOM60SHWA 3 7G 78 100 o 2 8 3 1 1 6 o 100 3' 
150 NTEKERABASILINU 3 4P 84 75 5 3 8 3 3 2 5 o 92 24 6 
151 G 13671 3 2/9M 84 65 7 3 6 2 1 1 1 4 6 81 37 5 
152 PVA 1272 1 6/IM 78 lOO 7 3 8 3 3 1 4 5 6 97 23 5 
153 G 2816 2 2P 77 56 8 2 8 3 3 6 o 103 34 6 
154 BAC 76 2 2P 82 75 8 2 3 2 2 3 3 79 29 5 
155 A 484 1 2/SM 82 100 8 4 8 3 4 o 102 34 5 
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Tableau 2: Liste «'n'rale dea '•aluatioaa, PIILAAC- 1, •olubil .. , 1117 

llo . Vmété Type Ty pe Cycle Mouch Asco Anth Tach Rou i Mosa Blck Hal o Bact Gra i Gonflt Dur6 Eff i 
croi graine (j) (1) ( 2) ( 2) angu 1 le (2) root (2) co• dure 1ent cu is cnct 

( 2) (2) (2) ( 2) (2) 
--- --------------- ---- ------ ----- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ----

156 CUARENTINO-ISABU 4 5P o 94 6 5 6 2 1 9 1 5 o 91 2a 4 
157 V7940-138-17 4 6M o 6? 5 2 4 1 1 1 2 4 3 77 27 5 
158 DE CELAYA 4 6G o 47 6 3 3 1 3 1 1 4 2 73 32 a 
159 FLOR DE MAYO-ISA 4 5P o 84 5 2 5 1 1 2 1 5 o 92 34 a 
160 MUYINGA 1 (H835) 4 3M o 58 6 4 7 2 1 3 1 5 1 95 32 a 
161 VEF 1263/!SABU 4 6M o 65 6 2 4 1 1 2 2 5 3 58 30 a 
162 VEF 1252/ ISABU 4 7G o 47 6 2 5 1 1 5 1 4 2 70 27 a 
163 G 858 4 3M o 79 4 2 4 1 1 4 o 98 32 7 
164 PUEBLA CRIO LLA 4 2M o 40 5 3 5 3 3 4 o 82 34 8 
165 G 2333 4 6P o so 6 2 3 2 J 3 4 3 &O 27 7 
166 G 685 4 5P o 95 4 2 3 3 1 3 5 o 95 f1 ' 16 7 URU~IYUMBA 3 4 3/6G o 95 7 2. 6 3 2 4 4 o 94 27 S 
168 e 10 4 7G o 75 4 3 6 2 5 1 7 4 o u 3& 7 
169 CUARE NTINO - 081 4 1 p o 61 5 3 6 2 1 3 1 4 18 42 25 S 
170 MABAYANGE 4 1P o 84 4 5 5 1 1 1 5 o 90 28 7 
171 G 2331 4 3H o 85 5 2 5 2 1 1 4 1 78 35 7 
172 ACV 8331 4 2P o 58 5 2 3 1 2 1 .. 4 o 91 29 7 
173 HUSALE 4 2i 9G o o 5 3 6 2 1 5 4 o 91 25 7 
174 G 2335 · 4 3P o 60 4 3 4 2 1 2 1 4 o 77 27 7 
175 MW !RAS! ~ ;G o 95 5 2 8 2 2 1 3 5 o 104 28 7 
176 y 80015 4 9P o 42 5 5 5 1 1 3 1 3 o 98 28 7 
177 VNB 81009 4 9~ o 89 5 4 6 1 1 3 3 5 1 63 34· 7 
178 VNB 81005 4 6P o 72 6 2 5 2 2 5 1 4 2 69 28 7 
179 82/26/5 HG-HG-2 4 3t 6H o 100 4 2 6 3 1 9 5 4 o 94 31 5 
180 G 2338 4 gp o 40 4 3 5 1 3 1 1 4 o 81 29 6 
181 G 12378 4 5~ 56 4 2 4 1 2 2 3 4 o o o 8 
182 GISENYI 2 BIS 4 2' 9G o 70 5 5 8 2 5 1 1 4 o 78 28 6 
183 82/15-12-HG-HG-4 4 i iJ o as 4 3 5 3 3 1 3 3 o 87 31 7 
184 82/1 4-1-MG-MG- 7 4 3G o 75 4 2 8 3 3 2 5 4 o 96 27 6 
185 VNB 9101 0 4 9;: 0 58 3 · 2 4 3 2 1 4 o 83 27 8 
186 CAJAHARCA 4 ~ ~ dG o 47 4 2 5 1 4 4 o o o 9 
187 V 7967-176-14 4 7F ,, ;s 8 2 6 1 4 1 96 28 8 J 
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Tableau 3: PRILAAC-J, 1987, Variétéa tolérantea a la Jloucbe du a.:ricot (110ina 
que 40 l des plantea flétriaaantea a cause de l'attaque de IIOUCbe) 

No. VarifU Type Type Cycle Mouch Asco Anth Tach Roui Mosa Blck Halo Bact Grai Gonfle Dur6 Effi 
croi graine (j) (1) ( 2) (2) angu lle ( 2) root ( 21 c·o• dure tent cuis cnce 

(2) (2) ( 2) ( 2) (2) 
--- --------------- ---- ------ ----- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---· ---- ---- ---- ------ ---- ----

1 RlfR •5 1 2/eG 78 27 5 2 8 2 3 1 9 ' 1 82 39 5 
2 RWR 52 1 7G 80 38 9 2 9 1 1 3 1 ' o 105 29 5 
e RlfR 129 2 I/1M 78 35 8 5 9 2 5 1 ' o 9e 32 5 

U BAT 1373 2 2M 79 10 o 5 8 3 1 5 5 o 98 33 • 52 CARU 27 2 9P 82 35 o 1 8 2 1 3 5 o 99 3( 5 
7( RAB 201 2 eP 83 32 e 5 e 1 1 1 S 10 (3 o e 
71 RAB 211 2 eP 82 2e 7 2 e 1 1 1 5 o 72 28 5 
77 lAlAJA 2 2P u 32 5 a e 1 1 5 • o 97 25 5 

11• IUNIItiA 3 9M 11 20 T 3 8 3 2 1 ' 1 79 (5 e 
111 NSIZEIASHONJE • 3 21•M 78 28 o 3 8 3 1 1 5 ' o 87 31 • 127 ARGUTIIO 1 7M 78 e 8 5 5 3 2 ' 6 o 101 35 6 

Fréquence des variétéa dana lea différentea claaaes d'attaque de la Moucbe 
du Haricot (l de• plantes flétrisaantes) 

Claaae 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-10 
-- ·~ 

Fréquence 2 1 3 7 . 6 16 21 33 36 40 
Poureentage 1 1 2 4 4 13 10 20 22 40 
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Tabl.eau 4: PRILAAC-1, 1987, Variétéa tolérantes a l'Aacocbytoae (cote i 5) 

No. YariéU Type Type Cycle Mouch Asco Anth Tach Roui Mosa Btck Halo Bact &rai &onfle Duré Effi 
crot graine (j) (1) {ll {2) angu lle (2) root (2) co11 dure 11nt cuis cnce 

17 PYA 800A 1 6/1M 83 80 4 3 8 3 1 1 1 S 11 30 37 e 
157 V7940-138-11 4 &M o 67 5 2 4 1 1 . 1 2 4 3 17 27 5 
159 FLOR DE MAYO-ISA 4 5P o 84 5 2 5 1 1 2 1 5 o 92 34 e 
163 G 858 . 4 3M o 79 4 2 4 1 1 1 1 4 o 98 32 7 
1&4 PUEBLA CRIOLLA 4 2M o 40 5 3 5 3 1 1 3 4 o 12 34 8 
186 G 685 4 5P o 95 4 2 3 3 1 2 3 5 O. 9S 11 e 
1ea e 10 4 7G o 7S 4 3 6 2 5 1 1 4 o 84 •3& 7 
169 CUARENTINO - 081 4 1P o 61 5 3 6 2 1 3 1 4 18 42 25 5 
170 MABAYANGE 4 1P o 84 4 5 5 1 1 1 5 o 90 28 1 

171 G 2331 4 3M o 85 S 2 5 2 1 1 4 1 78 35 7 
112 ACY 8331 4 2P o 58 S 2 3 1 1 . 2 1 4 o 91 29 1 
173 MUSALE 4 2/9G o o 5 3 6 2 1 1 5 4 o 91 2S 1 

174 G 2335 4 9P o 50 4 3 4 2 1 2 1 4 o 17 27 1 
175 lfWIRASl 4 7G o 95 5 2 8 2 2 1 3 5 o 104 28 7 
176 V 80015 4 gp o 42 5 5 5 1 1 3 1 a o 98 28 7 
171 YNB 81 0~9 4 gp o 89 5 4 6 t 1 3 3 5 1 63 34 T 

. 179 82/26/5 HG-HG-2 4 3/6M o 100 4 2 6 3 1 9 5 4 o 94 31 S 
~o G 2338 4 gp o 40 4 3 5 1 3 1 1 4 o 8'1 29 6 

1 G 12378 4 5M o 56 4 2 4 1 2 2 3 4 o o o 8 
182 GISENYI 2 BIS 4 2/9G o 10 5 5 8 2 5 1 1 4 o 18 28 5 
183 82/15-12-HG-MG-4 4 7M o 88 4 3 5 3 3 1 3 3 o 87 31 1 
184 Sl/\4-1-MG-MG-7 4 9G o TS 4 2 a· 3 3 2 S 4 o 96 27 6 
185 YNB 81010 4 9P o 58 3 2 4 1 3 2 1 4 o 83 27 8 
186 CAJAMARCA 4 9/SG o 47 4 2 5 3 1 1 4 4 o o o 9 

Fréquence des variétés dans les différentes classes de sévérité: Ascochytose 

Cote 1 2 3 4 . 5 6 7 ...... 8 9 
~ 

FréquencE7 • o o o 4 15 24 41 40 17 
Pourcentage o o o 3 11 17 29 28 12 

Tableau 5: PRELAAC-1, 1987, Variétés extr~.e.ent sensibles a l'Ascochytose 

No. Ymété Type Type Cycle Mouch Asco Anth Tach Roui Hosa Blck Halo Bact Grai Gonfle Duré Effi 
croi graine (j) (1) ( 2) (2) angu lle (2) root (2) cou dure tent cuis cnce 

(2) (2) (2) 121 ( 2) 
--- --------------- ---- ------ ----- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --·--- ---- ----

2 RlfR 52 1 7G 80 38 9 2 9 1 1 3 1 4 o 105 29 5 
7 RWR 110 1 6/3H 78 72 9 3 8 2 3 1 1 4 o 109 43 6 

13 G11525 1 8/7tf 83 sg 9 2 7 3 3 2 4 4 3 86 37 e 
21 PVA702 1 6/ 1G 81 75 9 '2 8 2 t t 4 l o 103 35 5 
5' PVA 1377 1 S/7G 78 88 9 2 8 3 1 1 1 5 4 79 41 e 
82 A 204 2 2/8P 77 94 9 5 8 3 1 9 o S o 106 27 8 

128 G 11525 IS.C.POR 2 2/7G 81 59 9 8 8 3 3 1 3 5 o 91 32 e 
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Tableau 6: PULAAC-1, 1987, Variétéa tolérantea a l'Anthracnoae (cote i 2) 

~o . Variété Type Type Cycle Mouch Asco Anth Tach Roui Mosa Blck Halo Bact Grai Gonfle Our6 Effi 
cro1 graine ( J 1 (1) ( 21 ( 21 angu lle (2) root (2) co• dure Hnt cuis cnce 

( 21 ( 2) ( 2) (2) (2) 

1 RIIR 45 1 2/6G 78 27 5 2 8 2 3 1 9 • 1 82 39 5 
2 RWR 52 1 7G • 80 38 9 2 9 1 1 3 1 • o 105 29 5 

12 G 11 S21 2 3/SM 81 88 8 2 S 3 1 2 1 • o 104 24 6 
13 G11525 1 8/7M 8L 89 9 2 3 3 2 • • 3 86 37 6 
18 PVA3004 1 7G a2 . 94 8 2 8 3 1 1 S o 97 34 6 
21 PVA702 1 6/ IG 81 7S 9 2 8 2 1 • 3 o 103 35 5 
23 PVA 46 1 6G 81 63 8 2 8 3 1 1 1 • o 97 29 S 
30 RIIR 65 2 6/lG 83 o o 2 6 3 5 1 o o o 105 26 o 
35 RIIR 144 1 ~p 87 53 o 2 5 3 1 2 1 5 o 101 30 4 
42 MUSHINGANDENGO 3 3M 78 o o 2 8 3 5 5 5 o 101 34 6 
54 PYA 1377 1 5¡ IG 18 88 9 2 8 3 1 5 4 79 41 1 
60 EMP 143 · 2 2P 81 8~ 7 "2 6 3 1 1 4 o 89 27 . 5 
61 PVA 1258 1 6/ 1G 83 95 6 2 8 3 2 1 5 o 95 33 6 
66 BAN 27 1 "i/2G 83 100 1 2 7 3 5 4 o 96 26 5 
70 DOR 308 2 6P 84 76 7 2 3 3 1 9 1 • 9 • 73 21 6 
72 RAB 214 2 6P 87 63 S 2 6 2 1 9 1 S 12 62 32 4 
76·RAB 211 2 6P 82 26 7 2 6 1 1 1 1 5 o 72 28 5 

106 HM 5-1 2 jM 82 94 8 2 7 3 3 1 7 5 1 93 32 6 
107 HH S-5 2 3M 81 88 6 2 7 3 1 1 6 6 o 97 31 e 
112 KIRUNDO i 3G 82 65 8 2 7 2 2 2 6 5 o 90 37 6 
131 GLP X 1133 1 2í 5M 84 94 6 2 6 3 1 1 3 S o 97 31 S 
138 PVA 880 i 6, 1G aJ 94 7 2 6 3 3 1 3 o 98 28 5 
142 G 11516 2 3/íG 82 75 8 2 7 3 3 3 1 4 o 101 21 S 
143 G 04391 2 2i 4H 76 79 8 2 8 3 1 2 1 3 2 "71 46 5 
145 KIBUGA 2 9P 84 67 o 2 S . 2 3 1 3 S o 101 31 7 
147 PYA 1216 1 6/2G 81 85 8 2 7 3 1 5 4 o 95 28 5 
149 AMASHONGOSHIIA 3 7G 78 100 o 2 8 3 1 7 6 o 100 37 6 
153 G 2816 2 2P ¡~ 56 8 2 8 3 3 1 6 o 103 34 6 
154 BAC 76 2 2F 82 75 8 2 3 ·2 2 1 3 3 79 29 5 
15i V7940-138-17 4 611 o 67 5 2 4 1 2 • 3 77 27 5 
159 FlOR OE MAYO-ISA 4 SP o 84 5 2 5 2 1 S o 92 3. 6 
161 YEF 1263/ISABU 4 6M o 65 6 2 ' 2 2 5 3 58 30 6 
162 ~EF 12S2/ ISABU 4 7G o 47 6 2 5 1 5 4 2 10 27 6 
163 G 858 4 3M o 79 4 - 2 4 1 1 1 • o 98 32 7 
165 G 2333 4 6P o ·80 6 2 3 2 1 1 3 • 3 60 27 7 
166 G 685 4 5P o 95 4 2 3 3 1 2 3 S o 95 31 8 
167 URUNYUMBA 3 t 3! 6G o 95 7 2 6 3 2 1 4 4 o 94 27 6 
171 G 2331 4 3M o 85 5 2 5 1 2 1 1 • 1 78 35 7 
172 ACY 8331 4 2P o 58 S 2 3 1 1 2 1 4 o 91 29 7 
175 MWIRASI 4 7G o ~5 5 2 8 2 2 1 3 S o 104 28 7 
178 YNB 81005 4 6P o 7l 6 2 5 2 2 S 1 4 2 69 . 28 7 
179 82/26/5 MG-MG- 2 4 3/6M o 100 • 2 6 3 1 9 5 4 o 94 31 S 
181 G 12378 4 "5M o 56 4 2 4 1 2 2 3 4 o o o 8 
184 82/ 14-1-HG-MG-7 4 9G o 7S 4 2 8 3 3 2 5 • o 96 27 6 
185 YNB 81010 4 9P o 58 3 2 4 1 3 2 1 • o 83 27 8 
186 CAJAJIARCA 4 9/8G o 47 4 2 5 3 • • o o o 9 
187 V 7967-176-14 4 7P o 75 8 2 ,. 1 1 4 1 96 28 8 
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Tableau 7: PRILAAC-1, 1987, Variétéa extri-.ent · ae~~aiblea 1 1 • AathracDoM 

No. Vanété Type Ty'pe Cycle.lfouch Asco Anth Tach Roui Mosa Blck Halo Bact Grai 6o11flt Dlrt Effi 
ero\.. graine ( j} (\) (2} (2) angu lle (2) root ( 2) COII dUrt Mllt CU i 1 CICt 

(2) ( 2) (2) (2) Ul 
--- --------------- ---- ------ ----- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ----

2S lAA 60 2 6/1M 85 79 7 8 8 3 1 1 1 o o o o e 
32 RWR 169 2 6/ 1M 82 100 o 9 8 3 1 2 3 4 o . 107 . 3t 5 
34 YAR.5066 2 5/6M 83 94 o 8 8 3 2 2 5 5 o 100 33 5 
39 RWR 147 2 6/ 1G 82 o o 9 8 3 o o o o o 101 37 o 
40 RWR 14 2 6/ !M 81 o o 8 8 3 3 t 5 4 o 91 34 5 
77 NAKAJA 2 2P 84 32 6 8 6 1 1 1 5 4 o 97 25 5 
94 CHICHICASTE 3 9P 82 82 7 8 6 2 3 1 3 4 1 a& 39 S 
H KIBÓRU MOSHI 2 2P 84 67 1 9 5 3 1 1 1 5 o 91 33 5 

101 PECHO AMAR ILLO 3 9P 85 89 6 8 S 1 1 9 1 5 o 103 lt 1 
128 G 11 S2S (S.C.POR 2 2/7G . 8 t 69 9 8 8 3 3 1 3 S o 91 32 1 
134 ICA PIJAO 2 9P 84 100 6 8 S 1 1 2 3 4 o JI 21 5 

Fréquence des variétés dans les différentes classes de sévérité: Antbracnoae 

Cote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fréquence o 47 48 26 23 8 13 8 3 
Pourcentage p 27 27 15 13 !- _4 7 4 2 -
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Tableau 8: PRELAAC-1, 1987, Variétés tolérantes aux Taches anguleuses (cote~4) 

No. Vmété Type Type Cycle Mouch Asee Anth Tach Rou1 Mosa Blck Halo Bact Gra i Gonfle Duré Eff1 
cro1 gra i ne l J) ( 1) ( 2) {2) angu ll e (2) root (2) COIII dure nent cu1s cnce 

12 ) ( 2 J ( 2) ( 2) 12) 
--- --------------- ---- ------ ----- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ----

.. 
59 BAT 24 2 7P 81 94 6 3 3 2 1 4 o 104 29 
64 XAN 162 2 SP 78 55 5 3 2 3 1 4 22 24 o 4 
70 DOR 308 2 6P 84 76 7 2 3 3 9 1 • 4 9 73 21 6 
75 TOS TAOO 1 3! TF 87 90 7 4 3 , 5 3 J 105 28 6 
86 A 337 2 2P 82 82 8 3 2 4 4 86 35 6 
87 A 3U 2 2P 8i 83 6 3 1 4 2 .82 26 S 
88 A 357 2 2P 87 95 6 o 

J 3 2 4 9 91 27 5 
89 A 358 2 2P 87 95 7 4 3 9 o 96 24 6 
90 A U2 2 2/ 4P 82 76 7 1 4 1 9 4 o 93 26 5 

132 DOR 41 2 9? 84 100 6 4 2 4 o 102 31 4 
154 BAC 76 2 2P 82 75 8 2 3 2 1 1 3 79 29 5 
157 Y7940-138-1J 4 6H o 67 5 2 4 1 2 4 7; 2! S 
158 DE CELAYA 4 6G o 47 6 3 3 3 4 2 73 n 6 
161 YEF 1263/ISABU 4 6M o 65 6 2 4 5 3 58 30 6 
163 G 858 4 3H o 79 ' 2 ' 4 o 98 32' 
165 G 2333 4 6P D 80 6 2 3 ' 4 3 60 27 J 

166 G 685 4 5P o 95 4 3 5 o 95 31 8 
172 ACY 8331 4 2P o 58 5 2 4 (< 11 29 7 
m G 2335 4 9P o 60 4 3 4 4 o 77 27 
181 G 12378 4 SM o 56 4 4 ' ~ 3 4 o ¡) o 8 
185 VNB 81010 4 9P o 58 3 4 ~· 8~ 27 d 

Fréquence des variétés dans les différentes classes de sévérité: Taches ang. 

Cote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fréquence o o '3 11 18 33 34 40 36 
Pourcentage o o 2 6 10 19 19 23 21 

Tableau 9: PRELAAC-1, 1987, Variétés résistantes a la Rouille (cote= 1) 

Fréquence des variétés dans les différentes classes de sévérité: Roui lle 

Cote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fréquence 37 51 86 1 o o o o o 
Pourcentage 21 29 49 1 o o o o o 
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No . Variété Type Ty pe Cyc le Houch Asco Anth Tach Roui Mosa Blck Halo Bact Grai Gonfle Duré Effi 
cro1 graine ( J) 11 ) ( 2) ( 2) angu lle (2) root ( 2) COIIII dure 1ent cuis cnce 

( 2) ( 2) ( 2) (2) ( 2)_ 
--- --------------- ---- ------ ----- ----- --~- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ---- . 

2 RWR 52 1 7G 80 38 9 2 9 1 ' 3 1 4 o 105 29 5 
3 RWR 96 1 6/ SM 78 Bú 6 - 3 7 1 1 4 3 o 102 32 5 

28 G 45419 2 a1sG - 87 84 8 4 6 1 1 4 o 104 30 8 
43 KANYAHANZA 2 3 3/ 9H 79 70 o 4 8 2 3 5 o 95 37 8 
62 RAB 204 2 SP 83 85 6 4 6 2 1 4 o 88 26 4 
73 RIZ 35 2 4P 7& 50 6 4 6 1 1 2 4 6 73 26 5 
74 RAB 206 2 6P 83 32 6 5 6 1 1 ~ 10 43 o e -
75 TOSHilO 1 3/7P 87 90 7 4 3 1 1 5 3 3 105 28 6 
76 RAB 211 2 6P 82 26 7 2 6 1 1 5 o 72 28 5 
77 NAKAJA 2 2P 84 32 6 8 6 1 1 5 4 o 97 25 5 
78 NAIN DE KYONOO 3 tD 87 80 5 3 5 2 5 o 96 29 5 
80" A 177 2 214P 77 85 8 4 8 1 1 5 o 102 29 6 
84 A 273 2 2/4P 77 61 8 3 6 1 1 1 o 1 92 27 o 
85 A 32i 2 ~ p 86 65 3 8 1 t 2 5 o 86 ~ 9 6 
86 A 337 2 2P 82 82 8 4 3 1 2 1 4 4 86 35 e 
87 A 344 2 ~p 87 83 6 5 3 1 1 4 2 82 26 6 
88 A 357 2 2P 87 95 6 3 3 2 t 4 q 91 27 5 
89 A 358 2 2F 87 95 4 3 .,9• 3 4 o 96 24 5 
90 A 442 ·2 2: 4P S2 76 7 7 4 '( 1 4 o 93 26 5 
91 A 411 2 2P 83 89 o 4 6 1 t . 5 1 89 33 e 
92 A 439 2 2/4P 82 65 7 6 6 S 1 5 7 56 38 8 
98 H 842 2 2P 81 75 & 6 7 9 6 o 102 26 1 

101 PE CHO AMAR ILLO 3 9P 85 89 6 e 5 9 ~ o 103 31 6 
108 ARO ANA 2 4P . 83 89 5 3 6 2 ¡ - S o 101 28 5 
115 A 197 1 2~ 82 100 o 6 6 1 S o 98 31 e 
130 APN 18 2 2P 81 94 7 6 5 ,. 1 4 4 69 32 4 
i ll TAMAZALUPA 2 9P 84 100 6 6 5 2 2 • o 106 26 5 
134 !CA PIJ AO -2 9P 84 100 6 -a 5 2 3 4 o 78 28 5 
135 HATUEY 23 2 5/2G 82 94 6 3 6 9 1 4 o 91 35 5 
139 RWR 222 2 6P 84 80 7 6 5 3 1 5 o 97 26 6 
144 PVA 1438 2 6/ 1G 82 85 7 3 7 1 1 3 5 2 74 29 S 
146 RWR 211 l 6/lM 81 95 o 4 8 3 2 4 5 o 110 3S 6 
157 V7940-138-17 4 6M o 67 5 2 4 1 1 2 4 3 77 27 5 
1S8 DE CELAYA 4 6G o 47 6 3 3 3 1 1 4 2 73 32 6 
159 FLOR DE MAYO-ISA 4 5P o 84 5 2 5 2 1 5 o 92 34 6 
161 VEF 1263/ISABU 4 6H o 65 6 2 4 2 2 S 3 58 30 6 
162 VEF 1252 / ISABU 4 7G o 47 6 2 S 1 5 4 2 70 27 6 
163 G 8S8 4 3M ú 79 2 4 1. 1 4 o 98 32 7 
170 MABAYAHGE 4 1P o 84 4 5 5 1 1 S o 90 28 7 
171 G 2331 4 JH o 85 5 2 5 2 1 4 1 78 35 7 
172 ACV 8331 f 2P o 58 5 2 3 2 1 4 o 91 29 1 
176 V 8001 5 4 9P o 42 5 S 5 3 1 3 o 98 28 7 
177 VNB 81009 4 9P o 89 5 4 6 1 3 3 S 1 63 H. 7 
180 G 2338 4 9P o 40 4 3 ·s 3 1 1 4 o 81 29 6 
181 G 12378 ~ SM o 56 · 4 2 4 2 2 3 4 o o o 8 
185 VNB 810 10 4 9P o 58 3 2 4 l 2 1 4 o 83 27 8 
187 V 7967-176-14 4 7P o 75 8 2 6 1 1 - ~ 98 28 8 

107 



Tableau 10: PRILAAC-1, 1987, Variétés ne .ontrant pas de syapto.es ni 
root ni de Noaaique 

de Black· 

No. Yariété Type Tyoe Cycle Mouch Asco Anth Tach Ro.ui Mosa Blck Halo Bact Gra1 Gonfle Duré Eff1 
croi graine ( j) 111 ( 2) (2) angu lle ( 2 l root (2) co1111 dure aent cuis cnce 

( 2) (2) (2)" ( 2) f 2) 
--- --------------~ ---- ------ ----- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ----

3 RWR 96 1 6/SM 78 80 6 3 7 1 4 3 o 102 32 5 
4 RWR 136 1 6/1M 78 61 8 6 8 3 4 4 o 105 34 6 

15 NYIRAGITWE 2 2G 78 76 8 3 8 3 4 5 o 104 32 6 
17 PVA 800A 1 6/1M 83 80 4 3 8 3 5 11 30 37 6 
18 PVA3004 1 7G 82 94 8 2 8 3 5 o 97 34 6 
20 PVA 15 1 7G 81 89 8 4 8 3 4 o 91 31 ~ 
21 PYA702 1 6/tG 81 75 9 2 8 2 4 3 o 103 35 5 
23 PVA 46 1 66. 81 63 8 2 8 3 4 o 97 29 6 
25 2AA 60 2 6/1M 85 79 7 8 8 3 o o o o 6 
28 G 45479 2 3/6G 87 84 8 4 6 1 1 4 o 104 30 6 
31 PVA 783 1 6/1M 82 83 o 7 8 3 3 4 o o o 5 
33 KABANIMA 1 6/IM 76 78 8 5 8 2 2 " o 104 . 25 5 
46 BAT f373 2 2M 79 tO o 5 8 3 5 5 o 98 33 4 
52 CARU 27 2 9P 82 35 o 7 8 2 3 5 o 99 34 5 
53 RWR 137 2 6/1M 82" o o 7 8 2 4 o 102 34 5 
54 PVA 1377 1 5/7G 78 : 88 9 2 8 3 5 4 79 41 6 
56 ZAY 84098 1 7/2G 83 94 6 3 8 2 1 3 o 100 28 5, 
59 8AT 24 2 7P 81 94 6 ·3 3 2 1 4 o 104 29 5 
60 EMP 143 2 2P 81 89 7 2 6 3 ) 1 4 o 89 27 5 
65 MUNYU/MULUNGU 1 4G 78 63 8 3 8 3 1 7 5 o 93 34 5 
67 ZAA 84099 c-11-ss 83 68 6 4 1 3 3 4 o 92 32 5 
68 D 6 1 6/!G 82 94 7 5 8 3 3 4 O· 101 39 5 
74 RAB 206 2 6P 83 32 6 5 6 1 5 10 43 o 6 
75 TOSTADO 1 3/7P 87 90 7 4 3 5 3 3 105 28 6 
76 RAB 211 2 6P . 82 26 7 2 6 1 5 o 72 28 5 
77 \NAKAJA 2 2P 84 32 6 8 6 5 4 o 97 25 5 
80 A f7T 2 2/4P 77 85 8 4 8 1 5 o 102 29 6 
83 A 260 2 2/4P 77 63 7 5 i 2 4 5 o 93 31 5 
84 A 273 2 2/4P 77 61 8 3 6 1 1 o 1 92 27 o 
85 A 321 2 2P 86 65 7 3 8 1 2 5 o . 86 39 6 
87 A 344 2 2P 87 83 6 5 3 1 4 2 82 26 6 
91. A·J 11 2 2P 83 89 o 4 6 1 5 1 89 33 6 
99 KI~URU MOSHI 2 2P 84 67 7 9 5 3 1 5 o 91 33 5 

100 KIL YUMUKWE 2 7G 78 94 7 5 8 3 6 6 o 96 35 7 
102 PYA 2288 2 6/1P 78 o 8 3 8 3 4 o o 1ú2 31 o 
107 HH 5-S 2 3H 81 88 6 2 7 3 6 6 o 97 31 6 
113 RUBONA 5 1 6/1M 81 83 7 1 8 2 3 4 o 101 40 5 
115 A 197 1 2G 82 100 o 6 6 1 5 e 98 31 e 
116 NSIZEBASHONJE 4 3 2/4M 78 28 o 3 8 3 5 o 87 31 6 
123 PYA 1216 1 6/2G 82 94 8 3 8 3 4 6 o 96 28 5 
124 PVA !432 1 6/IG 82 100 8 3 8 3 1 5 o JOS 31 5 
129 EMP 87 2 2P 82 85 8 3 5 2 5 5 o 94 29 5 

108 



No . Variété Type Type Cycle Mou~ Asco. Anth Tach Roui Masa Blck Halo Bact Grai Gonfle Duré Eff1 
croi graine (j) ( (2) (2) angu tle 12) root 12) co• dure ~ent cu1s cnce 

(2) ( 2) ( 2) 12 ) ( 2) 
--- --~------------ ---- --·--- ----- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -~---- ---- ----

130 APN 18 2 2P 81 94 7 6 S 1 1 4 4 69 32 4 
131 GLP X 1133 1 215M 84 94 6 2 6 3 3 5 o 97 31 5 
144 PVA 1438 2 6/tG 82 85 7 3 7 1 3 5 2 74 29 5 
147 PVA 1216 1· 6/2G 81 85 8 2 7 3 5 4 o 95 28 5 
149 AMASKONGOSHWA 3 7G 78 100 o 2 8 3 7 6 o 100 37 6 
151 G 13671 3 2/9M 84 65 7 3 6 2 1 4 6 81 37 5 
155 A 484 1 2/5M 82 100 8 4 8 3 1 4 o 102 34 5 
\57 V7940-\38-\7 4 6M o 67 S 2 4 2 4 3 11 27 5 

163 G 858 4 3M o 79 4 2 4 1 4 o 98 32 
1&4 PUEBLA CRIOLLA 4 211 o 40 5 3 5 3 3 ' o 82 34 8 
165 G 2333 4 6P o 80 6 2 3 2 3 4 3 60 27 1 
170 IIABAYMIGE 4 1P o 84 4 5 S 1 1- 1 5 o 90 28 7 
173 MUSALE 4 2/.9G o o 5 3 6 2 5 4 o 91 25 7 
186 CÁJAIIARCA 4 9/SG o 47 4 2 5 3 4 4 o o o 9 
187 V 7967-176-14 4 7P o 75 8 2 6 1 4 96 28 8 

Fréquence des variétés dans les différentes classes de sévérité: Mosa~que 
et Black root 

.. 

Cote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fréquence Mo 110 26 32 o 5 o 1 o o 
Pourcentage 63 15 18 o 3 o 1 o o 
Fréquence BR 101 47 10 o 6 o o o 10 
Pourcentage 58 27 6 o 3 O · o o 6 
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Tableau 11: PRELAAC-1, 1987, Variétés résistantes a la Bactériose a Halo 

No. Yariété Type Type Cycle Mouch Asco Anth Tach Rou1 Mosa Blck Halo Bact Gral Gon'le Duré ~ff1 
croi graine (j) 11) ( 2) ( 21 angu 1 !e ( 2 J root !2) COIII dure nent cuis cnce 

12) ( 2) ( 2) 12) ( 2) 
--- --------------- ---- ------ ----- --~-- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ----

2 RWR 52 1 7G 80 38 9 2 9 1 1 3 4 o tOS 29 5 
7 RWR 11 O 1 6/3M .78 72 9 3 8 2 3 1 4 o 109 43 8 
8 RWR 111 2 6/ 3M 92 79 8 5 8 2 3 2 ' o 100 45 5 

12 G 11521 2 3/ SH 81 88 8 2 5 3 2 4 o 104 24 8 
16 PVA 1422 1 6/IG 81 60 8 3 8 3 5 4 19 25 42 6 
17 PYA 800A 1 6/ IM 83 80 4 3 8 3 1 5 11 30 37 6 
18 PVA3004 1 7G 82 94 8 2 8 3 1 5 o 97 34 6 
20 PVA 15 1 7G 81 89 a 4 8 3 1 4 o 91 31 5 
23 PVA 46 1 6G 81 63 8 2 8 3 1 4 o 97 29 6 
25 ZAA 60 2 6/ IM 85 79 1 8 8 3 1 o o o o 6 
28 G 45479 2 3/6G 87 84 8 ' 6 1 1 1 4 o 104 30 6 
29 ZAA 84086 2 6/1 G 81 55 6 3 8 3 5 1 5 o 100 35 5 
35 RWR 144 1 JP 87 53 o 2 5 3 2 5 o 101 30 4 
44 MBAGARUMBISE 5 3 2P 78 60 o 6 9 2 2 4 o 100 31 5 
47 KAJEMUMKANGARA 3 6/ IP 78 95 o ' ~ 3 2 5 o 91 33 4 
48 RUGAYANDENGO 3 3M 82 65 o 3 5 2 1 5 o 96 35 S 
49 GLP -2 O 6/ 1G 78 89 o 4 9 3 2 1 ' o 105 32 6 
51 BAYO 158 2 2P 82 o o 4 6 3 1 o o 85 38 o 
53 RWR 137 2 6/ IM 82 o o 7 8 2 1 4 o 102 34 5 
54 PVA 1377 1 5/7G 78 88 9 2 8 3 1 5 4 79 41 6 
55 BAT 1375 2 5P 83 89 7 7 6 2 1 S o 106 29 4 
56 ZAV 84098 r 7 /2G 83 94 6 3 8 2 1 1 3 o 100 28 S 
57 PVA 3004 1 6/IG 83 89 e 3 8 3 2 1 ' o t02 32 S 
59 BAT 24 2 7P 81 94 6 3 3 2 1 4 o 104 29 S 
60 EMP 143 2 2P . 81 89 7 2 6 1 4 o 89 27 S 
61 PVA 1258 1 61 IG 83 95 6 2 8 3 2 1 5 o 95 33 5 
62 RAB 204 2 SP 83 85 6 4 6 2 1 4 o 88 28 4 
64 XAN 162 2 SP 78 55 5 3 3 2 1 4 22 24 o ' 66 BAN 27 1 7/2G 83 100 7 2 7 3 S 4 o 96 26 S 
70 OOR 308 2 6P 84 76 1 2 3 3 9 ' 9 73 21 6 
71 RAS 202 2 6P 84 84 6 ' 5 2 2 ' 3 85 29 7 
72 RAB 214 2 6P 87 63 5 2 6 9 5 12 62 32 4 
74 RAB 206 2 6P 83 32 6 5 6 1 5 10 43 o 6 
76 RAB 21 1 2 6P 82 26 1 2 6 1 S o 72 28 5 
78 NAIN DE KYONDO 3 IP 87 80 5 3 5 2 5 o 95 29 5 
80 A 177 2 2/4P 77 85 8 ' 8 1 5 o 102 29 6 
84 A 273 2 2/4P 77 61 8 3 6 1 o 1 92 27 o 
86 A 337 2 2P 82 82 8 4 3 2 4 4 86 35 6 
87 A 344 2 2P 87 83 6 5 3 1 ' 2 82 26 6 
88 A 357 2 2P 87 95 6 3 . - 2 4 9 91 27 5 J 

90 A 442 2 2/4P 82 76 7 1 4 9 4 o 93 26 5 
91 A 411 2 2P 83 89 o ' 6 1 5 1 89 33 6 
92 A 439 2 2/4P 82 65 7 6 6 ~ S 7 66 38 6 
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13 IAT 1137 2 2/tP 81 10 8 4 8 2 3 2 1 4 4 58 " 1 
98 H IU 2 2P 81 75 8 • 7 1 1 ' 1 1 o 102 21 7 
tt liMU lmHI · 2 2P 84 17 7 9 5 3 1 1 1 S o 91 ll 5 

101 PECHO AMAIILLO 3 tP 15 ·lt • 8 5 1 1 ' 1 5 o 103 31 1 
103 A 410 1411 82 10 8 4 • 2 1 2 1 5 o 101 27 7 
104 IAT 1375 2 5P 12 79 1 5 5 3 1 2 1 5 o 100 25 1 
105 PYA 779 1 1/18 11 ., . 7 3 1 3 3 1 1 5 o ,. 25 1 
108 ARGAliA 2 4P 83 as 5 3 • 1 1 2 1 5 o 101 21 5 
tOS CALillA 1 1/18 71. 15 7 7 1 3 3 1 1 5 o " 27 5 
111 URU..aG 3 2/tll 11 55 1 3 1 3 1 2 1 5 3 74 o 1 
114 lliiiQA l tll .. 20 7 3 1 3 1 2 1 4 1 79 45 1 
115 A 197 1·2s 12 100 o 1 1 1 1 1 1 5 o u 31 • 11.1 •siZEBASIIOIJE 4 3 2/(M 71 21 o 3 1 3 1 1 1 5 o 87 31 1 
117 UBUSOSERA 1 3 4P 12 50 o 3 7 3 1 2 1 4 o 92 30 1 
119 CAIAOTA 2 IP 71 51 o 7 8 2 1 2 1 1 o 104 35 7 
1!2 PYA 705 1 1/IG 10 t5 1 3 8 3 2 1. 1 5 o 88 30 5 
124 PVA 1432 1 1/tG a2 100 1 3 8 3 1 1 1 5 o 105 31 5 
128 CLP X 1125 2 217M 78 89' 7 4 7 3 1 2 1 5 o 107 37 5 
130 API 18 2 2P 81 !4 7 1 5 1 1 1 1 4 4 lt 32 4 
132 DOR 41 2 9P 84 100 1 7 4 2 3 1 1 4 o 102 31 4 
135 HA TUEY 23 2 5/2G 82 94 1 3 1 1 1 9 1 4 o 91 35 5 
138 PVA 810 1 1/1G 13 94 7 2 1 3 3 1 1 3 o 91 28 5 
139 RVR 222 2 IP 84 80 7 1 5 1 1 3 1 5 o !1 21 1 
142 G 11511 2 3/2G 82 75 8 2 1 3 3 3 1 4 o 101 21 1 
143 G 04391 2 2/4M 78 79 8 2 8 3 1 2 1 3 2 77 41 5 
148 RWR 221 2 5P 84 u o 5 1 3 1 3 1 S o 92 32 7 
150 NTEKERABAS ILINU 3 4P u 75 5 3 8 3 3 2 t 5 o 12 24 1 
151 G 13671 3 2/9M 84 15 1 3 1 2 1 t 1 4 8 81 37 5 
153 G 2818 2 2P 77 58 8 2 8 3 1 3 1 8 o 103 34 .. 1 
154 BAC 75 2 2P 82 75 8 2 3 2 1 2 1 3 3 79 29 5 
155 A 484 1 2/5M 82 tOO 8 4 8 3 1 1 1 4 o 102 34 S 
156 CUARENTINO-ISABU 4 5P o u 5 5 8 2 1 9 1 5 o 91 28 4 
158 DE CEUYA 4 ~G o 47 6 3 3 1 3 1 1 '4 2 73 32 8 
159 FLOR DE .MAYO-ISA. 4 5P o 84 5 2 5 1 t 2 1 5 o 92 34 8 
180 MUYINGA 1 (H835) 4 31f o 58 . 6 4 7 2 1 3 1 S 1 95 32 a 
162 VEF 1252/ISABU 4 7G o 47 6 2 5 1 1 5 1 4 2 70 27 6 
183 G 858 4 31f o 79 4 2 4 1 1 1 1 ' o 98 32 7 
169 CUARENTINO - 081 4 1P o 81 5 3 6 2 1 3 . 1 4 18 42 25 1 
110 MABAYANGE 4 1P o 84 4 5 5 1 1 1 1 5 o 90 28 7 
111 G 2331 4 3M o 85 5 2 5 1 2 1 1 4 1 78 35 7 
172 ACY 8331 4 2P o 58 5 2 3 1 1 2 1 4 o 91 29 7 
174 G 2335 4 9P o· 80 4 3 4 2 1 2 t 4 o 71 27 7 
176 V 80015 4 9P o 42 5 5 5 1 1 3 1 3 o 98 28 7 
178 YNB 81005 4 IP o 72 6 2 5 2 2 5 1 4 2 69 28 1 
180 G 2338 4 9P o 40 4 3 5 1 3 t 1 4 o 81 29 6 
182 GISENYI 2 BIS 4 2/9G o 70 5 5 8 2 5 1 4 o 78 28 6 
185 YIIB 81010 4 9P o 58 3 2 ' 1 3 2 4 o 83 27 8 
187 y 7967-176-14 4 7P o 75 8 2 1 1 1 1 ' 1 96 28 8 

Fréquence des variétés dans les différentes classes de sévérité: Halo 

Cote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fréquence 91 8 32 13 15 6 5 2 1 
Pouréentage 53 5 18 8 9 4 3 1 1 
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Tableau 12: PULAAC-1, 1987, Variétéa tolérantes a la Bactériose co .. une 

No. Yari6U Type Type Cycle Mouch Asco Anth Tach Rou1 Mesa Blck Halo Bact Grai Gonfle Duré Eff1 
croi graine ( '1 J. lli ( 2) ( 2) angu JI e ( 2 )· root !21 coa dure aent cu1s cnce 

12 1 12) ( 21 ( 21 ( 21 

--- --------------- ---- -----· ----- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ----

3 ~R 9S 1 6/SM 78 80 6 3 1 1 4 3 o 1G2 32 5 
21 PYAT02 1 6/1G 81 . 75 9 2 8 2 1 4 3 o 103 35 5 
56 lAY 84098 f 7/2G 83 . 94 6 3 8 2 1 1 1 3 o 100 28 5 
75 TOSTADO 1 3/7P 81 90 7 4 3 1 1 1 5 J 3 105 28 6 

138 PYA 880 1 S/1G 83 94 7 2 6 3 3 ' 3 o 98 28 5 
143 G 04391 2 214M 78 79 8 2 8 3 1 2 . 3 2 !7 46 5 
154 SAC 16 . 2 2P 82 75 8 2 3 2 2 1 3 3 79 29 5 
175 y 80015 . 4 9P o 42 5 5 5 1 1 3 1 3 o 98 28 
183 82/15-12-MG-MG-4 4 7M o 88 4 3 5 3 3 1 3 3 o 87 31 

Fréquence des variétés dans les différEmtes classes de sévérité : Bact.co••· 

Cote 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fréquence o o 9 80 71 10 o o o 
Pourcentage o o 5 47 42 6 o o o 

Tableau 13: PRILAAC-1, 1981, Variétés avec proportion élevée de graines dures 
a cuire (> 351) 

