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PREFACE
 

Depuis lacreation du Centre de Recherche et de Developpement sur les legumes en Asie 
(AVRDC - Asian Vegetable Research and Development Center) lapatate douce a ere 'une des 
principa es productions que les experts de I'AVRDC ont cherche a ameiiorer au benefice des 
agriculteurs des plaines tropicales et subtropicales. Aujourdhui es cultivars de patates douces de
I'AVRDC ont ete inscrils au catalogue par lesgouvernements du Bangladesh, de France fpour
Tahiti) etdes Philippines, leurs performances sont en effetmeilleures que ce!les des varietes 
locales. 

Une des multiples lacettes du tra.ail de IAVRDC pour apata(e douce a ete jelever a un niveau 
international I ecnange d finormation entre scientitiques Bien que les trava , reunis dans ce livre 
siont publies deuniw 1982 dans ine oditlon angiafse, ce recue! nen reste pas mons laseule 
source d'informaion s-ientifique sur lapatate douce. 

La sorte de cetle edition ftranaise a ete possible grace aune cooperation etroite avec I'AVRDC,
leCenire Technq e de Cooperation Agricolo etRurale (CTA)et I Agence de Cooperation Cultu
relle
et Techniqu3 IACCT). 

Le CTA deveioppe un important programme de dittusion de Inforniation agricole vers les Etats 
du groupe ACP 166 pays dAfrique, des Caraibes et du Pacifique). Comme lapatate douce est une
productioi importante pour un bon nombre do ces pays, leCTA aacceple de prendre en charge la 
traduction etlarevision en tranqais de cel ouvrage, puis en aassure, avec IACCT, lapublication, 

LACCT a touJours accorde dans ses programmes de cooperation, une priorite imporlante a]a
mise en forme elaladiffusion de Infformaton scientifique eltechique, tant entre specialistes que 
vers les utilisateurs pour assurer a laloisiapromotion de Iarecherche et I, valorisation de ses
 
acquis L'ACCT est conva ncue que ce genre d inormation tail partie integrante du dialogue des
 
cultures et represente un faclcur cl6 du developpement. 

Le Secretaire General Le Direcleur General Le Directeur 
de I'ACCT de I'AVRDC du CTA 

M.Paul OKUMBA D'OKWATSEGUE M.J.A.MARLOWE M.D.A. MBA 



VUE D'ENSEMBLE DU COLLOQUE 

La palate douce a joue ,J, rle hst, ique important dans la qu~te de I'hom;ne pour sa su:,:'s
lance el dans son conbat pour 1asurvie. Elle abtb adoptee en tant que culture de base dans bon 
nombe de pays, comme la Papouas;e-Nouvelle Guinee et cartaines parties des Philippines. A 
Taiwan, elle conslilue une culture de ease depuis longtemps. 

La consommation quotidienne de patatde douce feculire fournit suttisamment de vitamineA 
pour eviter res maladies debilitantes rausees par une carence en cette vitamine. L'absorption de 
seuloment 13 g jour environ des varietes dessert, qui sont toujours plus riches en vitamine A,sutfit 
a rjuvrir les besoins de l'organisme humain. 

Les varietes a chair orange sent utilisbes pour le dessert, cuites au four, bouillies ou en 
conserve, et se sent fai une place dans l'industrie of le commerce des conserves. 

Ce ne sont pas seulement les racines qu sont riches oi elements nutritifs. Les tendres pousses 
de la palate douce constituent une source importante de fibres vegetales el d'aliments en 
Papouas ,-Nouvelle Guinet et aux P.ilippnes. Des eludes faites a Taiwan ont montre que fours 
extrb nites contAennent une quantile delements nu!ritils dquvalente a celle fournie par la viande 
de bmuf ou de porc. 

La palate douce est aussi largemenl utlisee pour ialirnrnlation des animaux. Dans les milieux 
les moms evolues les racmnes cuites par le fermier, soot donnees aux anirnaux. En presence d'une 
technologic plus elaboree, les racines sent prfparees on chips clui sont plus nourrissantes que les 
rations abase de mais pour les porcs ou a base dce sola pour le belail. 

La palate do ce est une des plartes les plus productives au monde avec une productivit6 A 
Iunite de surfac, supereure acelle du riz (t avec uno valeur airmontaire plus elevee. De plus, sa 
culture requiert pou dlinlrants La patate douce est cultivable en conditions sem,-aride