No . Yari6té Type Type Cycle Mouch Asco Anth Tach Rou1 Mosa Blck Halo Bact Grai Gonfle Duré Effí 
croi .graine (J) t 1) 121 12) angu lle 12) root 12) colt ~ure aent culs cnce 

(2) 121 121 (21 12 1 

!S PYA 1422 1 6/IG 81 60 8 3 8 3 5 4 19 25 42 6 
17 PYA SODA 1 6/1M 83 80 4 3 8 3 1 1 1 5 11 30 37 6 
83 RAS 227 2 6P 87 72 6 5 6 3 2 2 3 5 16 u 22 5 
64 XAN 152 2 SP 78 55 5 3 3 2 3 1 4 22 24 o 4 
72 RAS 214 2 6P 81 63 5 2 6 2 9 5 12 62 32 4 

169 COARENTINO - 081 4 IP o 61 5 3 6 2 3 4 f8 42 25 6 

Fréquence des variétés dans les différentes classes de no•bre de graines 
dures a cuire (d'un total de 30 graines testées) 

Classe 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 

Fréquence 34 7 2 3 1 o 
Pourcentage 20 4 1 2 1 o 
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Tableau 14: PRILAAC-1, 1987, Variétéa qui aonflent tña aal (...,._tatioa da 
poi da <. 80 1 du poi da aec) 

llo. Vanítí 

16 PYA 1422 
11 PVA 800A 
54 PVA 1371 
6:i RAS 227 
64 Ull 162 
70 DOR 308 
12 RAB 214 
13 RIZ 35 
74 RAB 206 
76 RAS 211 
79 A 88 
92 A 439 
93 BAT 1637 

111 U~UBONOBONO 
114 IKINIMBA 
130 APN 18 
134 ICA PIJAO 
143 G 04391 
144 PVA 1438 
154 BAC 76 
157 Y7940-138-17 
158 DE CELAYA 
161 VEF 1263/ISABU 
162 YEF 1252/ ISABU 
165 G 2333 
169 CUARENTIIIO - 081 
171 G 2331 
174 G 2335 
117 VMB 81009 
178 YNB 81005 
182 GISEIIYI 2 BIS 

Fr équence des 

Gonflement( X) 

Fréquence 
Póurcentage 

Tr,_ TrPt Crclt Mouch Asco Anth Tach ~oui Masa Blck Halo Blct Grai Gonflt Duré Effi 
croi eraint (jJ (1) (2) 12) angu lle (2) root (2) co• dure ~ent cuia cnct 

(21 (2) (21 (21 (2) 

1 6/1G u 60 8 . 3 8 3 1 5 4 n 25 42 e 
1 f/111 831 80 4 3 8 3 - 1 ·1 1 5 11 30 37 6 
1 5/7G 781 88 9 2 8 3 1 1 1 S 4 n 4\ ' 2 IP 87 72 6 5 6 3 2 2 3 5 16 u 22 5 
.2 5P 11\ 55 S 3 3 2 3 1 4 22 24 o 4 
2 IP 84 76 2 3 j 9 4 9 73 21 e 
2 &P 87 63 5 2 6 2 9 1 5 12 62 32 4 
2 4P 78 so 6 4' 6 2 2 4 6 13 26 S 
2 &P 83 32 6 5 6 1 1 5 10 u o 6 
2 &P 82 26 7 2 6 1 1 1 5 o 72 28 5 
2 2/4P 87 63 6 7 5 2' 1 2 2 4 4 7& 34 6 
2 2/4P 82 65 7 6 6 1 1 5 1 5 7 u 38 6 
2 ·2/9P 81 60 8 4 8 2 3 2 1 4 4 58 40 • 3 2/911 81 55 S 3 8 3 · 1 2 5 3 14 o 6 
3 91f 81 20 7 3 8 3 2 4 1 79 45 6 
2 2P 81 94 6 5 1 1 1 4 4 u 32 4 
2 9P 84 100 6 8 5 1 2 3 4 o 78 28 5 
2 .2/411 78 79 8 2 8 3 2 1 3 2 17 46 S 
2 6/1G 82 85 7 3 7 1 3 5 2 74 29 5 
2 2P 82 75' & t 3 2 2 1 3 3 79 29 S 
4 &M O 67 5 2 4 1 1 2 ' 3 17 27 5 
4 6G o 47 6 j j 3 1 1 4 2 13 32 6 
4 61f o 65 6 2 4 2 2 5 3 58 lO 6 
4 7G o 47 6 5 5 1 4 2 10 27 e 
4 6P o 80 6 2 3 1 3 4 3 60 27 7 
4 1P o - 1 o. 5 j 6 t. 1 3 4 18 42 25 6 
4 3M o 85 5 2 5 1 2 1 1 4 1 78 35 7 
4 gp o ti O 4 j 4 2 2 1 4 o 77 27 7 
4 9P O 89 5 4 6 1 1 3 3 5 1 63 34 7 
4 6P o 72 6 2 5 2 2 5 ' 2 69 28 1 
4 2/9G o 10 5 5 8 2 5 ' o 78 28 6 

variété s dans l es diffé r entes c lasses de gonfle•ent 

20-29 30- 39 40-39 50-59 60- 69 70-79 80-89 90-99 100-109 >109 

2 1 3 2 6 17 21 69 49 1 
-1 1 2 1 4 10 12 40 29 1 
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Tableau 15: PRILAAC-1, 1987, Variétéa a cuisaon lente (> 40 •inutes) 

No. Yari6té Type Type Cycle Mouch Asco Anth Tach Roui Mosa Blck Halo Bact Gra i Gonfle Dur6 Effi 
croi graine {j) (1) (2) (2) angu lle ( 2) root (2) coa dure Hnt cuis cnce 

(2) ( 2) ( 2) ( 2) (2) 
--- ---~----------- ---- ------ ----- ----- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ------ ---- ----

7 RIIR 110 1 6/3M 78 72 9 3 8 2 3 1 1 4 o 109 u 5 
8 RIIR 111 2 6/3M 92 79 8 5 8 2 3 2 1 4 o 100 45 S 

11 KALlKABAGENI 2 3M 83 88 8 3 8 3 2 1 S S 4 93 45 6 
16 PYA 1422 1 6/1G 81 60 8 3 8 3 1 5 1 4 19 25 42 6 
4S RIIR 35 2 &/1M 78 95 o 7 8 3 o o 5 5 o 107 41 S 
54 PVA 1377 1 5/7G 78 88 9 2 8 3 1 1 S 4 79 41 6 

114 IKINIMBA 3 9M 81 20 7 3 8 3 1 2 ' 1 79 4S 6 
tU G 04391 2 2/4M 78 79 8 2 8 3 2 3 2 17 46 S 

Fréquence des variétés dans les différentes classes de durée de cuisson 

Clasae (•inutes) 0-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 

Fréquence o o 11 56 66 27 7 1 
Pourcentage o o 6 33 39 16 4 1 
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IV. PHVTOPROTECTION 1 

RESULTATS DES ESSAIS SUR FONGICIDES A L'ISAR. 

Joseph Kayitare 

Résumé. 

Les maladies fongiques constituent un des facteurs trés importants qui 
diminuent la production du haricot au Rwanda. L'effet de ces malad1es et leur 
contrOle ont été étudiés gréce a l'utilisation des différents fong1c1des. 11 a 
été constaté qu'en certaines saisons les malad1es diminuent env1ron la .o1t1é 
de la production. Leur contrOle est assuré assez efficacement par certains 
fongicides, mais la plupart n' est pas économiqu~nt rentable A cause des prix 
exorbitants des produits qui dépassent de loin l'accro1ssement de la production 
résultant ~e l'application des fongicides . 

Introduction . 

Parmi les facteurs qui limitent la production du haricot au Rwanda, la place 
importante revient aux maladies fongiques. Leur incidence varia suivant les 
saisons . En effet , le haricot de la premiére saison souffre . moins des 
maladies; alors qu'en deuxiéme saison les maladies se développent mieux grace 
aux fort es pluies qui favorisent la multiplication intensa des champignons. 

Dans le but de dim i nuer la sévérité des maladies du haricot on a installé des 
essais des fongicides qui ont porté sur la pulvérisation foliaire des divers 
fongicides pendant t oute la période de végétation avec les différentes 
fréquences de traitement. 

Les variétés dont on a contrOlé les maladies étaient divisées en trop1s 
catégories: résistantes, tolérantes et sensibles aux m~ladies. 

Les fongicides utilisés comprenaient les moins chers et les autres de pr1x 
élevé mais de tres grande efficacité. 

l 'app1ication foliaire a permis de déterminer l'incidence des maladies sur la 
production du hari cot et a montré la rentabilité des fongicides utilisés. 
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Matér1el et Méthodes. 

l'essai a été installé A Rubona en 19868 et A Karama-Rubona en 19878. Le .choix 
a porté A la 2éme saison qui est favorable A la multiplicat1on des maladies. 

En 19868 on a utilisé les variétés de haricot Rubona 5, Kilyumukwe, Ikinimba et 
Sh1kash1ke. En 19878, la seule variété utilisée est Shikashike car étant trés 
sensible répond mieux aux fongicides . Au cours de la premiére année 19868 de 
l'essai les objets comparés étaient au nombre de deux et comprenaient un 
traitement avec fongicide Dithane M45 et un témoin sans aucun · traitement. 

?our la 2éme année 1987b il a été comparé les fong1cides bon marché: Dithane 
M45, Oxyclorure de cuivre et aux autres trés chers mais trés efficaces: Peltar 
et Benlate (benomyl). Les doses utilisées étaient de: 1,7 KG/HA de Dithane M45; 
4,5 KG/HA d'oxyclorure de cuivre; 3 kg/ha de Peltar; 1,1 kg/ha de 8enlat&. La 
fréquence des traitements était d'A fo1s/semaine et 1 fois 1 2 semaines. 
L'application des fongicides a commencé au stade V3 (feuille trifoliée) et a 
du r.é deux mois. Les dimensions parcellai~es étaient de 3 x 3m. l'essai 
comprenait 4 répétitions. 

Résultats et d1scuss1ons. 

Etude de l'incidence des maladies de guelgues variétés de haricot 
sur le haricot et lutte chimigue. 

Rentab111té d'ut111sat1on du Oithane M45 sur le haricot A Rubona. 

Variété Rubona 5 Kilyumukwe Ikinimba Shikashike 

Accroissement du rendement 333 366 300 233 
dO au fongicide par rap-
port au témoin (kg/ha) 

~aleur de cet acroissement 11655 12810 10500 8155 
A un prix de 35/kg (FRW) 

Quantité de Oithane utilisé 1, 7 1, 7 1. 7 1. 7 
par applic. (kg/ha) 

Quantité de Dithane utilisé 13,6 13,6 13 , 6 13,6 
par saison (kg/ha) 

CoOts additionelles pour le 5805 5805 5805 5805 
t raitement (FRW/ha)* 

Revenu net additionel dO a u 5850 7005 4695 2350 
traitement (FRW/ha) 

------------------------------------------------------------------------------* Dithane A FRW 368.- par kg et 8 H/J par FRW 100.-

Le fongicide Dithane M45 appliqué contr~bue A l'accroissement des rendements du 
har1cot en moyenne de 308 KG/HA par rapport au témoin dans les conditions de 
fertilité moyenne. Le revenu monétaire obtenu en moyenne par hectare arrive 
environ A 5.000 FRW. La différence d'accroissement de rendement des 
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différentes variétés ne ·déclare pas beaucoup A l'exception de SHIKASHII<E ·qu1 
produit moins A cause de sa grande suscept1b111té aux maladies. · 

Rentab111té de l'app11cat1on hebdauda1re des fong1c1des sur les har1cots ,6. 
RutX,na et A KaraM. · 

Taitement Dithane Oxi.de Peltar Benlate TéMo1n 
M45 cuivre 

------------------------------~-----------------------------------------------
Rendement a Rubona (kg/ha) 
Rendement a Karama (kg/ha) 

Moyenne (kg/ha) 

Valeur de la production 
a un prix de 35/kg (FRW) 

Quantité de fongic. utilisé 
par applic. (kg/ha) 

Quantité de fongic. utilisé 
par saison (kg/ha) 

Prix unitaire (FRW/kg) 
Couts additionelles pour le 

tra1tement (FRW/ha) 
Revenu net additionel du au 

traitement (FRW/ha) 

1487 
2270 
2878 

65784 

1 '7 

13,6 

368 
5805 

18240 

f201 
1841 
1521 

1730 
2495 

1 2112 

53.235 73938 

4,5 3,0 

36,0 24,0 

115 1650 
4940 40400 

6592 -8165 

.1936 
'2548 
2242 

78470 

1 , 1 

8,8 

3256 
29453 

7315 

830 . 
1553 
1192 

41702 

0,0 

0,0 

o·,o 

0,0 

Rentab111té de l'application toutes les deu~ saaa1nes des fong1c1des sur les 
haricots A Rubona et A Kar8118. 

Traitement Dithane Oxi.de Peltar Benlate Témoin 
M45 cuivre 

------------------------------------------------------------------------------
Rendement A Rubona (kg/ha) 
Rendement a Karama (kg/ha) 

Moyenne (kg/ha) 

1499 
1305 
1402 

1017 
1198 
1108 

1648 
1586 
1617 

175~ 
1431 
1592 

814 
1188 
1001 

----------------------------------------------------~-------------------------
Valeur de la production 

a un prix de 35/kg (FRW) 
Quantité de fongic. utilisé 

par applic. (kg/ha) 
Quantité de fongic. utilisé 

par saison (kg/ha) 
Prix unitaire (FRW/kg) 
Couts additionelles pour le 

traitement (FRW/ha) 
Revenu net additionel dO au 

traitement (FRW/ha) 

49070 

'1 '7 

6,8 

368 
2902 

11122 

38762 

4,5 

18 ,0 

115 
2470 

1258 

56595 

3,0 

12,0 

1650 
20200 

1360 

55720 

1 ' 1 

4,4 

3256 
14726 

5959 

35035 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

-----------------------------~------------------------------------------------
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Pan11 les fong1c1des ut111sées, on constate que le D1thane M45 et l'oxyclorure 
de cu1vre au~ntent le rendemant de har1cot environ de 400 A 600 kg/ha par 
rapport au téMo1n dans les parcelles ou les applications spnt hebdomadaires et 
de 200 A 700 kg/ha pour les tra1tements qui se font 1 fois dans 2 semaines. 
Quant au Peltar et A Ja benlate, leur applicat1on double le rendement A 
l'hectare par rapport au témoin quel que soit la fréquence des traitements. 

l'étude économ1que d~ l'appl~~at1on des fongic1des dans deux modes de 
tra1teMent (1 fo1s/semaine ou 1 fois dans deux semaines) montre que Dithane M45 
est plus attrayant pendant que l'uti11sat1on des autres fongicides testés n'est 
pas économ1quement assez rentable A cause des coOts tr~s élevés de ces 
fong1cides. 

Conclusions. 

l'ut111sat1on des fongic1des bon marché comme le D1thane M45 est recommandable 
A la culture du haricot pour d1minuer l'incidence des maladies et augmenter 
ains1 la production. 
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Résw.é 

ASCOCHYTOSE DU HARICOT AU RWAHDA: RESISTANCE 

VARIETALE ET PERlES DE RENDEMENTS. 

Augustin Munyemana et Peter Trutmann 

L'ascochytose du haricot est l'une des principales maladies cryptogamiques qui 
causent des dégAts énormes sur cette culture au Rwanda. Elle se rencontre 
presque dans toutes les régions du pays mais fait beaucoup de ravages dans des 
régions de moyenne (f500-1900m) ·et haute (1900-2200m) altitudes. 

Toutes les variétés de haricot actuellement cultivées sont attaquées par cette 
maladie. Cependant certaines variétés sélectionnées talles que A182, G35/82, 
VRA 81018, G4603, BAT 1225 montrent une résistance plus ou moins élevée. 

Les pertes de rendements infligées aux cultures sont variables selon la variété 
et la région; elle.s peuvent aller jusqu'a so• si les conditions d'humidité et 
de précipitation sónt trés favorables a la maladie. 

Introduction 

De tous les facteurs limítant la production du haricot (Phaseolus vulgaris) au 
Rwanda, les maladies et les 1nsectes sont parmi les plus importants. 

Parmi toutes ces maladies, l'ascochytose et l'anthracnose sont les plus 
dommageables notamment entre 1500 et 2200 m d'altitude ou les condit1ons de 
précipitation et d'humidité leur sont favorables . 

Tableau 1. Relation entre l'altitude et le pourcentage de la surface fo11a1re 
infecté& par les principales maladies du haricot 

Maladies Altitudes (m) 

1200-1500 1500-1900 1900-2200 

Ascochytose 2, 1. 5,9. 8,8. 
Anthracnose 1 , 6. 5,8. 5,8. 
Taches anguleuses 10,4. 7,4. 11,0X 
Taches farineuses 4,6X 6,2X 
Maladies raci naires1 1,2. 1 ,5. 

Source: Production et amélioration du haricot dans les pays des 
Grands Lacs: Séminaire tenu a Bujumbura du 16 au 21/12/87. 

1) = Pourcentage de plantes infectées 
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Le tableau 1 montre que la tAche anguleuse doit étre contrOlée A toutes les 
altitudes. L'Ascochytose et l'Anthracnose entre 1500 et 2200 m, la tache 
farineuse entre 1200 et 1900 m et les maladies racinaires entre 1900 et 2200 m. 

L'ascochytose du haricot. 

Classification et symptOmes. 

C'est une maladie cryptogamique causée par Ascochyta Phaseolorum sacc. L'agent 
pathogéne est différ~nt nommé actuellemen~au point de-vuetaxonomique, mais 
présentement la plupart des chercheurs s ' accordent pour diviser le cryptogame 
en deux espéces : Phoma exigua var exigua et Phoma exiQ.Mª---_y_~r <!iY.ersis.PQrª. Les 
échantillons récoltés dans plusieurs coins du Rwanda , dans la région du Nord
K i vu au Za ;·re et au Burund i ont révé 1 é 1 a présence de Phoma ~x i.9.!J.ª -Vélf 
diversispora. 

Les symptOmes les plus apparents apparaissent sur les feuilles. Ils sont sous 
forme de grandes tAches nécrotiques, concentriquement zonées par des cercles 
noirs suite au dépOt de substances subéreuses, tentativa de la plante 
d'arréter la maladie. 

D'autres symptOmes apparaissent aussi bien sur les gousses. pétioles que sur 
les tiges dans le cas de fortes attaques. 

Pathogénéité et Epidémiologie de l'A~cochytose. 

Dans les conditions favorables, les spores 
suivent leur contact avec la feuille. 
tissus directement a travers la cuticule ou 
aussi souvent par l'enzyme hydrolisant L. 
par les blessures ou les -tAches nécrotiques 

genment dans les 12 heures qui 
Le tube genminatif pénetre dans les 
l'épidenme. la pénétration se fait 
galactosidiase et occasionnellement 
d'autres pathogenes. 

La dispersion des spores se fait par les éclaboussures des pluies. les vents 
et les moyens de transport mécaniques tels que hommes, an1maux, insectes, etc. 
Les conditions favorables d'humidité favorisent le déploiement de la maladie. 
Cependant le transport a tres grande distance est toujours assuré par la 
semence infectée. 

La Résistance Var1étale. 

Jusqu'aujourd'hui, aucune variété immune n'a été mise au point par les 
sélectionneurs; actuellement seul Phaseolus coccineus subsp polyanthus posséde 
un niveau élevé de résistance vis A vis de l'ascochytose. Cela implique que la 
sélection seule doit étre combinée avec d'autres techniques de lutte connues 
comme le triage des semences, l'enrobage, les techniques culturales, etc. 

L'essai mené A Rwerere en plein champ a montré que les variétés se comportent 
comme le montre le tableau 2. De ce tableau on remarque trois variétés naines 
BAT 795, A 182, G 4603 et quatre variétés volubiles G 12582, G 10747, VRA 81051 
et G 35182 considérées comme résistantes. 
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T ab 1 eau 2. Sources de rés 1 stance A 1 'ascochytose ( avec cote pour 1 'ascochytose) 

Nains/Semi-volubiles Vo1ubi1es 
----------------------- --------------------------
Télloin 6,3 Témoin 6,3 
BAT 477 (Tém.2) 6,0 ANO 244 (Tétl.2) 6,0 
BAT 1225 5,5 VRA 81058 5,5 
BAT 1_416 5,5 ASC 6 4,8 
EMP 117 5,5 ZAV 21 4,8 
CATU 5,3 ASC 4 · 4,5 
BAN 6 5,0 VRA 81018 4,3 
PAI 119 4,5 AFR 223 3,8 
BAT 1569 4,0 G 12307 3,5 
G 17098 4,0 ASC 1 3,3 
BAT 795 3,5 G 12582 3,0 
A 182 3,5 G 10747 3,0 
G 4603 2,8 VRA 81051 3,0 

G 35182 2,0 

LSD (P=0,05) = 1 '6 
cv = 25,4 

les mei11eures satirces pour les nains et semi-vo1ubfT~i . SQnt: G 1403, A 182 et 
BAT 795; pour les volubiles on a G 35182, VRA 81051, G 1.0.1.41, G 12582, ASC .1 et 
G 12307. 

Pertas de rendements causées par Phoma exigua var diversispora en serre sur les 
variétés RUBONA 5, TOSTADO et SHIKASHIKE. 

l'essai a été conduit en serre. la température moyenne journaliére enregistrée 
fut de 22·c et le degré hygrométrique fut de 70% pour les mois d'Avril, Mai et 
la premiére quinzaine de Juin. 

l'essai fut conduit dans des pots a raison de 2 plants par pot et en 4 
répétitions. Nous avons inoculé a 4 stades différents au moyen d'une suspension 
de spores a une concentration de 1,2 x 1oe spores/ml . 

les stades d'inoculation étaient : 
- Stade de feuille cotylédonaire 
- Stade de deuxiéme feuille trifoliére 
- Stade de floraison 
- Stade de remplissage de gousse. 

la cotation se faisait 6 jours aprés chaque inoculation. 

les dégats causées par la maladie sont variables selon le stade de végétation , 
les conditions climatiques et la région, sans oublier l'effet de la variété 
(Tableau 3). 
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Stade d'1noculat1on 

T' 
1 
2 
3 
4 
1 , 2 
2, 3 
3, 4 
1' 2, 3 
2, 3, 4 
1' .2, 3, 4 

g/plant de tro1s var16tés testées. 

SHIKASHIKE 

7, 1 
4,0 
8,7 
7,4 
3,4 
3,4 
3,9 
3,3 
3' 1 

Re~dement moyen (g/plant) 

TOSTADO 

8,7 
7,4 
5,9 
4,7 
7,0 
5,9 
4,~ 
4,5 
5,2 
5,0 
4,7 

RUBONA 5 

7,4 
5,8 
8 ,3 
1,6 
5,3 
5,3 
5, 1 
5,3 
4,2 

-----~------------------------------------------------------------------------
cv (1) . 
ppds (51) 

7,5 
0,6 

7,0 
0,7 

9,7 
0,8 

On remarque que le témoin, l'objet inoculé au stade 1 et l'objet inoculé au 
stade 4 ne sont pas significativement différents . 

Les objets inoculés au moins au stade 3 accusent des rendements les plus 
faibles. L'objet inoculé a tous les quatre stades a montré les plus faibles 
rendements. 

Done l'intervention précoce et/ou tardive de la maladie n'affecte pas le 
rendement. Le stade dé floraison est le plus critique. 

Le développement de l'infection de l'ascochytose en serre sur les variétés 
SHIKASHIKE (S), TOSTADO (T) et RUBONA 5 (R) est différent. 

Au début, l'infection est tres importante sur Rubona 5, mais qu'elle évolue 
lentement par apres. L'infection est par centre faible sur Tostado et 
Shikashike mais évolue rapidement sur Tostado et plus rapidement encere sur 
Shikashike considérée comme la variété sensible. 

Les chutes de rendements sur les objets inoculés au stade de floraison ne sont 
pas significativement différents de celles enregistrées chez les objets 
inoculés a tous les quatre stades. Qn observe une corrélation positive entre 
l'évolution de la maladie sur la variété (sensibilité de la variété) et les 
chutes de rendements. L'apparition précoce•tant qu'elle ne tue pas la plante de 
méme qu'une épidémie trop tardive n'affectent pas le rendement. La maladie est 
tres sévere lorsqu'elle apparait au stade de floraison. 
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Réslllé. 

RECHERCHE SUR L' EFFICACITE O' BRJIME OE8 IEMBI8 

AVAIIT LE SEMIS CONTRE LES MALADIES TIWBeiS PAR S~, 

. LES MALAOIES RACINAIRES ET LA toiCHE OU tWtiCOf. 

Petar TrutMM 

Plusieurs produits chimiques disponibles furent test6s en station et en •il1eu 
rural pour la lutte contra les Mlad1es des rac1nes tran•ises par les gra1nea 
identifiées comme i~rtantes dans la Région des Grands Laca. En plus, 1 .. 
trait81118nts cies se~~ences 1dent1f16es pour la 110uche du har1cot au Burund1 
furent combinés contra l'attaque des cha.p1gnons et des 1nsectes. Des pnodu1tl 
individuels systémiques tels que le bénomyl, le carbendaz1• et le 
méthyltriophanate plus le mancozeb furent eff1caces contra l'anthracnose ~ 
particul1er. Le thiram fut .a1ns eff1cace ut111sé seu1, aa1s ut1le en 
combunaison avec les systémiques. 81en qu'il na fQt pas testé 1nd1v1duell..ant, 
le captan parait plus eff1cace que le th1ra. comMe fong1cide général, et .. r1te 
une évaluation approfondie. Aucun produit chim1que n'a rédu1t unifon~•••nt la 
sévérité des pourr1tures des racines. L 'endosulfan fut efficace contra ·la 
mouche du haricot A tous les emplacements. 

Les augmentations de renda.ent obtenues avec bénOMyl + th1ram et b6naMyl + 
thiram + endosulfan furent entre 250 et 350 kg/ha (20 A 40•) dans le nord du 
Rwanda, et entre 100 et 230 kg/ha (36 A 86•) sur les sols pauvres de la Crlte 
Zaire-Nil. L'endosulfan seul augMenta les rendements par 100 kg/ha dans la zona 
du PJateau Central. 

Introduct1on. 

Des recherches diagnostiques précédentes dans la région 1dent1fiérent les 
pathogénes, avec la fertilité du sol, comme le principal facteur 11m1tant la 
production du haricot (Graf et Trutmann 1987, Trutmann et Graf 1987). on a 
trouvé des pertes de rendements dOes aux malad1es d'entre 450 et 500 kg/ha (50 
A 60~) au Rwanda (Trutmann et Graf 1987), 30 A 35~ au Burund1 (Perreaux 1987) 
et 45 A 60~ au Sud-Kivu (Mukishi 19~). les malad1es les plus répandues 
identifiées dans la ré9ion étaient 1 anthracnose, l'ascochytose, les taches 
anguleuses, les taches farineuses et les pourr1tures des rac1nes. la haleuse 
aussi semble ~tre devenue plus importante récemment en milieu rural, en partie 
A cause des mauvaises pratiques de mult1pl1cat1on. La mouche du haricot est le 
plus important des insectes attaquant le haricot. 

~ 

Pour lutter contre les maladies dans les mélanges, une stratég1e fut adopt6e 
qui comprit non seulement la résistance, mais aussi des invest1gat1ons des 
méthodes non spécif1ques aux variétés comme les luttes chim1ques et culturales. 
Dans cet exposé, nous aborderons une partie de la recherche qui ut111se 
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l'enrobage chfmique des seMences pour lutter contre certaines maladies des 
har1cots. En plus, 1es enrobages développés pour ·la mouche du haricot au 
Burund1 furent aussi évalués seuls et en combi_naison avec des fongicides. 

Tous les pathogénes principaux cités sont transmis par la graine ou par le sol, 
avec l'exception de Mycovellosiella phaseoli (les taches farineuses). Ce 
dernier n'a pas été étudié, mais 11 serait vraisemblablement aussi transmis par 
les graines. L'ut11isat1on des enrobages des semences en particulier pour 
cnamp~gnons transmis par les graines a des possib111tés comme une technologie 
adaptée A cause de son coQt bas pour l'agriculteur et de son utilisation pour 
la dés1nfect1on des ·semences prouvée ailleurs (Messiaen 1975) . Pareillement, 
ces produits pourraient aussi diminuer la sévérité des pathogenes qui infectent 
les racines par une action systémique en part1culier au début de la 
cro1ssance. Prenant en compte de ceci, un programme fut démarré pour évaluer et 
développer des traitements de semences qui pourraient augmenter sensiblement 
les rendements des haricots des paysans A cout minimal. 

Matér1el et méthodes . 

les semences dans de divers essais furent traitées avec les quantités de 
produits (simples ou en combinaison) 1ndiquées dans tableau 1. Les essais 
furent effectués en station A Gasenyi et en milieu rural en collaboration avec 
le Projet PAK (Créte Za1re-Nil). Des essais en milieu rural furent mis en place 
dans le Nord du Rwanda (Buberuka) en coopération avec le Projet FSIP/ISAR, et 
dans le Plateau Central en coopération avec l'EMSP Rubona. Les essais furent 
effectués en 1987 A et B. Des parcelles de 10m2 furent semées A une densité 
d'entre 450 et 500 mille graines par hectare, sauf pour l'essai en milieu rural 
A Gasenyi. les maladies foliaires A V4 et R8 et la densité furent déterminées. 
Dix plantes par hectare furent évaluées pour la sévérité de la mouche du 
haricot et la pourriture des racines sur une échelle de 1 a 9, et le rendement 
fut mesuré A la récQlte. A cause des problemes techniques,· les rendements ne 
furent pas mesurés de fa~on précise a la station de Gasenyi. 

Tableau 1: Quantités de produits phytosanitaires utilisés 

Produit ' Constituant actíf Quantité/kg de semences 
~-----------------------------------------------------------------------------

Benomyl 50' wp 3g 
Thiram 80' wp 2g 
Ridomil 25' wp 3g 1987A 

1g 19878 
Captan 10, p 5g 
Thiram 26, p 5g 
Diazinon 21, p 5g 
Carbendazim 60' wp 3g 
Methyl triophanate 35' wp 6g 
Hancozeb 6g 
Endosulfan 35' wp 3g 
l i ndane 50' wp 2g 
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Résultats et d1scuss1ons 

Dans la région de la Créte Za1re-Nil ou il y avait une histoire d'une forte 
pression des malad1es foliaires et rac1naires, deux essais furent 1nstallés en 
collaboration avec le Projet PAK. 

On trouve les résultats du premier essai dans le tableau 2. Il est évident que 
seulement bénomyl et diasaat avaient réduit (p=0,05) la sévér1té des .alad1es 
racinaires, et que bénomyl avait réduit l'incidence de l'anthracnose et des 
taches anguleuses significativement (p=0,05). 

Le Ridomil n' a pas eu d'effet sur les maladi~s racinaires, ce qui a soutenu les 
1ndications .des isolations que les phycomyc~tes ne sont pas 1~rtants ca..e 
pathogénes des racines A la Créte. Néamoins, 11 est important de notar que les 
racines des plantes traitées avec le r1dom11 éta1ent plus blanche~ (1nfect1on 
cort1cale?) que les rac1nes des autres tra1tements. L'appl1cation de chau~ n'a 
pas eu un effet s1gn1ficat1f sur les variables étud16es. Puisque la r6Qolte 
était pesée avec une précis1on de± 0,1 kg par le projet, on peut ut111ser les 
chiffres seulement comme une ind1cation. 

Tableau 2: Effet d'enrobage des seMnces l la stat1on de Gaseny1 

Densité Mouche Maladies Anthr Asco Vigueur Po1ds 
Traitement Récoltée Racinai-res 

(PL/HA) (1-9) (1-9) ~~ ~~ (1-9) Kg/HA 
----------------------------------------·-------------------------------------
.TEMOIN 259,000 LOA 3.7AB 10.6AB 10.2AB 5.4A 600 
BENOMYL 265,000 1.7A 2.0C 1. 3C 6.28 3.5BC 700 
RI!XlMIL 155,000 1.0A 2.1BC 5.0BC 11. 8J\B 3.3C 500 
THIRAM 251,000 1.0A 2.8BC 8.7AB 9.18 . 4.1ABC 700 
THI+CAP+DZ 219,000 1.1A 1. 9C 12.0AB 9.8AB 5.0AB 700 
CALCAIRE 219,800 1. 7A 5.0A 7.8AB 17.4A 4.8ABC 600 

SEVERITE: 1= SANS SYMPTOMES, 9= TRES SEVERE X SI= X SUPERFICIE iNFECTEE. 

Un deux1éme essa1 fut 1nstallé avec l'objectVf de vo1r si les .aladies 
racinaires peuvent m1eux étre contrOlées avec 1es produ1ts disponibles, et de 
chercher des produits alternatifs au bénomyl contra les .alad1es trans.1ses par 
les semences. Les résultats dans le tableau 3 1nd1quent qu'un tra1tement avec 
tous les produits sans l'endosulfan (un insecticida) n'a pas eu un effet 
significatif sur l;incidence · des maladies racina1res. La réduction de la 
sévérité d~s malad1es racinaires avec l'addition de l'endosulfan indique que 
l'infection des racines était causée par des parasites qui étaient entrés dans 
les rac1nes apr~s l'attaque de la mouche qui était beaucoup plus sév~re pendant 
le deux1éme essai (Saison B). Contre les malad1es transm1ses par les semeñces, 
deux produits en plus du bén9myl étaient eff1caces: le dérosal et le peltar 
(mancozeb plus méthyl- thiophanate). Ils ·ont donné la poss1b111té d'un peu plus 
de d1vers1f1cat ion s.ur les rec01111andat 1ons et 1 'avenue d' attaque: u1s dans 
l'aven1r, 11 faut faire de la recherche sur les produ1ts systéMiques avec .une 
action ancore plus divers·1f1ée. 
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Tableau 3: Effet d'enrobage des semences A la Station Gaseny1 1987 B. 

Traitement 

TEMO IN 
HI+DER+RI 
+BEN+ENOO 
THI+DER+ 
RID+BEN 
BEN+ENOO 
THI+BEN 
PELT+THI 
BEN+ENOO+ 
DE ROSAL 
RID+ENOO 

Oensité 
récoltée 

PL* 
1000/HA 

351.0ABC 

408.0A 

377 .8ABC 
347.0ABC 
328.2BC 
365.0ABC 

317 . se 
332.8A8C 

Mouche 

( 1-9) 

5.3A 

2.5BC 

4.7A 
1. 9BC 
4.4A 
5. 1A 

2.2BC 
1.8BC 

Maladies Anthracnose 
racinaires 

(1-·9) (INCIO) %SI 

4.4A 95.8A 18.4A 

3.0CO 2.58 1. 68 

4.0AB 0.59 0.58 
3.38 1. 78· 1. 58 
3.8AB 2.58 1. 68 
3.5AB 2.58 1. 18 

3.5AB 4.48 1.18 
3.38 2.48 1.18 

SEVERITE: 1= SANS SYMPTOMES, 9= TRES SEVERE % SI = % SUPERFICIE 
NOMBRES AVEC LES MEMES LETTRES NE SONT PAS DIFFERENTS A P= 0,05. 

Poids/ 
Plante 

(gm) 

13. 18 

17. 2AB 

25.6A 
15.9AB 
18. 1 AB 
16.0AB 

16.1AB 
22. 1A8 

INFECTEE 

L'endosulfan et le lindane furent évalués au Rwanda aprés . réception des 
renseignements de base des programmes de la Zambie et du Burundi ou les 
produi~s avaient été testés en station. Les produits furent testés en station 
de Gasenyi et aprés en mil ieu rura 1 aprés les résu.ltats tres promettants a u 
Burundi. Les résultats de la station de Gasenyi sont présentés dans les 
tableaux 3 et' 4. 

Tableau 4: Effet d'enropage des semences en stat1on Gaseny1 

Oens1té Mouche 
Traitement récolt~e 

SPL/HA (1-9) 

Maladies 
rae in. 
( 1-9) 

Anthr. Asco. Vigueur 

% SI %SI (1-9) 

Poids 

k g/ ha 
----------------------~-----------------------~-------------------------------

TEMO IN 259,000 1.0A 3.7AB 10.6A8 10.2A8 5.4A 600 
LINDAN E 244,600 1.0A 3.0BC 10.2AB 10.2AB 5.4A 600 
ENOOSULFAN ' 210, 800 1.0A 2.6BC 14.9A 12 : SAB 4.8ABC 500 
THI+CAP+DZ 219,000 1. 1A 1. 9C 12.0A8 9.8AB 5.0AB 700 

SEVERITE: 1= SANS SYMPTOMES, 9 = TRES SEVERE %SI = % SUPERFICIE INFECTEE. 

La pression de la mouche pendant la premiére s~ison était tres faible et avait 
soutenu les résultats des essais des facteurs limitants qui avaient indiqué que 
la pression de ra mouche est plus faible pendant la premiare saison. Done la 
saison n'avait pas été utile pour l'évaluation des produits, . et les résultats 
au 8urundi ou la mouche était plus importante pendant la premiare saison 
étaient pris pour justification de l'évaluation d'endosulfan en station et en 
milieu rural la deuxiéme saison. 
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Es_sa1s en ,m111eu rural. 

Une sélection des produits ~ut testée en milieu rural dans tro1s rég1orl~ 
naturelles: la Créte Za1re-Nil, le Buberuka, et pour 1 'endosulfan en plus Ht 
Plateau Central. Oans la région du Buberuka, une partie de la recherche fut· 
faite en milieu rural. La station de la région n'avait pas eu les problemas des 
maladies racinaires apparents chez les paysans, probableMent ~ cause des 
différents syst~s .de rotation . Les résultats des essais au Buberuka faits 
avec le projet FSIP sont présentés dans le tableau 5. 

Tableau 5: Effet d'enrobage des semences en Milieu rural au Buberuka. 

Traitement 

1987 A 
TEMO IN 
8ENOMYL+THIRAM 
CAPTAN+THIRAM+ 

DIAZINON 

1987 8 
TEMO IN 
ENOOSULFAN 
OEROSAL+RIOOHIL 
THI+CAP+OIAZ 
THIRAM+BENOMYI:. 
THI+BENOM+ENOO 

Mouche Maladies 

1.0A 
1.0A 

1.0A 

2.2A 
1.18 
1. 6A8 
1.7A8 
2.0A 
1.08 

Racin. 

4. 1A4. 5A 
3.9A3.8A 
3.6A3.4A 
3.6A3.6A 
3.8A3.8A 
3.9A3.6A 

Anthracnose 

Inc 

7. 7A· 
8.7A 
1.28 
2.78 
1. 38 
1. 38 

~SI 

7 .5A . 
1.08 

8.0A 

6. 1A 
5.7A 
3.38 
4.2A8 
4.2A8 
3.38 

SEVERITE: 1= PAS DE SYMPTOMES, 9= TRES SEVERE. ~SI = 
HUMEROS AVEC MEMES LETTRES NE SONT PAS DIFFERENTS A P= 

Asco 

~SI 

8.7A 
8.8A 
4.9A 
4.3A 
6.6A 
6. 9A 

T .Ang. ·. Poids 

~SI 

5.4A 
4.5A8 
3.38C 
5.3A 
3. 38C 
2.9C 

Kg/HA 

690A 
9658 

800A8 

13778C 
1326C 
1711A 
1688A8 
1685A8 
1728A 

~ SUPERFICIE INFECTEE. 
0,05. 

Dans une expérience préliminaire pour évaluer l'avantage de semer é moindre 
densité quand on traite les semences, nous avons trouvé que des avantages 
accrus pour\ le paysan sont probables quand 11 ou elle traite la graine si la 
densité de . semis est réduite (tableau 6). A partir de ces expériences 
préliminaires, i l para1t qu ' une économie de 100.000 graines par hectare (30-
40kg) est possible, en plus des augmentat ions de rendement de 36 é 86~. 

Sur le Plateau Central, 11 y eut neuf répétitions d ' un essai d'enrobage dés 
semences avec l'endosulfan (35~, 3g/kg de semences) contra la mouche du 
haricot. Pendant la deuxieme saison, la mouche est une contrainte dans la 
région. l'objectif était de vérifier les résultats tr~s prometteurs obtenus en 
station au 8urundi . Le traitement fut tres efficace contre la mouche, mais 
l'augmentation de rendement n'était pas plus de 110 Kg/HA (11~), upe 
augmentation proportionnelle é l'augmentation de densité (tableau 7). Il 
y'avait pro~ablement une interaction entre l'effet de traitement et la pression 
des maladies qui était forte. Peut-étre que l'utilisation de l'endosulfan seul 
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peut avo1r un effet plus fort sur le re~nt dans les rég1ons o~ les malad1es 
sont ~1ns s6vtres,·comMB dans le 8ugesera et K1bungo. 

T8b1MU 8; Effet d'enrobage des --.nces et dens1U de .. 1s sur la product1on 
du har1cot en a111eu rura 1 de la Crtte Zafre-M11. 

Dans1té de l'agr1culteur 
450,000 QRAINS/HA 

Oehs1t6 
Récolt6e 

PL/HA 

Po1ds 
k g/ ha 

6ans1té expér1 .. ntale 
350,000 GRAINS/HA 

Dans1té 
Récoltée · 

PL/HA 

Po1ds 
k g/ ha 

----------------------------------------------------------------
NON TRAITE 
BEH+THI+EHOO 

202,000A 
228,000A 

275AB 
375A8 

135,0008 -
203,000A 

188A 
5258 

DONNEES AVEC LA MEME LETTRE NE SONT PAS DIFFERENTES A P= 0,05 POUR LA DENSITE 
ET A P=O, 1 POUR LE POlOS. 

Tabl,Mu 7: Effet d'enrobage des a.ences avec Endosulfan contra 1 '1nfect1on. de 
lá aouche du har1cot et rendeMent en a111eu rural. 

Tra1tement 

TEMO IN 
ENDOSULFAH 

Sévér1té 
(1-9) 

5.5A 
1.48 

N" de 
Pupe/PL 

0.9A 
o .. 18 

Dens1té 
récoltée 

174,000A 
194,0008 

Po1ds 
Kg/HA 

1040A 
11508 

boNNEES AVEC LA MEME LETTRE NE SONT PAS DIFFERENTES A 0,005 (0.1 POUR LE POlOS) 
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lntroduct1an 

PEPDIERES REGic.M.Ea D'EVAUMTICII DEl LlaEEB 

AYMM!Ffl a AFRIQUE CBITIW.E - EBSAIS MCTERIOID 

•· llbltltllpera .t D. ,.r,..... 

011ns le cadra des essa1s PRELAAC (Pép1n1tras R6g1onal.S d'~valuat1an des 
Essa1s Avanc6s en Afr1que c.ntrale), L'Inst1tut des Sc1ences Agronca1ques du 
8urund1 (ISABU) a r8fiU la rasponsab111t6 de testar la r6s1stance d'env1ron 170 
cult1vars par111 les Jllus p~~rs -de la Mg1on des Granda Laca v1s-t-v1s de 
la bllc:ür1ose Q . .. e~ c..,.,tr1s pv. Dhaleo11) ét de la bact6r1ose 
l halo (,...._,.141 srr1ngM pv. Dh1Ho11cola). cet article rapporte la 
116thodolog1e su1v1e et les rúultats obtenus lora des sa1sons 87A {Septalbnt 88 
l Janv1er 87) et 878 c .. rs 87 • ju111et 87). 

lld6r1e1 .t ll6thodes 

Tous les essa1s .OOt .an6s en 2 rjp6t1t1ons, la · J)af c;4t'Ue él...,.ta1re ftant 
o-.m6e d'une 11gne de 20 plantes (écart.ent o, t~,;-x 0,40 •>· Les essa1s 
conc::emant la bac:Ur10M cc.une sont 1nsta116s l Bujüib6ra (830 ., r·: 2~-
27.C), ceux concemant la bactér1ose A ~lo sont 1ns~arl(iJ0l G1soz1 (2100 •, 
r·: 1e-n·c). 

oas· borduras 1nfestantes, const1tuées de cultivara sens1bles0 dont les .-ences 
ont été récoltées sur des plantes .. lades, sont plantées en une ou deux 11gnes 
densas (0,10 x 0,10 •> perpendicula1ra.ent aux 11gnes des cultivara l testar. 
La prass1on paras1ta1re .est assurée en sa1son A par 1'1noculat1on art1f1c1elle 
de cheque plant effectuée A 1 'a1de d'une rondelle 110letée d'un d1.-tre 
.d'env1ron 2 c., .,-.tée sur un corps de .ser1ngue et servant l presser la feu111e 
l 1noculer sur une éponge 1.e;,1bée d ' une suspens1on concentr6e de bactér1es 
(10Eic.b./•1). Ce d1spos1t1f cause sur ra 11mbe une qu1nza1ne de blessures 
servant de po1nt d'entrée aux bactér1es. Les deux feu111es pr1 .. 1res sont 
1noculées pour la bactér1ose l halo, chacune des fol1oles de la pr•1tre 
tr1fo11ée ent1tr&Ent ~ployée pour la bactér1ose cOIIItUne. En sa1son B chaque 
plant est inoculé par 1'1nf11trat1an d'une suspens1on bactér1enne (10!8 
c.b./~1) dans les feu111es pr1.a1res (Pse~as) ou la pra.1tre tr1fol1ée 
(xant~s) effectuée l l'a1de de petits pulvér1sateurs manuels réglés pour 
obten1r un jet fin. Cette technique déterm1ne 1 'appar1t1on dans le lillbe de 
zones d' 111b1b1t1oo de 1 l 2 Cll2 permettant une v1sua11sat1on de 1 '1noculat1on 
plus nette que la lléthode ut111sée la saison précédente. · 

La press1on paras1ta1re est entretenue par pulvér1sat1on d ' une suspens1on 
bactér1enne (10E8 c.b. /•1) l l'aide d'un pulvérisateur l dos l press1on 
entreten-.. une seule ptllvér1sat1on est affectée pour P.s. pv. Dhaseo11cola 3 
a.a1nes apn\s 1 '1noculat ion des feuilles pr1u1 res "" Qn saison A, deux 
pulvér1sations l 1 .o1s d~1ntervalle en sa1son B. Xant~as campestr1s pv. 
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phaseoli est pulvérisé hebdomadairement pendant 5 sema1nes, des l'appar1t1on 
des bourgeons floraüx. 

la pression parasitaire réalisée dans chaque essai est quantifiée par la 
sévérité de la maladie évaluée sur les lignes d'un cultivar sensible plantées 
toutes les 5 lignes des cultivars A testar. les semences utilisées pour le 
témoin sensible proviennent des multiplications ISA8U et sont libres 
d' i nfections. le cultivar Doré de Kirundo sert de témoin sensible pour la 
bactériose A halo et Karama 1/2 pour la bactériose comrnune . 

l'évaluation de la sévérité des maladies se fa·it suivant l'échelle générale de 
cotation de 1 A 9 présentée en annexe. Deux A trois cotations sont effectuées 
'entre la floraison et la maturation. Une cote moyenne pour 1•'ensemble de la 
ligne est attribuée ~ chaque cultivar en essai. Pour la bactérie A halo, on 
attribue en outre une cote de sévérité· maximale en considération de la plante 
la plus affectée par la maladie. Tous les essais sont protégés au mieux des· 
attaques d'insectes et de champignons par pulvérisations réguliéres de 
Del taméthrine EC et de thiophanate-méthyl/manébe. 

Résultats 

8actériose commune. 

la répartition des fréquences des cotes attribuées en saison A aux l i gnes du 
cul tivar témoin au stade gonflement des gousses (fig.1.A) dénote une pression 
parasitai re uniformément fa1ble (75• des lignes cotées 3), avec une probabilité 
non négl 1geable de susceptibilité cachée, puisque 18~ des l ignes sensibles sont 
cotées 2. Dans ces conditions i l est délicat de tirar des conclusions quant au 
niveau de résistance des cultivars .testés. 

En sai son 8, la pression parasitaire est plus sati sfaisante et homogéne, 
(cotes 5 et 6, figure 1.8.) . Enviren 55' des cu l tivars testés apparaissent 
moins sensibles que le témoin (cote 3 et 4 figure 1.0), mais aucun d'entre eux 
n'est exempt de symptOmes. A titre indicatif, les 9 cultivars cotés 3 sont les 
suivants : RWR 96 , PVA 1435, ZAV 84098, Tostado , PVA 880 , G 04391, 8AC 76, 
V80015, 82/15-12-MG-MG-4. leur moindre sensibilité devrait étre confinmée en 
conditions mieux contrOlées; il est cependant intéressant de notar que tous 
avaient été cotés 1 en saison A. 

8actér1ose A halo. 

En saison 87 A, une pression parasitaire suffisante a été créée dans l'essai 
PRELAAC: toutes les lignes témoins montrent des symptOmes typiques, 62' étant 
cot ées 5 ou au-delA en sévérité moyenne (figure 2A) . Quatre vingt et onze 
pourcents des lignes témoins comportent au moins une plante cotée 5 ou plus 
(figure 28). Cinquante-deux pourcents des cultivars testés ne montrent aucun 
symptOme (cote 1,figure 2 C). la probabilité qu'un de ces cultivars soit aussi 
sensible que le témoin et ait échappé ~ l'infection est inférieure A 0,013 
(1/78). Oans ce contexte, on peut ra1sonnablement admettre que ces cultivars 
soient résistants A ,.a. race 3 de pv. phaseolicola employée dans cet essa1. la 
considération des cotes de sévérité max1male (f1g.2 O) montre que 57• des 
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cultivars sont .ains sensibles que le t'-o1n. Pan.1 les cult1vars dés essa1s 
définitifs ISABU repris dans cet essa1 PRELAAC, on notara les cultivars A 410, 
Aroana, BAT 1375, Cal1aa, PV77g et Urubonobono qu1 n'ont montr• aucun s~te.e, 
confinmant les résultats acquis l'ann6e derni•re. 

En saison 87 8, aucun SYMPtO.. n'est apparu sur les plants 1noculés. Une parte 
de virulence de la souche bactérienne employée constitue l'expl1cat1on la plus 
probable de ce · résultat. 

Fig. 1. Fréquences relativas des cotes de s6vér1té des s~a attr1bu6ea 
dans 1'essa1 de cr1blage pour la n\s1stance l xan~ c..,_tr1s 
pv. phaseo 11 ( essa1 PRELMC) 

Fréquence relat1ve(l) 

10 60 50 40 30 20 10 o 10 20 30 40 50 
------ ·r·---.-.-. . . . . . . 

_.1 *A* 1 1 *C* 
~ l 1 --ª 1 1 
~ L J ~ 
__§ 
_1 

---ª 
~ 
_.1 

~ *B* h *D* 
--ª 1 
~ 1 1 
~ 1· J __§ 
_1 

---ª 
~ 

-.lasse de sévérité ( voir Annexe 1 ) 

A: Sévérité moyenne pour 40 lignes du cultivar témoin (Karama 1/2), 87 A 
B: Sévérité moy~nne pour 53 lignes du cultivar témoin (Karama 1/2), 87 B 
C: Sévérité moyenne pour 170 cultivars testés - saison 87 A 
O: Sévérité moyenne pour 171 cultivars testés - saison 87 8 

Discussioñ 

La méthodologie de criblage appliquée dans ces essais permet une bonne 
définition de la qualité d~ la pression parasitaire, le cultivar témo1n servant 
d'étalon. Elle fixe, par rapport ~ la sensibilité du témoin, le niveau de 
confiance d'une cote attribuée A un cultivar testé, et permet la comparaison 
d'essais répétés dans le temps. On notera cepen~ant qu'au cours de l'année 
culturale passée, seule une saison sur deux donne des résultats ut i lisables. 
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Les essais PREL~C/Bactériose commune et Bactériose a halo ont été perdus 
respectivement au cours des saisons 87 A et 87 B malgré les multiples 
inoculations artificielles et les conditions météorologiques a priori 
favorables au développement des maladies. Parallélement au criblage en champ, 
il nous semble done indispensable de diriger plus spécifiquement les travaux de 
recherche vers l'application ou la mise au point da méthodologies de criblage 
en pots, en conditions mieux contrOlées, d'ailleurs indispensables pour 
confinmer les résistances établies en champs. 

' 
Ces résultats établi~sent l'exístence de sources de résistance potentielles 
pour la bactériose A halo. pour la bactériose commune, les sources de 
résistance se différencient moins nettement et doivent étre absolument 
vérifiées sous différents niveaux de pression parasitaire plus finement 
quantifiés et en conditions contrOlées. 

Fig.2. Fréquences relativas des cotes de sévér1té des SYMPtOMes attribuées 
dans l'essai de criblage pour la rés1stance l Pse~as syringae pv. 
phaseo11cola (essa1 PRELAAC, saison 87 A) 

Fréquence relativa(~) 

50 40 30 20 10 o 10 20 30 40 50 
. ----. . ---. 

T*C* 
. . . 

_1 *A* 1 _l 
1 1 

~ 1 1 
~ l 1 __§ 

1 J __§ 
_J_ 

---ª 
___j 
_ 1 1 
.1. *B* 1 1 

*D* 
~ 1 1 
~ 1 1 
__§ 

1 1 __§ 
1 1 

_J_ 

T~ ---ª 
___j -- · - - -

~.-lasse de sévérité (voir Annexe 1) 

A: Sévér1té moyenne pour 73 lignes du cultivar témoin (Doré de Kirundo) 
B: Sévér1té moyenne pour 78 lignes du cultivar témoin (Doré de Kirundo) 
C: Sévér1té moyenne pour les 171 cultivars testés 
O: Sévér1té maximale pour les 171 cultivars testés 
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ANNEXE 1: ECHELLE GENERALE DE COTATION 

1 : Absence totale de symptOmes, aprés examen attentif de toutes les 
plantes de la ligne. 

2 SymptOmes douteux, atypiques ou pouvant dans certains cas &tre 
assimilés a une réact1on d'hypersensibilité. 

3 SymptOmes typiques, mais rares et de faible sévérité. · 

4 a 6 SymptOmes typiques, de sévérité croissante, n'affectant pas ou peu la 
croissance de la plante. Oans le cas de la bactériose A halo la cote 5 
est attribuée lorsqu'un début d'infect1on systématique est ra.arqué. 

7 a 8 SymptOmes sévéres a trés sévéres, affectant le développement nonmal de 
la plante. 

9 Plante morte, moribonde et totalement défoliée du fait de l'infect1on. 
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Introduct1on 

V. RECHERCHE. AGRONOMIQUE 

ET DE STOCKAGE 

ESSAI SUR LA DYNAMIQUE D'UN MELANGE 

DE VARIETES DE HARICOT 

. T. Baert 

Dans las pays des Grands Lacs le haricot est cultivé tr~s souv.ent en mélange 
variétal. Cetta tachniqua donne une sécur1té supplémentaire aux agr1culteurs. 
En fait il limite las risques dus aux aléas cl1matologiques et phytosan1taires, 
puisqua chaqua variété posséde sa propre tolérance ou suscaptibilité et au 
.ains une partie des var1étés util1sées donnera un rendemant plus ou moins 
convanabla l un MOment donné. 

La sélect1on variétale envisage la diffusion des variétés performantes. Ces 
var16tés ont été testées soit en pur, soit en ·compétition avec un mélange de 
var16tés, soit en cultu·re associée. Cette démarche est respectée l 1.' ISABU de 
cheque variété mise en d1ffusion 11 est connu si cette var1été est apte A &tre 
cult1véa en mélange ou pas. 

Plus1aurs probl~s subsistent néanmoins. Une variété perfonmante, se 
aa1nt1ent-elle dans un mélange, ne donnera t-elle pas apr~s quelques sa1sons? 
Un autre probléme: est-11 possible de créer un mélange plus ou moins stable, 
que la paysan peut resemer saison apr~s sa1son, sans que ce mélange ne se 
.ad1fie? Si un mélange se rév~le comme une unité dynamiq~e , variable selon la 
c11 .. tologie et l'épidémiologie de la sa1son passée, quels sont les paramétres 
qui ·déterminent alors cette variab111té? 

Expér1Mntat1on 

Un essai "Dynamique d'un mélange" a été proposé af in de voir plus clair dans 
l'évolution d'un mélange. L'essa1 a débuté en 1986 a et est actuellement encare 
en cours a la stat1on de l'ISABU-MOSO (altitude : 1270 m). Les objets éta1ent 
cho1s1s selon différents crit~res : 
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Couleur de la gra1ne: . Les gra1nes deva1ent étre facilement r~connaissables, 
af1n de les sé~arer dans un Mélange et de calculer leur proportion a la 
récolte. 

Ta1lle de la gra1ne: Avec un rendement égal, la taille de la graine détermine 
le-- nombre de plantes par var1été pour la sa1son sufvante. 

· Port de la plante: Il est poss1ble que la taille de la plante influence le 
rendement de la variété dans le mélange. Au Burundi le mélange variétal est 
composé de variétés avec des ports nains semi-volubiles ou volubiles. La 
majorité des variétés est semi-volubile (type 3). 

Rendement: Est-ce que le rendement de la . variété influence d'une fa~on 
déterm1nante son maint1en ou sa d1sparit1on dans lé mélange? 

Protocole 

De 10 variétés un mélange a été constitué a base de 10' de chaque variété en 
nombre de graines. Les variétés sont semées en pu r et en mélange, cec1 en 3 
répétit1ons. 

Les parcelles sont constituées de 4 lignes de 5m de long. Seulement les lignes 
centrales sont considérées pour la récolte. 

Aprés la récolte le mélange ·est séparé dans ses composantes et chaque 
composante est évaluée en poids et en nombre de graines. 

Pour la deuxiéme saison et pour les saisons suivantes deux mélanges sont 
constitués: le mélange A 10' afin de pouvoir expliquer des changements ou 
abérat1ons et le mélange dans les mémes proportions que la récolte de la saison 
passée (ce mélange est appelé: mélange dynam1gue). 

Objets 

Le tableau n' 1 montre les différences caractéristiques des variétés utilisées 
pour l'essai. 

Pour l'agriculteur le rendement global est l'aspect le plus intéressant. Pour 
la dynamique du mélange, c'est le nombre de graines récoltées qui sera 
déterminant pour le mélange de la l saison suivante. Selon les enquétes menées 
dans une grande partie du Burundi, le fermier ne fait pas · un triage variétal 
dans ses semences. ceci implique don~que la composition de la récolte devrait 
étre celle du semis de la saison proch ine. Il est done nécessaire de suivre 
surtout les proportions relativas de e aque composante du mél~nge. 
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Tableau 1. Caractéristiques des variétés ut111sées dans l'essa1 dyna.1que d'un 
llélange, PRT= port (1=na1n, 2=ér1gé, ·3=saa1-volub11e, 4=volub11e)·; 
PMG= poids par •11le graines, RDT= Rendeaent .oyen en pourcentage de 
la moyenne du rendellent des 10 var1étés cult1vées en pur pendant les 
saisons 1986A, 19868 et 19878, CYC= Cycle relatif: 1=court, 4=1ong. 

V ARIETE PRT P.MG RDT CYC 
------------------------------------------~------~----------------------------
CALIMA 
KA RAMA 
DORE 
URUBONOBONO 
COLORADO 
IKINIMBA 
CUARENTINO 
CARIOCA 
KIMWEKIMWE 
AMADORARI 4 

Résultats partiels 

1 
1 
3 
3 
3 
3 
4 
2 
3 
3 

480 
395 
430 
361 
255 
369 

' 245 
215 
472 
301 

89,5 
107,4 
119,7 
117 '9 
102,3 
112,9 
83,0 

108,3 
79,5 

. 79,6 

1 
1 
2 
3 
3 
2 
4 
3 
2 
2 

L'essai a déja ~té récolté trois fois . Les résultats de cette pr .. i~re mo1tié 
de l'essai, qui durera six saisons, permettent déja de tirer quelques 
conclusions préliminaires. 

Les rendements sont calculés en fonction de la proport1on de chaque variété au 
moment du semis, et extrapolés pour une parcelle en pur. 

Tableau 2. Rendements de l'essai dyna.1que d'un Mélange, en kg/ha pour les 
parcelles en pur, en Mélange de 101 de chaque var1été (MEL10) et en 
llélange dyna~~ique, c011posé COIIII& la récolte de la saison passée 
(MELDYN) 

V ARIETE 1986A 19868 19878 

TYPE PUR MEL10 PUR MEL 10 MELDYN PUR MEL10 MELDYN 
------------------------------------------------------------------------------
CALIMA 1121 1889 56 500 556 1669 1249 1619 
KA RAMA 1217 1278 796 483 439 1918 1284 1522 
DORE 1439 2319 975 59~ 749 1823 1784 929 
URUBONOBONO 1501 2278 862 892 778 1897 2522 1369 
COLORADO 917 1777 940 467 '138 1767 1950 1353 
IKINIMBA 1215 667 946 875 1250 1863 2011 1226 
CUARENTINO 975 1417 545 567 772 1588 2435 1907 
CARIOCA 1321 1222 726 767 460 1972 1538 1967 
KIMWEKIHWE 1058 1278 650 775 615 1058 1225 388 
AMADOLARI 4 1054 50 558 358 493 1275 1082 181 
------------------------------------------------------------------------------
MOYENNE 1182 1487 756 685 628 1684 1751 1264 
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Le tableau 3 donne l'évaluation des rendements en mélange comparés aux 
rendements en pur, ceci pour les deux types de mélange (pour le mélange 
dynamique la premi~re récolte était la méme comme pour le mélange a 10~). 

L'analyse de variance donne des différences significativas entre les variétés 
en ce qui concerne leur réndement en mélange comparé a celui en pur. La plus 
petite différence significativa reste néanmoins élevée (54~). Aucune variété ne 
donne un rendement qui diff~re autant de 100~ et done 11 n'est pas possi~le de 
conclure qu'il y'a des variétés qui sont vraiment avantagées ou désavantagées 
par un semis en mélange. 

Le mélange a 10~ donnait un rendement supérieur en 19S6A, mais ceci était 
probablement dO au hasard, vue les résultats de 19868 ,t 19878. Remarqu~ble est 
le fait que les variétés en mélan9e dynamique continueht A perdre en rendement 
comparé au semis en pur des mémes variétés. Si le mélange évolue vers un 
équilibre quelconque, ces premi~res observations font croire que cet équilibre 
ne sera pas le p1~s perfonmant. 

Cuarentino, Carioca, Urubonobono et Colorado sont les variétés qui donnent un 
nombre de graines proportionnellement plus élevé (tableau 4). Le mélange a 10~ 
qui est chaque fois reconstitué de la méme fa9on est le meilleur objet pour y 
fa i re une analyse de variance, puisque cet objet n'est pas variable. Dans le 
mélange dynamique les mémes variétés se font remarquer. Plusieurs variétés 
comrnencent a disparaitre: Kimwekimwe, Arnadorari, Karama et Calima. Ikinimba se 
maintient malgré une perte considérable apres la premiare saison 1986A, 
probablement due au hasard, puisque le nombre de graines dans l'objet MEL10 est 
redevenu supérieur a 10~. 

Tableau 3. Rendements des 10 variétés en mélange comparés aux rendements en 
pur. MEl10= mélange A 10~, MElOVN=mélange dynam1que. (En ~ du 
rendement en pur) . 

V ARIETE MEL10 MELDYN 

86A 868 878 MOY . 86A 868 878 MOY 

CALIMA 168,5 88,8 74,9 110,7 168,5 98,8 97,1 121,5 
KA RAMA 105,0 60,7 66,9 77,5 105,0 55,2 79,4 79,9 
DORE 161,2 60,7 97,9 106,6 161,2 76,8 51,0 96,3 
URU80N080NO ' 151,8 103,5 132,9 129,4 151,8 90,3 72,2 104,8 
COLORADO 193,8 49,7 110,4 118,0 193,8 78,5 76,6 116,3 
IKINIM8A 54,9 92,5 107' g_ 85,1 54,9 132' 1 65,8 84, 3 
CUARENTINO 145,3 104,0 153,3 134,2 145,3 141 '7 120,f 135,7 
CARIOCA 92,5 105,6 99,7 92,5 92,5 63,4 78,0 78 ,0 
KIHWEKIHWE 120,8 119,2 115,8 118,6 120,8 94,6 36,7 84 ,0 
AMADORARI-4 71 '2 64,2 84,9 73,4 71 '2 88,4 61,7 73 , 7 
-----------------------------------------------------------------------------
MOYENNE 126,5 84,9 104,5 105,3 126,5 92,0 73,9 97 , 5 
-----------------------------------------------------------------------------
ppds 95' 53,7 53,9 
cv ~ 29,7 32. 2 
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Tableau 4. Proport1ons en na.bre de graines récoltées de chaque var1été dans 
les essa1s dynam1que d'un mélange. MEL10= Mélange reconst1tué avec 
1~ de chaque variété: ··· MELDYN= mélange reconst1tué avec les llAmes 
proport1ons~ de la récolte précédente. 

V ARIETE 

CALIMA 
KA RAMA 
DORE 
URUBONOSONO 
COLORADO 

~ IKINIM8A 
CUARENTINO 
CARIOCA 
KIMWEKIMWE 
AMADORARI-4 

ppds 95% 
cv% 

MEL10 
-----------------------
86A 

9,3 
7,4 

12 ,9 
15,0 
15,8 
4,0 

12,2 
12,5 
6, 1 
4,9 

868 878 

5,7 4,7 
7,2 6,4 
8, 1 6,4 

11, 4" 10,8 
9,0 

11 '7 
17,4 
17,4 
9,3 
7,4 

11 ' 1 
12,9 
19,2 
17,8 

6,5 
36,8 

4,5 
6' 1 

MOY 

6,6 
7 , 0 
9, 1 

12,4 
12,0 
9,5 

16,3 
15,9 
6,6 
6' 1 

MELDYN 
--------------------------
86A 

9,3 
7,4 

12,9 
15,0 
15,8 
4,0 

12,2 
12,5 
6, 1 
4,9 

868 

5,4 
4 , 1 

10,8 
14,7 
20,3 
5,8 

12,7 
12,7 
3,8 
"3, 9 

5,9 
35,1 

878 MOY 

4,4 6,4 
3,8 5' 1 
7,0 10,2 

15,9 15,2 
19,6 18,6 
5,0 4,9 

27,1 17,3 
14,6 13,3 
0,8 3,6 
2,3 3,7 

Si on considere le mélange dynamique comme un objet fluctuant (vers un 
équilibre ?), il est intéressant de connaitre les facteurs qui caractérisent 
cette fluctuation. Le but de l 'essai était _notamment d'étudier les causes de la 
disparition ou la dominance de variétés apres quelqyes saisons. 

Comme décrit dans l'introduction les criteres suivants ont été considérés: 
taille de la graine, rendement de la variété en pur, architecture de la plante 
et son cycle. En groupant les variétés se1on leurs caractéristiques, on trouve 
l'évolution en nombre de graines dans le mélange dynamique suívant. 

Port 1 (nain) montre une baisse, le port 4 (volubile) augmente sérieusement en 
proportion . Port 2 (érigé) et port 3 (semi-volubile) donnent des résultats dans 
les deux sens. 

Les évolutions en fonction du rendement des variétés en pur ne laissent pas 
espérer une influence tres grande du rendement. En fait méme des variétés avec 
un rendement médiocre en pur (Cuarentino, non-tuteuré) parvient a dominer dans 
le mélange ; Ikinimba, avec un bon rendement est tombé a la moitié de sa 
proportion init~ale. 

le rapport entre la taille de la g~aine et l'évolution de la variété en mélange 
est plus clair. Les graines avec une taille réduite ont la tendance a dominer 
dans un mélange dynamique, res graines avec une taille plus grande ont tendance 
a disparaitre. 

Le rapport entre le cycle de la variété et son comportement dans un mélange 
laisse soup~onner que les variétés a cyc1e long parviennent ~ dominer dans un 
mélange dynamique. 
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Conclus1ons prov1so1res 

Le no.bre · de sa1s6ns pendant lesquelles l'essai a 6t6 suivi reste ancore trop 
restreint pour tirar des conclusions aQres. 11 est ~anMOins poss1ble de 
pr6ciMr cMjA que le renct.ent en kg/ha par vari6té na sa.ble pas ltre un 
facteur trts i~~portant dans la dyn•1que de ce 1161ange. 11 est done poss1ble de 
9~ser une var16t6 perfonaante pour la d1ffus1on et que cette variété, une 
fois entr6e dans le Mélange trad1t1onnel, na parvient pas A se naa1ntenir en 
proportions intéressantes. · Une var16té diffuaée et insérée dans un mélange 
risque done d'ltre perdue aprts quelques saisons li le fen~~ier na parvient pas 
A effectuer une sélection dans ses .-nces. :· 

/ 

Un facteur plus ou moins 1MPQrtant serait l'architecture de la plante. Les 
var16tés naines ont la tendance d'ltre ~in6es par les autres types et leur 
i~~portance relativa dans un Mélange di•inue de saison en sa1son. Cec1 
expliquera1t le fait que beaucoup de vari6t6a locales sont de type s .. i~ 
volub11e. · 

La taille de la gra1ne est un facteur extr ..... nt 1mportant pour la dyn .. 1que 
d'un Mélange: les var1étés avec des pet1tes gra1nes parv1ennent A dOMinar dans 
un Ml ange, MIM s 1 le u r renc:te.ent en k g/ ha n 'est pas te 11 ement é levé. La 
~nde du •11ieu rural au Burund1 pour des graines A grande taille est done 

·une contra1nte pour la .ultip11cation de ces s_.nces. En pur le no.bre de · 
ka/ha n6cessa1re pour le saa1s est élev6. La d1ffusion de la variété en M111eu 
rural pose un probl._. suppléMenta1re:s1 la var1été est insérta dans un Mélange 
elle risque d'Atre perdue trés vite ét la S8M8nce. devra Atre renouvelée ,..gu li0r&lll8nt. · 

l ~ 1nfluence du cycle a une .e.e 1~rtance. Des var1étés A cycle long 
parv1ennent aussi . A dominar dans un 1161ange dyna~~~1que. 

Cette analy .. partielle devra ltre ca.plét6e apr•s les récoltes de 1988 et de 
1t89. 11 est poasible que plus1eurs vari6tés ne f1gureront plus dans le mélange 
dyna.ique et que ce M61ange sera const1tué d'un nombre assez restre1nt de 
varié~és. 

Les •langas rencontrés en mi11eu rural de leur part cont1nuent .A man1fest~r 
une diversité énor.e. il est presque sOr que le fenm1er interv1enne d'une fa~on 
ou d'une autre pour Mn1Pu.ler la composit1on de ce M61ange, cec1 en 
contrldiet1on avec les résultats des enqultes. 

Pour les conna1ssances actuelles 11 semble qu'une var1été A pet1te gra1ne avec 
un cycle long et qui n'est pas du type 1 (na1n) Mra1t la variété opt1male pour 
1na6rer dans un M61ange. Elle aura1t la meil_leure chance de se naa1nten1r et 
.... de dc81ner plus ou mo1ns dans ce mélange. Ces facteurs ne sont pas 
toujours 1 .. desiderata du monde rural qu1 préfére un har1cot h8t1f, A pet1tes 
gra1nes. 
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SOMMAIRE DES RESULTATS DES RECHERCHES LE TUTEURAGE 

OU HARICOT VOLUBILE A l' ISAR 

Rubaduka Enoch 

Résl.llé 

Divers essais .. ont été fa i ts par 1 'ISAR dans le but de chercher des solutions 
aux problemas d'ordre gestion et des possibilités du tuteur~ge du haricot 
volubi le. Ces essais ont été placés au fil des temps dans l'une ou l'autre des 
trois stations a savoi r Karama pour les basses altitudes (1400m), Rubona pour 
les moyennes altitudes (1650m) et Rwerere pour les hautes altitudes (2300m). 

"\ 

Il s ' est av~ré Que les haricots volubiles possed~nt des petentialités énonmes 
de rehausser la production du haricot en général. l'association har1qot 
volubile - ma'is baisse la production du haricot. La· culture d11 har1dot 
volubile en relais avec le mars dans les zones appropriées, une densité d ' ordre 
de . 62500 tuteurs dans le semis en poquets (méthode ISAR) et de 40000- 30000 
tuteu r:s/ha dans le semi s traditionnel, des longueurs de tuteurs de ., - 1 t5m ont 
donné des rendements sat isfaisants des harioots volubiles. 

1. Introduction 

Le haricot commun (Phaseolus vulgaris L) consitue l'aliment de base au Rwanda. 
Cependant, l'accroissement de la population ne va pas avec l'accroissement de 
la production du haricot. Ce déficit alimentaire devrait Atre comblé par tous 
les moyens possibles et efficients. Or la promotion de la culture du haricot 
volubile constitue une voie promettante. Mais ce type de haricot est tres 
exigeant en fertilité des sols et en tuteurs. 

Dans cette présentation, nous nous sommes limités A la problématique du 
tuteurage en brossant sommairement des résultats des recherches menées A l ' ISAR 
depuis 1973. La plupart des infonmations compilées dans cet exposé proviennent 
de l'article ·intitulé "Importance de la culture et du tuteurage des har1cots 
volubiles dans la production du haricot au Rwanda - Résultats de 10 années de 
Recherche " publié par Dr. P. Nyabyenda dans le Bulletin Agricole du Rwanda en 
Janvier 1985. 

2. Matériels et Méthodes 

Différentes variétés de har~cot volubile ont été utilisées dans plusieurs 
expériences: a Rubona, ce sont les var.iétés Wulma (Type IV A) qui ont été 
utilisées; a Rwerere, toutes les expér iences ont. été menées sur la variété 
Cajamarca; tandis qu'a Karama plus ieurs variétés servirent pour comparar le 
tuteurage et. le non tuteurage. 
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Les sols utilisés étaient pour la plupart moyens ou riches. A Rubona, ce sont 
les ferrisols profonds, argileux, sableux, humiféres et moyennement acides; a 
Rwerere ce sont des ferrisols argileux, humiféres et acides tandis qu'a Karama 
les essais étaient installés sur des sols de colluvions des lacs. 

Les essais étaient généralement conduits en blocs randomisés en 4 répétitions. 
La durées des différents essais variai~_ ~e - 3-5 saisons. Les densités de semis 
et les -superficies parcellaires variaient suivant le type d'essai et l'endroit . 

3. Résultats 

3.1. Potentialité du haricot volubile 

Le haricot volubile est potentiellement trés productif quand les conditions de 
culture sont optimales. Il peut produire jusqu'a 4-5 tonnes/ha quand il est 
cultivé sur un sol riche et bien tuteuré (tableau 1). 

Pour vérifier l'avantage du tuteurage du haricot volubile sur le non 
tuteurage, des essais ont été faits a Karama sur plusieurs haricots volubiles 
en utilisant le bois. Ces essais ont permis de démontrer l'avantage du 
tuteurage. Des augmentations des rendements allant ' de 29-100% par rapport a 
1 ' objet sans tuteurs ont été· obtenus. -· l''' 

' .r 

o•autres essais comparant le haricot nain et le haricot volubile tuteuré ont 
-révélé que le haricot volubile double facilement le haricot nain en production 
(tableau 2). 

Tableau 1. Résultats d'un essai camparatif variétal de 20 variétés volubiles 
a Rwerere en 1984 A. 

Variétés Rdt en kg/ha Variétés Rdt en kg/ha 

' 1. G 858 6407 11. 'Gisenyi 6 4047 
2. Ica Viboral 5298 12. G 8160 3987 
3. e 8 4876 13. Kiruli 3944 
4. G 811 4859 14. Ikizabiliza 3834 
5. G 2371 4854 15. Radical 3776 
6. G 2333 4840 16. G 12378 3553 
7. Cajamarca 4812 17. Jambo 2 3165 
8. G 11820 469~ 18. G 12488 3092 
9. e 10 4590 19. Sangretoro 2894 

10. Urunyumba 3 "4534 20 . G 8183 2 11 8 
----

Source: ISAR, Rapport Annuel 1984. 
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Tableau 2. Rendements moyens de 8 variétés de haricats nains etJ10 variétés de 
haricats valubiles pendant 4 saisans é Karama (19758, 1976A, 19768). 
Rdt en kg/ha. 

Emplacement 

Colluvio~s des 1acs 
Colluvions des vallées 

séches 

Haricots nains 

1665" 
1246 

Haricats volubiles Différence 
tuteurés 

2857 
2675 

1192 
1429 

Source: Nyabyenda P. et Ndamage G. (1980) in 8ulletin Agricote du Rwan~a, 
Janvier 1985 . 

3.2. Matériel de tuteurage 

Aprés avoir démantré l'avantage indéniable du tüteurage, des travaux ont été 
entamés paur déterminer le mode et le matériel de tuteurage le plus efficient. 
Plusieurs matéríaux de tuteurage (ma'is vivant, bois, cardes de bananier et 
chaume de mai"s) ont été essayés a deux repri ses sur, la. variété Wulma é Rubana 
(Tableau 3) . 

Les deux essais ont mantré que le tuteu:rage avec du bois', .cardes et bananier et 
chaume de mai"s (culture en relais) est nettement su~rieur aux objets sans 
tuteur avec ma'is vivant si on ne considere pas la réc:·ot te du ma'is qui était 
pourtant d'une grande importance. · · 

Tableau 3. Effets de différents types de tuteurs sur le rendement de la 
variété Wulma, Rubona 

Objet 1er essai (saison 788, 
79A, 798 et 80A) 

Rdt en 
k g/ ha 

% témoin 

2éme essa·i 
(Saison 808 et 818) 

Rdt en 
k g/ ha 

~ témoin 

-----------------.-------------------------------------------------------------
Sans tuteurs (témoins) 748 100 645 100 
Association avec maís 613 82 528 82 
Tuteurs chaume de mai·s 1800 241 1034 160 

(culture en relais) 
Tuteurs bois par 2 plants . 1807 241 1230 191 
Tuteurs beis par plant 1910 255 
Tuteurs corde par 2 plants 1712 229 
Tuteurs carde par plant 1725 231 
------------------------------------------------------------------------------
Moyenne 1433 859 

Source: ISAR, Rapports Annuels 1978, 1979, 1980 et 1981. 
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3.3. Dens1té de tutP.urage 

Pour réduire le nombre de tuteurs au strict minimum nécessaire, un essai 
d'écartement des tuteurs a été réalisé ~ Rwerere sur la variété Cajamarca ~ une 
densité de semis 1e 40 X 20 cm a raison de deux grains par poquet. 

Les résulf 1ts oni ~rontré queJ le tuteurage avec un tuteur pour 4 plants (2 
poquets) donnera , t le rendément le plus élevé. La diminution et l'augmentation 
des tuteur3 en 1es~ous et au dessus d'un tuteur pour quatre plants s'accompagne 
d'une dir.1inut1 Jr de rendernent. Notons que le tuteurage avec un tuteur pour 
quatre plants cur respond a une densité de 62500 tuteurs par hectare, ce qui 
représente une quantité difficilernent réalisable et un travail énorme. 

Etant donné que les variété diffusées par l'ISAR ne sont pas cultivées en 
lignes mais plutOt en vrac en milieu rural, et que la disponibilité des tuteurs 
est proL1ématique, un essai comparant différentes densités des tuteurs en semis 
traditio·:nel sur la variété Cajamarca ~ été mené a Rwerere. Les résultats 
groupés o1ns le tableau 4 rév,lent que l'on peut réaliser de bonnes récoltes 
avec 77 t uteurs voire méme 57 -tuteurs sur une parcelle de 18,72m2, soient 
environ 41100 tuteurs et 30400 tuteurs par ha. Ce qui est beaucoup moins cher 
par rap~0rt au systéme ISAR. 

Tableau 4. RendeMent kg/ha de l'essai tuteurage du har1cot volub11e Caja.arca 
en seM1s trad1t1onnel A Rwerere. 

Objet Saison 

84A 848 85A 858 X 

97 tuteurs/18,72 m2 en ST 2393 206 2937 . 1367 1725 88 
57 tuteurs/18,72 m2 en .ST 2329 114 2809 1661 1143 89 

117 tuteurs/18,72 m2 en ST 2542 359 2542 1506 1737 89 
117 tuteurs/18,72 m2 en ST(T) 2574 274 3162 1768 1945 100 
~7 tuteurs/18,72 m2 en ST 1538 123 2702 1447 1452 74 
77 tuteurs/18,72 m2 en ST 2542 209 2836 1618 1801 92 

------------------------------------------------------------------------------
Moyenne 
Ppds A 0,05 
CV (S) 

ST: Semis Trad1tionnel 
SI: Semis ISAR 
T : TéMo1n 
source: Rapport Annuel ISAR 85. 

2319 
NS 
17 

3.4. Longueur optimale deS tuteurs 

224 
NS 
42 

2831 
NS 
17 

1561 

21 

Dans le miDe soucis de bien gérer les tuteurs disponibles, d1fférentes 
iongueurs des tuteurs variant de 0,5 ~3m ont été ca.parées A l'objet sans 
tuteur sur · la vari~té C10. 
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Les résultats ont montré que le rendement augmente proportionnellement avec 
1 'augmentation de la longueur des tuteurs ·jusqu'A 2m, qu'un petit tuteur de 
0,50m suffit déjA pour augmenter le rendement de plus de 30~ et que le tuteur 
d'un métre double presque le rendement du haricot volubile sans tuteur. Les 
tuteurs de 1,5m donnent une production trés proche de l'optimale. 

3. Conclusions 

L'augmentation de la productíon du haricot volubile par le tuteurage est 
indéniable. La potentialité de ce type de plants peut Atre exploitée moyennant 
quelques efforts; Des infonmations suivantes sur .le tuteurage peuvent Atre 
utiles au lecteur intéressé par cette culture. 

1. Oans les zones appropriées , la culture du haricot volubile en relais 
avec le ma1s est trés exhaustiva. 

2. Le tuteurage avec les cordas 
installations sont solides . 
constitue un autre probléme. 

donne de 
Mais leur 

bons résultats lorsque les 
confection est mise en place 

3. Oans . le ~ semis e~ poquet aux écartements de 40cm x 20cm, a raison de 2 
gratnés par poquet, une densité de 62500 tuteurs· par ha a. donné de 
mef'lleur~ résultats de production de haricot volubile. Or, conme le 
paysan rrwandais pratique .surtout le semis traditionnel, des densités 
<f.' ordre de 30400 a 41100 tuteurs/ha peuvent donner des rendements 
satisfaisants quoique inférieurs a la proauction du cas précédent. 

4. L'utilisation des tuteurs courts est aussi une poss;bilité de pallier 
au manque des tuteurs car on peut facilement doubler le peu de tuteurs 
disponibles en utilisant des tiges de 1 a 1,5m de long. 

5. La pratique de cultiver les rosaux ou des légumineuses lignées dans une 
part ie du champ ou aux· haies ant i - érosives est a encourager. 

6~ Le ma1s concurrence les har icots en production. 
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EFFET DE L'ENROBAG~CALCI-MAGNESIEN DES SEMENCES DE 

LEGUMINEUSES VIVRIERES EN CONDITIONS DE SOL ACIDE DES 

PLATEAUX CENTRAUX OU BURUNDI 

Landa C. 

Au Burundi, des bactéries du genre Rhizobium existent souvent a l'état latent 
dans les sols acides cultivés en haricot. L'observation de plants de haricot 
bien nodulés n'est cependant possible qu'en conditions de sols peu acides. 

La trés faible nodulation des légumineuses cultivées sur sols acides provient 
en fait d'une inhibition de la phase de pénétration des bactéries dans les 
poils absorbants (MUNNS, 1970; LONERAGAN et DOWLING, 1958 ). 

Le chaulagé des te rres acides est souvent la technique retenue pour obtenir 
des plants mieux nodulés mais l'enrobage des semences de légumineuses avec de 
petites quantités de calcaire · est également reconnu comme donnant de bons 
résultats. (LONERAGAN et al., 1955). 

Tests en vases de végétation 

Comparaison de différents modes d'enrob~~~ 

Un test préliminaire réalisé en vases de végétati on contenant chacun six 
plants de hartcot (Var . Doré de Kirundo) nous a montré l'efficac~té d'enrobages 
réalisés par saupoudrage calcaire des graiAes aprés trempage préalable dans de 
l'eau ou par mélange des graines dans une pAte calca1re. 

La poudre de calcaire .utilisée a été obtenue par broyage a la finesse de 150 
microns de travertins calco-magnésiens de l'Imbo- Nord Csite de Cibitoke
Burundi); ceux-ci dosent A 39~ de CaO et 5 a 9~ de MgO. 

Quqtre traitements ont été testés sur de la terre prélevée dans la couche 
arable de O - 20 cm d'un sol acide de la région du Kirim1ro (pH 4.3) 

(a)- témoin non enrabé 
(b)- passage des graines a sec dans la poudre calcaire 
(e)- passage des graines dans le calcaire aprés trempage dan~ de l'eau 

distillée. 
(d)- mélange des graines a une pAte calcaire (40g calcaire + 20g d 'eau oour 

100 graines). 

La matiére séche de la partie aérienne des haricots récoltés séparément a été 
pesée et les valeurs obtenues ont été soumises a une analys~ de la variance. 
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Objeta MS(g/plant) Foba. Fth cv 

(a) 0,2414 3,89* > 3,10 42,71 
(b) 0,3760 
(e) 0,5793 ppds=0,2198 
(d) 0,5133 

Malgré l'obtent1on d'un coeff1c1ent de var1at1on élevé (résultat du pet1t 
~re d'1nd1v1dus observés), 11 apparaft une différence s1gn1ffcat1ve entre le 
t~1n (a) et les objets (e) et (d) qu1 lui sont sup6r1eurs. La product1on du 
tra1teMent (b) équivaut t calle du témoin (a), vraisa.blabl ... nt par en~ge 
1nsuff1sant des graines (manque d'adhérence des particules de calca1re sur les 
téguments secs et lisses des semences). 

l'observation postérieure de graines s~s, enrobées selon les proc6d6s (e) 
et (d) montre toutefois qu'en l'absence d'adhés1f, le calca1re se d611te 
rap1dament • la surface de la graine. 11 est par con.séquent 1llf)Oss1ble 
d'enrober des graines plusieurs heures ou plusieurs jours t l'avance sana 
recours préalable t un adhésif quelconque (gomme arabique par ex.). 

Cette difficulté nous a poussé • chercher une méthode SiMPle, réá11sable par 
l'agriculteur mAmé et ne faisant pas appel t aucune substance adhésive. 

L'eMPloi de la gomme arabique souvent préconisée (DATE et al., 1988), ou de 
tout autre mati~re adhésive nous para1t en effet d1ffic11e dans les cond1t1ons 
du milieu rural burundais (absence de colla, man1pulat1ons d1ff1c11es). 

L'enrobage effectué .avec des pAtas calcaires semi-liquides est 6gale.ent 
problématique; elles collent aux mains et rendent le sa.is mala1sé. 

Un treMpage préalable dans de 1 'eau su1v·1 d'un passage des graines m.id1f16es 
dans de la poudre calcaire finement micronisée s'est par contre révélé eff1cace 
et d'application aisée. 

La figure 1 représente les pourcentages d'eau et de calcaire absorbés par les 
graines apr~s des temps de trempage croissants. 

Elle montre que si les gra1nes continuent t se fr1per et t absorber de l'eau 
apr~s 2 heures de trempage, il se produit une stab11isat1on de la quant1t6 de 
calcaire fixée sur la graine aprés 30 minutes. 

Ce phénoméne est vraisemblablament lié t l'existence d'un seu11 d'i~ib1t1on 
des téguments au-dessus duquel l'eau excédentaire passe dans les coty16dons 
sans intervenir dans le processus de fixat1on. 

Apr~s 30 minutes de trempage, le poids de calcaire f1xé est d'ordre de 11 A 
20~ par rapport au· po1ds des s81ft8nces séches (f1g. f). La r._,.t1t1on de 
l'expérience en maintenant plus longUaMent les gra1nes hua1d1f16es dans le 
calcaire nous a montré que ce pourcentage pouva1t alors s'élever jusqu't 501 du 
poids de semences s~chés . 
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Pour un semis de 100 kg de semences a l ' hectare, 
effectivement appliquées ne présentent done que 16 a 
au plus. 

les quantités de calcaire 
50kg/ha de calcaire tout 

Ge ces observations , l a technique d'enrobage adoptée dans les essai s de 
terra in a été la suivant e : 

1" )- Trempage du lot de semences dans de l 'eau. 
2")- Aprés 30 minutes, retra1t des semences de l'eau. A ce moment, . l~s 

téguments sont plissés et suffisamment humidifiés pour qu'adhére le 
cal-caire. 

3 ' )- On procede ensuite a l'enrobage . en pl ongeant de petites ~uantités de 
semences humidifiées dans un écuelle contenant du calcaire a refus . 

4 ' ) - Le semis est directement effectué. 

L'app li cation de cette méthode au soja nous a mont ré que la durée d'immersion 
des graines ne pouvait dépasser 5 a 10 minutes. Au-dela de 10 \ minutes, les 
téguments se décollent des cotylédons et le pouvoir germinatif des graines s'en 
trouve altéré. 

L'enrobage__..du soja peut done s'effectuer dir'ectement aprés simple trempage des 
graines. 

Efficience _de 1'enrobage des semences· avec du calcaire en prése~ce ou absence 
d'engrais 

Un deuxieme test en vases de végétation réalisé sur la variété Doré de Kirundo 
a comparé 4 traitements en 4 répétitions sur sol a pH 4.7. 

(a) témoin de semences non enrobées, sans engrais 
(b) semences enrobées, sans engrais 
(e) semences non enrobées, avec engrais 
(d) semences enrobées, avec engrais. 

l'enrobage des semences a été effectué selon la méthode exposée précédenrnent'. 
L'amendement calcaire a été obtenu par broyage a 150 microns de travertins 
cal co- magñésiens de l'Imbo-Nord (36 a 39% de CaO et 5 a 9% de MgO). 

Le phosphate diammoniqu'e (18- 46-0) a été employé comme fumure complémentaire a 
ra ison de 2, 4 g/ pot aprés mi se en solution .dans de l ' eau déminéralisé. 

Un comptage des nodules rhizobiens présents sur 10 systemes rac i naires pri s au 
hasard dans chaque traitement et des mesures du pH en fin d ' essai ont été 
effectuées afí n d'expl iquer les mauvaises récoltes enregi strées dans certains 
tra itements . 

L'analyse de la varianée met en évidence une différence hautement 
si gni ficati va entre les moyennes 'de matiére séche observées. 
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objets MS (g/pot) Fob•. Fth cv 

(a) 2,39 7,28** > 6,99 30. 
(b) 2,34 

_(e) 1,36 
(d) 4,17 

la comparaison multiple des .oyennes réalisée selon NEWMAH et KEULS montre en 
outre que seul le traita.ent (d) diff~re de l'ens~le (a) (b) (e). 

Dans les conditions de l'expérience, l'enrQbage ~alcaire seul (objet b) n'est 
pas effectif, vraisemblablement en raison de l'absence d'autres ca.ae le 
phosphore pouvant extérioriser les effets du calcium. 

L'objet (e) entraine mAme une chute de production par apport d'engrais seul et 
a e 1 di f i cat ion consécut i ve du so l. l 'anal y se du so 1 mo.ntre en effet que 1 es 
pofs recevant de l'engrais développent un pH 1nférieur de 0,2 l 0,3 unités par 
rapport A ceux qui n'en r89Q1vent pas (effet de sel et ac1dif1cat1on induite 
par nitrification du cation NH••>· 

Pots sans engrais 
pH 4,67 ± 0,10 

Pots avec engrais 
4,40 ± 0,10 

L'objet (d) correspondant A un enrobage des semences en présence d'engra1s 
phosphaté augmente par contre la production de mat1~re seche (synergisme Ca x 
P). 

La productivité du haricot semble déterminée dans les tous prem1ers jours de 
croissance par pénétration rapide des rhizobiums dans le systéme racinaire des 
plants issus de semences enrobées. Les nodules sont en effet plus nombreux et 
plus volumineux dans les objets "enroba~.. apres seulement 3 semaines de 
croissance. Comme ceux-ci assurent rapidement le relais nutritionnel azoté 
indispensable A la plante, ils expliquent les augmentations de product1on 
constatées lorsque de l'engrais phosphaté est aussi appliqué. 

Nombre moyen de npdules calculé sur 10 plants 

Objets (a) 
)(/plant. O 

Essais au champ 

(b) 
27,7 

(e) 
0,3 

(d) 
37,4 

Au Centre de Nyabigugu de la SRD Kirimiro (Gitega) 

Ce centre est installé A 1625 m d'altitude sur un hygroxéroferral humique 
développé sur micaschistes. 
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l'horizon de sürface (0-20 cm) est de textura argileuse et posséde un pH de 
4,2 ains1 qu'une trés faible saturation en bases (V= 1,3,). le pourcentage 
d'azote Minéral est moyen (0,2') et le rapport C/N élevé empAche une 
minéralisation convenable de la matiére organique (C/N= 12) • . 
les cultures testées ont été le haricot (Var: Doré de Kirundo) et le ma1a 
(Var. Igarama 4) respect1vement semés aux écartements de 0~40m x 0,20m et 0,80m 
x 0,-4011 (2 11gnes de haricot entre les 11gnes de ~na'is). le manioc a occupé le 
terr&1n en précédent cultural pendant trois ans. 

Deux objets ont été comparés en 6 répét1t1ons de parcelles de 2~: enrobage 
calca1re des gra1nes de ma1s et de har1cot par rapport A un témo1n de s ... nces 
non enrobées. aucune 1noculat1on de Rh1zobium n'a été effectuée. Une fumure 
m1n6rale a été un1fonmément app11quée sur les deux cultures (11-52-0 sur 
har1cot et 40-60-30 sur ma'is). le calca1re, broyé A 80' de part1cules de 150 
microns provenait de travert1ns extraits du sita de Cib1toke (Imbo) et dosait 
approximativement 28' de CaO et 8' de MgO. 

a) Résultats 9btenus sur haricot 

Observat1on sur la 1tv6t 

Les parcelles de har1cot tnrob6s ont levé 2 jours plus tOt que les parcelles 
témo1n. Une fonte de ... 1s provoquée par effet de tox1cité alum1que a égalament 
été constatée sur har1cot non enrobé. Celle-c1 a demandé la pratique d'un 
resem1s dans les parce11es t6Mo1n. 

Effet sur la n9dulat1on 

l'1mportance de la nodulat1on a 'té évaluée par observation de 10 plants de 
hari_cot prélevés A la flora1son dans chaque parcelle. 

les plants nodulés porta1ent plus de 30 nodules de diamétre compr1s entre 0 ,2 
et 2,S.. sur la part1e du systéme rac1na1re proche du collet.Ils 
corresponda1ent A 67' des plants 1ssus de graines enrobées. Seulement 3% des 
plant~ 1ssus de graines non enrobées ont développé des nodus1tés ma1s celles-ci 
éta1ent rares (5 A 10 par plant) et de ta111e 1nfér1eure A 0,2mm. 

Rendement 

le tableau 1 indique les n1veaux de s1gnif1cat1on des analyses de var1ance 
effectuées sur la b1omasse séche totale, le nombre de· gou~ses et le rendement 
du har1cot obtenus en prem1ére sa1son. 

On y r~arque que malgré le trés fa1ble n1veau de product1on obtenu en 
présence de fum1er sur ce type de sol, l'enrobage s'est tradu1t par une 
augMentation des quant1tés correspondantes A chaque paramétre. 
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Tableau 1: eo.para1son des b1oaa$ses totales, no.bre de gousses et rendalent 
·~.du har1cot 

Paramétres 

Biornasse totale(g/parc.) 
Nombre de gousses/parc. 
Rendement (g/parc.) 

Résultats obtenus sur ma1s 

Moy. 
témoin 

165,0 
31,8 
14,5 

Moy. 
enrobage 

434,3 
86,5 
46,2 

Foba 
1 et 5dl 

27, 1** 
10,2* 
10;3* 

Mise a part une amélioration de la production de biomasse totale obtenue a la 
limite de la signification statistique (Fobs. = 6, 79*; Fth = 6,61), aucun 
effet de l'enrobage n'es.t appáru quant au poids des carottes ou du rendement 
(tabl. 2). 

Tableau 2: Compara1son des b1omasses totales, po1ds des carrottes et rendeMent 
du ma'is 

Paramétres 

Biomasse tata le(kg/ha)_ 
Poids carottes (kg/ha) 
Rendement (kg/ha) 

Moy. 
témoin 

2144 
635 
111 

Moy. 
enrobage 

2924 
919 
206. 

Essais multilocaux chez~O agriculteurs du Kirimiro 

Foba 

1 et 5dl 

6,79* 
6, 10ns 
4,30ns 

CV% 

20,5 
25,7 
50,0 

Dix parcelles de haricot ont été choisies dans les environs du Centre SRO de 
Nyabigugu (Gitega) afín de tester la technique chez le paysan en 2éme saison 
86-87. 

Ces parcelles ont été sélectionnées sur· base de leur indice "m" de saturat1on 
aluminique, de maniere a séparer l'information recueillie sur sols a indice 
m>60% (sols "alliques") et sur ceux a "m" >60~ (sols "non alliques") , la váleur 
de 60% étant adoptée comme seuil au-dessus duquel des chutes de rendement sont 
attendues d'aprés ABRUNA-ROORIGUEZ et al. (1982) . 

Sur chaque parcelle, un témoin de semences non enrobées a été comparée a des 
semences enrobées de calcaire (Var. Doré de Kírundo; écartements 40 x 20 cm; 
parcelles utiles de 6,4m2). Les tests ont été réalisés avec couverture minéra le 
uniforme 11-52-0 localisées dans les lignes (ces paysans emploient normalement 
du DAP (18-46-0), engrais non disponible lors de l'installat ion des essai s ) , 
mais en absence de tout apport de matiére organique pour ne. pas fausser l a 
valeur "m" prise · en compte dans l'interprétation des résultats (les essai s 
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futurs considéreront ces apports). Ces tests ont été placés au m111eu du champ 
de har1cot des paysans concernés de maniere A ce que ceux-ci puissent apprécier 
l'avantage éventuel de la techn1que. 

le tableau 3 .entre une nette d1fférence de comportement entre sols "all1ques" 
et ·non-al11ques·. Sur sols "all1ques", le n1vaau moyen de product1on de 
b1omassa séche totale du témo1n non enrabé est da 238 kg/ha, et le rendement 
atteint 115 kg/ha en moyenne. Sur sols "non al11ques~, ces paramétres 
atteignent respectivement 1518 et 817 kg/ha. 

le tableau 3 montre auss1 que la techn1que d'enrobage na devient vraiment 
efficace qu'aux valeurs de m>6~. Sur "sols a111ques", la biomasse est ains1 
mult1p11ée par 2,6 et le rendement de 115 kg/ha obtenu sur témoin fumé de 
semences non enrobées permet tout juste de récupérer les semences. Apres 
enrobage, 11 se dégage par contra un surplus da product1on ·de 201 kg/ha. 

Tableau 3: Effet de l'enrobage calca1re des se.ances da har1cot sur sols 
"a111ques· _ou "non-alliques· 

Sols "all1ques" A m>60,(n=4) 

B1omasse tot. 
(kg/ha) 

Enrob.. Tém. 

Rendement 
(kg/ha) "" 

Enrob. Tém. 

Sols · non-all1ques" A m>60,(n=6) 

·B1omasse tot. 
(kg/ha) 

Enrob. Tém. 

Rendement 
(kg/ha) 

Enrob. Tém 
------------------------------------------------------------------------------
84,5 312,5 148,4 1.09, 4 7,8 45,3 1578,1 1515,6 765,6 835,9 
76,6 945,3 562,5 468,8 320,3 30,5 1234,4 1164, 1 671,9 664,1 
70,7 789, 1 218,8 468,8 117,2 o 1640,6 1601,6 890,6 789,1 
87,8 460,9 -23,4 218,8 15,6 o 1500,0 1867,2 750,0 929,7 

o 1148,4 1351,6 578,1 664,1 
o 2460,9 1609,4 1695,3 1023,4 

------------------------------------------------------------------------------
fo4oy. 627,0 2~8,3 316,5 115,2 Hoy. 1593,7 1518,3 891,9 817,7 
fobs. 21,12* 13,76* Fobs. 0,19ns 0,35ns 
Fth(1 10,1 1 o. 1 Fth(1 6,61 6,61 
et 3dl et 3dl 
cv 21 ,6, 35,5' cv 19, 25,5' 

Au pr1x de 50 FBu par kg de haricot et d'engra1s, un semis de 125 kg/ha de 
haricot non enrabé, fumé A ra1son de 100 kg/ha d'engra1s rev1ent A: 

Semences: 125 kg/ha x 50 FBu/kg = 6250 FBu/ha/sai son 
Engra1s : 100 kg/ha x 50 FBu/kg = 5000 FBu/ha/sa1son 

Total = 12250 FBu/ha/sa1son 

Le calcaire nécessaire l l'enrobage des saDancea correspond l la mo1t16 de la 
quant1té de seMences ut111sées, so1t 125/2=62,5kg. 
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Au prix de 15 FBu/kg, 11 revient done l 937,5 FBu/ha (8• du prix de revient des 
• 1 

semences et de l'engrais). · · 

L'hectare emblavé de semences enrobées de calcaire rev1ent done !: 
Semences + en9rais= 11250 FBu/ha/sa1son 
Calca1re = 937.5 FBu/ha/saison 

Total = 12187,5 FBu/ha/saison. 

La production A l'hectare du témoin "non-enrobé" recevant une flalre M1n6rale 
correspond en moyenne ~ un revenu · de 115,2 kg haricot/ha x 50 FBu/kg = 5760 -· 
FBu/ha. Il y a par conséquent perta de 11250- 5760 = 5490 FBu/ha/aaison • 

• 

La product1on a l'hectare de semences enrobées bénéf1c1ant auss1 d'une 
couverture minérale correspond a un revenu moyen de 316,5 kg de haricot/ha x 50 
FBu/kg : 15825 FBu/ha. 

Il se dégage de la sorte un bénéfice de 15825- 12187,5 FBu/ha/saison. Cette 
valeur est obtenue lorsque 1 'entiéreté .de la récolte est vendue. ·St 1 'on 
considére que les 4/5 de la production de haricot sont autoconSOMMés (BERGE", 
Communication orale), 11 se dégage un surplus de 63,3 kg de ~aricot que le 
paysan po~rra réserver au semis de la saison suivante (±1/2 ha). 11 peut aussi 
le vendre sur le marché au prix de 50 FBu et réaliser alors une recette de 83,3 
kg x 50 FBy_ = 3165 FBu. 

Une enquéte a été effectuée chez ces 10 agr1culteurs. Aucun d'entre eux na 
connaissait le calcaire avant l'essai et tous ont · jugé que la technique était 
utile au regard du meilleur état végétatif constaté sur les parcelles de 
semences enrobées. 

A la question de savoir si les plants issus de semences enrobées étaient plus 
résistants aux maladies ou au climat, 4 paysans sur 10 ont fait r ... rquer que 
ces plants résistaient mieux a la sécheresse. Ces paysans étaient s1tu6s sur 
sols "alliques" . -

Aprés détermination des quantités de haricot nécessa1res au ... 1s de leur 
champ, le coat d'acqu1s1t1on du calca1re deRt1né A leur ennobage s'é16ve en 
rnoyeni'le A 253 ± 94 FBu par saison (fourchette de 169 a 357 F8u) • .Conna1ssant 
ce chiffre, 7 paysans sur 10 ont été d'accord d'acquérir du calca1re et 
d'adopter la techn1que d'enrobage préconisée. 

Conclus1ons 

Des tests réalisés en vases de végétation ont ntré 1'eff1~acité d'un 
eñrobage des semences de har1cot avec une fine Poudre calca1re en conditions de 
sols acides. Sans modifier sensiblement· le pH du s 1 ou sa teneur en cations 
bivalents, cette technique assure une meilleure nodulation des plants et penmet 
des accroissements significatifs de matiére s che lorsqu'une fumure A 
dominance phosphatée est également ajoutée. 
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Au champ, la technique d'enrobage calcaire consistant en un trempage préalable 
des semences dans de l'eau s•est avérée d'application aisée par l'agriculteur. 
Sur sol fortement alumin1sé, elle assure des augmentat1ons de product1on 
permettant de dégager des surplus commercialisables. La technique est par 
contra inopérante sur .sols non ou peu aluminisés. Il apparatt aussi qu'au vu 
des trés faibles quantités utilisées, l'acquisition du calcaire nécessaire 
demeure toujours A portée des modestas poss1b11ités monétaires du paysan. 
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ESSAI .DE RENTABILISATION IMMEDIATE DES AMENDEMENTS CALCCHWitESIEHS PAR 

APPLICATION l~ISEE SUR CULTURES VIVRIERES. 

Landa c. 

Introduct1on 

L'utilisation sur cultures vivri~res de calcaire magnés1en f1nement broyé en 
remplacement de la chaux a été testé avec succ~s dans quelques essa1s 
agronomiques simples réalisés par la Soc1été Régionale de Développement du 
Kirimiro (région de Gitega) en conditions de sols acides du plateau ~entral 
burundais. 

Cet amendement présente l'avantage d'étre pr~s de deux fois moins onéreux que 
la chaux et est par conséquent plus a portée f1nané1ere du paysan. 

Dans le souci de le rentabiliser au maximum au sein d'une assoc1at1on 
traditionnelle de type ma1s-haricot, l'idée est venue de le localiser 
strictement au poquet de la culture semée a grand écartement (le ma1s), sans 
préoccupation immédiate de la culture de haricot intercalaire. Cette 
1'oca1 isation permettrait peut-étre, a rendement égal, de rédui re les quantités 
de calcaire a épandre par effet de concentration au niveau des racines du 
mai·s. Un tel moda· d'application assurerait également a plus long terma une 
améliorat.ion graduelle de la productivité de toutes les cultures associées 
(haricot et autres) par amélioration progressive des propriétés de toute la 
couche arable. 

Matériel et méthode 

l'essai a été réalisé en commune Nyabihang~, au centre de production de 
Nyabigugu (SRD Kirimiro-Gitega). Ce centre est installé a 1625 m d'altitudesur 
un hygroxéroferral sol humique dérivé de micaschistes. 

l'horizon de surface a une textura · argilo-sableuse, un pH de 4,3 et une 
saturation en bases de 4,4%. le pourcentage d'alumin1um échangeable, exprimé 
par rapport a la somme des bases, est tres élevé (83,96 ± 3,55~). Le 
pourcentage d'azote minéral est moyen (0,18%) mais le rapport C/N, élevé, 
empéche une bonne minéralisation de la matiére organique (C/N=13 ) . 

les cultures testées sont le ma1s (Var. Igarama 4) et le haricot (Var. Doré de 
Kirundo) respectivement semés aux écartements de 1 m x 0,50 m et de 0,40 m x 
0,20 m (deux lignes de haricot dans le mai·s) dans des parcelles élémenta1res de 
20 m2 disposées selon un plan en 4 répétitions de blocs aléatoires complets 
avec parcelles divisées. 
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Six traitements calcaire principaux ont été mis en comparaison, chacun d'eux 
étant testé ! ·la volée sur toute la parcell~ ou local isé uniquement dans les 
poquets de ·ml:l_i·s. 

Calcaire 
Objets A la volée en localisé 

(g/parcelle) (g/poquet) 

01 Témoin absolu (sans calca1re o o 
n·i engrais) 

o Témo"'n sans calcaire(+engrais) o o 
C1 400 kg/ha calcaire (+engrais) 800 20 
C2 800 kg/ha calcaire (+engrais) 1600 40 
C3 1600 kg/ha calcaire (+engrais) 3200 80 
C4 3200 kg/ha calcaire (+engrais) 6400 160 

L'amendement utilisé provient des travertins calco-magnésiens extraits de 
Gihungwe (Imbo). Il a été broyé A la finesse de 150~ et de dose 28,6~ de cao et 
8,3~ de· MgO. A l'exception du traitement Oi, le ma1s a re~u une fumure composée 
de 87 kg/ha d'urée, 133 kg/ha de superphosphate triple et 60 kg/ha de sulfate 
de potasse correspondant a 40-6-3~ unités N-P205-K20 A l'hectare; le haricot a 
re~u 100 kg/ha du complexe 11-52-0. 

le calcaire a été appliqué une semaine avant le semis en méme temps que les 
engrais PK de fond. L'azote a été répandu en 2 applications sur le ma1s a 
ra i son de 20 unités d'azote A chaque passage . 

Deux prél~vements de sol ont été effectués: avant l'essai et un mois aprés 
l'épandage du calcaire (20 pr~lévements par parcelle entre 0-15 cm de 
profondeur dans les ~ lignes centrales de ma1s). Les analyses de sol ont été 
effectuées en double. 

Oiscussion des résultats 

A) Effets du calcaire sur les caractéristigues du sol 

L'évolution du pH (eau et KC1), du calcium et du magnésium échangeable, et de 
1'11Ídice de saturation alumique "m" (calculé a partir de la capacité d'échange 
effective du sol de départ en l'absence d'engrais) a été détermi née en fonction 
des doses de calcaire appliquées A la volée ou sous forme localisée au poquet 
de mai·s. 

Le pH, ains i que les niveaux de Ca et de Mg échangeable augmentent tres 
rapidement lorsque le calcaire est localisé. .A la dose de 400 k~/ha de 
calcai re locali sé, le pH eau passe de 4,8 a 5,6 et monte rapidement a 6,3 A la 
dose de 800 kg/ha. L'évolution du pH en conditions d'épandage A la volée est 
plus lente. Les courbes du calcium et du magnésium échangeable montrent des 
alluras ·identiques. 
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la décroissance de l'·indice m est sensible dans les deux modes d'application. 
Il atteind cependand toujours une valeur supérieure ~ 25 ~ la dese de 3200 
kg/ha épandue ~ la volée alors qu'il tombe pratiquement ~ Zéro (m:0,5) lorsque 
seulement 400 kg/ha de calcaire sont localisés. 

Ces résultats montrent l'effet brutal exercé par les applications localisées 
sur le sol et penmettent d'ores et déj~ d'attirer l'attention sur les dangers 
d'une élévation trap rapide du pH (carence en potasse induite par un 
déséquilibre du rapport Ca/K, carences en Fe, Mn ... ), dangers qui n'avaient pas 
été présents au début de l'essai en raison de la faible solubilité présumée du 
calcaire employé. · 

B) Rendements du haricot 

Le tableau 1 donne les rendements du haricot intercalaire obtenus aux 
différentes doses de calcaire appliquées · ~ la volée ou au poquet de ma1s. 

Tableau 1: RendaRants du haricot: moyenne et écart-type (kg/ha) 

Mode d'épandage 

- Objet Volée Localisé 

Oi 64,7 ± 44,4 107,8 ± 69,7 
o 10,9 ± 78,8 69,1 ± 39,7 
C1 511,2 ± 136,3 78,4 ± 23,3 
C2 622,3 ± 93,0 190,2 ± 30,6 
C3 689,0 ± 226,2 159 , 1 ± 62,5 
C4 866,0 ± 239,9 219,7 ± 96,4 

Comparaison des témoins Oi et O 

La comparaison des objets Oi et '0 ne fait apparattre aucune différence 
significativa de rendement (Foba.= 0,02 ~ns). Dans des conditions des sols aussi 
acides, l'application d'une fumure minéra·le au haricot sans épandage préalable 
de calcaire est par conséquent réalisée ~ perte. 

Comparaison des doses de calcaire en présence d'engrais (O et C1 ~ C4) 

L'analyse de la variance ~ 3 critéres de classification réalisée sur les 
rendements du haricot met en évidence des différences hautement significativas 
pour les effets doses (Foba.=15,84***; C.V=34,5~) et mode d'épandage 
(Foba:166,58***; C.V.=29,0~). 

· l es analyses de variance ~ 2 critéres de classification effectuées séparément 
pour chaque mode d'épandage 1ndiquent également l'existence de différences trés 
hautement significati vas entre doses pour la volée (Fou.=-16,09***: C.V.=25,1~ 
et hautement significativas pour l'application en loeálisé (Fob•·=6,93***; 
e . v. = 3 s , sa~ > • ~ 
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Le test de Dunnet, qui compare le témoin aux objets recevant du calcaire 
montre non seulement que tous ces objets d1fférent du t6Do1n dans le cas d'une 
appl1cat1on l la volée majs qu'un effet s1gn1f1cat1f apparaft auss1. l partir de 
la dose C2 local1$ée sur ma1s (800 kg/ha). 

Test de Dunnet 

Compara1son O/C1 
0/C2 
0/C3 
0/C4 

D1fférences d8 re~nt observés 
(kg/ha) 

Volée 

400,35* 
511,40* 
578,07* 
755,12* 

.Loca11sé 

9,30(ns) 
121,10* 
90,03(ns) 

150,63* 

Il faut done admettre que le systeme rac1na1re du har1cot pén~tre latéralement 
et peut tirar parti des quant1tés de calca1re local1sées dans le poquet ~e ma1s 
dés la prem1ére année pour autant que ces doses sont élevées. Les d1fférences 
de rendement observées par rapport au témoin demeurent toutefois largement 
1nfér1eures l calles correspondant l des app11cat1ons l la volée. 

Aprés transfonmation des rendements en termes de revenus monétaires nets, 
c'est-l-dire aprés retra1t des coOts du calca1re (12,25 FBu/kg) et de l'engrais 
(100 kg/ha A 50 FBu/kg, soit 5.000 FBu/ha) aux rev~nus bruts correspondant A 
d1fférents pr1x de vente du har1cot, on obtient le tableau 2. 

Tableau 2: Bénéfices ou déficits nets (en FBu/ha) obtenus l différents pr1x de 
vente ·du har1cot pour des applications cro1ssantes de calca1re l la 
volée, en présence d'engra1s. 

Prix har1cot 
(FBu/kg) 35 40 45 50 

~-----------------------------------------------------------------------------
Calca1re 
(kg/ha) 

o 2258 3294 4331 5368 
400 4092 6090 8089 10088 
800 4802 7603 10403 13204 

1600 2853 6775 10697 14619 
3200 -14528 - 10289 - 6050 -1811 

Les doses app11quées A la volée assurant un opt1mum économique se situent entre 
853 et 1376 kg/ha pour des prix de vente du haricot var1ant entre 35 et 50 
FBu/kg. Les doses plus élevées de 1600 et 3200 kg/ha engendrent des déficits 
d'autant plus 1mportants que le prix du haricot est faible. 
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e) Rendelftents du M f s 

Le tableau 3 donne les rendeMents du Mfs correspondant aux d1ff6rentes doses 
de calcaire app11quées l la vo16e ou au poquet • 

.,:v-ne et 6cart-type (kg/ha) 

---------------
Objet Volée Loca 11M 
-------------------------------------------~~-----
01 
o 
C1 
C2 
C3 
C4 

Cgmoaraison des témoins 

62,5 ± 52,4 
525,2 ± 230,7 

1432,1 ± 3 .. ,0 
1152,8 ± 240,3 
1597,2 ± 253;4 
1587,8 ± 34~,4 

111,9 ± 95, .. 
592,9 ± 239,5 

1114,0 ± 358, 3 
1355,4 ± 408,6 
1285,6 ± 201,2 
1158' 4 ± 179,4 

Contrairement aux résultats obtenus sur~haricot, une d1fférence s1gn1f1cat1ve 
apparait entre les témoins recevant ou non de l'engra1s (Foba.=12,1*). 
L'application d'une fumure 40-60-30 sur ma1s est par conséquent ut11e malgré 
l'absence de calcaire. Le tableau 3 montre cependant qu'en présence de 
calcaire, cette diffé.rence au~nte sensiblement. 

Comparaison des doses de calcaire en présence d'engra1s (0 et C1 l C .. ) 

L'analyse globale de la var1ance meten év1dence l'ex1stence de d1fférence tr•s 
hautement s1gnificative pour le moda d'épandage (Foba.=19,1***; C.V.=16,2X et 
pour l'effet dose (Foba.=13,6***; C.V.=24,4X) mais contrair8Ment l ·l'hypot~se 
émise au départ, on constate ' que l'épandage l la volée se rév•le 
systématiquement supérieur aux applications localisées (tabl.3). 

Les analyses de la variance réalisées séparément par moda d'épandage 1ndiquent 
aussi l'existence de différences signif1cat1ves entre doses (Foba.=17,1** et 
C.V.=17,2X pour la volée; Foba.=5,1* et C.V.=24X en loca11s6). C811ea-c1 na 
concernent cependant que le télloin (O) par rapport aux différences doses 
calcaire (C1 ~ C4) éar 11 n'ex1ste aucune différence s1gn1f1cat1ve entre les 
tra1tements calcaires entre eux. con~ra1~nt au har1cot, 1'1nex1stence de 

- d1fférences significativas entre les doses da calca1re rand .. la1&é 
l'ajustement des rendements obtenus sur das courbes. 

Le fait que 1 'épandage l la vo16e se rjv61e sup6r1eur t1ent . proNbl~ • 
cequ'11 assure une me11.1eure r6part1t1on da l'••nd•••nt dans toute la couet. 
labourée. Le syst~ rac1na1re fasc1cu16 .des cultures peut a1n~1 •1eux en t1rer 
part1. 
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De plus, au vu de la liontée trts rap1da du pH en cond1t1ons d'app11cat1on 
loca11sée, 11 ast 1181l1faste que ca MOda d'épandaga do1t produira certains 
blocages nutr1t1onnels au n1veau des rac1nas (déséqu111bra de la balance Ca/K 
1.ab111sat1on d'él._,ts •1neurs) • . 
Les app11cat1ons A la voléa se .antrant las plus 1ntérassantas, tous las 
calcula tcooo.1ques ont 6t6 r6a11sés A partir das résultats obtenus avac ca 
.aded'~ga. 

La tableau 4 reprend les bén6f1 ces nats (en FBu) obtanus pour d1fférents prix 
du .. fs (gra1n sac) pr1s 1 nd1v1~uall&Ment apr~s ratrait des couts de l'angrais 
(280 kg/ha A 50 FBu/kg) soit 14.000 FBu/ha at du calca1re app11qué -A 
d1fférantes doses (12,25 FBu/kg) . 

Tablaau 4: Mnéf1ces ou d6f1c1ts nats (en FBu/ha) obtanus l d1fférants pr1x da 
vente du Mfs pour des app11cat1ons cro1ssañtes de calcafre l la 
vo16e, en pr6sence d'engra1s. 

Pr1x aais 
(FBu/kg) 35 40 45 50 

----·------------------------------------------------------
calcaire 
(kg/ha) 

o 
.tOO 
800 

1600 
3200 

4375 
31220 
37555 
22295 

2380 

7000 
38380 
46320 
30280 
10320 

9625 
45540 
55085 
38265 
18260 

12250 
52700 
63850 
46250 
26200 

Le t.ea 1 eau·· 5 donne 1 o rentab i 1 i té de 1 ' opé r at 1 on sur 1 '.ensemb 1 e des deux 
cultun.s. les valeurs qu1 y sont consignées ont été obtenues par soustraction 
des· couts de l'engrais (100 + 280= 380 kg A 50 FBu/kg) et du calcaire, aux 
revanua bruts corréspondant l la vente totale des récoltes (aux pr1x du haricot 
et du .ais varfant de 35 A_SO F8u/kg). 

Ce tableau montre que si l'opt1mum économique se situe vers 800 kg/ha de 
claca1re pour le aais, on peut déjl espérer une bonne rentabi lité avec de plus 
petitas dosas (400 kg/ha) si le prix de vente est élevé . 

Les doses les plus .élevées de 1600 et 3200 kg/ha sont moins 1ntéressantes et 
restent hors de portée f1nanc1~re de beaucoup de paysans. 

te calcul de la rentabilité économique sur l'ensemble de l'assoc1ation Haricot
.ais (tabl. 5) montre égalament que l'optimum est obtenu aux doses proches de 
800 kg/ha. 
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Tableau 5. 86Mf1ces neta (., FBu/ha) obtenus t d1ff6rents prix de YMte du 
•fs et du haricot pour des app11cat1ons cro1ssantes de calcaire l 
la vo16e, en pr6senee d'engra1s. 

Prix de vente Doses calca1re 
(FBu/ha) 

. . ------------------------------------------------------------------------------
Har. Mais o 400 800 1600 3200 
------ ------------------------·--·-----·-------------------

35 6633 40212 52157 44748 27052 
.w 9258 47372 60922 52733 34992 

35 , 45 11883 54532 ~.9687 60718 42932 
50 14508 61692 7.8452 68703 50872 ---------------------------------------------------------
35 7669 42210 54958 48670 31291 
40 10294 49370 63723 56655 39231 

40 45 12919 56530 72488 64640 47171 
50 15544 63690 81253 72625 5'5111 
--------------------------------------------------------
35 8706 44209 57758 52592 35530 
40 11331 51369 66523 60577 43470 

45 45 13956 58529 75288 68562 51410 
50 16581 65689 84053 76547 59350 
--------------------------------------------------------
35 9743 46208 60559 56514 39769 
40 12368 53368 69324 64499 47709 

50 45 14993 60528 78089 72484 55649 
50 17618 67688 86854 80469 63589 

Conc 1 us 1 ons 

l'appl1cation de calcaire A la vólée est plus effi cace qu ' au poquet car elle 
assure une meilleure distr1but1on de l'amendement dans toute la couche arable 
sans engendre d'augmentations trop rapides de pH préjudiciables A une 
alimentation minérale équilibrée. 

En condit i ons de ferrasols trés acides développés sur micaschi stes dans le 
Kirimiro, l'essa1 montre aussi que l'optimum économique est atteint avec 800 A 
-1000 kg/ha de calcai-re ma9nésien de 1 'Imbo, de t r~s bons résu l tats étant déjA 
obtenus A des doses plus faibles . 

Sur sols moins acides, plus anciennement cultivés et/ou bénéfic i ant d'apports 
organiques supplémenta1res, les quantités de calcaire nécessaires devra1ent 
étre plus faibles encore. 
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LA RECHERCHE SUR LE HARICOT EN ASSOCIAliON AVEC D'AUTRES 

CULTURES VIVRIERES ET DANS DES SVSTEMES AOROFORESTIERS 

W1111 Graf 

Réstllé 

Les cultures associées sont d'une 1MPQrtance primordiale dans les systémes de 
product1on agra1re dans la rég1on des Grands Lacs. De nombreuses activ1tés 
étaient Menées soit sur station, so1t en milieu rural, mais les infonmations 
provenant du milieu réel n'ont pas eu une 1nfluence sur la plan1f1cation des 
essa1s sur station en général. Surtout, la pratique des agriculteurs de semer 
en vrac n'éta1t pas dans la plupart des essais respectée, ce qui a probablement 
une influence sur les résultats des essais. Ceci est démontré par des essais 
d'assoc1at1on haricot/patate douce oQ les LER (land equivalent ratio) obtenus 
en s~t en vrac étaient nettement 1nférieurs A ceux rapportés des essais 
avec semjs en ligne. Les différences entre des différents types de croissance 
du haricot (na1n, semi-volubile, rampant et volubile) et de la patata douce 
(rampant et érigée) en ce qui concerne leur adaptation A l'assoc1at1on na sont 
pas tr~s accentuées, mais 11 existe une tendance talle que les har1cots types 
semi-volubile et volubile sont préférables aux nains et ra.pants. 

Le potentiel des systémes intégrant des conposantes agroforest1~res et 
d'engrais verts est mis en évidence par des résultats obtenus dans des essais 
d'association du haricot S&M1-volub1le (variété Kilyu.ukwe) avec le Sesbania 
magrantha. Le haricot tolére 100 OQO plantes/ha da Sesbenia •· sans baisser le 
rendement. L'effet de concurrence est probablement 6galisé par. une au91D8ntation 
de rendement du haricot par le tuteurage grAce aux tigas de S&sbania •· 

Introduct ion 

Cette présentat1on voudra1t 1n1t1er une d1scuss1on sur les poss1b111tés de 
rendre plus efficace la recherche sur , les cultures assoc16es fncluant le 
haricot comne une des co.posantes principales. A1ns1 l'exposé ~nce avec un 
bref aper~u sur l'iiiPOrtance des cultures aasoc1é8s dans la région des Grands 
lacs et une descr1pt1on des act1v1tés de n&eherche déjA .. nées. 
Par aprts, quelques résultats de recherche des essa1s MI'Mis par 1 'auteur dans 
les ann6es 85 A 87 seront donnés et discutés. 

L'iiiPOrtance des cultura auoc16u dMa la rq1on des Granda Lacs et 
recharche ... jusque t ~ 

L' importance des asaoc1at1ons des cultures pour la production agrfcole dans la 
région des Granda ·;~~ •t aujourd'hu1 .laro•••nt reconnue (Coursier, 
1985;ISABU, 1988; ttct.a..-.. 1184; Delepierre, 1088). Les asaoc1at1ons ut111sent . . 
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plus eff1~aca.ent les facteurs de product1on et aus-entent la product1oft 
agr1cole par un1t6 de surface,~ce .qui est 1mportant dans une s1tuat1on oQ 1• 
terre d1spon1ble est le facteur 1e plus 11M1tant pour l'augM&ntat1on de 11 
product1on totale. · 

Il est auss1 reconnu que .les associations avec plus de 2 composantes, COMme o~ 
les trouvent dans la région des Grands Lacs, sont en général plus productivas 
que les associations ·binaires qu1 sont plus fr6quentes dans d'autres régions. 
Au Burund1 des associat1ons A 3 - 10 ca.posantes éta1ent observées (D'Haese, 
comm. pers.) et le mame cas est vrai · au Rwanda et au K1vu, Za1re (EnquAte 
Agricole du Rwanda, 1986; Voss, comm. pers.; Dessert, comm. pers.). 

Le har1cot est une des cultures les plus souvent associées. Au Rwanda entre 50 
et 60~ du har1cot est produ1t en assoc1at1on avec la banana (banane A b1tre en 
général), souvent avec la colocase (taro) ca..e tro1s16me composante iMPOrtante 
(est1mat1on de l'auteur). -en tout, plus que 801 de la surface emblav6a avec le 
haricot est en association avec CPautres cultures. Dans la plupart des cas le 
har1cot est la composante annuelle princ1.pale dans T'a.S0C1at1on, 9a veut d1re 
qu'elle occupe la plupart d'espace disponible. -Pan.i les cultures annuelles le 
ma1s est le partenaire le plus fréquent (EnquAte Agricole du Rwanda, 1986). Au 
Burundi, l' exemple de la rég1on de Muramvya (S~ES, 1987) témo1gne du fa1t que 
l'assoc1at1on har1cot/ma1s est ancore plus importante au 8urund1 qu'au Rwanda. 

Au K1vu-Za1re également, les assoc1at1ons har1cot/bananes et haricot/ ma1s sont 
parmi les plus fréquentes (Dessert, comm.pers.), ma1s, surtout au Sud-K1vu et 
dans la région des terres de laves du Nord-Kivu, la multic1pl1cité de~ systémes 
est trts accentuée et peu recherchée. 

La recherche ·menée sur les cultures assoc1ées dans les pays des Grands Lacs 
peut Atre d1v isée dans plus1eurs types d'act1v1tés/essa1s (fab~1). 

Tableau 1: Pr1nc1paux types d'act1v1t6s da recherche sur les cultures 
assoc16es dans les pays des Granda Laca (Afr1que centrale) 

Activités Object1f -------------------------------------------------------------------------------
EnquAtes en mil1eu réel 

Essa1s interact1ons 
variétés x systémes de 
production 

Essa1s opt1mal1 sat1on 
de la production 

Tests des technologies 

Descript1on da la s1tuation actuella 
Plan1f1cation da la recherche 

Plan1f1cat1on da la sélect1on 
var16tala 

Recherchl des ca.b1na1sons 
opt1 .. 1es .des cultures · 

Tastar une nouvelle ca.posante en •111eu 
rural dan• le syst ... ex1stant 

(sources: .Rapports Annuels ISAR,ISABU,INERA) 
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Une part1e importante de ces activités de recherche. est menée en milieu réel 
(enquétes et tests des technologi~s et en partie optimalisation des 
combina1sons), ,ais 11' est quand MAme remarquable que l'impact des infonmations 
provenant du' milieu rural dans la planification des essais S!•r station et méme 
en milieu réel est peu visible. Pour donner un exemple, la .: lupart des essais 
type "optimá"lisation des combinaisons" sont sémés en ligne. Jndis que le semis 
en ligne ne peut pas étre consid~ré comme pratique QP~~ - des paysans. Ceci 
est encore plus grave quand on sait que la divisi l'espace entre les 
différentes composantes est un des facteurs dé ... c. .1ts la performance de 
l'association (Steiner, 1984). 

De méme 11 est connu que les paysans ont une conception tres poussée 
d'ajustement des densités de semis aux conditions d'environnement (Voss, comm. 
pers.). 11 est alors a mettre en question si le résultats d'un essai avec 
différentes densités des cultures a rechercher pe~ ,t améliorer le systeme mis 
en place par les agriculteurs et si les conclusion sont vulgarisables, vu que 
les densités · devaient changer de site a site. En ' us on peut soup~onner, que 
la composition de la plupart des associations en .,ilieu réel est détenminée 
tout d'abord par les besoins alimen~.aires des P• sans et leur famille et non 
pas par la performance agronomique. 

Néanmoins les ess · ·~ et enquét~s menés jusq~'a ~~ésent ont établi une certaine 
base pour contir-~ r la recherche en ~onsi dérant les circonstances et le savoir 
traditionnel des paysans. Pour les P.ssais décrits ci-dessous on essayait de 
tenir compte des résultats plutOt académ1ques re~us sur station ainsi que des 
informations sor.tant des enquétes et ~~servations en milieu réel . 

Essais association haricot/cultures vivrieres au Rwanda 

Dans cette section seulement 
on pourrait parlar aussi 
interactions densité bananas 
Les analyses sont incomplets 
purement technique. 

les essais haricot/patate dou~e sont décrits, mais 
des essais haricot/bananes, qui étudient les 

x performance de différents types du haricot. 
vu que l'objectif de la c~nmunication n'est pas 

Exemple: Association haricot/Patate douce 

Dans la planiflcation de ces essais on considérait que le haricot et la patate 
douce sont les plus importantes cultures · annuelles au Rwanda. La patate douce 
est la · culture qui connait la plus grand~ augmentation de la production totale 
au cours des vingt dernieres années (Delepierre, 1985). Cependant cette 
culture est associée a d'autres a 22l seulement, ma·is le plus souvent avec le 
haricot (Enquéte agricole du Rwanda, 1986). On observe en milieu réel que cette 
association devient de plus en plus fréquente. La question de l'essai mené 
était alors de savoir , si on pourrait recommander certains types de croissances 
des deux plantes pour augmenter la productivité de la combinaison et ainsi 
aider a accélérer le processus d'extension de cette association. 
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Méthodes et matériel 

Pendant 3 saisons on testait a Rubona (Plateau Central) et A Mugusa (Oorsale 
Granitique) en collaborat1on avec le Projet d'Intensification Agro-sylvo
pastorale (PIASP) la combinaison de 4 types de croissance du haricot (nain = I ; 
semi-volubile = II; rampant = III ; volubile = IV) avec 2 types de patate douce 
(érigée et rampante). Les ·résultats de . la saison 868 ne sont pas retenus A 
cause· d'une production : extr.emement faible des deux composantes (fa1ble 
fertilité du champ-~ } . Tab. 2 indique les variétés utilisées. En 87A on semait 
des mé_langes · du har-icot afin d ' ét're . plus proche de l a pratique qui serai t A 
recommander aux paysans. On dispgrsait les haricots au hasard avec une densité 
de 160 ooo pl/ha ~n association !ét 2SO .ooo pl/ha en pure , la patate douce a 
80000 pl/ha et 120 000 pl/ha . respectivement. 

Tableau 2: Variétés utilisées dans les essais association haricot/patate 
douce, Rubona et Mugusa, 1986A/19.87B 

Type de croissance variétés Saison/Endroit 
------------------------------------------------------------~-----------------
Hari-cot 

I (nain) Rubona 5 86A ~ubona, Mugusa 
87A Rubona 

Mélange 87A Rubona 
II (semi-volubile) Kilyumukwe 87A Rubona, Mugusa 

87A Rubona 
Mélange 87A R1:1bona 

III (rampant) · Ikinimba 86A Rubona 
Mélange 87A Rubona 

IV (volubi·le) e 10 86A Rubona, Mugusa 
Mélange 87A Rubona 

-------------------~--------------~--------------------~-----------------------
Patate douce 
ramp_ante 

ér'igée 

Résultats et discussion 

Wadada 
K 51 
0/Virosky 

86A Rubona , Mugusa 
87A Rubona 
86A Rubona, Mugusa 
87A Rubona 

Les rés~ltats de ces essais suggerent que le LER potentiel de cette association 
est plus bas que attendu (tableau 3). De toutes les fa~ons ils ne peuvent pas 
confirmar les données obtenues a l'ISAR entre 82 et 84 (Janssens et al, 1985) 
ou le LER _pour l'association haricot/patate douce, les deux semés , en l i gne, 
éta i t de ·1 , 4 . 
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Tableau 3: Résultats des essais assoc1at1on haricot/patate douce, Mugusa 
86A/Rubona 87A (LER= Land Equ1v1lent Ratio) 

HARICOT(1): I 
86A 87A 

II 
86A 87A 

III 
87A 

IV 
86A 87A PATATE .OOUCE 

ERIGEE · 
RAMPANTE 

X 

1 '07 
0,88 

0,98 

1,26 
1,20 

1 '23 

1 '28 
0,99 

1. 14 

1 ,07 
1, 35 

1 '21 

o., 9 
1. 56 

1 '23 

1,09 
0,95 

1. 02 

1 '58 
1 • 12 

1. 35 

1,17 
1' 13 

1 ' 15 

X 

1) Types du haricot: I = nain; II = semi-volubile; III = rampant; IV= ·volubile 

Rendement culture 1 en association Rendement cultu re 2 en association 
LER = ------------------~--------------- + 

Rendement culture 1 en pure Rendement culture 2 en pure 

Oans quatre cas sur 14 les LER étaient méme au dessous de 1. Les LER's bas sont 
surtout dOs a la faible productivité de la patate douce en association (30% par 
moyenne), tandis que le haricot se montrait trés compétitif et atteignait 90% 
de sa production en pure (tableau 4). Ceci correspond avec les observations 
faites avant a l'ISAR et en milieu réel. Pour les types semi-volubiles et 
volubile du haricot on constate des résu l tats légérement plus favorables que 
pour les types nain et rampants ce qui peut s'expliquer par une concurrence 
pour l'espace plus accentué entre les derniers et les plantes de patate douce. 
Entre les types de patate douce il ne semble pas justifié de parler d'une 
différence pour leu r adaptation a l'association étant donné que les rendement s 
étaient trés faible s, ce qui augmente la variabilité de parcelle a parcelle pa r 
les effets du hasard. Il est probable que le haricot soit trés fort en 
compétiti on pour la lumi ére . Ainsi la photosynthése devient le facte•Jr 
limi tant pour l a production de l a patate douce. 

Tableau 4: Rendements relatifs (% du rendement en pure) de différents types 
de haricots associés avec la patate douce; Mugusa 86A/Rubona 

Avec p,d. r ampante Avec p.d. érigé 

Type Har icot 86A 87A 86A 8 7A 

- -~- - -- ---------- --- -·-- --- - - - -·----- --------- ---------- - ----------------- - -

Nain (I ) 
Semi - volubile (!!) 
Sem1 -vo lubile ( ll ll 
Volubile (IV) 

8 1 
72 

72 

9 3 
99 

118 
87 

Rendement (moyenneJ de la patate douce en assoc1ati on: JO% 
Niveau de rendement s haricot nain pur: 2000 kg / ha 
Niveau de rendements pat ate aouce ér1gé~ pu r: 10 OOOk g/~~ 

73 
81 

67 

a u 

114 9 :2 
77 ?. 2 
80 

11 1 í-{ 'J 

rendement en pu ré 



le har1cot dMa des ayaU.. ~-~or.ttera· 

En gén6ral les uaoctat·fona uplo1t.rt: plus lu sola que lu cultu,_ ..,,.... 
A1na1 on peut ra1aonner QU'au potnt de vue M1nt1en de la ferti11U ella *»la 
lu uaoc:1at1ona ne aont pu l priori .... bonne prattque, .., a1 .. effeta 
~ celu1 du contr61e de 1'6r'W1on par .... •111eu,.. couve....,. du aol 10nt 
trta accentuta. 08pendant 11 eat poaa1ble d'avotr dea ,.eoctattane qut 
a.611orent du .01ns certa1ns carac:Ur.s des sola, aurtout ..... aysU.. 
agroforest1ers oQ 1 'arbre peut contribuer au recycl- des 61-.nta et -. l 
1 'apport d'azote s' 11 s'ag1t . d'une eapke f1xatrtce d'azote (,....,.. et 
a1 • .,1987). En co11aborat1on avec le personnel r6g1onal du CIAT, le Pflol,... 
Légua1neuses de l'ISAR a entaM6 plusteurs act1v1t6a qu1 ntehlt~ 
1 '1ntégrat1on des arbres ou arbustes dans les aystMea de product11Jft Ob le 
har1cot joue un r61e Majeur. Not-nt en 1ta1son avec la prc.ot1on du t.r1c0t 
volub11e 1'1ntégrat1on des arbustes f1xateurs aa.ble at,.. 1ntéreasant pour la 
product1on de tuteurs (Graf, 1987). Une autre app~ est 1'1nt6grat1on des 
engra1s verts avec une dur-M de v1e courte (jusque 2 ana) dans 1• ayst- aftn 
d'éga11ser une part1e des exportat1ons des éléMnts nutr1t1fs des chlllpa. 

Par la su1te une expér1ence est décr1te ou un har1cot ..-1-volub11e éat 
assoc1ée avec le Sesban1a Mgrantha, espéce arbustiva f1xatr1ce d'azote 
ut111sable ca..e fourrage a1ns1 que ca..e .engra1s vert (Neu.ann et a1.,1t87). 
Autrefo1s la descr1pt1on et · l'analyse de l'expér1ence na soht paa 
ca.plétes. 

Exemple: E.Asaoc1at1on Har1cot ... 1-volubile (II)/Seaban1a Mtrantha 

Cet essa1 est basé sur 1 'hypothése que 1 'effet négat1f de la concurrence des 
deux esp6ces sur le re~nt du har1cot pourra1t Atre éga11s6 par l'effet de 
tuteurage du har1cot P.r les t1ges du Sesba~1a aagrantha. A1ns1 l'effet pos1t1f 
du Sesban1a sur la fert111té du sol par l'apport de l'azote surtout et de la 
mat1ére organ1que const1tuera1t le bénéf1ce de l'assoc1at1on. 

M6thod8s et M&tér1el 

En sa1son 87A on saaa1t ~ Rubona un essa.1 factorial avec tro1s n1veaux de 
dens1té du har1cot sam1-volub11e "~1lyumukwe" (250'000, 300'000, O pl/ha) et 
tro1s dans1tés de l'espéce engra1s verts arbust1fs Sesban1a Mgrantha 
(100'000,150'000,0 pl/ha)~ Les observat1ons porta1ent sur les dens1tés des deux 
ca.posantes la hauteur du Sesban1a a1nsi que sur la v1gueur et les .. ladtes du 
har1cot. Aprés la récolte du har1cot on la1ssa1t les plantes de sesban1a 
Magrantha ancore un .o1s au champs avant de le~ enfou1r avec un labour nonaal. 
En 88A on seMa1t le haricot Rubona 5 pour testar l'arr1ére effet de 
l'enfOU1ssage du Sesban1a sur le rendenent du har1cot tout en sachant que oatte 
Mrotat1onM n'est pas souha1table Mais souvent prat1quée par les paysans. 

Résultats et d1scuss1on 

La corrélation entre le rendement et les co.posantes de re~nt du K11yu.ukve 
et la product1on en 118t1ére fra1che du Sesban1a ID&grantha:.est fort-nt "'gat1f 
(Tab. 5), ce qu1 conf1nme l'effet de concurrence attándu. Le.tableau 5 .antre 
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cependant que le rencte.ant de K11Ylalkwe ne d1•1nua1t pas s1gnif1cat1ve ert 
ave<: une dens1té de 100 000 plantes de Sesbania par hectare. 

Tableau 5: 

Dens1té du har1cot 

250000 p 1/ha 
300000 pl/ha 

Moyenne 

o 

1 814 
896 

885a* 

Densité Sesbania Mgrantha (pl/ha) 

100000 

734 
842 

788a 

150000 

550 
592 

571b 

* tra1ta.ents urqu6s avec la ~ lettre ne d1fftrent pas (p=0,05, Duncan) 

Nous ne voulons pas pousser les analyses trop loin, car l'essai était .ené 
pendant une sa1son seul.ant, Mis i1 est cla1r qu'il existe ... potentiel pour 
jouer avec les effets de concurrence et bénéfiéa entre ces deux partenaires, 
d'autant plus que des observations de l'arriére effet en sa1son 88A (saison 
actuelle) .antrent en plus un i~~P&ct positif de l'enfouissage de Sesbania 
ugrantha sur la v1gueur du har1cot Rubona 5. 

Conc lus1ons 

Vu que la prat1que d8' la culture ~du har1cot ~?!" association est déjA largeEI/It 
connue et prat1quée dans la rég1on des Grands Lacs, 11 est probabl..ent 
d1ff1c11e d'avo1r am i~~P&Ct sur la production avec la reo "'dation des 
nouvelles assoc1at1ons. Cependant 11 existe probabl.....-t encore ... potenUel 
pour jouer avec les 1nteractions types de cro1ssance haricot s~ de 
product1on, ce qu1 ne para-it pas ltre le cas pour l'association haricot patate 
douce .e.e s' 11 est sur- que 1' expérience présentée ne peut pas répondre A 
toutes les quest1ons qu1 s~i..,liquent. 

Pour les association des cultures vivriéres, afin d'opti-liser la a.binaison 
de · deux ou plusieurs partenaires, i1 est i~~PQrtant de respecter au .axi .. 
poss1ble les pratiques culturales qui senont pnobabl..ent utilisées par 
1'agr1culteur. La recherche sur les cultures associées ne devrait pas devenir 
une discipline pun.ent acadlW1que. 

Les travaux sur l'intégration des o-.osantes agroforestiéres/ engrais verts 
dans les systélles de production sont loin d'Atre achevés. lkl effort -.Jeur de 
collaborat1on est nécessa1re pour pouvoir atteindre Lme .asse critique de 
recherche. Certai...-ent le bénéfice potentiel des sysu.es agroforestiers et de 
1'1ntégrat1on des engra1s verts llérite l'attention des chercheurs. 
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PROGRAMME DE FIXATICII BIOL.OGIQUE DE· l 'AlOTE AU IIWIM 

SITUATICII . Ell 1987 

Haki z1.ana Athenase 
S<:ag11a J. Alexandre 
Martis Anne 

-Ndabunguya Bineza &. . 

. En 1987, le progr- de f·1xat1on b1olog1que de 1 'az¿ a continué l s'occuper 
de la product1on d'1nocuh• pour le soja, de sa vul!Mrisat1on en •111eu rural 
et de la for11at1on des utilislteurs. Des essais se sont poursuivis égal..ant 
sur le soja af1n d'opt1ii1ser les cond1t1ons de f1xat1on par cette culture. 

'.' . . 

Dans le but de pouvo1r un jour produire . des 1noculu.s pour le haricot, 
principale lég.,.1neuse du pays, une bourse FNJ dite ·AlOtE MAYER. a été 
accordée l un chercheur pour une durée . de deux ans, pour la sélect1on de 
souches efficaces de Rh1zob1lll ohaseoli et pour enqulter sur la variabilité de 
1 a nodu 1 at 1 on spontanée A 1 ' 1 ntér1.eur des paree 11 es. 

la co11ect1on des souches · de petit pc)is (P1slll sat1vlll) et de (leucaena 
leucoc_,phala) dans 1 'opt1que de développer davantage la production d' inocullll 
pour ces cultures ~s 1988. 

Har1cot (Phas~lus vu.lgaris). 

Sélection .de souches eff1caces de Rhizobiua phaseo11 pour l'inoculation du 
har1cot au Rwanda. 
(Travail révisé dans le cadre de la bourse André Mayer) 

Le · but d:J. travail · -est de sélect1onner. les souches eff1caces de Rhizobiua 
phaseoli qui pourraient Atre utilisées pour la product1on d'1noculua dans 
l'avenir, et d'identifier les cond1t1ons du sol dans ·lesquelles l'inoculation 
est nécessaire. Trois directions d'approche du travail ont été choisies: 

Enau6te sur la variab1lité de la ' nodÚlation spontanée l l'intérieur des 
parcelles. 

le récent travail (Tranchant et Hakizi.ana 1985) a .antré le niveau de 
nodulation spontanée et done de fixation biolog1que de 1 • azote (FBA) est 
extrémaMent variable entre les plantes l l'intérieur d'une parcelle. 11 est 
nécessaire de connattre cet~ variabilité pour est1.ar le nollbre de 
répétitions, le mara d'échantillons de plante et de sol qui doivent ltre pris 
dans les essais en champ. ·Pour .asurar cette var1ab111té, · la variété Ikinillba 
a été seMée dans trois parcelles sur deux types de sol (un avec PH5,5 et un 
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autre avec pH 4,u). Cent échanti11ons de sol et 600 éch.ntillons de plantes ont 
été ·pris dans chaque champ. Le poids sec des plantes et le .nfveau de nodulation 
ont été mesurés. La teneur en N dans les plantes et les analyses de sol (pH, 
matiére organique etc.) seront effectués. Les données feront l'objet d'analyse 
statistique et des relations seront ·établies entre la var1ab111té du syst.._ 
symbolique et les facteurs du sol. 

Collection et caractérisation des souches indigénes de Rhizobium phaseol1. 

Une prosP&ction a été faite .dans diversas régions du pays. Des nodules du 
haricot et des échantillons de sol ont été pris dans ces régions. Des 1solats 
de rhizobium ont été effectués et purifiés. Ils sont en tra1n d'ltre 6valués 
póur leur efficacité ~ la FBA sur deux var1étés "ikinimba et rubona S: SQUS 
condition semi-asceptiques. On évaluera ensuite les relations qu'11 y a entre 
l'efficacité de la FBA et les facteurs du sol. ' 

La nodulation spontanée dans les princ1paux sols du Rwanda. 

Afin d'identif1er dans quel type de sol la nodulation est bonne ou mauvaise, 
les variétés de haricot lk1nimba et Rubona 5 ont été semées dans un essa1 en 
pots, dans c1nq types de principaux sols du Rwanda: 

- sols acides (Gikongoro) 
- sols quartzto-schit-eux du sud (Butare) 
- sols quartzto-schiteux du nord (Ruhengeri) 

sols gravelleux (Gitarama) 
- sols volcaniques (Ruhengeri). 

Pour chaque type de sol, des échantillons de sols de pauvre l moyenne et bonne 
fertilité ont été prélevés. A la récolte, une évaluation du systéMe 
symbiotique de la croissance de la plante et des facteurs du sol sera 
effectuée. Les résultats de ces travaux seront disponibles sous peu. 

Essai d'enrobage des .graines de haricot avec de la chaux. 
(Essai en collaboration ISAR-·Projet Engrais FAO) 

Cet essai n'a pas été récolté; installé dans un sol trap acide, les plants de 
haricot ont dépéri avant la formation des gousses. Toutefois, l'opportunité de 
cet essai reste maintenue, d'autant plus que d'autres pays l'ont déjl 
expérimenté. En effet, il semble que l'apport localisé de chaux favoriserait un 
meilleur développement des 1 'apparit ion de la premié re radicelle. O' autre part 
cet apport offrirait un environnement propice au développement des Rh1zob1ums 
en relevant le pH, ce qui contribue A une formation abondante de nodus1tés. 
Cependa~t, pareille prat1que n'aura pas d'effet dans les sols trap acides. 
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Soja. (Glycina max (1) (MERRIL) 
(Essai réalisé en collaboration avec le Projet Engrais FAO-Rwanda). 

Essai doses d'azote par rapport a l'inoculatioQ. 

Le but de l'essai · est de déterminer l'efficacité de l'inoculum UIL / ISAR par 
rapport a l'application ge différentes doses d'engrais azote (urée). 

Tableau 1. Résultats d'un essai comparatif de différentes doses d'engrais 
azoté A l'inoculum UPIL/ISAR 

Objet Rdt kg/ha % TA % Tpk 

o o O(TA) 631• 100 74 
o 45 45(Tpk) 847• 134 100 

Inoc.45 45 941b 149 111 
30 45 45 1024b 162 121 
60 45 45 970b 154 115 
90 45 45 1160b 183 137 

120 45 45 974b 155 115 

Test F: Significatif cv : 15.8 % 
ppds: 220 

Discussion et conclusion. 

L'inoculation seule est significativement différent~ du témojn, mais n'est pas 
sign1ficatfvement différente des différentes doses. Cependant, . cette absence de 
différence signi~icative avec les différentes doses d'azote (méme de 60 a 120 u 
N) nous permet de conclure une fois de plus qu'en ce qui concerne le soja, 
l'ino~ulation est autant bénéfique que l'apport d'azote minéral. 

Essai d'azote starter. 

Le but de l'essai est de déterminer la dose d'engrais azoté appelé "Azote 
starter'' pennettant l'installation d'un nombre maximum de nodules apres 
l'inoculation du soja. La variété bossier a été utilisée dans cet essai. 

Discussion et conclusion. 

les résultas . de rendement de cet essai ne sont pas exploitables le test F 
n'étant pas significatif (une trop grande variabilité certainement due aux 
dégAts occasionnés par l'intrusion de gazelles fait diminuer la 
s1gnif1cat1bilité des résultats. L'essai sera repris dans l'avenir car il · 
est important de noter les seuils d'inhibition de la FBA par l'azote 
m1néral. Il ne faudrait' pasen effet que l'apport d'engrais inhibe l'apport 
gratuit dO A la FBA, 

172 



- Les observations de nodulation prouv<Kit ~la ooja ' nan 1111icV16 ·~ 
cond1t1ons de sola rwanda1s est 1ncapab1e diJ~rter_41e ~~· <». · · 
en év1dence 1 'absence 1 'absence de Rh1 zobi......,.,_..,. d8111&1• 10 
1'1ncapac1té pour les rh1zob1.-s nature1s (Rh_tzob1Uií cowpe~Y.._ • . · · 
des nodu1es sur le· soja. ' ' ~ 

Tab1eau 2. R6su1tats d'un essa1 ca.b1M de 1'app11cat1on tll dfff.'\IRQU Unlti 
d'~r~1s azote starter. 

Objets Rdt kg/ha 1 Té VolUie de eodUlea 
<•1110 pllftta) 

-------------------------------------------------
Téllo1n 
Inocul~ seul 
Inocul&JR 10 U N 
Inoculu. 20 u N 
Inocultll 30 u N 
80 U N 

Test F Rdt: Non s1gn1f1cat1f 

631 
1013 
878 • 976 
876 
808 

Test F Modules: Hautement s1gn1f1cat1f 

1 

100 
160 
139 
155 
139 
128 

Rdt cv: 
ppds: 

Nodule: cv: 
ppd\: 

Essa1 comparatif de souches de Rhfzobi&JR japon1cum. 

26,3' 
3,90 
43,9' 
3,9, 

O, 175a 
6,475b 

10,400b 
9,375b . 
8,850b 
o,075a 

Le but de l'essa1 est de tester l'eff1cac1té de différentes souchea de 
Rh1zob1UM japon1cum, leur apt1tude A la fonmation de nodules et leur influence 
sur le rendement. Les souches ont été testées sur la variété Bossier. 

Tableau 3. Résultats d'un essa1 comparat1f de souches de Rh1zob1u. Japon1cu.. 

Objet Rdt kg/ha 'Té VolliR& de nodule 
ml/10 plants l la 
floraison 

-------------------------------------------------------------------
Témoin 859a 
Urée 80 U N 933a 
R. japonicum 340 1225b 
R. japonicum 340 1192b 
R. japonicum FA3 1019a 
R. japon1cum USDA 1128b 

Test F Rdt : significatif Rdt cv: 14,3' 
ppds : 229 

100 
109 
143 
139 
119 
131 

Test F Nodule: hautemént s1gn1ficat1f. Nodule: cv: 32,7' 
ppds 10,3 
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Discussion et conclusion. 

Les souches testées avaient des origines différentes. Les souches 315 et 340 
proviennent de 1'anc1enne collection de Gembloux, mais l'drigine nous est 
inconnue. Ces souches sont utilisées pour la production d'inoculum A l'ISAR. La 
souche FA3 a été isolée des sols du Cameroun (Hervé Saint Macary - IRAT). Cette 
souche a une vitesse de croissance plus rapide que celle des autres et est 
utilisée dans plusieurs pays d'Afrique (Sénégal, Madagascar etc.) par la 
production d'inoculum soja. La souche USOA 138 (appelée aussi G3) est d'origine 
américa1ne (Beltsville). Elle est utilisée pour la product1on d'inoculum aux 
Etats-Unis. 

Oans cette premi~re répétition de l'essai, 3 souches 
s1gnificat1vement supérieur au témoin (315-340-G3). 
montrée perfonmante. 

ont e'u un comportement 
Seule FA3 ne s'est pas 

Le volume des nodules a cependant été identique quel que soit la souche, ce qui 
semble vouloir dire que le volume de nodules n'est pas un bon estimateur de 
l'activité fixatrice d'azote. L'essai se poursuivra A l'avenir et le parametre 
activité fixatrice d'azote réel sera introduit par le biais de la mesure 
d'activité réductrice d'acétyl~ne. 

Production d'inoculum. 

Comme l'an dernier, le laboratoire de microbiologie n'a pas produit des 
inoculums que pour 400 ha de soja enviran. mais au cours de la méme année, 11 
a acquis deux nouveaux fermentateurs (I de 301 et un autre de 501) qui 
penmettront de satisfaire la demande estimée a 30.000 sachets de 40g par an. 

La production d'inoculum de s'oja étant devenue une routine, de nouvelles 
souches de petit poi$ et de leucaena ont été introduites af1n de développer la 
production de ces cultures. 
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PROOUCTION D'IHOCULUM. 

Sachets de 80g(pour 500m) 
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ANHEXES 
COLLE~IlON DE§ SOUCHES DE RHIZOBIUM 

LaborttQ1[t ~a •1~rob1Q]ogjt ISAR-Rubona. Novembrt 1987 

~s1gnat1on Date d'1ntroduct1on Plante-hOte Or1g1ne 

31613/6/1980SOJA BELGIQUE 
340 .. .. 
es 1809 
SAl JUILLET 1985 FRANCE 
FA 3 .. CAMEROUN 
TAL 102 10/6/1980 HAWAI 
TAL 378 .. 
TAL 379 ~ .. 
RWA 101 1980 FRANCE 
(SO) Isolée du 

·l1pha 
CIAT 216 22/3/1985 CIAT 
G3S(VSOA138 str-R 1987 AMERIQUE 
CIAT 899 22/3/1985 HARICOT CIAT 
CIAT 266 .. .. .. 
CIAT 1« 
CIAT 57 23/9/1985 IRAT 
14/2/3 1984 RWANDA 
NUM 406 AOUT 1984 NAIROBI 
62/5/3 1984 RWANDA 
KH8 1987 BHUTAN 
KH 10 .. .. 
1.5 1972 LUZERNE BELGIQUE 
l ~ 1985 .. 

RW~NDA 
5.0 1972 TREFLE BELGIQUE 
18.2 1972 CROTALARIA .. 
NUM 309 AOUT 1984 POIS NAIROBI 
PSI 1984 .. RWANDA 
PS2 1984 
A 174 1968 
47 8 1968 
1045 AOUT 1987 DANEHARK 
1045 str-R .. .. 
sv 15 
SV 15 str-R 
TAL 1402 JUILLET 1987 IRAT 
TAL 634 .. .. 
TAL 82 1987 lEUCAENA NIFTAL 
TAL 582 .. .. .. 
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RESULTATS DE RECHERCHE SUR LES CONOITIO..S ET LES MElHlOES 

ALTáltATIVES DE STOCKAGE DU HARICOT AU RWAHOA 

Introduction 

Munyarushoka Ev~riste 
Serugendo Assu.an1 

co..e les procédés de l'agriculture moderna provoquent de graves perturbat1ons 
au n1veau de l'équ111bre b1olog1que de la natura, le stockage auss1 engendre 
des prob16mes sous une autre forme en ce qu1 concerne la conservation des 
denrées ali~nta1res. ·Dans cet exposé, j'aimerais vous donner quelques 
résultats d'une enquOte effectuée A· travers le Rwanda pour évaluer les 
conditions et les méthodes de stockage des haricots aux différents niveaux; que 
ce so1t le niveau prOducteur," le niveau coopératif et le n1veau nat1onal (1es 
entrepOts de GRENARWA) su1vant les régions agro-climatiques. Et pu1s suivra 
d1rectement les résultats d'une étude faite sur 1'1nfluence des condit1ons de 
stockage sur les qualités physiques et. sensorial les du haricot ainsi que des 
auelques méthodes alternativas proposées. 

L'enquOte. dont il est question 1ci avait comme object1fs de: 

inventor1er les cond1tions et les méthodes actuelles de stockage des 
haricots A ces troi·s n1veaux, 

- évaluer les pertas provenant des différentes méthodes et conditions de 
stockage aprés un certa1n délai de stockage, 

1de~t1f1er les facteurs· principaux qui causent c~s partes , 

- évaluer les quant1tés s-toc.kées, les programnes de gestion et d'ut111sat1on, 

- et enf1n formular les lignes directrices pour "l ' étude des méthodes 
alternativas de stockage". 

C.t exposé comprend tro1s. parties: la prem1ére décrit la méthodologie de 
l'enqulte, la deuxieme ' expose les résultats obtenus tandis que les conclusions 
et les recommandations tirées A la lumiere de cette enquOte sont r~pportée~ 
dans la troisiéme partie. 

Methodologie de 1 'enquOte 

Sélection des sitas de stOékage . 
a) Au niveau national 

Il y a un entrepOt GRENARWA par région agro-climatique. L'entrepOt de Kibungo 
(basse altitude), l'entrepOt de Nyanza (moyenne altitude), • et l'entrepOt da 
Kora (haute altitude). 
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b) AU nivea~ coopératif 

En fonction des . régions climatiques initiales, de la viabil1té de la 
coopérative (dispOnibilité du haricot dans les silos ou hangars) et les 
facilités d'acc~s pour les enquéteurs, plus de trente unités de stockage . 
comrnunautaire (silos et hangars) ont été choisies en collaboration avec le 
Minist~re de la Jeunesse et du Mouvement Coopératif. 

1 
e) Au niveau producteur 

·, 
Dix-huit exploitations 
climatique. 

familiales ont été choisies dans chaque zone agro-

Enguéte (déroulement) 

Des questionnaires étaient bien confectionnés pour avoir tous les 
renseignements nécessai res en ce .qui concerne les général ités sur les 
exploitations, les silos/hangars et entrepOts de GRENARWA, description des 
structures et matériels de stockage, les systemes de manutention et de 
traitement de grain etc. la température du stock était prise et un échantillon 
d'environ 1kg de haricots était prélevé dans chaque structure de stockage pour 
analyse de la qualité au laboratoire. Ceci se faisait tous les deux mois 
jusqu'a épuisement du stock . 

Pour compléter cette analyse de qualité au laboratoire, une enquete sur la 
percept+on des dégAts au niveau des producteurs - consommateurs a été faite 
aussi. Ceci nous a permis de comparer la méthode scientifique de laboratoire et 
la percention des consommateurs pour avoir les pertes réellement encourues . 

Méthode utilisée au laboratoire pour apprécier la qualit~ 
des grains stockés au cours de cette, enguete 

L'échant illon qui arrivait au laboratoire était analysé pour 

- le poids volumique 
- la température 
- le pourcentage des impuretés (qui ont passé a travers le tamis de 12/64" 

ajoutées de celles qui sont grosses et qu i ne passent pas qu 'on trie a la 
main au dessus du tamis) 

- le pourcentage des dégAts 
- l'identification des insectes 
- l'identification des champignons 

Les dégats sont groupés en 10 catégories dont certaines catégories sont 
causées par des cond1tions pré- récolte et d'autres par les facteurs post
récolte; et ce sont ces derniers qui nous intéressent particuliérement. 

Les dégats post-récolte sont ceux causés par les insectes, les rongeurs, les 
champignons , (moísissures vis ibles) et ceux qui sont germés; tandis que les 
dégats pré-récolte et de battage sont les graines minces, froissées, creuses, 
déco lorées , cassées et déchirées. Ces dégats dénommés de "pré-récolte et 
battage·· peuvent influencer la stockabilité du haricot. 
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Résultats 

Au -n1veau Producteur. 

Les structures de stockage. 

- Oans l'échantillon choisi, tous les stocks de haricots ont été trouv-'s i 
1'1ntér1eur desu1sons d'habitation. 

f -

- Les longs paniers et les panier,s ronds., éta1ent les structures de stock ... 
les plus fréquemment rencontrés ·(environ 68~) et ces paniers éta1ent en 
général crépis de bouse de vac-hé ~ Les sacs en juta et en plast1que, les fQta. 
méta·111 ques, 1 es pots de ter re, · 1 es 1 mbohos et 1 es ca 1 ebasses éta 1ent 
également utilisés comme réc1pients de stockage mais avec une .a1ndre 
fréquence. 

- Oans cette situat1on, les gra1ns sont stockés dans une structure (r6c1p1ent) 
A l'1ntér1eur d'une aütre structure (ma1son). De ce fa1t, les utér1aux .de 
const ruct 1 on de 1 a ma 1 s·on e 11 e-mime peuvent 1 nfl uenc•r 1 'env1 ronneM&nt dtf 
réc1p1ent et done les condit1ons de stockage (t~1ture en -t61e, en tu11e ou. 
en pa111e;. présence ou non du plafond qui sert de tutpOn entre la to1ture et 
les récipients; les murs et les planchers en terre pour échange 
d'humidité ••• ) · 

T ra 1 tement 1 nsect 1 e 1 de-. 

Trois' quarts des agriculteurs enquAtés tra1taient leurs stocks de har1cot• 
contra ·les insectes. La mo1t1é ut111sa1t un produit synthét1que c~rc1al et 
un quart trai-tait avec · un produit natural (les cendres et le kao11n en 
général). L'observatfon __ 110ntre qu'il y·a peu de stocks qu1 na sont pas tra1t6s 
au niveau producteur. 

Percept i'on ·des dédts au niveau Producteur. 

L'enquAte sur la . perception des . déglts .a ·m1's en évidence les pr1nt1palu 
r~tégoties de déglts talles qu'~lles sont per(#ues par les producteurs. Cea 
prin~ipales catégories sQnt comb1nées et ajustées A l'a1de de 1'1nd1ce de 
ccmpara1son A la consommat1on de O. 7 trouvé en .-comparant la 116thode 
sc1ent1f1que et la perception des dégAts ·par le~ producteurs. Les pr1nc1palu 
catégories refusées ou jetées par les producteurs et qa1 sont les pr1nc1paux 
facteurs de 1pertés sont: · · 

- les dégAts de mo1sissures 
- les déglts d'1nsectes 
- les déglts des rongeurs * 
- les g~aines germées. 

A la luniére de ces . facteur.s de partes et de~ analysea eff~tu6es au· 
laborato1re, le tableau 1 nous montre l'·évaluation des partes au n1veau des 
Pr.oducteurs. 

179 



Tableau 1: Evaluat1on des partes au n1veau des producteurs. 
~ 

Catégor1e 
de dégAts 

~ des grains ~ des grains ~ des grains 
endommagés endommagés endommagés 
Producteurs Producteurs de Producteurs 
de haute alt. moyenne altit. de basse alt . 

-------~----------------------------~-------·--------------------------------
1.Moisissu- 1,22 0,43 o,oo 

res visibles 

2.Insectes 0,05 0,48 0,14 

3.Rongeurs 3,28 0,08 0,11 

4.Germés 0,05 0,00 o,or. 

Indica de 0,7 0,7 0,7 
comparaison 

Perta ~ 3,2 0,7 0,2 

N.B. Les infonmations contenues dans ces tableaux (1,2,3) 
concernent la saison de Janvi~r 1985. 

. . * Les. pertes causées par les rongeurs sont d1fficiles déterminer avec 
précision car souvent les graines entieres sont consommées. Les producteurs 
dans certaínes régions le considérent comme probléme majeur . 

. . 
On remarque de ce tableau que les partes de stockage sont minimes au niveau des 
producteurs. En haute altitude, les pertes de stockage relativement élevées 
sont dues aux rongeurs, probléme qui s'avére délicat dans cette région et aux 
moisissures visibles a cause de l'humidité relative élevée dans la région. Les 
champignons croissant normalement quand l'humidité relative de l 'a ir est éga1e 
ou ~upérieur a 70~. La région de haute altitude est une région pluvieuse ce qui 
fait quelques fois le producteur est obligé de stocker le produit humide d'ou 
prolifération de champignons aprés un certain temps de stockage. 

les partes moyennes au niveau du producteur sont de l'ordre de 1 .4~. Le niveau 
bas des partes chez les producte~rs serait probab1ement dO: 

• 
a 1J.mise en stockage d'un produit de bonne qualité 
a des pet ites quant1tés (en moyenne 100 kg en 1985) qui, normalement sont 
stockées pendant une courte durée (95 a 105 jours en 1985) 

-a l'esprit de responsabilité qu1 le pousse a inspect~réguliérement son 
stock lors du prélévement régulier des quantités autoconsommées (enviren 60~ 
des haricots stockés étaient consommés par le ménage en 1985 · . 

les partes, comme le tableau le montre, varient beaucoup selon les régions et 
les saisons. Certains producteurs rencontrent done pa~al de problémes et ont 
certainement besoin d'une assistance. 
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·. 

Au niveau coopératif 

A ce niveau, deux types de stockage sont rencontrés: 

Stockage en vrac dans des silos et stockage en sacs, parfois en vrac dans 
des hangars. ·Les silos ma~onnés ne sont pas bien henmétiques comme con~us 
au départ mais permettent néanmoins le traitement par fumigation. A cause 
du transfert de l'humidité A travers les planchers, il y a beaucoup de . 
dégAts dOs aux moisissures. Ils sont difficiles a échantillonner, ce qui 
rend difficile te suivi de la qualité du stock. 

Pour les hangars , les risques de moisissures diminuent si le stockage se 
fait en sacs sur pallettes, la lutte contre les insectes est plus difficile 
paree que la fumigation est peu utilisée, les dégAts dOs aux rongeurs sont 
plus élevés que dans les silos. 

A ce niveau, les pertes sont en moyenne de 3,5, comme le montre le tableau 2 
suivant: 

Tableau 2. Evaluat1on des partes au niveau coopératif. 

Catégorie 
de dégAts 

1.Moisissures 

, 2. Insectes 

3.Rongeurs 

4.Gérmés 

TOTAL 

Indice de 
comparaison 

Perte ' 

Coopératives 
de haute alti
tude ' des 
grains endomma
gés 

1 ' 1 

2,2 

0,0 

0,0 

3,3 

0,7 

2,3 

Coopératives 
de moyenne 
altitude ' des 
grains endomma
gés 

3,5 

3,2 

0,0 

0,0 

6,7 

0,7 

4,7 

Coopératives 
de basse a 1 t ·;
tude ' des grains 
endomrnagés 

3,6 

0,9 

0,0 

0,3 

4,8 

0,7 

3,4 

Ces partes sont liées en général aux problémes de structur.es et de gestion. 

Au ·niveau national (GRENARWA). 
' 

Le stockage se fait en piles énormes, ce qui rend difficile l'échantionnage et 
le suivi du stock. La réception des produits alimentaires prend beaucoup de 
temps et de place surtout quand il s'agit de producteurs qui aménent le 
produit. · 
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Il y a beaucoup de chaleur au sommet des piles A cause de la toiture métallique 
des entrepOts; il faudrait done un systéme d'isolation. Les températures 
élevées sont néfastes pour une bonne conservation et entrainent le plus souvent 
le durc1ssement des haricots, le changement de couleur de ceux-ci, ~ 
prolifération des insectes et des moisissures. 

Sur le plan expérimental, les stocks suivis pendant deux ans montrent que la 
qualité physique des haricots a peu changé et que les pertes de stockage sont 
m1n1mes vu que les . coopératives (et méme les commer~ants) qui sont les 
principavx fournisseurs de GRENARWA ont un niveau de perte sensiblement égal A 
celui des entrepOts. Il y a des pertes liées a la manutention et au stockage au 
niveau de ces intermédiaires entre GRENARWA et les producteurs. Pour les 
producteurs aussi, il parait que le produit vendu n'est pas souvent de 
meilleure qualité. 

Dans les entrepOts nationaux, les insecticidas sont appliqués (actellic et 
phostoxin surtout) pour lutter centre les insectes de stockage. Le tableau 3 
montre l'évaluation des pertes au niveau des entrepOts GRENARWA. 

Tableau 3. Evaluat1on des pertas au niveau des entrepOts GRENARWA 

Catégorie 
de dég!ts 

1.Moisissures 
visibles 

2.Insectes 

3.Rongeurs 

4.Germés 

TOTAL 

Indica de 
comparaison 

Parte ' 

EntrepOt Kora 
' des graines 
endommagées 

2,4 

~.2 

0,2 

0,1 

4,9 

0,7 

3,4 

EntrepOt Nyanza 
' des graines 
endommagées 

2,5 

1 ' 1 

0,3 

0,1 

4,0 

0,7 

2,8 

EntrepOt Kibungo 
% des graines 
endommagées 

0,8 

7,0 

0,3 

0,1 

8,2 

0,7 

5,7 

Des deux tableaux précédents, 11 n'y a pas de différence nette entre les pertes 
localisées au niveau des entrepOts GRENARWA et calles du niveau communautaire. 
Les commer~ants et les ·coopératives sont les princ1paux 1ntenmédia1res entre 
les producteurs et GRENARWA. La moyenne des pertas au niveau communauta1re se 
s1tue A 3,5% tand1s que celle des pertas au niveau GRENARWA est de 4%. 

Les dégAts de 7,0% causés par les insectes nous ont poussé ~ nous demandar 
s'il y a le développement d'une résistance des ínsectes aux insecticidas- tres 
important ~ connaitre paree que · la lutte chimique est fondamentale dans la 
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conservat ion des grains dans les entrep6ts GRENAMM et aH l•rs ciMa ,_ 
régions tropicales. 

Conclus1ons et ~t1ona. 

L 'enqutte a MOntré les facteurs qui causent lea pertu phys1ca-a en atocka: 11 
s'ag1t des 1nsectes, des c~1gnons (.atstaaures) et du rongeura. Elle a 
montré égal.ant les partes encourues l chaque n1veau . de stoc:U.- - c'•t l 
d1re. le n1veau producteur, le n1veau coop6rat1f et le n1veau nattooal (1,41, 
3,5~ · et 4~ respect1vement). ec- les producteurs, lu coop6rat1vu et 1• 
ca..er~ants sont les fourntsseurs du GRENIER Nat1onal, 11 auff1ra1t de r6du1re 
ces dégAts aux autres n1veaux pour r6du1re lu partes l ce ntveau. L• 
recommandat1ons qu1 ressortent de cette enqulte sont les su1vantes: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

Etud1er les facteurs qui 1nfluencent le stockage not-.tt· la 
température, l'hum1d1té relativa de l'a1r, la teneur en eau du gratna 
et la durée de stockage af1n de pouvo1r résoudre-les pnobl .... de 
durc1ssement et de changement de couleur des har1cots au n1veau 
GRENARWA. ' 

Etudier l'efficac1té des d1fférents récip1ents de stockage trouv" au 
n1veau producteur et certa1ns nouveaux conteneurs. 

Faire une étude sur l'importance des rongeurs et leur lutte dans nos . 
rég1ons. 

Développer et testar des appareils et des techn1ques d' 1nspect1on, et de 
suivi régul1er des stocks de GRENARWA et surtout silos coopérat1fs aftn 
que les probl6mes éventuels so1ent détectés en ta.ps opportun (probl ... 
d'insectes et de mois1ssures). 

Evaluer l'efficacité du stockage souterrain (pr1nc1pes de stockage 
hermétique) surtout en ce qui concerne le contrOle des 1nsectu sana · 
traitements chim1ques. 

Examinar le probléme de migrat1on/transfert/accu.ulation d'hu.id1t6 dana 
les silos au n1veau coopératif af1n d1éviter le probléme des 
moisissures. 

Evaluar l'efficacité des produits naturels ut111sés par les producteurs 
dans la lutte contre les insectes et étudier la rés1stance des insectes 
aux insecticidas connus et utilisés au Rwanda. 

·La résolution de ces problemas diminuera les pertas de stockage encourues et 
contribuera A l'augmentation de •· la production effect1vement souha1table et 
consonrnable. 
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lntroduct 1 011' 

INFLUENCE DES COHDITIOHS DE STOCKAGE SUR LES QUALITES 

PHVSIQUES ET SENSORIELLES DES HARICOTS 

Munyarushoka Evar1ste 
s.rugendo e.anue 1 

ec- 11 a été constaié lors de 1 'enqulte sur las condftfons et méthodes de 
stockage, las ta.pératures at ~1d1tés relativas axercent une fnfluence sur le 
durcfa .... nt· du har1cot. 

Yu 1 •·fiiPQrtance de ca problélle pour la cas du Rwanda, deux des trofs 
ex.,.rfancas ont été .anées en vue de détant1ner ca.ent ces facteurs de 
atockage fnfluencant las qua11té physfques at sensorfalles des har1cots. 

La troisftme expérianca, quant l elle, avaft pour but de tastar comment les 
diff6rants tra1tements de treMP&ge pourrafent afdar t rédu1re le temps de 
cu1saon aans toutafofs changer las qua11tés sensoriallas des harfcots. 

Avant de vous présantar ces résultats obtanus aux 3 assa1s menés A ce sujet , 
ja voudrafs tout d'abord décr1re br1évement las procédés d'évaluat1on de ces 
qua11tés phys1ques at sansoriellas du har1cot. 

Pour ca quf concerne les qua11tés physiques on a su1v1 l'évolutfon du 
pourcentage des haricots durs l cu1ra a1ns1 que du changement de couleur de 
qu.lques varfétés cho1s1es. 

Pour ce qu1 ast des qua11tés sensor1elles, un test de préférence sensor1elle 
a'eat affactu6 auprés des consa..ataurs qu1 deva1ent 1nd1quer leur n1veau de 
pr6f.renca 6 chaqué échantfllon de harfcots goOté. 

~1• et r6aultata 

~ d'fnfluence des cond1t1ons de stockage sur le durc1ssement das haricots. 

t. Qbjtctif: Détenm1ner l'effat da la teneur en eau des haricots, de la 
t.lpératura at de l'hu.1d1té relativa sur la dureté des harfcots en cours de 
atockaga. 

2. Jll\bad01oa1e: Las t811P4ratures de stockage ut111sées sont. 4, 23 et 30"C. 
tea huaidit6s relativas sont 33, 53 at 60S. un -'langa de har1cots 
frat~nt récolt6a a 6té divisé an 3 lots pour qu'1ls soient 
r&~pectiva.ent a6chés jusqu'l 15, 12 at 91 de. teneur en aau. 

Cháque lot· t son tour a ét6 d1v1s6 an 3 échant1llons pour Otra stocké chacun 
aux 3 ta.pératuras et· t l'hu.idité relativa correspondant l la teneur en eau 
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d'équil1bre.Tous les 4 110is 100 gra1nes de chacun des 9 tra1t .. nts ont été 
. prélevées pour qu'elles. so1ent testées la dureté apn\s 3 heures de cu1saon. 
Cette dureté a été .asuré& 6 1 'a1de d'un testeur de te~ture qu1 enreg1stre la 
force en · gr-s n6cessa1res pour transpercer une gra1ne. l' 1ndice de dureté 
expr111é en pourcentage des haricots qu1 ex1gent une force supérieure ou égale 6 
asog a été cho1s1 subjectiv-nt COIIIII8 le pourcentage de har1cots durs 6 cu1re. 

Résultats et dfscuss1on. 

A la ta.pérature de . stockage de 4·c, voir tableau 1,. quel que so1t le niveau 
de y• ou de l'H.R, aucun chanse-ent d'aptitude 6 la cuisson .n'a été constaté au 
cours des . 24 .ais de stoc~age. la g- des • de har1cots durs 6 cu1re s'étend 
de 3 6 30. Sous les conditjóns de 23•c, voir tableau 2., le x des 'gra1nes dures 
6 cuire a légéreMent_changé lorsque l'H.R. était égale 6 33X. La gamma de ce X 
s'éte~d de 9 6 32. MA.e au niveau de ,53X d'H.R, aucune hausse appréciable n'a 
été constatée avant 20 -ois ou ce X atteignait 40. Cette dureté est restée 
inchangée ma.e apr~s 24 mciis ou les gra1nes dures 6 cuire s'évaluaient 6 41X. 

Par contre au niveau de 69X d'H.R, une hausse de dureté s'est manifestée A 20 
mois et s'est .aintenue presqu'au mAme niveau apr~s 24 mois. Les X de durs 6 
cuire s'él~vent respectivement de 79 6 80. 

Sous les conditions de Jo ·c, voir tableau 3, la dúreté .· des haricots n'a pas 
tellement changé de fa~on significativa pendant 16 A 2Q.,.mois a une H.R. de 33X. 
Une augmentation légere se remarque apr~s 24 mois oU ce X de durs a cuire 
s'él~ve A 41. A une humidjté relativa de 53X o~ ',a constaté les débuts 
d'augmentatíon de la dureté apr~s 16 mois ou le nombre ·d.é graines dures a cuire 
marquait 35X. Le niveau maximum · de dureté est atteint 6 20 et 24 mois de 
stockage ou les X de durs a cuire marquaient respectivement- 53 et 57. 

A l'H .R. de 69%, la dureté de haricots a commencé a augmenter apr~s 8 a 12 mois 
de stockage. MAme si le test apr~s 12 et 16 mois n'a pas été fait, 11 est clair 
qu 'apr~s 20 et 2'4 mois de stockage toutes les graines étaient devenues .dures a 
cui re .. 

En ce qui concerne les analyses de ~ouleurs, on a trouvé que les haricots 
brunissaient plus vite au fur et a mesure que les r· et les H.R de stockage 

_augmentaient. 

En effet, ce sont les haricots stockés a 30 ' C et avec 69X d'H.R qui ont trop 
bruni plus que tous les autres échantillons. Par contra , les haricots stockés 
a 4 ·e, quel que soit le niveau d'H.R. les graines ont· conservé leur apparence 
durant toute la période de stockage. 

Etude au laboratoire sur les méthodes alternativas du haricot. 

1. Objectifs: - Tester et évaluer d'autres méthodes alternativas de 
conservation du haricot au niveau du laboratoire 
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- Déterminer les préférences sensorielles de ces produits aux 
cons011111ateurs durant toute 1a· période de conservation (allant 
jusqu'~ 30 mois) . . 

2. Produits ayant fait l'objet de cette étude: 

a) Haricots verts mis en bo1te: les haricots auxquels on avait ajouté de 
l'eau et du sel ont été bouillis sous pression pendant 25 minutes. Les 
conserves ont été stockés ~ r· amb1antes et tous les 6 mois ·on a fait des tests 
pour évaluer leur acceptabilité sensorielle . 

b) Haricbts secs cuits et mis en bo1tes: pou r ces haricots on aj oute ~ 
éhaque bo1te en plus de l' eau et du sel une cuilliere d'huile végétale. Le 
temps de cuisson sous pression augmente aussi et prend 60 minut es au lieu de 25 
minutes. A noter que la capacité de chaque bo1te de conserve est de 1 litre e~ 
que l'eau de cuisson dans la boite de conserve doit aller jusqu'~ une hauteur 
ne dépassant pas 1,5cm du bord de celle-ci. Au cours de la conservation, ces 
haricots devaient étre testés pour la ·du'reté et 1 'acceptabilité . 

e) Haricots précuits et séchés: ces haricots ont été bouillis dans les 
marmites ordinaires avant d'étre séchés· au four ~ une r· maximale de 60'C. Ils 
ont été séchés jusqu'a une Té de 12% et ont été conservés sous des conditions 
hermétiques ~ la T' ambiante. Pour ces haricots les tests devaient se 
poursuivre aussi bien sur l'acceptabilité sensorielle que sur leur dureté. 

d) Farine de haricots précuits et séchés: ~'obtention de cette farine 
consiste a moudre tres finement les haricots précuits et séchés. Avec cette 
farine on prépare un potage qu'on sert au consommateur pour le test 
d'acceptabilité. Cette farine se conserve comme les haricots précuits et 
séchés. 

e) Haricots secs stockés en atmosphere contrOlée : Ces haricots séchés aux 
différentes Te: 10.9,- 12.7, 14.6 et 16.7% ont été conservés en atmosphere 
contrOlée en les gardant dans les bo1tes en verre fenmées hermétíquement et 
st~ckées dans des cpnditions de T' ambiante (23 . C). C011111e pour tous les autres 
produixs, tous les 6 mois au cours du stockage, les haricots de chacun des 4 
niveaux de Te ont subi des tests de préférences sensorielles et de dureté. 

Résultats et discussions. 

Suivant les résultats obtenus apres les tests menés ~ ces différents produits 
on remarque que: 

a) (voir tableau 4) les conserves de haricots verts sont restées tres 
acceptables aux consommateurs durant toute la période de conservation qu1 
alla1t jusqu'A 18 mois . 

b) (vo1r tableau 3) les conserves de haricots secs sont également restées 
acceptables pour toute la pér1ode de conservation allant jusqu'A 24 mois. 
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. e) Quant aux haricots précu1ts et séchés (voir tableau 6), .algré leur 
bonne stockab111té, les 2 tests successifs d~appréc1at1on sensor1e11e .antrent 
que ce produit n'est pas acceptable aux con~teurs. Ceci a été probabl..ent 
d~ aux chlins-ents de la textura et de goOt quatld les har1cots réhydratés en 
les réchauffant avant qu'11s ne soient servis aux gens. . 

d) La far1ne des har1cots précuits et Séchés (voir tableau 7) reste· 
conservée sans probla.e jusqu'A 24 IIOis et le pOtage fait A base de cette 
farine continua A 'Atre beaucoup appréciée par les con~teurs. 

e) Pour les haricots s.tockés en at.osphére contrGlée (voir tableau 8), .11 
n'y a pas eu de différence de pr.férences sensorielles entre les 4 lots de 
haricots jusqu'A 6 .ais de stockage. Les· d1fférences de préférence ont apparu 
ap~s 12 1101s de stockage oo les niveaux de préférences sensorial les pour les · 
·lots de 10.9 et 12.7S de Te aa.bla1ent plus élevés jusqu'A ceux de 2 autres 
lots. les ~s niveaux de préférence pour les 2 lots A basse Te sont restés 
constants jusqu'A 18 .ois alors que les 2 lots A Te plus élevée on~ été jugés 
inacceptables apr~s 3 heures de cuisson. Par ailleurs, apr~s 24 MD1s de 
stockage, le seul lot acceptable aux consommateurs apr~s ce temps de cuisson 
reste celu1 de 10.7S de Te. ~n ce qui concerne la dureté en tenne de har1cots 
durs A cu1re (voir tableau 9) 11 est tout A fa1t évident que les 2 lots de 
haricots A Te élevée on~ beaucoup durc1 A partir de 18 mois de stockage. 

Influence de quelques trait ... n.ts de tra.page sur les références et la dureté 
des haricots. 

1. Objectifs: - .·Réduire le temps de cuisson des haricots stockés 
dans le but de faire une économie d'énergie. 

- Détenniner les méthodes de trempage efficaces et 
adaptées pou r tout ménage. 

' 

2. Méthodologie . . 

On utilise pour cette étude les haricots stockés pendant environ 20 moi$ dans 
la région de moyenne ~ltitude A l'entrepOt de Nyanza; Un des échantillons a été 
cuit sans trempage pour servir de témoin, tandis que les 5 autres ont été 
soumis aux traitements suivants: · 

a) Trempage de 12 heures dans l'eau de robinet 
b) ·Trempage de 12 heures dans la solution de 1% de sel non iodé 
e) Trempage de 12 heures dans la solution de 1% de sal gemme 
d) Trempage de 12 heures dans la solution de 0,5% de bicarbonate de soude. 

Pour évaluer · l'effet de chaque traitement sur les qualités physiques et 
· sensorielles de chaque traitement, les tests de dureté et de préfére~ces 
sensori~lles ont été menés aprés 3 heures de cuisson. 
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Résultats et discuss1ons. . . 
Le tableau 10 des résultats montre que: 

- le trempage des haricots pendant 12 heures dans l'eau salée au bicarbonate de 
soude . ou ati sel .de pierre réduit cons1dérablement le teMps de cuisson des 

·- hari cots. 

- le trempage dans l'eau pure peut aussi réduire la dureté des har1cots, .ais 
pas au mA.e niveau que dans l'eau salée. 

- pour. ce qui est des préférences A ces différent~ traita.ents, 11 est bien 
cla1r que les haricots tra.pés ont été préférés aux haricots non tre.pés. 

Conclus1ons et ~t1ons 

- Pour m1eux préserver les.qualités physiques et sensorielles des har icots, i l 
faut les stocker bien secs A des températures et hum1dités relat iva.ent basses. 

- Le trempage est aussi ~ conseiller car 11 réduit le ta.ps de cu1sson ~ 
pour les hár1cots durcis. 

- La conservation des haricots dans les boites de conserve ou la conservation 
sous forme de far1ne pourrait aider ~ fa1re face au pnobl~ de durcisse.ent de 
ce produit. 

Tableau 1. Pourcentage de haricots durs a cu1re apnls 3 haures de cu1sson A la 
ta.pérature de stockage de 4"C. 

Ourée de stockage Haricots durs ~ cuire (X) 
--------------------

(Hois > H.R 33X 53X 69S 

o 11 11 14 
4 14 8 22 
8 10 5 12 
12 21. 3 4 
16 28 19 15 
20 15 23 30 
24 15 1 26 
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T•1- 2. ,__.cut ... de har1cots durs A al1re...,... 3 ...,,... ele cu1 .... lla 
-~de stock• • 23·c. 

.Dur6e de sfodr .. ttar1c:ots durs l cu1re (S) 

(IID1s) H.R* -·33S 53S •• 
o 11 11 14 
4 32 11 1r 
a 23 23 31 
12 
11 23 

. 21 35 
20 30 42 79 
24 29 41 80 

T•1- 3.. ~ da 11ar1c:óts durs l cu1re ....- 3 hMires da cu1sson A la 
~de stoclulglt de •·c. 

Durá de stpclcage Har1cots durs l cu1 re (s)· · 

(IID1s) H.R.: 33S 53S liS 

o 11 H 14 
4 29 31 29 
8 18 11 37 
12 
16 26 35 
20 33 53 100 
24 41 57 100 

* H.R.: ~idité relative. 

Tllbleau 4. N1vuu de préférence sensor1elle des har1cots verts •1s en bottes 
(la pniférence est expr111ée en s par rapport l la longuelar de 
P 6che lle h6don1que) 

Durá de cooservation (IK>1s) o 6 12 18 24 

Niveau de préférence sensorie lle 18 68 63 69 

Tllbleau 5. N1veau de préférence sensor1elle des · ... ar1cots secs •ts en boftes 

Durée de cooservation (IK>is) o 6 12 18 24 

Niveau de préférence sensorie lle 83 60 61 79 

• La dureté des har1cots stockés sous cette fonne ne change pas au cours de la 
cor:servat ion. 
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Tableau e. N1veau de pr6f6rence sensor1e11e dea har1cots pr6cu1ts et Hchú 

Durée de conservat1on (.a1s) o e 12 18 24 
------------------------------------------------------------------------------

N1veau de pr6fénance sensor1e11e 46 37 

• La dureté des har1cots n'a pas non plus chang6 au cours de la p6r1ode de 
conservat ion. · 

Tableau 7. Pr6f6rwtee sensor1e11e du potage l bue de far1ne de har1cot 

Durée de conservat1on (.a1s) o e 12 18 24 
~---------....----·----------------·---------·------·----·------------

N1veau de préférence sensor1e11e 85 75 77 78 

Tableau 8. N1vuu de pr6f6rence aenaortelle du hartcots de d1fférente teneur 
en eau stock6a en at.oaphlre contrG16e (..,rk 3 heurea de cuiaaon) 

Dur'- de conser- N1veau de préférence des har1cots 
vat1on (mo1s -----------------------------

Teneur en eau 10.~ 12. n: 14.6' 16.7' 

o 60 59 62 69 
6 59 63 61 57 
12 63 56 44 42 
18 60 53 
24 58 47 

T,_,l.., t. Pourcentqe des har1cota durs l cu1 re (aprb 3 heuru de cutaaon) 
• aux 6chantt11ons de har1cots de d1ff6rente teneur en eau stockú en 

at_,.,..,.. contrGlée. 

our6e de conser- Har1cots dura l cu1re (') 
vat1on (.a1s) ---------------------------------------

Teñeur en aau 10.~ 12.7' 14.6' 16.7' 

o o o o o 
e 21 27 42 25 
12 27 33 59 
18 36 45 81 100 
24 43 62 91 100 
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Tableau 10. N1veau de préférence sensor1e11e et le S de har1cota dura t cu1re 
pour les d1fférents tra1t.ents de hal""1cots stockú perJdMt 20 
mo1s (entrepOt Nyanza 1780 • d'alt1tude) · · 

Traitement 

1. Haricots non tr~s 
2. Haricots trempés dans 1•eau de 

pendant 12 heures 
3. Haricots trempé$ dans 1' de solution 

de sel non iodé pendant 12 heures 
4-~ Haricots trempés dans 1' de solution 

de sel de pierre pendant 12 heures 
5. Haricots trempés dans 0,5, de solution 

de bicarbonate de soude pendant 12 heures 
6. Haricots trempés dans 1' de solution de 

bicarbonate de soude pendant 12 heures 
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N1veau de s de har1-
préférence cots dura 
sensor1e11e A cu1re ---

29 46 
49 30 

61 20 

73 4 

58 2 

71 o 
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Résullé 

VI. RECHERCHE EN MILIEU REEL 

ESSAIS D'ADAPTABILIT! VARI!T~LE EN MILIEU REEL 

W1111 Graf, 
Joach1• Voss, 
P1erre Nyabyenda 

: ' 

1 

les résultats des éssais en milieu réel de l'année' á"7· ont mis en évidence le 
potentiel et acceptabilité intéressants de plusfeurs Yariétés, surtout de. G , 
2333 dans la région de Kigali Nord et de G 2816 ..,.aU: Mayaga; La for ... .,. 
variabilité en rendement des var iétés entre les sitas ,t, d'une année a l'autr J 
montre l'importance de ne pas décourager la pratique der~mer des mélanges et 
done de donner aux paysans le choix entre plusieurs varl.étés améliorées. 

le combi.n~ison des données agronomiques avec les évaluatcions des agriculteurs 
est indispensable pour avoi r une vue complete sur · la perfof'lllance et 
l'acceptabilité d'une var iété. 

Staaary 
/ 

The results of the 1987 on-fanm trials demonstrate the high potential and 
acceptability of several new vari.eties, above all the varieties G 2333 1n the 
Xigali North regían· and G 2816 in the Hayaga. The high variability in the 
yields of the vatiet ies between si tes and over several seasons i llustrates the 
importance of not discouraging farmers from growing varietal mixtures and thus 
of giving them the choice of several improved varieties. 

The combin.at ion of agronomic data with farmer evaluat ions is indispensable for 
having a complete picture of the performance and diffusability of a voriety. 

Introduction 
' 

l'objectif des essais d'adaptabilité en milieu réél est de testar les variét6es 
proniettantes avant la diffusion et d'obtenir des rense1gnements sur leur 
accéptablilité p~r les paysans. les essais sont menés strict~nt sous 
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condition du paysan, en collaboration étroite avec les projets de dévéloppemen~ 
et les organismes de vulgarisation communaux du MINAGRI. 

Une évaluation agronomique (~endement, maladies, cycle végétatif) combiné av9~ 
l'évaluation de l'.acceptabilité des variétés par les paysans, permet ·de tirar 
des conclusions . sur la facilité de leur vulgarisation et l~impact potentiel 
d'une var1été dans une région c1b1e. . 

Evaluation agronomique et appréciation des variété$ par les paysans 
1 

Le tableau 1 montre les résultats de rendement, tableau 2 les évaluations par 
les paysans qui étaient disponibles a~ moment ou ce rapport était rédigé. 

Tableau 1: Résultats des essa1s d'adaptabilité var1étale du har1cot en milieu 
réel, Rwanda, 1987 (rend~nt, kg/ha) 

Rég1on: Mayaga Plateau central Dorsal Bord Lac Plateau 
Granitique Kivu d!est 
--------- -------- --------

COIIIIUne: Mugusa Musas a Tare Rushashi Bwak ira Mabanza Oivers 
-------- -------- --------

Saison: A 8 A 8 A A 8 A B A B A B 
Altitude (1): 1500 1500 1700 1700 1700 1900 1900 1800 1800 1800 1800 1400 1400 
No . d ' essais~ 6 9 9 6 9 10 8 4 

Rubona 5 862 379 477 177-S- 763 
Kilyu1ukwe 1095 1056 1256 539 . 620 1523 731 858 492 
Kirundo 1222 862 928 1537 752 
Tostado 1648 901 
A 197 804 617 572 1034 541 
G 2816 1337 1109 1034 5.-1 
G 13671 1526 1782 1635 531 356 1115 1066 568 686 ' 616 
PVA 1212 . 8.0 948 274 379 457 313 
A •a• 966 483 
Ntekerabasi 1 i1u 1212 4"41 
urubonobono · 932 252 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mélange local 1029 952 403 1398 785 977 
540 

. Mélange volubile* 1159 1609 1893 494 908 1611 723 386 1735 1110 1555 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G 2333* 3193 871 1887 2005 1016 
G"11rf• 1138 755 
Urunya110a 3* 1809 454 1513 

• - • <. * Variétés volubiles testées ensemble avec les ha1ns/semi-volubiles (en bloque) 
+ Rendement signifiéátivement supérieur au mélange local ·councan, P=0.05) 

194 



Il est évident, que la performance des variétés testées ne peut pas sat1afaire · 
dans toutes les rég1ons. Ma1s les var1étés G 13671 et O 2816 au Mayaga, Rubona 
5 dans la région de Mabanza (Bord du Lac K1vu) et G 2333, .une var1ét6 volub11a, 
dans la région du Projet K1gal1-Nord, ont dépassé par .ayenne le r~ dH 
Mélanges des paysans. 

Mais il faut bien noter que la var1été 13671 n'éta1t pas appréc1é par las 
paysans, surtout pour son caract•re ra.pant qu1 favor1se le ·développa•ant das 
maladies dans des saisons pluvieuses et att1re les sour1s et les. rata (Tab.2). 
Cependant, cette var1été était . beaucoup plus appréc1ée en · sa1son 1887 b AJ)rts 
qu'il était suggéré aux paysans de la tuteurer (Tab.2) . la var1't' Rubonl 5 
est déjA bien connue dans les services de vulgar1sJt1on et on la t~e · aouvent 
dans les Mé1anges locaux. G 2333 cependant n'est non seulement tr•s perfonaante 
mais aussi tr~s appréc1ée par les agr1culteurs, surtout dans ·la rég1on de 
Kigali-Nord. la graine de G 2333 ressemble A Caroliña (petit rougé) et eo..e 
elle n'est pas aussi vigoúreuse· comme quelques var1étés locales elle na ~de 
pas .des tuteurs extrAmement forts. la ·var1été Kily~.~nt~kwe qui se montra1t tr•s 
favorable au point de vue rendement et appréc1at1on en 86 au Plateau d'Eat 
(voir Rapport Annuel ISAR 1986) était' testée une autre fo1s. Les évaluat1ons 
des rendements ne semblent pas tr~s encourageantes, mais l'ex.cution des esáa1s 
posa it que 1 ques prob 1 t\mes, car on t rav.a 111 a 1 t avec un nouveau pro jet. Cependant 
l'évaluation d'acceptabilité reste la plus élevée de toutes les var1étés 
naines (Tab. 2). Dans ce cas, cette évaluation est certainement plus 1nd1cat1ve 
pqur le potentiel de diffusion de K11ytnUkwe que ia'S' rendellents obtenus. On 
_suivra de toutes les fa~ons son adoption. 

· Tableau 2 NoMbre de fois ou · les var1étés dans les essa1s d'adaptat1on en 
M111eu rural étaient cons1dérées ca... .. 111eures ou p1res.que le 
mélange du fena1er ; 

1987 A 1987 8 TOTAL ~ 

-------------- -------------- -------------- -------
V ARIETE MEilLEUR. PIRE MEILLEUR. PIRE MEILLEUR. PIRE MEII-lEUR 

---------------------------------------------------------------~--------------
KILIUMUKWE 34 6 12 2 46 8 85 
G 13671 17 29 13 5 30 34 47 
PVAD 1272 24 13 3 , 8 27 21 56 
KIRUNOO 43 13 8 1 55 14 80 

NTEKERABASI 21 - 11 21 11 65 . 
URUBONOBONO 7 39 4 2 11 41 21 

IKINIMBA 11 16 4 2 15 18 45 
G 2333 29 6 13 5 42 11 79 
G 2371 2 13 2 o 4 13 31 

URUNYUMBA·3 9 3 7 o 16 3 84 
MEL VOLUBil 19 10 16 3 35 13 73 
G 2816 11 o 11 ·o 100 

En plus les essais menés ont relevé quelques problemas importants au n1veau de 
la méthodologie et des problémes réels de la recherche agr1cÓle au Rwanda. En 
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saison 87A surtout, et dans la régiou A la limite entre Dorsale Granitique e~ 
Créte-Zaire-Njl on cons~ate que beaucoup des essais ont été perdus A cause de~ 
pluies fortes et des problemas de basse fertilité et toxicité des sols 
(Aluminium surto~t). Le deuxiéme problema est la forte variabilité de champs a 
champs qui se refléte dans des coefficients de variances (CV) trop élevés. Méme 
si ces problemas ne se montrent pas toutes les années de la méme fa~on, ils 
sont une bonne illustration du fait que en général le paysan rwandais est bien 
conseillé de ne pas abandonner sa pratique de semer des mélanges car une 
variété qui est médiocre dans une saison pourrait étre la meilleure dans la 
prochaine. Des _solutions techniques, comrne de mettre 2 répétitions par fenme ou 
bien de choisir plus des sites par région, pourraient probablement diminuer les 
CV's élevés obtenus au cours de l'année 87 majs n'éliminerait pas le fait qu'il 
est diffici le de prédi re la performance d ''une ~riété pour UJ1· champ ou pour une 
sa 1son donnée. ·. " \:) ~ 

Le fait qu'il existe des interactions importantes entre qualité agronomique et 
performance de différentes variétés · 1 mélanges est autrefois démontré par la 
comparaison du comportement de la var1été .G 13671 et du Mélange local au Mayaga 
en saison 87A avec une analyse de stabilité '(v~ir Rapport Annuel ISAR 86). Le 
mélánge est supérieur dans les sites de mauvaise qualité agronornique (mesuré 
par le moyenne de toutes les variétés qui ét~ient dans . l'essai, e= index 
d'environnement) tandis que· le G 13671 éta.it plus performant dans les 
environnements plus favorables. 

Tab. 3 montre les caractéristiques le plus souvent con-sidérées comme 
posit ivas ou négatives par les paysans. C'est remarquable que le rendement 
soit la caractéristique positiva la plus importante, tandis que la sensibilité 
aux maladies soit la caractéristique négative qui était Te plus souvent 
mentionnée (Tab 3). 

Tableau 3: Caractér1~tiques variétales aimées et pas a1mées par les paysans 

Rang des Bonnes Caractéristiques: En % 
de 165 Réponses a· la Question: 
Pourquoi la variété est Meilleure que 
Votre Mélange? 
---------------------------~~-~------
1) Haut Rendement 90% 
2) Résistance A la Pluie 55% 
3) Précocité 39% 
4) Bonne Couleur 32% 
5) Grosseur de la ~raine 31% 
6) Plant~Erigé 22% 
7). Son GÓOt 16% 
8) lo léranc~<Mauva 1 s So i · 9% 
~) Cuisson Rapiae 3% 
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Rang des Mauvaises Caractéristiques: 
En % de 142 Réponses A la question: 

··Pourquoi la vari-é\é i."8St Pi re Ql!e 
Votre Mélange? , :. • 
---------------------------7--------
1) Sens1~111té A la , Pluie 82% 
2) Rendement Bas 55% 
3) auvaise Qua}ité Graine 30% 
4) Manvais TypeFde Plant 30% 
5) Mau~ise~uJeur · 24% 
6) Ma~is "'Goat 16% 
7) Ta~ivjté 16% 
8) Long Temps de Cuisson 13% 



Pour la variété G 13671 la sensibilité A la pluie éta1t de loin le facteur le 
plus important qui d1minuait son acceptabi11té en 87A, malgré son rendement 
élevé. 

L'analyse des données des haricots volubiles comparés aux variétés naines dans 
plus ieurs régions confirme autrefois qu' il exi ste un potentiel pour cette 
fa~on d'intensificat ion de la culture du haricot. Mais il faut bien préciser 
les circonstances dans lesquel.les ce potentiel peut étre réalisé. Le volubile 
demande un sol moyennement riche et puis encere une fumure pour bien expr1mer 
son potentiel (voir section sur le haricot volubile). Ceci est aussi démontré 
par les résultats au bord du Lac Kivu (Tab.1). 

Conclusions 

Les résultats des essais en milieu réel de l'année 87 ont mis en évidence le 
potentiel intéressant de plusieurs variétés, surtout de G 2333 d~ns la rég1on 
de Kigali-Nord. 

Les interactions sites/variétés posent toujours des problemas au niveau 
conduite des essais. Ceci plus l'interaction · élevée saison/variét~·, montre 
aussi qu' il est important de donner aux paysans le choix entre plusieurs 
variétés et de n~ pas décourager la pratique de semer des mélanges. 

Il est a espérer que la qualité technique des essais menés par les projets 
s'augmentera avec les contacts réguliers entre l'ISAR et les services de 
vulgarisation . 

L'ISAR, avec des croisements fait au Rwanda et un programme de sélection bien 
dirigé vers . des caracteres intéressants comme 'la tolérance A l'aluminium et .Ja 
résistance aux maladies cryptogamiques, va essayer de fourni.r au paysan 
rwandais des nouvelle~ variétés qui peuvent améliorer la performance des 
Mélanges locaux. 

Les variétés testées en milieu réel doivent étre évaluées pour leu r 
acceptabilité aussi bien que pour leur performance agronomique. 
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METt«llOLOOIE OES ESSAIS EH MILIEU Rt1W. 

Elisabeth Hanagure 

La méthodologie décrite 1c1 consiste en une enquAte diagnostique, suivie d'une 
progr~ation d'une ou -plusieurs expérience(s) et, aprés l'interprétation ·des 
résultats de cette ou ces expérience(s), les recommandations sont vulgarisées. 

On a alors installé, dans différentes régions du BURUNDI, des essais de type 
var1étal et pluridisciplinaires ainsi que des essais d'intensification et 
d'1ntégrat1on agriculture-élevage. 

En 19868, l'essa1 conf1rmatif (EC) de la sélect1on variétale haricot na1n 
(rendement, sens1bil1té aux malad1es, aspect culinaire) a abouti A proposer 
pour la diffusion: _, 
-ARCANA et A 410 dans l'IHBO 
- A 410 et PVA 779 dans MOSO mais A court terma 
- HM5-1 et H75 dans KIRIMIRO 
.:... ·PVA 1186, H75 et 1-1421-7 dans BUYENZI aprés des essais pluridiscipl1na1 res 
- HH5-1 dans MUGAHBA (mais cette variété est trés sensible A la bactériose A 

Halo. 

Pour les volubiles (CUARENTINO et MUYINGA 1), on a constaté les attaques par 
les malad1es comme la BCHV et la mouche du har1cot (MUYINGA 1). Des essa1s 
pluridisciplinaires ont été montés en 1987A A BUYENZI. 

A BUYENZI, on a étud1é notamment les potentiels des sols en utilisant les 
variété$ de ma1s et de haricot déjA sélectionnées. Ces essais ont révélé que le 
faible rendement du haricot pouvait se justifier par la faible fertilité du 
sol, l'attaque de la mouche du haricot (1neff1cacité du Lindane) et 
l ' association avec le ma1s. 

PARTIE 1. DESCRIPTION DE LA METHODOLOGIE 

A. D1agnost1c 
J 

Po1nts con~us aprés une enquAte diagnostique: 
- Quels types de recherche = objectifs 
- Dans quelle région 
- Chez qui 

De cette enquAte, on évalue: 
1. Les problémes pr1or1taires =>résultat: les objets 
2. Les priorités par région = résulte A définir les régions ou faire l'essai, 

ou comment modifier le protocole par poss1b111té ou par nécessité. 
3. Récept1v1té des ferm1ers qui penmet A désigner les personnes chez qui un 

essa1 pourrait Atre installé dans les meilleures conditions. 
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Autres facteurs qu1 1nterv1ennent en dehors d'une enqulte diagnostique: 
interaction avec d'autres progr...as ou projets. 

Exemples: tests pour la pédolog1e = potent1al1té des sols de Buyenz1. 
= Assoc1at1on har1cot/.a1s avec le prograMMe phytopatholD91e. 

B. Progr~t1on 

· But: Résoudre le probléme 
Qu"estion du chercheur: est-ce que les solution.s sont connues? 

a. Non 
·alors faire la recherche pour résoudre et ou? 

en stat1on: efficacité 
en m1lieu rural: eff1cacité, acceptabilité 

b. Ou1 
question: pÓurquo1 le probléme r.este? réponses poss1bles: 

1. nouvelle techn1que=> act1on A menar=> .démQnstrat1on=> vu1gar1sat1on-· 
2. techn1quJon acce.ptée=> pourquoi non acceptée? déjA essayée oú pes? 

Réponses ss 1 b 1 es: · 
a)déjA e sayée ma1s avec résultat . négat1f conclus1on=> solut1on 

non valable done=> recommencer la recher~he 
b) dé essayée, résultat pos1t1f mais pas appl1cab)e, quelles 

raisons? (approvisionnement, etc.) conclus1on=> sens1b111ser 
les organismes par les problémes seconda1res et de les 
convaincre de les résoudre 

e) pas ancore essayé probléme 

Dans ce c~~· ou le test de technolog1e doit se faire en m111eu rural, le 
protocole s~~vant est conseillé: 

a) superficie : pas trop grande 
b) nombre de facteurs : limité 
e) nombre de répétit1on par ·explo1tation fenme = répét1t1on 
d) protocole non compliqué= le fermier doit intervenir dans les ·traveux ·A 

effectuer dans les évaluations Achaque étape de l'essa1 et mAme aprés la 
récolte. 

e) prévoir la compensation en cas d'échec 
f) de préférence dans une zone áéjA encadrée par un projet qu1 peut 

facilitar la transmission de la technologie --> int~resser les agents de 
ces projets. A participar 

g) la concertation avec le fermier doit étre maximale : 
= convenir la date de semis et respectar 
=convenir l'endroit 
= convenir la superficie 
= convenir les travaux A effectuer avant et aprés l'installation 
= la date de la récolte =>le .pays~n ·doit savo1r d'avance .ce qu'11 devra 

faire ou pas 
h) préparer le matériel avant pour gagner du temps au moment de 

l'installation . 
i) aviser le personnel qui participe A l'installation 
j) type d'óbservations A faire et ·par qui et quand 
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t. lnterprétat1on 

Oeux interprétations: 
1) Chercheur: chérche l'efficacité de la nouve11e technique par la statistique 

sur 1 'ensemble des fen~es 
2) .Fermier: Efficacité; acceptabilité ; pas une vue globale, seulement pour sa 

propre situation. 
·le chercheur analyse le~ 2 ·cas, évalue l'importance des contraintes Que 
1 'efficacité. 

o. Re~t1on 

Chercheur et fermier doivent arriver ~ un consensus dans l'interprétation, si 
oui, on déc-1de la vulgar1sat1on de la technique • 

• 
Plus tard le chercheur doit retourner pour vérification de l'application de la 
nouvelle technique qui peut nécess1ter úne modification de la technique. 

' ""':1 

PARTIE ~1: RESULTATS DES ESSAIS EN MILIEU RURAL 

Des essais en milieu rural ont été installés dans différentes régions du 
8urundi en vue de mettre en application de l'une ou l'autre technologie obtenue 
en station, de ·combiner plusieurs technologies testées séparément. 

les essais étaient: 
. . du type variétal: essais confirmatifs nains en 868, essais volubiles (87A et 

88A) 
du type pluridisciplinaire (variétal, fertilité, association avec mais, 
phytosanitaire): essais de 8uyenzi (87A et 878), essais 8 l'Imbo-Nord (88A) 

. 1ntensif1cation (phvtosanitaire, fertilité, technique) en S8 

. intégration agriculture-élevage (878 et 88A) 

A. Essais confinaatifs - Cycle 2 de la sélection var1étale harico~ nain 19868 

Objectif: 

Tester en milieu rural les meilleures variétés de la sélection 
a) Vo1r si le rendement de la nouvelle variété est supérieure ~ la variété 

ou le mélange du fermier . 
b) Voir si le rendement de la nouvelle variété est supérieure 8 la variété 

déj~ diffusée pour la région 
e) Voir si la nouvelle variété est acceptée compte tenu des facteurs autres 

que le rendement · (gout, cycle, coule~r, qualité, taille, temps de cuisson 
etc). 

Choix du paysan : 

Sur base des enquates diagnostiques. 
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. 
a 

Protocole pour réaliser cet objectif: 

2 ou 4 variétés furent .comparés au mélange local et A la/les var1été/s déjA 
d1ffusée/s • 

. Par région naturelle 5 fermes ou 10 fermes collaboraient 

. Par ferme 11 y avait 1,2 ou 3 répétitions 

. La parcelle élémentaire éta1t de 2m x 4m 

. Le fermier déterminait lu1-méme la densité et le type d'association 
• Observations: 

- prio-itaires = rendement, appréci ation du paysan 
- secondaires = phytosanitaire 

Tableau 1: Protocole de l'essai confinaatif en 19868 

Rég1ons Altitude Ferme Rép/ Variétés Variétés Parcelle 
(m) ferme testées témoin élémentaire 

IMBO-NORD 800 5 2 A 410 KA RAMA 2m x4m 
A ROANA 
BAT 1375 
PVA 

---------------------·--------------------------------------------------------
MOSO 

BUYENZI 

KIRIMIRO 

MUGAMBA 

1200 

1600 A 
1800 

1600 A 

1700 

2100 A 
2200 

5 2 

5 3 

5 2 

10 1 

A 410 
HM5-1 
BAT 1375 
PVA 779 

H 75 
PVA 1186 . 
BAT 1375 
HM21-7 

H 75 

HM 21-7 
HM 5-;1 · 
HM 5- 5 

H 75 
HMS-1 

KALIMA · 

DORE DE 
l<IRUNOO 

URUBONQ
BONO 

2m x 4m 

2m x 4m 

OORE 2m x 4m 
URUBONO-
BONO 

Les résultats sont résumés . dans les tableaux ~ (rendement), 3,4,et 5 
(appréciation par le fermier). 
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Tableau 2: ~t en kg/ha des essa1s conf1naat1fs en~ cycle de 
s61ection du haricot na1n et se.1-volub11e • 

• 
IMBO MOSO KIRIMIRO SRD 

BUYENZI 
MUGAMBA 

Kisozi Jenda 
--------------------------------------------------------

PVA 779 
tl45-1 
tl421-7 
BAT 1375 
AROANA 
A 410 
PVA 1186 
H 75 
tl45-5 

CALIMA 
KARAMA 1/2 
DORE 
URUBONOBONO 
Local 

895 

-
• 1093 

1164 
1325 

896 

829 
------------· 
Moyenne 
Ppds 95S 
cvs 

1033 
286 

31 

650 - -681 1069 - 730 709 
- 842 630 

310 163 

-873 -
- 980 - -1128 680 603 850 

1100 
-------------------------------------------------

594 

600 

. 

629 
1314 

-
707 
-

483 

-
663 
358 
705 

-
684 
338 
328 

-------------------------------------------
618 1014 
n.s. n.s. 

55 48 

607 
243 

38. 

612 
2'98 

32 

582 
398 

44 

Tableau 3: Appr6c1at1on des var16tés de 1 'essa1 conf1raat1f par le fe,..1er en 
cours de v"'tat1on (nc.bre de fe,..1ers, total 5 par r6g1on) 

KlSOll MOSO 

variété Appr6c16e Non appréc1ée 
1 • 

Appréc1ée Variété Non appréciée 
-~--------------------------------------------------------------------------
H 75 4 1 PVA 779 5 o 
DORE 5 o A 410 4 1 
tl45-1 4 1 1*15-1 4 1 
URU80NOBONO 1 2 BAT 1375 1 4 

CALIMA 2 3 
local 2 1 local 2 1 
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Tableau 4: Appréc1at1on des var16t6s de 1 'essa1 conf1raat1f par le fe,..1er 
apr6s la ~lte 

Facteur: Précoc1té 
Région 

MOSO M5-1 
A 410 
CALIMA 

Tard1veté 

PVA 779 
BAT 1375 

Bon 
rendement 

A 410 
PVA 779 

Qual1té 

PVA 779 
HM5-1 

Couleur 

tt45-1 

---------------------------------------------------------------------
KIRIMIRO tt45-1 

MUGAMBA 

HM5-5 

DORE 
HM5-1 

URUBOH080NO H 7 5 
H 75 HM5-1= 

HM5-5 

URUBONOBOHO DORE 
H 75 HM5-1 

HM5-1= 
HM5-5 
Local 

DORE 
HM5-1 

tt45-1 
tt45-5 
Local 

DORE 
tt45-1 

· Tableau 5: Appréc1at1on des var1étés de l'essa1 conf1raat1f .par le fe,..1er: 
dégustat1on 

Ourée de cu1sson 'Préférence ··90ur 

Courte Longue ·Senler Mangar 
-----------------------------------------------------------------------------
IMBO AROANA 

MOSO TOUTES 

ARO ANA 
BAT 1375 

A 410 
BAT 1375 

A 410 TOUTES 

A 410 
CALIMA 

BAT 1375 

--------------------------------------------------------------------------
KIRIMIRO H 75 

HM5-1= 
HMS-5 

HM5-1= 
HM5- 5 
H 75 

tt421-7 tt45-1:5-5 URU~ 
URUBONOBONO BONO. 

-------------------------------------------------------------------------
MUGAMBA ONT GARDE LES SEMENCES POUR RESEMER 

Le facteur qui indique le plus l'appréc1at1on l long ten.& est le fa1t que le 
fermi er a resemé une variété ou1 ou non et dans quelles quant1t4a. Au d6part le 
fermier recevait: ± 100 granwnes de s ... nces par .,..,.t1t1on·. Notona que 
l !enquéte de su1v1 a été réal1sée une année apr•s dans 3 rég1ons (tablaau· e) et 
n'est pas ancore clOturée. 
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Tableau 6: Var16Us re•••••• M ·l des ferw1ers 

SAISQNS: 
C A B 

---------------------·--·---------·--------·-
IMBO-NORD 

(4/5} 
AROAHA 
A 410 
8AT 1375 
PVA 779 

. kARAMA 1/2 

25 
50 
75 
59 
50 
50 . . -----·----------·----------------------------------------

MUGAMBA 
(8/10} 

H 75 
HM5-1 
DORE 
URU80NOBONO 

50 
50 
50 
37 

75 
87 
87 
25 

---~------------------------------------------------------------------------
KIRIMIRO 
(5/5} 

20 
20 
20 

Intarpr6tat1~et ~t1ons l long te,.... 
IMQ· 

40 
100 
100 

\ 40 
40 

40 
60 
80 

20 

ARCANA 'est appr6c16e (re~nt, goOt, t&Mps de cu1sson). A 410 est res .... 
d'une fa9on plus g6n6rale et le fe~nt y est excellent. la longue dur6e de 
cu1sson, constatÑ par les fent1lares est contrar1Ñ par . les observat1ons· au 
MOSO et bar des tests au laborato1re CIAT (RWANDA}. 
Conclua1on: A court et l long terma restent les ..... s: ARCANA et A410 sont 

proposÑa PDUf la d1ffus1on. 

A 410 est appr6c1Ñ (rendement, préc9Cité, duréa de cu1sson, volont6 de 
IDU1t1p11cat1on}. HM5-1 est égal-nt appréc1é du po1nt de v• (rerichnnt 
pr6coc1t6, ooQt et qua11t6 de la gra1ne, volonté de mult1p11er). PVA 771 a 
.entré le po1nt pos1t1f sur le rendement, la bonne qua11té de gra1ne alora que 
son cycle long est le c6t6 n6gat1f envers les fer.1ers. 
Conclua1on: A court terM A410 et PVA 171 sont les deux var1étés 1nd1qUÑs P.OUr 

la d1ffus1on. HM5-1, qu1 pourra1t ltre ajQUtée pour la d1ffus1on a 6t6· 
ga~ en ve111euse; af1n de pouvo1r la servir d'abord en haute alt1tude, 
zone pour laquelle 11 n'y a pas d'autres var16tés poss1bles. 

KIRIMIRO 

Les var16t6s HM5-1 et HM5-5 1ssues d'un .... cro1sement sont me111eures sur 
tous les facteurs 6valu6s. H 75 (bon rencte.ent, volont6 pour la re....,., bon 
goOt, courte durée · de cu1sson} se classe trias b1en dans 1 'appr6c1at1on. 

204 



URUBONOBONO est rejetée A cause de son cycle long, d'un faible rendement, 
longue durée de cuisson. 
Reca..andations: HM5-1 est proposée pour . la diffusion, HM5-5 qui ressemble ~ 

cette derniére a été éliminée pour éviter la confusion. H 75, la variété qu1 
semble trés bien mult1pl1ée par les fenmiers collaborateurs est auss1 
indiquée pour Atre diffusée. La variété locale "URWERA" est retenue pour 
des essais ultérieurs suite A son bon rendement, qualité de graines, 
couleur qui la caractérisent. 

BUYENZI 

PVA 1186 et H 75 sont les plus productivas. 
Conclusion prov1so1re: Des essais pluridisciplinaires de 1987 vont testar les 

mAmes variétés (PVA 1186, H 75, HM21-7) afin de pouvoir sélectionner les 
variétés A diffuser. 

MUGAMBA 

La seule var)été appréciée est HM5-1 sur toutes les caractéristiques étudié~s. 
Conclusion: HM5-1 est proposée, mais av~c la remarque qu~ cette variété est 

trés sensible au Halo-blight. La recherche doit essayer d'incorporer des 
génes de résistance afin de pouvoir proposer d'autres dans l'avenir. 

Remarques générales. 

1. URUBONOBONO, ~ déja en diffusion depuis 1979, donne des résultats négatifs 
(rendement, sensibilité aux maladies, aspect culinaire). La variété n'est 
pasA écarter dans l'immédiat mais sa multiplication est ralentie. 

2. KARAMA 1/2, elle restera maintenue pour la basse altitude . 

3. CALIMA, moins appréciée (rendement, sensibilité aux maladies 
cryptogamiques) reste maintenue pour les bons sols du Moso. 

4. DORE, trés appréciée en moyenne et haute altitude, est gardée 
mais avec la méme remarque que HM5-1 (Halo-blight). 

B. Essais confinmatifs volubiles 1987 A, 1988 A. 

Un essai ·avec 2 variétés (CUARENTINO et MUYINGA) a été effectué dans la région 
de Kayanza (zone encadrée par la SRD Buyenzi). 

Comme objets croisés sur les variétés: 

1. Fumure minérale DAP (100 kg/ha) - Sans fumure 
2. Enrobage avec Lindane ~ sans enrobage 

MUYINGA-1 a été ravagé par la mouche du haricot tandis que CUAREKTINO semblait 
plus résistante. Les deux variétés montrent les symptOmes du BCMV. 
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Les observations post-récolte sont revenues trop tard et les fermiers avaient 
déjA resa.é Cuarentino pour la deuxiéme saison; d'ou l.es chiffres exacts pour 
le rend8M8nt na sont pas disponibles excepté sur 4 fermes, vo1r tableau 7 • 

• 

Tableau 7. Renct.ent de l'essa1 volubile avec (+) et sans (-) engrais. 

Fenne CUARENTINO MUYINGA LOCAl AVEC LOCAL NON 
TUTEUR TUTEURE 

+ + + + 
-------~-----------------·--.---·-------------------------·--------....;. ___________ 
1 1381. 394 o o 
2 1020 197 263 98 
3 986 658 526 197 
4 1644 526 658 460 
Moy. 1257 444 362 188 

c. Essais plur~d1scip11naires 1987 A 

But:. 

o o o o 
230 o o ·O 

98 32 o o 
263 164 · o o 
148 49 o o 

Point de départ = obtenir des données pour la "banque des données" du groupe 
Pédologie qui fait inventaire des potentialités des sols du BURUNDI. 

Supplémentaire: - testar les variétés de ma1s et de haricot déja 
sélectionnées sur plus grande échelle et en méme temps 
commencer la vulgarisatio~ de ces variétés. 

- tester l'efficacité de lindane pour lutter contre ia 
IIIQUche + vu lgar.i sat ion de 1 a techn i que. 

Programmes ISABU concernés. 

ll) Pédologie 
b) Mai·s 
e) Haricot 
d) Défense des végétaux 
e) Prévulgarisation. 

Protocole. 
A la demande de la SRD Buyenzi, le semis est en ligne 

• ~ols choisis par pédologie: pas nécessairement des sols indiqués pour le 
haricot 

ut111sat1on de fumure: exclus (potentialité) 
3 var1étés de haricot: PVA 1186, Doré (dé~a en - d1ffusion) , témoin local; 

(graines enrobées au Lindane) 
. 3 variétés de ma1s PHA: Pool 9, BAMBOU, témoins local 
• Trente fenmes sur 5 localités (KAYANZA, MPARAMIRUNDI, MIVO, GASHIKANWA et 

KIREMBA) • 
• Les variétés de ma1s étaient croisées avec calles du haricot. 
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' -
Tabl..,_l: Allllln 1nt • keiM -. ... 1. har1~• u~tatton .-· le .,. 

..._ le eu,.nzf ·- 1•1 A. · · · 

" ClA8IfJ1wiM 
-, 

KIREJIIA MIVO , MPARAMIRI.,I ~ • 
Var.loc. 378 Hl 125 54-t ... 
Oor-6 348 274 12$ 458 . á74-
PVA 1186 553 208 131 .· 231 250 
tiC21-7 555 181 M 2M 230 

Moyenna . 411 230 1t3 _374 2t1 
Nr.fa,... 5 a 5 2 20 
Ppdsi5S . n.a. 88 50 n.s • n.a. 
cvs H 28 32 51 31 

Intarprftlt 1on 
Les raridi••nts trta f~1bl .. -., har1cot ava1ent plus1eura caUMa: 

- 1a : ~a1bla fart111t6 du sol · 
- 1 'attaque de la IIÓUCh8 (tabluu 1) 
- ,, culture assoc16a au uts 

Probl )gIS rencontrú.· 
a. Cho1X des parcellas 

-> d1ff1cultés pour trouvar les pareen ... 11bres (banan1ars) 
-> but J*Salol1qua ., contrad1ct.1on avec las desiderata du paysan qu1 
na vou1a1~ pu toujours y •ttre du .har1cot en p,...1,re sa1son. 

b. Parcellés trts d1spars6es, d1ff1c11..,..t accesa1blas en p6r11lda pluv1ause at 
parfo1s 61o1gn6as de la piste de de pén6trat1on. · 

c. Protocola trop CCIIJ)11qué pour avo1r la pla1ne part1c1pat1on du far.1ar . C~rop 
de choses l la fo1s; ..,.1s en 11gne surtout). 

d. S.is tard1fs <•uva1éé coord1nat1on, probltllas de tranaport). 
e. Terrain cho1s1 qu1 était flllé l 1 'arr1v6a de 1 '6qu1pa. 
·f. A la récolte des probllllles de log1st1qua at da coord1nat1on ont aussi 

111Pliqué que plus1eurs fer.1ars ava1ent nkolté en llélange, pour la ufs des 
cas de vo 1 ont été constatés. 

g. Pas de collaborat1on directa avec las érlcadraurs SRD Buyenz1. 

Conclusions: 

* Sur le plan lléthodo1091aue = Conseils pour 1 'avenir 

Prévoir une coordination entre différentes équ1pas superviseur 

Trava111er ense.blé ávec les encadreurs sur place (du début l la fin) 

Chercher une .a1lleure ca.préhension, collaborat1on · et interprétation de 
la part du fen.ier en élaborant. un p~otocole fac1le l ca.prendre 
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* Sur le plan agronom1gue 

Malgré l'appl1cation du lindane, la mouche reste un probléme dans la 
rég1on.' 

-> chercher une autre technique. 

Var1étés de har1cot. 

Les différences n'étaient pas grandes assez pour tirer des conclusions 
valables. la fertflité du ~ sol . était probablement un facteur limitant po4r 
extériQr~ser la potent1alité de~ variétés sélectionnées. L'essai ·devrait ~tre 
recommencé pour mieux distinguer les différences entre variétés. 

Association. 

Avec ce type d'essai 11 n'est pas possible d'évaluer les avantages de 
l 'association mai's/haricot. Done 'une étude plus approfondie sur les 
associations s'av~re nécessaire avec dés témoins en pur. 

~( 

Tableau 9: Attaque de la mouche du haricot (S) dans et hors essais plurid1s
c1p11na1res 

MPARAMIRUNOI 
KAYANZA 
MIVO 
NGOZI-KAYA-GASHIKANWA 
GASHIKANWA 
KIREMBA 

Enrobage dans 
l'essai 

9,0S 
s1, ss· 

5,5S 
39,0S 

9,5S 
27,0S 
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Sans enrobage 
hors essai 

66,5S 
99,5S 
76,0S 
91,0S 
58,0S 
32,0S 



HIGH YIELDIIII lEAN VARIETIES FOR THE NORTHERN HIGHLAHOS OF RWANDA 
' -

K.B. Paul 

Introduct 1on. 

Beans (Pbaseolus vulgar1s) are the ~~&jor co.ponent in the Rwandan d1et, 
prov1d1ng 25S of the total calor~ 1ntake, and up to 45S of the1r prote1n 
1ntake. In Rwanda, beans occupy about 25S of the harvested hecterage. In 1980, 
there ve re about 238,000 hectares under beans, and the project 1 ons ara that by 
the year 2000, about 300,000 hectares would be planted under th1s crop. 
However, the yields of beans has decreased over the years because of dec11n1ng 
soil ferti11ty and 1ts expansion to more marginal land (4). The present 
est1uted yield is about 800 . kg/ha. The total dry bean .product1on in -the 
country is about ·200, 000 tons of which 75S is produced in season A (1). 

This work was conducted in the four eastern communes of Ruhenger1 prefectura, 
na.ely, Cyeru, Butaro, Nyamugal1 and Ny~rutovu. Approx1.ately three-fourths of 
the work area lies in the Buberuka Highlands (BH), and the re.a1n1ng one
fourths in the Central Plateau (CP) region, which are two of Rwanda's 12 major 
agrocliaatic zones (5). In this area all three types of beans, i.e, c]1mb1ng, 
se.i-cli.Oing and dwarf, are grown. Climbing types are generally plantad pure 
and as .onoculture, except when planted in banana groves; and when planted as 
mixture, the number of varieties rarely exceeds 5 or 6. The dwarf and th& sem1-
cli.01ng types are grawn together in a mixture, and a typical Mixture conta1ns 
around 1G-14 different variaties. In season A, about 90S of the dwarf beans 1n 
the BH area are planted pr1mar1ly in association with maize and/or sweet 
patatoes, while in the second season a lot of it is plantad pure. Although the 
cli.Oing types yield much more under favorable condit1ons, the choice between 
the two depends on 11any factors such as the climate and so11 fert.ility, 
ava11ab1lity of stakes, fan.er preference, etc. 

Ouring our diagnostic survey (2,3), we notad the following constraints .that 
li•1t bean production 1n the project area:. 
a) low soil ferti11ty, b) lack of improvad varieties, e) diseases, d) 
d1fficulties in f1nding stakes for the cl1mbing beans, and e) traditional 
cultural practices. Consequently, we designad our initial on-farm trials to 
adress sc.e of these probl.-s. 

for our in1t1al trials, which we began in 1986 B, it was considerad 
appnopr1ate to test so.e high-yield1ng bean var1et1es under fanmers cond1t1ons 
for the1r adaptability and , grower acceptability. Our aim was to identify soma 
M1~rovedM varieties which are resistant/tolerant to certain stressad 
conditions such as soil acidity, diseases, drought, etc. By reducing losses 
causad by var1ous stresses, IIOderate 1ncrease 1n output is possib.le.. For this 
approach, no costly input is necessary. 
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There vera of course other cons1derat1ons: a) on-fant varfety testing is 
ralat1vely leas risky; b) ff a good, acceptable variety is found, ·the farMr 
vill adopt thi• ritht avay as this vill not involve any changas in his 
trad1t1ona1 productton pract1ces; e) the Intemational Center for Tropical 
Agricultura .(CIAT) and the Ag~ic Institute of .Rvande (ISAR) had sa.e 
pra.is1ng bean variettes available for testing on the fan.ars' fields; and d) 
thia variety trial vould provide us an opportuni.ty .to leam fa,...r practicas 
and the ~t•tfng fan~ing systa.s so that appropr1ate interventions could be 
$uggested at a later date. 

. 
1. To ~t several ISAR/CIAT illl)roved bean va.riettes under fart~ers' conditions 

for their adaptabtltties, ytelds, resistance to diseases, and fan.ar 
acce~ility. 

2. -To test ~ proaising local varieties collected by us froa certain 
.· loca11ties of the project area to ott:Mtr 1oca11t1es vithin .our zone of 

actton. 

3.: To test tvo FSIP bean •1xtures, one dwarf and one clilllbing, under fa,...r 
"cónd1tions. These aixtures vera created by cliabing a fw 1111)roved and ac.e 
proa1s1ng lQCal variet1es, and upon consultat1on vith the fanaers. · 

Mater1als and Methods. 

The initial selection of the fanaer-collaborators vas done vtth help froa the 
local pol itical appointees and the agricultural extenston vorkers. As ve bagan 
our work . in the ~nity, ve received requests froat other farnl8rs to accept 
thM as oor collaborators. In 1987 A and B seasons, ve have vorked with about 
60 or so fan1 familias for these bean trials. 

Before installing any trial on the fan.ers• fields, we clearly explained to 
the farMr-cooperator the "object1ves of the study, that this vas research and 
not cte.onstration, and that ve woUld work together as researchers and would do 
the evaluations together. Furthen.ore, we arrived at a clear understand1ng that 
the farMr-collaborator would provide land and labor free of charge, and that 
the harvest vas for him/her to keep. Varieties vera to us for on-farm test1ng, 
wh1ch had been testad on the research stat1on and on multilocational sitas and 
appeared quite proaising. . 

CQaposftfon of FSIP Mixtures (1987 A): 

C11mbing type 
Rwami rego 
Mwirasi 
Uruny..-ba 3 
Ny1rausha11 
K11yugar•ye 

~ -
20 
30 
20 
15 
15 
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Dwarf tvoe 
..,_gara 
Bataaf 
K'llyt.nukwe 
Ny1ramuhondo 
Rubona S · 

...J 
25 
25 
20 
20 
10 



We were aware of the fact that one should not take too many var1et1es for on
farm testing; at the same time, we wanted to narrow down our choices of 
varieties without loosing much time. Therefore~ ·we took all the above varieties 
to a fanmer and requested him/her to choose anywhere between four and ten 
varieties to be comparad with his own variet1es, depending on the 
avai 1abi 1 ity of the land .. This method al so gave us the opportun1ty to determine 
the initial farmer preference of varieties based on s1ze and color od seeds. On 
most farms we planted about five climbing bean and/or four dwarf bean 
varieties. We installed these trials on a total of 41 fanms, and except for C-
10 and Hwirasi, all other varieties were planted on a m1n1mum of 8 farms. 

Based on the results of 1987 A, we narrowed down our choices of var1et1es for 
this season. ·This did not mean that we rejected all other var1eties; we may 
further a few of these at a later date. 

Compos i ti on of the FSIP Mixture (1987 8): 

Climbing t~Qes ~ Dwarf T~~s ~ 
Urunyumba 3 20 Mbagara 30 
Puebla Criollo 20 Bataaf 15 
G 2333 20 Kirundo 1'5 
Rugandura 20 Nyamukecuru 15 
Mwirasi 20 Gacwekano 15 
Ikinimba 10 

This season the trials were plantad on a total of 33 fanms; sorne farmers 
planted only the climbing types, sorne only the dwarf types, while the others 
had decided to plant both types. A1together, we had 22 sites for the climb1ng 
beans and 19 sites for the dwarf beans. 

Trial Installation and Monitoring. The fanmers preparad the land tw1ce · and we 
helped them to lay out the plots . We supplied 350 pre-packaged seeds of each 
variety , which the fanmers planted in their own traditional way in .2m X 5m 
plots, in our presence. They managed the plots (e.g. weeding, staking), but we 
he1ped them with the harvesting. We visitad each farm 4-5 times to gather data 
on plant density, disease evaluation, number of plants per plot at harvest, 
number of pods per plant, yield, and fanmer opinion on the varieties tested. 
At weighing time, -we requested the fanmers to invite sorne of their neighbors to 
help with the evaluation. 

Results and Discussions. 

In season 87 A, four of ISAR/CIAT ' s cl imbers and one local variety produced 
yields over 2100 kg/ha, as compared to 1620 kg for the local varieties or 
mixtures (table1 ) . In season 87 B, a somewhat similar trend was observad. 
Amongst the ISAR/CIAT varieties, the farmers preferred G 2333, and Puebla 
Criollo over the other varieties primarily because of t~ir high yield 
potentials. The maturity periods of G 2333 and Puebla Criollo were about the 
same as t he farmer ' s own tradit ional varieties (about 110 days in CP and 125 
days in BH) , while G 858 matured about 10 days later. The séeds of G 811 given 
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to us i n 87 A were a mixiture of 4 var ieties of different maturit y periods , and 
hence two pickings were necessary. Later we releazed that G 811 i s a pu re 
variety , and it was mixed with others accidental l y. In 87 B, ít was pl anted 
pura , and on most fanms it grew like a semi - climbíng variety.· The fa rmers were 
not pleased with its overall performance. 

Tabla 1: 

Variet i es 

Urunyumba 3* 
Rwamirego 
Kilyugaramye 
Mwiras i 
Local Mixtures 
FSIP Mixture 
G 858* 
G 811* 
G 2333* 
Puebla Criollo* 
C-10* 

Yield of climbing 

Season 87 A· 

1566 (21) 
1541 ( 8 ) 
1662 (1 6) 
2326 ( 4) 
1620 (26 ) 
17Q2 (27) 
2285 ( 11 ) 
2520 ( 8) 
2130 ( 9) 
2161 (13) 

beans , 1987 (kg/ha) 

Season 87 B 

1897 (22) 
2126 (22) 
22 14 ( 19) 
1927 (22) 
2445 (22) 
2205 (22) 
1420 ( 3) 

The f i gures in parenthesis refer to the number of on-farm trial s ( rep l icat i ons) 
* ISAR/CIAT varieties 

Some of the collaborating farmers who never grew climbing beans befare are now 
planting them as they have seen for themselves thei r yield advantages over the 
dwarf types (under normal conditions the climbíng beans produce about 50% more 
than the dwarf beans). 

The local variety Mwirasi appeared to be an excellent performer; i n our agro
climatic conditions it matures in about 125 days; the plants are relatively of 
light weight and can easi1y be supported by Penissetum stakes. The seeds of 
Mwirasi are medium size and have a brilliant violet color, and best of all, it 
i~ well-liked by the area farmers. 

Tabla 2: Yield of bush beans, 1987 (kg/ha) 

Varieties Season 87 A Season 87 B 

Kirundo* 945 ( 16) 1560 ( 9) 
I k1n1mba* 832 (12) 1410 (19 ) 
Kilyumukwe* 713 (16) 
Urubonobono* 645 ( 14) 
Local Mixtures 758 (21) l 274 (2 4) 
FSRP Mixture 865 (22 ) 1223 ( 19 ) 
G 11060* 847 ( 6) 
Mbagara 11 32 (19 ) 

Figures in parenthesis refer to the number of on- farm trials ( replications ) 
* ISAR/CIAT varieties 
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The bush bean varieties Kirundo and Ikinimba h~d a small but consistant y1eld 
advantage over the. local mixtures in both seasons (tabla 2). However, K1~ 
is susceptible to hal~ blight, and Ikinimba to rust. Moreover, SOMe fan.~rs 
d1d not like the- black seed color of Ikinimba. In season A, G 11060 gave 
slightly higher yield than the ·local, but the fanners did not 11ke th1a 
vartety because of 1ts long growing period and small seed size. Presently, 
ISAR/CIAT ha~ no other dwarf bean variety to offer for our high alt1t~ 
region. We have collected a few promising dwarf bean var1et1es~fra. thi. 
farmers' fields and have ' given these to ISAR researchers for on-station 
eva luat ion. · · 

The yields of climbing beans were approx1mately in the .'same ranga in' both 
seasons while those of the dwarf beans were definitely better 1n se~· 8. 
Surprisingly enough, about 75~ of Rwanda's ·total beans are produced in season A 
(1). If fanmers could . be encouraged to plant ~re beans 1n season 8 than in 
season A, bean production, at least · in our area, could be substant1a11y 
increased without changing the total annual hecterage under be'ans. Whether or 
not this changa could be realfsticálly ac;comodated into the local fa,..1n. · 
systems should be 1nvestigated. 
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Résumé 

VII- EXTENSION 

ElUDE SUR L'EXTENSIOM DE LA CULTURE DU HARICOT VQLUBILE 

Bonaventure Ukiriho, 
Willi Graf, 
Joachim Voss 

Une étude multidisciplinaire sur l'extension de la culture du haricot v~lubile 
était i nitiée en 1987A Qans . la région du Plateau central et du Mayaga (Rwanda) 
en collaboration ave·c le Projet Agropastorale de Nyabisindu. Deux variétés (C 
10 et Gisenyi2-) étaient distribuées a 101 agriculteurs ensemble avec des 
recommandations sur les méthodes culturales a appliquer: Le suivi des paysans 
relevait un taux d ~ acceptabilité tres élevé de la culture ainsi qu'un potentiel 
de rendement supérieur au mélange nain des fermiers. le tuteurage, la faible 
fertilité et l'attaque par les oiseaux constituent les contraintes les plus 
importantes et feront les objets prioritaires de recher.che. 

Introduction 

Le haricot volubile est surtout cult i vé au nord du Rwanda dans les hautes 
altitudes et terres de laves ou les rendements sont tres élevés. En ~énéral, 
les agriculteurs de cette région maftrisent ~és pratiques culturales talles que 
le tuteurage et Tes associations. Par centre dans d'autres régions agricoles 
cette culture est peu .répandue . Les enquétes diagnostiques menées au nord du 
Rwanda ont permis de connaitre les méthodes culturales pratiquées dans cétte 
région (Rapport Annuel ISAR, 1986) . Une autre enquéte, menée en 1986 dans la 
région du plateau central, montrait que s_eulement 7% des agriculteurs 
connaissent le haricót volubile. O'autre part, des · résultats nombreux de l'I~AR 
depuis 1979 et du Projet Agricole de Gitarama (PAG) en 1987 montr~nt qu'on 
peut, sur· un sol riche, tripler le rendement par superfic1e en cultivant le 
haricot volubile au lieu du nain. 

Pour tester l'acceptabilité de cette cu lture et mieux connaitre les 
contraintes a son extension, une étude a été lancée en 1987A en collaboration 
étroite avec le Projet Agropastorale de Nyabisindu (PAP). 
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Matértels et Méthodes 

Dans les communes Ntongwe, Ntyazo, Karama et Rukondo, 101 paysans intéressés 
par le haricot volubile ont été choisis par les MONAGRIS. 

Apr~s l'élaboration d'une fiche technique en Kinyarwanda, les MONAGRIS ont 
participé A una· fonmation d'une journée A Rubona. Ensuite le moniteur agricole, 
assisté par un technicien de l'ISAR ou du PAP, réunissait les agriculteurs de 
.son secteur pour leur montrer le dispositif éxpérimental et les pratiques 
culturales recommandées. Ensemble avec la fiche technique on distribuait aux 
agr1culteur~ des semences des variétés e 10 (250 graines) et Gisenyi 2- (500 
g.ranrnes). Cette quant ité de semences devait suffi r pour emblaver ·un are. Pour 
comparar les rendements on recommandait de semer a cOté du haricot volubile le 
mélange nain du paysan. 

Bien entendu, des recommandations étaient données afín d'aider les agriculteurs 
A maftriser cette .nouvelle culture, bien qu'on leur laissait la possibilité de ' 
choisir et appliquer d'autres méthodes culturales. 

Pour quelques pr_atiques, on donnait plusieurs recommandat.ions afin d'évaluer 
la préférence ~es paysans pour l'une ou l'autre pratique. Par exemple pour le 
tuteurage~ on · proposait le tuteurage simple et en trípode (voir fiche 
technique) cornmé~alternatives. 

Un suivi régulier aveo 6 visites jusque septembre 87 assurait l'échange 
constant d'1nformat1ons entre paysans, vulgarisateurs et chercheurs. 

Premiars résultats 

Comme l'étude portera sur plusieurs années, nous ne pouvons qu'interpréter les 
résultats. de la premi~re phase (87A- 88A). Le tableau 1 donne des indications 
sur le désir des agr1culteurs d'intégrer le haricot volubile dans leur systémP 
de production. ' 

Tous les paysans ·reconnaissent le potentiel -de rendement du haricot volubile 
.caarne· plus élevé que celut du haricot nain. Sur 68 agriculteurs, 64 (94%) ont 
l'intention d'élargir la superficie cultivée en haricot volubile (Tab.1). Aucun 
ne vQula1t abandonar la culture. 

Tableau 1: Intention des paysans dé continuar A cultivar le haricot volubile 
et l'échelle prévue (en X des paysans) 

continuar A méme échelle: 
doubler la surface: 
tripler la surface: 
quadrupler la surface: 
abandonner la culture: 

agr1culteurs 1nterrogés: 
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53 
23 
18 
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Concernant le potentiel de rendement, les évaluations des parcelles installées 
pour l'étude posaient quelques problemas. Cependant, les essais d'adaptation 
variétale au Mayaga en 1987 montrent la supériorité du haricot volubile par 
rapport au nain (Tab.2). En saison 87A, a cause des pluies retardées en période 
de semis, la d1fférence en rendement n'est pas grande. Par centre en 878, 
l'avantage des volubiles était tr~s net méme si une partie des essais était 
semée sur des sols médiocres. 

Tableau 2: Résultats de la . comparaison des rendements du haricot volub11e 
avec le haricot nain, Mayaga, 87A/8 (kg/ha) 

Saison haricot volubile mélange nain no. des essais 
-------------------------------------------------------------~----------------

87A 1159 1029 6 

878 1609* 959 9 

* au niveau de p=0.05 significatif supérieur au mélange local 

Le tableau 3 montre que les méthodes proposées ont été adoptées a des dégrés 
différants. Le gardiennage était largement préféré a la ~ropos1tion ··d'ut1 ~iser 
le bon homme pour la protection centre les oiseaux. Par ailleur, la 
recommandation de semer sur un sol riche ne pouva1t pas étre su1v1e dans les 
communes Rukondo et Karama pour la simple raison que ces sols sont raras dans 
cette région. Le taux d'adoption du semis en ligne au début de l'étude est 
élevé, mais les paysans indiquaient déja qu'ils vont abandonner cette pratique 
quand ils élargissent les superficies en volubiles. Oans une étude 
supplémentaire a 8utare, sans la présence des MONAGRIS, 14 sur 15 paysans 
semaient a la fa~on traditionnelle. 

Tableau 3: Adoption des recomnendations par les paysans, 87A (~ des paysans 
ayant suivi les recommendat1on) 

Commune~ 

Recommendation Ntyazo Ntongwe Rukondo Karama 

Semer sur champs riches 100 
8on homme pour protection centre oiseseaux 17 
Alternativa du bon homme: Gardiennage 87 
Tuteurage simple 65 
Tuteurage tripode 36 
Semis en ligne 75 
Fumure organique 91 
Fumure minérale 9 

97 
31 
69 
63 
37 
79 
97 

3 

19 
5 

95 
76 
24 
77 
91 

9 

55 
o 

100 
80 
20 
85 
90 
10 

------------------------------------------------------------------------------
No. des paysans 29 30 22 21 
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D'aprta 1~ d~~.Son•;•t otaurvat1ona_.dans la zona de J 'ltyde~ la contra1nte 
._,.ure 6'*1t \J ,cf1spon1b1-11t6 des tuteurs (Tab. 4) su1v1e per. lea d6gats cauúa 
par -1 .. o41Mwc'.- •t 'la fa1ble fert1l1t6 qu1 6ta1ent soulevées ·d-'UN 'f.ac;on plut6t 
info,..~le dan• le(~• Rukondo et Karama surtout. · 

' 

Tableau 4: IIIIPOrtance de la contra1nte •tuteurageN selon 1 'av1a dll peyaana 
(en a de a payaana' dlund6a) · . 

tr~s iMpOrtante: 82 
moyenneMnt importante: 15 
peu importante: 3 

no. des agriculteurs: 81 

Conclus1ons 

les premiers résultats de l'étude sur l'extens1on du haricot volubile menée en 
collaboration avec le PAP sont encourageants en .considérant le degré 
d'acceptab111té par l_es paysans et le potentiel de rendement. 

Aprés 1'1dent1f1cat1Qn des contraintes de cette culture, l'effort.conjoint de 
la recherche et de la vulgarisation doit continuar pour mieux adaptar la 
technologie aux besoins des pay~ans. La recherche va mettre un accent sur le 
tuteurage (source de tuteurs, mode de tuteurage) ainsi que la fertil1sation et 
la protect1on contra les o1seaux. En plus, on plan1f1e des réunions pour 
discuter les probl~s et leúrs solutions potentielles avec les agriculteurs 
pour la saison 88A. Le su1v1 régulier des paysans avec des observations et des 
questionnaires, fournira la conf1rmat1on pour l'adoption de la technolog1e et 
les méthodes culturales appl1quées pendant la sa1son 88A. 
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PROOUCTION ET DIFFUSION DES SEMEHCES SELECTIONNEES DE HARICOTS AU RWAND4 

Introduct1on. 

Le haricot est une culture tres importante dans l'al1mentat1on de la 
population rwandaise. Il constitue la principale source de prQt61nes et sa 
culture est faite dans toutes les régions du pays. 

La gamme de variétés rencontrées en milieu rural est considérable, certains 
mélanges sont bien adaptés qu'ils concurrencent les var1étés d1tes amé11orées. 

L'objectif du Ministere de l'Agriculture, de l~Elevage et des Foréts est de 
pouvoir augmenter, se basant sur les résultats de la recherche en mat1ere 
d'amélioration, les rendements du haricot par notamment la mise l ia 
disposition des agriculteurs des semences améliorées. 

Bien que les quantités de semences améliorées injectées en milieu rural so1ent 
encore relativement faibles, certaines variétés sont actuellement plus 
demandées que d'autres et on leur consacre ainsi plus de superficies en 
multiplication. 

Un effo·rt est également fait pour le contrOle de la qualité par les épurations 
en champs plus poussées et par une analyse au laboratoire. Ce laboratoire 
existe au sein de la Division des Semences Sélectionnées et est opérat1onne1 
depuis 1982. 

La filiére de productión des semences est la suivante: 
- Production de semences ~e souche : ISAR 
- Production de semences de base: SSS 
- Production de semences commerciales: Projets de développement rural et 

agriculteurs multiplicateurs encadrés. 

La production de semences de base de haricot. 

Les superficies en multiplication de semences de base de haricots ont 
sensiblement augmenté ces dernieres années. Ceci est le résultat.d'une demande 
sans cesse croissante de la part des multiplicateurs, essentiellement les 
projets agricoles. Le nombre de variétés a également augmenté avec le 
développement du Programme Légumineuses a l'ISAR. On enregistre des variétés 
montantes telles que Rubpna 5, Kilyumukwe, A197 (nains et semi-volubiles), 
Urunyumba 3 (variété volubile), des variétés stationnaires comme Bataaf , Munyu 
et des var iétés dont la demande regresse comme Mutiki2, Ik1nimba (nains) et 
Cajamarca ( volubile). Cette derniére variété est actuellement dégénérée et son 
rendement est instable (entre 1000 kg et 2000 kg). 
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La ~rincipale maladie enregistrée dans les stations de multiplication est la 
bactériose qui esta l'origine des déclassements fréquents de récoltes. Comme 
l'indiquent les, rapports · des visites des agents chargés du controle. 

Tableau 1. Var1étés et superficies multip11ées par le SSS depuis 1985. 

Saison 85A 858 86A 868 87A 878 88A 
Yar. 

Rubona 5 3~ 14 5,00 10,93 5,42 4,44 9,63 
Munyu 0,55 0,55 1 '16 1 '91 
Ikinimba 2,26 1 '41 1, 49 
Mut i ki ·2 0,55 o, 18 
Phaséol Coccineus 0,50 
Cajamarca 0,35 0,20 1 '20 0,30 1 '00 0,30 
Urunyumba 3 1 '20 4,15 2,9~ 3, 41 ' 1, 67 3, 11 
Bataaf 0,30 0,30 1 '45 6,07 6,70 
Kil yumukwe 0,29 1,53 3,24 3,33 
e 10 1" 54 
InyuO)ba 0,55 
G 2333 0,40 
A 197 2,34 
------------------------------------------------------------------------------

9,55 12,31 20,00 15,51 18,76 23,47 25,47 

Tableau 2.. Diffus1on de semences de Har1cots depuis 1985 par le sss (en kg). 

Années 
Variété 

Munyu 
Rubona 5 
Tostado 
I ki nimba 
Mutiki 2 
Bataaf 
A 197 
Cajamarca 
Urunyumba 3 
Inyumba 
e 10 
Kilyumukwe 
Mélange local * 
Saxa 

Total 

* Pour réfugiés a Kibungo. 

1985 

6967 
253 

1584 
326 
lOO 

810 
2008 

4100 

21123 
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1986 

1129 
7748 
1081 
1797 

963 

378 
4535 
346 

1360 
1080 

20417 

1987 
(a Septembre) 

2 
15374 

750 
2720 

150 
1330 

4975 

55 

25356 



Tableau 3. Evolution des volumes totaux de haricot d1ffus6s par le SSS (en t). 

Année 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 .. 85 81 
-------------------------------------------------------------·--~~ 
Volumes 110 97 183 133 132 178 181 155 174 184 334 116 111 

Observations sur la d1ffus1on de sa.ences de base de har1cots. 

Apr~s avoir subi une chute au cours de l'année 1982, la diffuston de har1cot 
est en constante augmentation. 

Cette chute s'expliquait alors par: 

- Une diminution des rachats de haricots aux paysans .ult1p11cateurs et les 
épurations sév~res effectuées dans les parcelles de productions ~s 
semences. 

- Diminution des superficies consacrées A la production par l'abandon des 
zones marginales (Bumbogo, Bigogwe) pour réservet des bons terrains l la 
production. 

- Problémes persistants de maladies surtout la bactériose. 

L'augmentation des superficies multipliées estA l'or1g1ne de l'accrois~nt 
des quantités dispÓnibles. 

Tableau 4. ComporteMent des nouvelles variétés G1seny1 2 b1s, G858, · G685 et 
Puebla 444 criolla (Har1cot volubtle) l Rubungo - Sa1son: 1i8T8. 

Variété Observations 

Gisenyi 2 bis couvert végétal faible 
pas de maladies apparues 
production faible 

-----------------------------------------------------------------~------------
G 858 

G 685 

Puebla 444 criolla 

couvert végétal tr~s dense 
présence de beaucoup de virases et peu 
de bactérioses et pourritures des gousses 
variété tr~s productiva 

variété ·tr~s atteinte de bactér1oses · 
pas un seul plant sans tAche 
variété d'excellente production 

légére attaque de viroses 
pourriture des gousses 
trés bonne production 
grain trés dur, de cuisson difficile 
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Conclusions. 

La poursuite des efforts d'identification des variétés résistantes aux 
principales maladies sera~t de nature a favoriser l'utilisation des semences 
améliorées de haricot. 

L'amélioration des techniques de production permettra d'augmenter les 
rendements, cette amélioration doit étre accompagnée de toutes les mesures 
nécessaires pour garder ~utant que possible les potentialités d'origine 
(épuration, entretiens divers, protection phytosanitaire, contrOle au 
laboratoire). 

Les échanges d'informations sur l'adaptation des variétés ainsi que leur valeur 
culturale permettront de guider la recherche. (Relations recherche. et 
mu itiplicateurs). 

Comme les besoins a couvrir sont énormes, l'effort devrait bien entendu etre 
porté sur l'augmentation du disponible chez 'tous les multiplicateurs par une 
meilleure organisation de la filiére de production. 

Annexe 1. Evaluation des besoins en semences de haricots achaque niveau de 
multiplication. 

- Données de base: 
Densité de semis : 100 kg/ha 
Récolte moyenne avec intensification: 1000 kg/ha 
Surfaces emblavées au Rwanda en ha: 250.000 
Renouvellement des semences : 5 ans. 

- Besoins en semences: 
Tota 1 annue 1 : .2 5. 000 T onnes 
Renouvellement· 5 ans: 5.000 Tonnes 

. Superficies a cu,.tiver: 5.000 Ha. 

- Semences certifiées(projets, groupements, communes ... ): 
Superficies: 5.000 Ha. 

- Semences de base: 
M2: Besoins a couvrir: 500.000 kg 

Superficie~ a prévoir: 500 Ha 
M1: Besoins a couvrir: 50.000 kg 

Superficies a prévoir: 50 Ha 

- Semences de souche (ISAR): 
Besoins a couvrir: 5.000 kg 
Superficies a prévoir: 5 ha. 
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Annexe 2. Princia)aux bénéfic1a1res de ~nces de báse diff~sées par le SSS 
(Avri1 - S&pta.bre 87) 

RUBONA 5 KILYI.JotUKWE A 197 BATAAF CAJAM URU.3 
------------------------------------------------------------------------------

1.PIAG 2200KG 300KG 700KG 
2.KGL-EST 970KG 970KG 840KG 
3. PAP NYAB. 550KG 550KG 150KG 
4.KIBUNGO 2 300KG 300KG 50KG 10KG 
5. PAK 1000KG .·2SOKG 150KG 100KG 200KG 
6.CYGANO 100KG 100KG 50KG 
7. KGL-NORO 500KG 
8. PCCV KIB. 1500KG 400KG 150KG 
9.PCCV CYANG 50KG 

10.PAG 650KG 160KG 25KG 
11.0GB 2500KG 680KG 
12.BGM "8 " 1500KG 
13.AN.RU.BY 300KG 
14. AGR.PREF. 200KG 100KG 100KG 

RUHENGERI 
15.CONCOURS 1167KG 955KG 

AGR. BUTARE 
16.DIVERS 619KG 330KG 100KG 90KG 
------------------------------------------------------------------------------
TOTAUX 13556KG 4140KG 2095KG 700KG 100KG 1325KG 

'TOTAL HARICOT: 21966KGI 

Annexe 3. Centres de .ult1pl1cat1on de se.ences et cultures .ult1p116es dans 
chaque centre. Projet SSS. 

CENTRES PREFECTURE COMMUNE ALTI . SUPERF. CULTURES MULTIPLIEES 

MUTUTU 
BUMBOGO 
MUYUMBU 
RUBUNGO 
NDERA 
RUHUNDE 
MASOGWE 
KANYUNOO 
BIGOGWE 
MILI NO! 

BUTARE 
GITARAMA 
KIGALI 
KIGALI 
KIGALI 
BYUMBA 
BYUMBA 
GISENYI 
GISENYI 
GISENYI 

MUYIRA 1400m 
KIGOMA 1500m 
BICUMBI 1500m 
RUBUNGO 1550m 
RUBUNGO 1550m 
CYUNGO 2200m 
CYUNGO 2200m 
MUTURA 2250m 
MUTURA 2250m 
MUTURA 2250m 

18 HA 
6HA 

24 HA 
35 HA 

3HA 
14 HA 
11HA 
15 HA 
26 HA 
33 HA 

HAR/MAIS/ ARAC/SOJA/SORGHO 
MANIOC/BANANE/ANANAS 
HAR/MAIS/SOJA/ARAC/SORGHO 
HAR/MAIS/SOJA/ ARAC/SORGHO 
BANANERA! E 
POT/POIS/FROMENT/HARICOT 
PDT/POIS/FROMENT/HARICOT 
POT/POIS/TRITI/HAR/BLE· 
PDT/POIS/TRITI/HAR/BLE 
POT/POIS/TRITI/HAR/BLE 

------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 192 HA 
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PROOUCTION DES SEMENCES DE HARICOT AU CAPSA 

Ngerero Nkuri za 

Description et localisation du CAPSA. 
Le CAPSA, Centre d'Adaptation et de Product~on des Semences Arnéliorées a été 
créé en 1942 pour produire et diffuser des semences améliorées au Nord-Kivu 
(Za1re) notamment dans les zonas administrativas de Beni et lubero. Il comprend 
quatre stations situées A des altitudes différentes: Biambwe (900 m), Husienene 
(1800 m), luhotu (2200 m) et Kipese (2500 m). Ces stations couvrent une région 
typiquement équatoriale située entre 1 · Latitude Nord et 1 · latitude Sud et 
entre 25" et 30" Longitude Est. la station de luhotu qui est le siége du CAPSA, 
est traversée par la ligne équatoriale. Toutes ces stations ont une superficie 
de prés de 60 ha dont 35 sont en cu~ture actuellement. le CAPSA s'occupe de 
l'expérimentation des variétés et des techniques culturales, de la production 
et de la diffusion des semences. Les espéces en culture sont le haricot, la 
porrme de terre, le petit pois, le soja, le mai·s, le blé, 1 'éleusine et bientOt 
le riz et l'arachide. 

Le relief de la région. 
La zone d'action du CAPSA couvre deux zones administratives (Beni et Lubero) 
ayant respectivement 7484 km2 et 18096 km2 et dont l'altitude varie entre 650 a 
3000 m. Dans la région de haute altitude le relief est surtout montagneux avec 
d~s pentes tres raides, tandis que dans la région de basse altitude on a 
plutOt de sortes de pénépla ines a pente tres faible. Dans la partie 
intermédiai re on a surtout des montagnes arrondies séparées par des vallées 
assez étroites. 

Le climat. 
Malgré la situation géographíque (zone équatoríale), le climat est en général 
tempéré maís varíe légérement avec l'altítude. Dans la zone de haute altitude 
(2500- 2000 m), La température moyenne annuelle varíe de 14 a 16 "C tandis que 
dans la région de basse altítude (1100 - 900) la température moyenne annuelle 
passe de 20 a 22"C. Dans la zone d'altitude intermédiaíre, la température 
moyenne est de 18"C. Les précipitat1ons annuelles sont en moyenne de 1300 a 
1800 mm et sont bien répart íes sur toute l'année, le mois le plus sec ayant 
plus de 60 mm de pluie. En général on a une petíte saison seche en Décembre
Janvier et une saison séche en J u1n - Juíllet - Aout; mais en haute altítude ~ 
ces saisons seches sont atténuées par des précipitations occultes (rosée, 
broui llards). 

Les sols. 
Les sols de la régíon ont une couche arable profonde, sont bien pourvus en 
matiere organíque, 8 a 10% et contiennent 30 a 40% d'argile. Néanmoins ces so l s 
sont, la plupart, tres acides avec une faible líbérati on du ohosphore (Carroll 
7984). Dans les régions a pente forte, l'érosion est eYcessive et réduít 
sensiblement la fertilité des sols. Toutes les statl~~s ce C ~PSA sont dménaqées 
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en terrasses de largeur variable suivant la pente. Les talus sont prot6t's par 
des haies de pennisetum ou de setaria, ce qu1 liMite les effats da ·1'éros1on·.-

IMPOrtance du har1cot au Nord-K1vu. 

Au Nord-Kivu, et dans beaucoup d'autres rég1ons du Zafra, le har1cot .. t 
1 'aliment de base, consommé souvent deux fo1s par jour dans Ja u.jor1t6 des 
ménages • . c'est aussi la source pr1nc1pale de proté1ne pour 1a plupart de la 
population de cette sous-région et une source non nég11geable da revenu pour un 
bon nombre d'a·griculteurs. Les rapports _statist1ques s1gnalent pour la p6r1ode 
1981 - ·1984, une moyenne de 474304 cult1vateurs de _haricot, 189500 hlctarea 
emblavés ét une production moyenne de ~42420 T/an; soit un rend ... nt .oyen di 
688 kg/ha. (cfr. annexe I). 

Ces chiffres illustrent éloquemment la place accordée au har1cot dans cette 
région. Dans 1 'ensemble, les zonas de Ben1 et Lubero produ1sent en .ay..,. 
52491 T/an sur une superficie moyenne de 76230 ha soit avec un rend••rnt .oyen 
de 688 kg/ha. Les rendements sont en moyenne fa1bles par rapport-aux autrea 
zonas A cause des sols qui sont moins fert11es et de la ~g6n6reacence du 
semences car ces deux zonas sont mo1ns ouvertes aux 1nf11trat1ona des ••••ncaa 
a partir des pays voisins. 

Pour essayer de rehausser les rend~nts des paysans, le CAPSA a'efforee 
d'obtenir des semences de qualité A mettre .A la ·d1spos1tion des paysana .. 1a 
cet effort doit étre appuyé par une volonté de conservar et de restaurar 1 .. 
sols si l'of) veut aboutir A des résultats palpables. J~squ'A présent, lu sola 
de la région sont trés acides et pour la plupart tr•s ~gradés et noua 
craignons que des semences, mAmes amé11orées, ne puis$ent y manifestar leur 
potentiel entiérement. 

Production des semences aaé11orées. 

La production des semences du haricot se fait A Musienene (1800 m) et Luotu 
(2200 m). Le principal but poursuivi par le CAPSA est d'obtenir des var16t6s 6 
haut potentiel de production ayant une résistance relativa aux malad1es 
importantes de la région et bien adaptées au climat local. 

Ainsi l'obtention des variétés améliorées sera fait en plusieurs étapes: 
- introduction des variétés; 
- expérimentation de ces variétés introduites; 
- multi'plication des variétés ret.enu~s; 
- diffusion des variétés en milieu rural. 

Ces différentes étapes s ' expliquent par le schéma de sélection pré-établi qui 
comprend trois phases: 

~ssais · de triage: Plusieurs variétés d'origines différentes sont 
sa isonniérement introduites au CAPSA ou elles font l'objet d'un essai de 
triage permettant la premiére élimination des variétés moins adaptées. 
Essais comparatifs ·variétaux: Les variétés retenues •de l'essai de triage 
entrent· en comparaison avec un témoin local pendant .3 A 4 saisons et sont 
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classées en fonction de leur rendement et de leur résistance relativa aux 
maladies. Les meilleures variétés sont de nouveau retenues tandis que les 
autres sont éliminées. 
Essais multilocayX: Les variétés retenues des essais comparatifs sont 
comparées entre elles dans des conditions édaphrrclimatiques différentes 
(sur nos deux stations et en milieu rural) pour vérifier leur plasticité ou 
leur potentiaiité localisée . Apres deux ou trois saisons on retient les 
meilleures. 

- Multiplication des variétés: Les variétés retenues sont multipliées en vue 
de préparer leur diffusion en milieu rural . Il faut souvent deux a trois 
multiplications avant , d'obtenir une quantité suffisante de semences pour la 
diffusion. 
La diffusion des semences: Elle se fait par vente des semences aux paysans a 
partir de nos stations. Des comptoirs de vente, disséminés a travers la 
région, sont prévus pour atteindre le plus grand nombre de paysans 
possibles. Pour limiter l'achat des semences améliorées par les commervants 
ou les consommateurs directs, nous nous proposons de faire l'échange de nos 
variétés contre les variétés dégénérées des paysans, cad qu ' un paysan qui 
apporterait 5 kg de haricot (variété dégénérée) recevrait 5 kg de haricot 
(variété sélectionnée) . Ce genre d'opération n'est pas facile mais elle 
penmettrait de freiner le flux de consommateurs qui se déguisent en 
cultivateurs pour s'approvisionner au CAPSA. 

Différents essais effectués au CAPSA depuis 1985 et leurs résultats. 

L'année 1985 est considérée comme point de départ des essais au CAPSA. Bien 
avant, des essais ont été effectués mais ils ne suivaient pas des protocoles 
expérimentaux systématiques et la plupart de ces protocoles et des données de 
récolte n'ont pas été conservés dans les archives (Rapport Final sur le CAPSA, 
phase intermédiaire, G. GENDRON, 1986). ~ 

Depuis Mars f985, on a effectué des essais comparatifs des variétés et des 
essais sur les techniques culturales. Ces différents essais ont été réalisés 
simultanément sur le type nain et le type volubile. 

Essais comparatifs des variétés. 

Haricot nain. 

Avant 1985, quatre variétés de haricot nain étaient en diffusion : Beurré 
d'Alger (noir), Kanyakilo (rouge), Munyu (jaune) et Nain de Kyondo (blanc). 

A partir de Mars 1985, ces variétés en diffusion ont été mises en comparaison 
avec 15 autres pour vérifier leur niveau de potentiel de production et trouver 
parmi ces nouvelles variétés celles qui pourraient étre diffusées. 

Dans le tableau 1 nous présentons les résultats de 3 campagnes d'essai (en 86 
A, il n'y a pas eu d'essai de haricot). 
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Tableau 1: Résultats des essais eomparatifs des variétés de harieot nain a 
Luhotu pour les saisons 85A, 858 et 868. 

·.; .~nétes Rendements en k g/ ha 
---------------------------------------
85-A 85-8 86-8 Moyenne 

------------------------------------------------------------------------------
1. 81ane Canadien + 992 3* 2465 a 744 a 1400 
2. Kaykomi + 890 a 2421 a 879 a 1396 
3. 8eurré d 'A l ge:- 896 a 2440 a 698 ab 1344 
4. GLP 92 + 823 a 2260 a 827 a 1303 
5. Nyangosi + 819 a 2390 a 627 ab 1278 
6. Nain de Kyondo 783 a 2496 a 385 be 1221 
7. Inamfiri + 727 a 2252 a 538 ab 1172 
8. Cuarentino 719 a 1800 b 255 be 924 
9. Kan~akilo 663 a 1892 a 429 be 994 

10. 8eans Johanesburg 567 a 2465 a 636 ab 1222 
11. 8udwa 8utah inga 529 b 2148 a 263 be 980 
12. GLP 2 473 b 19SO a 385 be 936 
13. GLP 24 400 b 2l?~-ª 314 be 1162 
14. Yellow Natal 367 b 1273 b 292 be 644 
15. Munyu 117 1679 469 755 
16. 8obby 200 1227 b 117 e 534 
17. GLP 1004 327 b 1460 b 63 616 
18. Muhinga 252 e 1233 b - 123 536 
19. Preneur 50 d 667 b 38 251 
------------------------------------------------------------------------------

Moyenne 558 1963 495 (1) 

* Les rendements su1v1s d'une méme lettre ne sont pas signifieativement 
différents au seuil de probabilité de 0,05. 

+ Variétés retenues 
Variétés soulignées: En diffusion (témoins) 
(1) Le total et la moyenne de 86-8 n'1neluent pas les résultats des 3 dernieres 

variétés ear eertaines répétitions n'ont donné aueune récolte. 

Apres la saison 85A a Luotu, toutes ces variétés ont été mises en essais 
eomparatifs simultanément a Luotu et a Musienene, pour confirmar les résultats 
de 85A d'une part, et d'autre part, pour se rendre compte de la plasticité de 
meilleures variétés. Tableau 2 présente les résultats de 858 et 868 a 
Musienene. 

On peut constatar a partir de ces deux tableaux que parmi les anciennes 
variétés, 8eurré d'Alger s'est classée parmi les meilleures variétés pour 
toutes les saisons. Par centre la variété Munyu s'est montrée moins productiva 
que toutes les autres. 

Tout en maintenant les variétés 8eurré d'Alger, Nain de Kyondo ·et Kanyakilo en 
diffusion , on devait commencer la multiplication de nouvelles variétés 
prometteuses notamment 8lanc Canadien , Kaykomi, GLP 92, Nyangosi, Inamfiri et 
Beans Johannesburg. Les variétés Kaykomi, Nyangosi et Inamfiri ayant un 
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tégument nbir 'comme 8eurré d'Alger, il a été décidé que seule la variété Kykomi 
serait multipliée a grande échelle tandis que pour les deux autres, on se 
contenterait de maintenir une quantité suffisante de semences. 

Tableau 2: Résultat des essais comparatifs des variétés de haricot nain ~ 
Musieneñe pour les saisons 858 et 868. 

Variétés Rendements en kg/ha 

85 -8 86 -8 Moyenne 

1. 81anc Canadien + ·? l 1722 458 1090 
2. Kaykomi + 1889 510 1200 
3. Bei,J.[fé d'Alger 1792 489 1140 
4. GLP 92 + 1444 333 888 
5. Nyangosi + 1444 562 1003 
6. ~-ª-l!:! _ qe K~nQ..Q 1389 187 778 
7. Inamfi ri + 1778 323 1050 
8. Cuarentino 1666 302 984 
9. Kan~akilo 1319 312 816 

10. 8ean~ Jóhanesburg 1291 510 900 
11. Budwa Butahinga 1347 354 850 
12. GLP 2 583 208 396 
13. GLP 24 1000 229 614 
14. Y e llow Natal 583 187 385 
15. Mun~u 569 111 340 
16. 8obby 778 97 438 
17 . GLP 1004 264 62 163 
18 . Muhinga 708 83 396 
19. Preneur 277 

Moyenne • 1150 462 

Quant aux variétés 81anc Canadien et 8eans Johannesburg au tégument blanc, 
elles sont en multiplication pour remplacer la variété Nain de Kyondo qui 
devient tres sensible a la rouille. 

La variété Munyu tres sensible a la rouille et a l'Isariopsis griseola a été 
rejetée a cause de sa tres faible production et de sa sensibilité aux maladies. 

Nos essais ont confirmé les hypotheses antérieures selon lesquelles il 
exist~rait une corrélation entre le caractere de productivité et la coloration 
de la graine (Fabio Berti, 1985). 

Outre les différences de production entre les variétés, 
une grande variation liée aux saisons culturales. 
(Septembre - Février) est plus favorable que la saison A 
868 les faibles rendements peuvent se justifier par un 
l'irrégularité des pluies en début de la saison. 

228 

on remarque également 
En général la saison B 
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Quant ~ nos deux stations, on constate que Luotu donne les meilleurs rendement& 
(voir saison .858). · 

Haricot volubile. 

Pour ce type de haricot depuis Mars 85, on avait 4 variétés en essais 
comparatifs. Toutes ces variétés étaient en diffusion en milieu rural. 11 
s'agit des ·variétés Musali, Jaune Paysan, Mughuta et Hybride volubile. 

les résultats des essais effectués A Luotu et Musienene figurent dans le 
tableau 3. On constate que toutes ces variétés étaient suffisamment productivas 
mis A part l'effet défavorable des saisons. Pour la saison 86-B la chute des 
rendements est due ~ l 'irrégularité des précipitations comme il a été signalé 
plus haut. 

Tableau 3. Reoo.&nts des variétés de haricot an essais ca.paratifs A Luotu 
et Musienene au cours des saisons 85A, 858 (kg/ha). 

Variétés 

Hybride volubile 
Husali 
Hughuta 
J~un~ Paysan--

Hoyenne 

Luotu 

85-A 

648 a 
440 a 
401 a 
320 a 

452 

85- B 

2530 a 
2364 a 
2391 a 
3291 a 

2644 

Essais régionaux: Région des Grands Lacs. 

86-B 

485 a 
861 a 
598 a 
718 a 

665 

Musienene 

85-8 

3646 a 
3916 a 
2833 a 
4083 a 

3619 

86-B 

331 a 
356 a 
687 a 
631 a 

501 

Moyenne 

1528 
1587 
1382 
1682 

A partir d'Octobre 1986, le CAPSA est entré dans le réseau régional d'échange 
des variétés. Ce réseau, coordonné pa~ le CIAT a pour objectifs: 

- Echanger les meilleur.es variétés entre les trois programmes nationaux de la 
région, 

- Evaluer ces variétés dans des environnements différents pour ~ieux connaitre 
leur plasticité. 

Les variétés comparées ayant été jugées meilleures dans l'un ou l'autre des 
centres de production des semences de la région, le schéma de sélection se 
dispense de l'étape appelé essai de triage; ainsi on passe directement ~ 
l'essai comparatif qui est ~la fois un essai super multilocal en ce sens que 
la comparaison se fait dans des conditions environnementales les plus variées 
possibles . 
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Les essais régionaux sont effectués sur le type nain et le type volubile. Pour 
le CAPSA ces essais ont débuté A Mu~i~en~ pour s'étendre plus tard a Luotu. 
Nous allons présenter les résultats typ&par ~ype et station par station. 

Haricot nain et semi-volubile . 

Oix-huit variétés de haricot nain et semi-volubile ont été comoarées au 
mélange local (tableau 4) . En Mars 1987, les meilleures variétés retenues ·a. 
Mus1enene ont été de nouveau comparées aux nouvelles introductions a la fois a 
Musienene et Luotu. 

Tableau 4: Rendement (kg/ha) de 18 variétés du Programme Régional Haricot, 
1987A, Musienene. 

. 
v1riétés Rendements Variétés Rendements 
---------------------------------- -------------------------------------
01. Ikin1mba. 1406 ' 11. A 410 719 
02 . Nsizebashonje 103.1 12. Nain de Kyondo 687 
03. Ubusosera 6 969 13. PVA 779 687 
04. Nakaja 937 14. BAT 1375 500 
05. Caraota 937 15. Kilyumukwe 496 
06. HM 5-1 937 16. A 197 437 
07. Urubonobono 912 17. Muhinga 437 
08. Kirundo 906 18. 06 406 
09. Rubona 5 844 19. HM 21-7 375 
10. Mélange local 812 

routes les variétés qui ont eu un rendement égal ou supér ieur a celu i du 
témoin (mélange local). ont été retenues pour les essais sui vants. Pour les 
variétés CARAOTA et URUBONOBONO on a pas eu assez de semence pou r poursu ivre 
les essais tandis que les variétés Nain de Kyondo et Kilyumukwe qui avaient eu 
de bons rendements dans d ' autres centres ont été retenL•es malgré leu r f a ible 
production a Musienene . 

Comme signalé plus haut, les variétés retenues ont été comparées aux nouve 1les 
variétés aussi bien a Musienene qu'a Luotu a la saison sui vanta. Les variét és 
en diffusion ou en multiplication au CAPSA ont été également m i se~ en essai s. 
Les résultats pour les deux stat ions figurent dans le tableau 5. 
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Tablaau 5: Rand•••nts das var16t6a en essa1s co.parat1fs l Luotu et Mus1enene 
pour la aa1son 87-A. 

~ 41 

Rendement en kg/~a . ___ ...;. __________________________ . ________ 
Variétés Luotu Mus1enene Moyenne 
------------------------------------------------------------------------------
01. Ikinimba + 2309 1437 1873 
02.H - 75 1913 1347 1630 
03.Nakaja + 1666 1~ 1552 
04.G 1367 1515 121 --~- 1367 
05.Ntekerabas111mu 1326 1375 1350 
06.Nsizebashonje + 1831* 812* 1322 
07.Ubusosera + 1490 1125 1308 
08.G 11060 1326 1219 1273 
09.A 370 1130 1344 1237 
10.G 2816 1326 1125 1226 
11. KAYKOMI 1038 1406 1222 
12.BAT 1297 321* 2000* 1f60 

' 13.Aroana 1301 todo 1150 
14.Blanc Canadien 1250 1031 1140 
15.Nain de K~ondo 1124 ·1156 1140 
16.Beans Joannesburg 1010 1219 1114 
17.PVA 1186 972 968 970 
18.Rubona 5 \ + 979 875 927 
19.Kirundo + . 991 844 918 
20.Kan~akilo 1016 719 868 
21. BAC 76 1042 656 849 
22.PVA 1272 764 906 835 
23.PVA 359 701 937 819 
24.PVA 563 874 685 780 
25. PVA 772 841 625 733 
26.Mélange local 777 625 701 
27.HM 5-1 + 549 750 650 
28.Amashongoshwa 543 625 584 
29.A 484 510 656 583 
30. Kilyumukwe 464 500 482 

. Moyenne 1096 1021 1059 

+ Variétés retenues 
Variétés soulignées: En diffusion 

En moyenne les deux stations ont eu la méme production. En comparant les 
variétés au témoin (mélange local), on constate que les variétés IKINIHBA, H-
75 et NAKAJA ont battu le record en produis.ant plus que le double du témoin. 

D' autres variétés talles que: G 1367 , Nsizebashonje, Ubusosera, G 11060, A 
370, G 2816, Kaykomi, BAT 1297, Arcana, Blanc Canadien, Nain de Kyondo et Beans 
Johannesburg ont donné un supp·lément de production dé 50' par rapport au 
témoin. 
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Les variétés NSIZEBASHONJE et BAT 1297 ont manifesté un contraste surprenant 
dans les deux stations: alors que la premiére est parmi les meilleures variétés 
A Luotu, elle a un rendement faible A Mosienene tandis que la seconde, 
meilleure l Musiene~e devient médiocre a Luotu. Cependant méme a Musienene ou 
la variété BAT 1297 s'est classée meilleure, on a constaté, aprés triage, une 
perte de 89,. Ce· comportement particulier de cette variété n'a pas été élucidé 
au cours de cette saison et une attention particuliére lui sera accordée au 
cours des saisons ultérieures pour mieux comprendre ce phénomene. 

Oans l'ensemble on pourrait fonder l'espoir sur les variétés IKINIMBA, H- 75 
et NAKAJA pour. leur plasticité et éventuellement sur NSIZEBASHONJE dans le 
secteur de Luotu. Signalons avec regret que la variété Ik1nimba qui se 
distingue dans la production a un tégument noir qui la rend moins appréciée . Vu 
que la majorité de ces variétés ont une production égale ou supérieure a celle 
du témoin, toutes ces variétés ont été de nouveau reprises en essais 
comparatifs a Luotu et a Musienene pour la saison en cours (878). 

Haricot volubíle. 

En Octobre 86, 14 variétés ont été comparées au mélange local a Musienene. La 
saison suivante, Mars 87, on a repris le méme essai en y introduisant les 
variétés en diffusion dans la région. Les meilleures variétés de la saison 868 
ont été . comparées aux nouvelles variétés dans la station de Luotu. Les 
résultats de ces essais figurent dans les tableaux 6 et 7. 

\ 

Tableau 6: Rendement (kg/ha) des essais comparatifs de haricot volubile l 
Musienene pour les saisons 868 et 87A. 

Variétés 86 - B 87 - A Moyenne 

01. G 2333 3647 * 2375 * 3011 
02. Puebla Criolla 1968 * 2297 ** 2132 

. 03. G 2331 2571 1375 1976 
04. G 685 2078 1688 1883 
05. Nain- de K :tondo + 2594 ** 1125 ** 1860 
06. G 858 + 2063 1516 1790 
01. Mabanyage + 2313 1063 1688 
08. Mélange local 2234 906 1570 
09. e 10 2187 937 1562 
10. Urunyumba 3 + 2406 ** 631 * 1518 
11. Cuarentino INERA 1812 1112 1492 
12. Musali 2015 828 1422 
13. Muyinga (H 835) + 2037 813 1342 
14. Cuarentino ISA8U 1792 891 1342 
15. ACV 8331 + 1750 813 ·1282 
16. H:tbr ide volubile 250 
11. Mughuta 250 
18. Jaune Pa:tsan 1219 
------------------------------------------------------------------------------

Moyenne 2250 1119 
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On constate que les variétés en diffusion ont un potentiel de production tr~s 
faible par rapport aux autres. La variété Na1n de Kyondo cultivée Ca.Me 
variété . semi-volubile a donné une forte production en 868. Conduite en volubile 
elle se comporte de loin mieux que quand elle est conduite en·nain . 

Parmi les nouvelles variétés, 
satisfaisantes. 

. -
G 2333 et Puebla Criolla sont plus 

En comparant les saisons entre elles, 868 favorise la production déterminant 
le double de rendements en .oyenne. 

On peut r.-arquer cependant que les variétés Puebla Criolla et Urunyumba 3 ne 
respectent pas la régle appar~nt suivie. Pour la premiére variété (Puebla 
Criolla) contra1rement A toutes les autres, elle produit davantage en 87A qu'en 
868; par contra pour la variété Urunyumba 3, la production est plus forte en 
868 et tr~s rédu1te en 87A. 

Toutes les variétés suivies du signe + ont été retenues aprés la saison 868 
pour entrar en essai comparatif avec de nouveiles variétés A la station de 
Luotu en saison 87A. 

Tableau 7: Rendenents des var1étés de har1cot volubtle en essats comparat1fs 
A buotu pour la sa1son 87A (kg/ha) . 

Variétés Rendements Variétés Rendements 
-----------------------------------------~------------------------------------
01. 13932 
02. Fluor de Mayo 
03. Puebla Criolla 
04. ACV 8331 
05. G 2331 
06. Nyiragakecuru 
01. Decelaya 
08. G 858 
09. Muyinga (H 835) 
10. G 685 · 
11. G 3367 
12. G 811 

1889 
1792 
1755 
1752 
1116 
1432 
1328 
1276 
1217 
1025 
1005 
967 

13. V 79115 
14. Mélange local 
15. G 2333 
16. Musali 
17. Mabanyange 
18. Jaune Paysan 
19. e 8 
20. Hybride Volubile 
21. Urunyumba 3 
22. VCA 81018 
23. Nain de Kyondo 

960 
857 
811 
808 
804' 
687 
59-2 
576 
565 
522 
516 

Dans l'ensemble la moyenne de rendement a Luotu (1081) est égale A celle de 
Mustenene pour la saison 87A. 

Cependant certaines variétés qui s'étaient dist'inguées a Musienene deviennent 
médiocres a Luotu: c'est le cas des varíétés G 2333 et Nain de Kyondo. Peut-on 
penser a une adaptation localisée (manque de plasticité) pour ces variétés? Des 
essais ultérieurs pourront confirmar ou infirmar cette hypothése. Parmi les 
variétés .reteriues A Musienene ; trois semblent garder leur performance notamment 
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Puebla Criolla, ACV~331 et G 2331. Parmi les nouve li es var1étés, G 13932 et 
Flor de Mayo se sont montrées meilleures en produisant plus du double du 
témoin. Les variétés Nyiragakecuru et Decelaya sont également satisfaisantes. 

Toutes ces variétés ont été reprises en essais comparatifs a Luotu et 
Musienene pour la saison 87-B. 

la mult1pl1cation et diffusion des semences. 

La multiplication des semences est l'une des activités principales du CAPSA. 
Toutes les variétés retenues des essais comparatifs et multilocaux sont 
multipliées en stations pour préparer leur diffusion en milieu rural. Apres 
trois ou quatr~ saisons de multiplication on obti ent normalement une quantité 
suffisante de semence et on commence la vente aux paysans tout en maintenant 
une souche de semence a multiplier dans Tes stat:ons. 

Actuellement les variétés en diffusion sont: 
Pour le type nain: Nain de Kyondo, Kanyakilo et Beurré d'Alger. 
Pour le type volubile: Hybride volubile, Jaune paysan, Musali, Mughuta et 
Kasali. 

Il . a été signalé au chapitre précédent que le niveau de production de nos 
variétés est tres bas, ainsi pour le haricot nain on prépare la diffusion de 
Kaykomi, Blanc Canadien et Beans Johannesburg. 

Pour toutes ces variétés en diffus1on les quantités vendues annuellement ne 
sont pas importantes par rapport aux objectifs assignés. A titre d'exemple pour 
l'année 1987 on a déja vendu 1602 kg de haricot nain et 2494 kg de haricot 
volubile. 

En réservant 4 ha a la culture de haricot pour chaque saison avec un rendement 
moyen de 1000 kg/saison nous devrions diffuser chaque année pres de 7 tonnes de 
haricot. 

En prenant la production de 87A comme référence on s'apervoit qu'on est pres 
de 60' du potentiel de production . Ne\pouvant pas compter sur l'augmentation 
des superficies, nous devons nous pencher sur l'amélioration des techniques 
culturales. Certains essais culturaux sont en cours et leurs résultats 
devraient nous orienter sur les techniques applicables pour améliorer la 
production du haricot. Parmi les essais effectués on peut citer: 

Les essais de dates de semis qui doivent nous orientar sur la date propice 
de semis. 

L' essai d'évaluation de partes de rendements causées par Phaeroisariopsis 
Griseola et autres pathogenes. Cet essai nous permettra d'évaluer les dégats 
des mycoses sur la production et nous fixer sur la nécessité de faire de 
pulvérisations des fongicides QU pas selon le cas. 

Les essais de chaulage qui nous indiqueront s'il est nécessaire de faire des 
amendements calciques ou pas. 

234 



Les· essais de lutte contre la mouche du haricot: étant donné que ces essais 
ont été effectués au 8urundi, nous devrons nous inspirer des résultats 
obtenus pour adopter ou modifier les recommandations proposées. 

A la lumiére des résultats de tous ces essais nous pensons que nous nous 
rapprocherons davantage de notre potentiel de production. 

Contraintes liées A la production des semences du haricot au CAPSA 

11 a été signalé plus haut que la pauvreté et 
limitent fortement la production de différentes 
milieu rural. 

l 'acidité excessive des sols 
espéces dans nos stations en 

Actuellement le plus grand facteur limitant de la production du haricot est la 
"Mouche du haricot": Melanogromyza phaseoli qui, en cas d'attaque précoce, 
peut anéantir la récolte. Des pulvérisations au Diazinon ont été essayées 
depuis la saison 868 et semblent donner une certaine améliorat í on mais il faut 
trouver un contrOle efficace contre ce ravageur. 

A part la mouche du haricot, des maladies cryptogamiques s'intensifient sur 
nos stations. On trouve dans l'ordre d'importance décroissant: l'ascochytose , 
la rouille, la ·maladie des taches anguleuses, l'anthracnose (rare) et la 
maladie des taches farineuses. 

Depuis la campagne 868, des viroses et bactérioses deviennent de plus en plus 
fréquentes . Pour la station de Luotu, on peut craindre plus la bactériose 
commune et la haleuse que les viroses. Par contre a Musienene, les viroses et 
la haleuse causent plus de tort que la .bactériose commune. 

La plupart de ces maladies manifestent plus d ' effet sur le haricot nain que le 
type volubile. 

Nos efforts seront concentrés sur la lutte contre Melanogromyza phaseoli, la 
correction de l'acidité des sols, la min imisation de la propagat ion des virus 
en luttant contre les vecteurs, a la sélection positive et négative dans les 
champs pour maintenir la qualité de la semence. 
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INTROOUCTION 

ORIENTATION DU PROGRNI4E DE RECHERCHE 

AGRONOMIQUE AU BlJUJNOI 

T. Baert 

Un nouveau Plan Quinquennal pour le Oéveloppement du Burund1 do1t démarrer en 
1988. Il est done natural que les prévis1ons pour le secteur agr1cole so1ent 
su1vies par l'ISABU, qu1 do1t fourn1r l'appui sc1entif1que pour réal1ser les 
object1fs. Dans ce sens l'ISABU est en train de préparer auss1 son propre Plan 
Qu1nquennal. 

Une remarque souvent entendue est que l'Inst1tut de Recherche ne se souc1e pas 
des probl~mes réels rencontrés chez les paysans, et que ses themes de recherche 
ou ses solutions ne conviennent pas toujours A résoudre les probl~mes les plus 
urgents du monde rural. Pour éviter ces remarques dans l'avenir, des réun1ons 
ont été tenues qui réunissaient les responsables des différents progranmes A 
l'ISABU, les responsables de tous les projets agricoles (SRD, etc), le 
Oépartement de l'Agronomie, la Planification Agricole, le Minist~re du Plan et 
la Faculté d ' Agronomie. Pendant une dizaine de jours chaque projet venait 
explfquer son plan quinquennal, les probl~mes actuels ou les probl~mes A prévoir 
qui freinent la réalisation de ses objectifs . Chaque projet formulait des 
priorités pour la recherche A l ' ISABU afin de répondre aux différents problemas. 
De leur part les programrnes actuels A 1 'ISABU présentaient leurs prév1sfons 
provisoires pour le Plan Qufnquennal et une discuss1on s'engageaft entre tous 
les partic1pants afin d'aboutir A un concensus des pr1orités. 

PREVISIONS EN CE QUI CONCERNE LA RECHERCHE HARICOT 

Un th~me nat iona 1 quf revenait presque pour chaque projet était une demande 
d'intensification de la culture du haricot et de mener une action afin de 
préserver la culture de la premi~re saison qui est en voie de disparition. 

L'intensification de la culture du har1cot est inspirée par le fa1t que la 
pression démographique dans un bon nombre de régions devient si grande que 
production actuelle ne peut plus étre augmentée en mettant d'autres terra1ns en 
ouverture. Il n'est pas poss1ble non plus de ma1ntenir méme la product1v1té sur 
les terrains déjA cult1vés, puisque les sols s'épu1sent de plus en plus, sans 
que le fermier ne parv1ent A restaurar la fert1lfté. 

Les malad1es quf ravagent le haricot sont souvent la cause aussi que les 
rendements ne sont pas tr~s 1ntéressants. Surtout en prem1~re saison la mouche 
du haricot fait ravage depuis quelques années. Les attaques de la mouche sont 
les plus sév~res sur les sols pauvres , qui subissent done les partes terribles. 
Les maladies cryptogamiques qui, selon les essais de phytopathologues, 
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interviennent pour 35 A 50% de pertas, sont une cause supplémenta1re pour la 
chute des rendements. 

Suite ~ ces complaintes le progranvne haricot A 1 'ISABU a d1st illé plusieurs 
th~mes de recherche, dont la plupart étaient déjA abordés, mais ils recevront 
un accent plus particulier pour le prochain plan quinquennal. 

Restauration de la fert111té du sol 

1. pH: 

Dans plusieurs zones le pH du sol est si bas que la culture d'une légumineuse 
devient quas1-1mposs1ble. Des essais enrobage avec calcaire (ou chaux) seront 
poursuivis , en collaboration avec le programme de fert111sat1on A l'ISABU. 
Plusieurs probl~mes restent A résoudre, notamment la compatibilité entre le 
calcaire et les autres composantes A enrober. 

2. Fumure organique 

Fumier . Dans les zones ou l'élevage est encore pratiqué une meilleure gestion 
du fumier est envisagé pour son emploi sur les cultures vivri~res. Ces essais 
sont menés en collaboration avec le progranvne fermettes (intégration agricultura 
- élevage). 

Comooste. Un accent plus particulier sera donné au compostage. La Faculté 
d'Agronomie s'occupe déjA d'une partie de ce travail et prévoit un effort dans 
ce domaine, surtout dans les zones de haute altitude. 

Engrais vert. Le groupe de la fertilisation lancera un programme de recherche 
sur l'installation de champs d'engrais vert, surtout sur les terrains non
cultivés, quitte A employer cet engra1s vert sur les terrains cultivés. 

Engrais. L'emploi d'engrais chimique commence A Atre intégré dans une partie de 
la population, notanvnent dans le KIRIMIRO. Le programme haricot s'engage A 
étudier le probl~me plus A fond. Il reste A étudier si la formule actuelle de 
DAP convient pour toutes les zones; 11 faut aussi rechercher les doses optimales 
en fonction des sols, mais aussi en fonction des variétés améliorées pour la 
région. un autre aspect A étudier est la recherche du bon moment de l'application 
de l'engrais. Pui s 11 y a toute une étude ~ faire sur les arri~res effets des 
fumures minérales, déjA fournies pour le coton ou le tabac p.e., qui précédent 
le haricot dans la rotation. Finalement 11 y a toute une gamme d'1nteract1on 
A étudier entre l'emploi d'engrais et les autres intrants (variété, calcaire, 
insecticida, fong1c1de ... ) 

3. Recherche des variétés aptes A Atre cultivées sur des sols pauvres et ac1des 

Cette recherche est considérées comme secondaire puisqu'elle ne remédie pas A 
la cause du probl~me et ne donne qu'une solution A court terma pour le haricot. 
En plus 11 est presque impossible de réussi r une recherche pour toutes les 
cultures avec le mAme succ~s, ma1s, patate douce, colocase, courge, manioc, etc, 
qui sont cultivés soit en association, soit en rotation avec le haricot. 
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Lutte contra la mouche 

Cette lutte s'engagera dans deux axes. Une act1on A court tenme, déjA en essa1 
en m111eu rural, est l'enrobage avec endosulfan. Cet insecticida semble trés 
efficace comme lutte ch1mique. L'action A long terma est toujours de trouver 
des variétés résistantes A la mouche. Ceci semble moins facile qu'une action 
chimique, mais reste quand-méme la plus intéressante. 

Malad1es cryptogam1ques 

Malgré toutes les recherches de sélection, 11 n'est pas ancore possible de 
trouver une variété qui est résistante A l'ensemble des maladies cryptogam1ques, 
virales et bactériennes. Cette recherche variétale continua A étre menée, mais 
une act1on de recherche sur le plan d'utilisation minimale d'intrants débutera 
dans le proche avenir. Les recherches A menar sont diversas: 

- Type d'application 
- enrobage des graines 
- pulvér1sat1ons nonmales 
- U.L.V. dans les zonas cotoniéres 
- poudrage dans les zonas de caféiculture 

- Produits les plus efficaces 

- Moments les plus efficaces 

- Interactions avec les autres intrants (variété, insecticida, calcaire, engrais, 
etc.) 

Ces essais seront menés en premiar lieu en station, mais aprés cette phase des 
essais en milieu rural seront nécessaires. Ces essais seront menés en étroite 
collaboration avec les projets encadreurs, afin de les impliquer dans la nouvelle 
démarche, de les convaincre de la potentialité de ces intrants et de les incitar 
A se procurer les produits nécessaires pour la diffusion en grande masse. 

Assoc1at1on har1cot-.a1s 

Les responsables de la SRD Kirimiro veulent abandonner les associations haricot
mars qu1, selon des expériences chez eux, nuit et au mars et au har1cot. 

Les responsab 1 es de la SRD Buyenz i prétendent 1 'i nve rse. Peut-ét re une des 
raisons de la faible product1on de la premiére saison est tout juste cette 
association de ces deux cultures pratiquées seulement pendant cette saison, ou 
en marais (sa1son séche). Un programme de recherche sera lancé afin de trancher. 
Cette recherche devra tenir compte des variétés, des densités et 1 'emploi 
d' intrants. 
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Probl~s particuli~res 

Dans les zones de l'IMBO et du MOSO un problema supplémentaire réside dans le 
fait que les pluies de la premi~re saison arrivent d'une fa9on irréguliere . Des 
variétés résistantes a la sécheresse sont une nécessité, mais la ou l'irrigation 
est possible (IMBO) des variétés aptes a ce type d'agriculture sont a tester. 

Dans les régions de la moyenne altitude du nord et de l'est les marais sont 
cultivés récemment pour le riz. Un problema s'impose actuellement: la rotation, 
avec du haricot-mai·s devient quasi-impossible, mais reste un souhait de la 
populat i on. Un programme pluri-disciplinaire devra élaborer un schéma de 
recherche afin d'étudier les problemas d'ordre génie rurale, variétale (cycle 
du mafs, adaptation aux conditions), microbiologie (Rhizobium), fertilité 
(exportat ions avec le riz, arri~re effet d'engrais sur le riz ) , phytopathologie 
(maladies particuli~res dans les conditions du marais ) . 

D'autres themes a abordar sont en bref : l' i ntensification du haricot volubile 
et l'introduction d'autres esp~ces de haricot (Vigna , haricot ailé, P. coccineus, 
etc) . 
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COMPARAISOH DE DIFFERENTES VARIETES DE HARICOTS 

SUR SOl PAlNRE ET SOl RICHE 

P. Nyabyenda 

Introduct1on générale 

Plusieurs types de haricots sont cultivés au Rwanda daos des proportions 
différentes et souvent en mélange et en assoc1at1on avec d'autres cultures, 
surtout le mai·s. 

Ce systéme de culture du haricot au Rwanda cause beaucoup de problémes A la 
recherche. D'une part, on se demande si la sélection en monoculture vaut 
également pour la culture du haricot en assoc1at1on et si la sélection sur sol 
~ suffit également pour la culture sur sol oauvre; d'autre part, on se pose 
la question de savoir conrnent différent les haricots nains et semi-volubiles avec 
le haricot volubile cultivé saos tuteyrs, ayec tyteurs et en assoc1ation d'une 
part et comment les trois types de haricot se comportent daos différentes 
cond1t1ons de fert111té du sol d'autre part. 

les résultats de ces deux essais qui ont été effectués A l'ISAR-Rubona (moyenne 
altitude) essayent de donner une répoose A ces différentes questions. 

COMPARAISON DES DIFFERENTS TYPES DE HARICOTS SUR SOl PAUVRE ET SOl RICHE 

Introduct1on 

Plusieurs essais ont été menés sur la sélection des différents types de haricots 
(nains, semi-volubiles et volubiles) et sur les techniques culturales, notamment 
sur le tuteurage du haricot volubile. le tuteurage du haricot volubile étant l'un 
des handicaps les plus 1mportants pour sa culture, on s'est toujours posé la 
question de savoir si on cultivait ce type de haricot saos tuteurage ou en 
association avec le ma1s, 11 ne produ1ra1t pas autant que le haricot nain ou le 
haricot semi-volubile d'une part, et d'autre part on a voulu comparar leur 
product1v1té daos les différentes cond1t1ons de fert111té de sol. 

Matér1el et Méthode 

l'essa1 a été effectué A Rubona (1650 m) sur sol fertile ou fumé et sur sol 
pauvre ou non fumé pendant 4 saisons (1986A, 19868, 1987A, 19878). les variétés 
utilisées étaient Rubona 5 (haricot nain Type I), Kilyumukwe (haricot semi
volubile de Type IIb) et CIO (haricot volubile Type !Va). En tout 6 objectifs 
étaient comparés: haricot nain, har1cot sem1-volub11e, haricot volubile et saos 
tuteurs, haricot volubile en assoc1at1on, haricot volubile avec tuteurs courts 
(1,25 m) et haricot volubile avec tuteur normal (1,75 m). les parcelles fumées 
recevaient 30 t/ha. 
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Comme dispositif expérimental, des blocs randomisés en 4 répétitions ont été 
utilisés avec une parcelle élémentaire de 11,52 m2 dont seulement 6,4 m2 étaient 
récoltés. 

Les différentes variétés de haricots étaient semées suivant les écartements 
optimales qui conviennent a leurs types de croissance (Nyabyenda, 1988): les 
haricots nains et semi-volubiles étant semés en lignes continuas (15 graines par 
m distantes de 40 cm et les haricots volubiles en poquets séparés de 20 cm sur 
des lignes distantes de 40 cm a raison de 2 graines par poquet (40 cm x 20 cm 
x 2 gr). 

Le ma1s était semé en poquets séparés de 80 cm dans les mémes lignes que le 
haricot (40 X 80 cm) a raison de 3 graines par poquet démariés ultérieurement 
pour laisser 2 plants en place. La densité du ma1s choisie était moins élevée 
qu'en culture pure. 

le tuteurage était fait a raison de 1 tuteur par deux poquets (4 plants). Les 
parcelles étaient régulierement bien entretenues: sarclage, buttage. Apres la 
récolte des gousses (une a une) et le battage, les graines seches étaient pesées 
sur une balance de précision et l'humidité mesurée grAce a un humidimetre. 

L'analyse de variance a été faite suivant la procédure de "general lineal models" 
et la "Duncan's Multiple Range Test". 

Résultats et discussions 

Les résultats de chaque saison culturale sont repris dans le tableau 1. 

Tableau 1: Résultats des essa1s de comparai son des différents types de har1cots 
sur sol pauvre (SP) et sol r i r.he (SR) en 1986 et 1987 

! 
1988 A 1988 8 1987 A 1987 8 X 

Objet 
SR SP SR SP '•R SP SR SP SR SP 

1. C10 + Tut. 1, 75• 1913 a 1825 a 1298 a 820 a 2828 a 783ab 2929 a 2187 a 2191 1383 
2. C10 + Tut. 1,25• 1773 a 1758 a 1237 a 739 a 1938 b 777ab 2385 b 1989 a 1828 1335 
3. Kilyu.ukwe 1842 a 1897 a 958ab 875 a 1912 b 1082a 1791 e 1537 b 1578 1242 
4 . Rubona 5 1558 a 1497 a 772bc 805 ab 1788 b 823ab 1548 e 1514 b 1415 1085 
5. C10 sana tut. 1042 b 901 b 700bc 573 ab 1159 e 804ab 985 d 1071 b 971 787 
8 . C10 aaaoc. 988 b 888 b 532 e 388 b 980 e 325 b 898 d 805 e 844 598 

Moyenne 1482 1427 918 830 1732 899 1752 1517 1471 1088 
c. v. 13 ,3 15,3 27,2 27,2 10 ,5 52,8 12,3 18,9 
F cale. 7,38•• 15,19•• 5,s8•• 3,38• 42,31•• NS 53,83•• 18 , 80•• 

Comme on peut le voir dans le tableau 1, les conditions de sol (sol riche-sol 
pauvre) des saisons 86A et 87B n'étaient pas suffisamment différentes, d'apres 
le test de Duncan les différences entre les deux conditions de sols étaient 
statistiquement différentes seulement pour les saisons 86B et 87A. Par contra 
l es différences entre les rendements des différents objets étaient 
stat istiquement différents pour toutes les saisons. 

Comme il est bien visible dans le tableau, dans les conditions de Rubona et pour 
les variétés utilisées, en général le haricot volubile bien tuteuré a produit 
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mieux que le haricot nain et semi-volubile quand 11 est cultivé dans les bonnes 
conditions de sol. 

Les haricots volubiles cultivés sans tuteurs et en association avec le ma1s a 
produit mo1ns que le har1cot na1n et sem1-volubile. C'est le haricot volub1le 
en assoc1at1on qui a donné le rendement le moins élevé sans compter la production 
du ma1s. 51 on consid~re les d1fférents types de haricot cultivés dans 
différentes conditions, malgré que les condit1ons de sol n'éta1ent pas 
suffisanment différentes pendant certaines sa1sons ( 1986 A) pour que les 
différents objets puissent montrer des d1fférences précieuses, en général les 
haricots volub11es cultivés dans des cond1tions de fa1ble fert111té ne produ1sent 
pas mieux que les haricots nains et sem1-volub11es méme quand ils sont bien 
tuteurés, et dans les conditions de trés faible fertilité 11s peuvent méme 
produire moins (tableau 1). Ce qu1 fait que ce sont surtout la fertilité du sol 
et le tuteurage qui constituent le plus grand handicap dans la d1ffus1on du 
haricot volubile au Rwanda. 

Pour mieux exprimer sa potentialité de production le haricot volubile doit Atre 
cultivé sur un sol riche et Atre bien tuteuré; en effet, méme avec un tuteur 
court on peut augmenter sensiblement la production du haricot volubile. 

Conclusion 

En conclusion on peut dire que le haricot volubile produit bien seulement s'il 
est bien tuteuré et cultivé sur sol riche et c'est dans ces conditions seulement 
qu'11 faut le cultiver. Sur sol pauvre il produit moins que le haricot nain et 
semi- volubile méme s' 11 est bien tuteuré. Non tuteuré et en association, le 
haricot volubile produit également moins que le haricot nain et semi-volubile 
mais 1ci la chute de la production du haricot en assoc1ation est compensée par 
la production du ma1s. 

COMPARAISON DES VARIETES AVEC DIFFERENTES POTENTIALITES DE PRODUCTION DANS 
DIFFERENTES CONDITIONS DE PRODUCTION (ranking test) 

Introduct1on 

La culture du haricot au Rwanda se fait en monoculture, en mélange de variétés 
et en associat1on avec d'autres cultures, en particulier avec le ma1s, d'une 
part, et d'autre part sur des sols de différentes fertilités. Or la sélection 
des variétés est presque toujours faite en monoculture et généralement dans de 
bonnes conditions de fertilité du sol. 

Alors beaucoup de gens se sont toujours posés la question de savoir si la 
sélection en monoculture vaut aussi pour la culture du haricot en association 
avec d'autres cultures et si la sélection dans de bonnes conditions de fertilité 
du sol vaut également pour les sols pauvres. 

Matériel et Méthodes 

Les variétés utilisées qui ont été choisies suivant leur potentialité de 
production sont données ici dans l'ordre croissant de productivité: Mayomex (Type 
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1), Masterp1ece (Type II), Rubona 5 (Type I), Caru 27 (Type lila), C10 (Type 
!Va), G 685 (Type IVa). 

L'essai a été mené sur sol fumé ou fert1le et non fumé ou mauvre d'une part et 
en monoculture et en assoc1at1on avec Ma1s, variété Katuman1). Les parcelles 
fumées l'étaient A raison de 30 t/ha. Comrne dispositif expérimental, les blocs 
random1sés en 4 répét1tions ont été cho1sis avec une parcelle élémenta1re de 
11,52 m2 dont 6,4 m2 étaient récoltés. 

Les différentes variétés éta1ent semées suivant les écartements optimaux qui 
conviennent A leur type de croissance; les haricots nains et semi-volubiles 
étaient semés en lignes continuas distantes de 40 cm A raison de 15 gra1nes par 
métre et les haricots volubiles en poquets séparés de 20 cm sur des lignes 

.distantes de 40 cm A raison de 2 graines par poquet. 

Le ma1s était semé en poquets séparés de 80 cm dans les mémes lignes que pour 
le haricot (distantes de 40 cm) A raison de 3 graines par poquet A démarrier A 
2 plants plus tard. 

Les haricots volubiles étaient tuteurés A raison de 1 tuteur (bois) par 2 poquets 
ou 4 plants. 

Les parcelles étaient maintenues propres par le sarclage et le tuteurage. 

Aprés la récolte des gousses (une A une) et le battage, les gra1ns secs éta1ent 
pesés sur une balance de précision et l'humidité mesurées grace A un humidimétre. 

L'analyse de var1ance a été effectuée su1vant la procédure de "general linear 
models" et le "Duncan"s Multiple Ranga Test". 

Résultats et d1scuss1on 

L 'essa i a été hautement s 1 gn 1 f i cat 1f pendant 1 es 3 sai sons et en géné ra 1 • 
L'analyse statistique d'aprés le test de Duncan a montré que la différence entre 
les sols fertiles et les sols pauvres utilisés pour l'essa1 éta1ent 
statistiquement d1fférents chaque saison. Les deux systémes ut111sés 
(monoculture, association) étaient également statistiquement différents chaque 
saison. Aussi les différences entre les différentes variétés se sont montrées 
statistiquement significativas. 

Les détails de ces différents résultats sont repris dans le tableau 2. 

Comme on peut bien le voir dans le tableau 2, en général c'est sur les sols 
fertiles que les meilleurs résultats ont été obtenus et c'est sur ces sols que 
les différentes variétés cult1vées en monoculture ont exprimé leur potentialité 
de production: c'est dans ces conditions que le rang initial de production a été 
maintenu. 

Semées en association ce sont les variétés qui supportent le mieux l'association, 
Caru 27 (qu1 est passée du 3e rang au 1er rang, G 685 et Rubona 5 (du 4e au 3e 
rang) qui ont donné les meilleurs rendements. La variété C10 s'est 
particuliérement montrée non adaptée A l'association passant du 2e au 40e rang. 
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Sur sol pauvre, les différences entre les variétés étaient en général 
statistiquement moins précises qye sur sol riche et les différentes potentialités 
de production n'étaient pas bien visibles. Dans ces conditions les variétés 
volubiles avaient pris le type de haricot semi-volubile (Type II et IIa). 

Tableau 2: Résultats d'un essai comparant des variétés de différentes poten
tialités de production dans différentes conditions de culture 

1981J B 1187 A 1187 B X 
Condition Variftf 
de culture Mono Aasoc. Mono Aa80C. Mono Aasoc . Mono Aa.ac:: . 

t. o 885 2404 a 850 a 2859 • 1808 a 3484 a 1500 a 2918 a 1388 • 
2. e 10 1575 b 739 ab 2298 b 1047 cd 2218 b 1317 a 2021 b 1034 b 

Sol riche 3. earu 27 980 be 880 ab 1882 e 1239 be 1558 e 1333 a 1497 e 1107 a 
4 . Rubona 5 878 e 549 b 1790 e 1482 ab 1849 be 1297 a 1342 cd 1101 ab 
5. Naaterpiece IJ22 e 519 be 141J7 d 824 d 1071 e 778C 1053 cd 707 b 
e. Bay011ex 301J e 280 e 1431 d 1017 cd 1077 e 908 b 938 d 735 b 

Moyenne 1094 580 1950 1251 1842 1189 11J29 1013 
ev " 40,1 21J,9 9,1 18,4 21,7 33,4 33,4 39,4 
F cale . 12 , 38** 8,04 .. 37,9 .. t , 78** 20,81J 4,8•• 22 ,03 .. 4,5 •• 

1. G 885 559 a 433 b 358 a esa 1284 ab 741 ab 728 a 414 a 
2. e 10 IJ04 a 450 b 21J4 ab 90 a 1377 a 875 ab 749 ab 404 a 

Sol pauvre 3. earu 27 810 a 842 a 233 ab 95 a 1178 ab 878 a 873 ab 538 a 
4 . Rubona 5 580 a 810 a 198 ab 45 a 1259 ab 985 a IJ71 ab 540 a 
5. Maaterpiece 374 ab 339 b 130 b 39 a 702 b 532 a 402 ab 304 a 
8. BayOIHX 154 b 145c 91 IJ5 a 884 b 541 b 310 b 250 • 

Moyenne 477 438 212 87 1077 721 588 408 

ev " 45 , 8 24 , 3 51J,9 51,5 33,1 22,8 80,7 79,1 
F cale. NS 11 ,83** NS NS 2,91 3,08* NS N8 

En association sur sol pauvre les har1cots volub1les ont mAme produ1t moins que 
les meilleurs variétés naines et semi-volubiles. 

Conclus1ons 

En conclusion on peut dire que c'est dans des conditions de sol riche et de 
culture en monoculture que les différentes variétés de haricots peuvent mieux 
exprimer leurs potentialités de production. 

En assoc1ation sur sol riche les différentes variétés ne se différencient pas 
assez bien non plus, mais les variétés adaptées a ce type de culture peuvent étre 
décelées. 

Sur sol pauvre, aussi bien en monoculture qu'en association, les variétés ne 
peuvent pas bien se différencier quant a leur product ion et leur type de 
croissance. 
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Figure 1: Compara1son des d1fférents potent1al1tés de product1on dans 

d1fférentes cond1t1ons de culture 
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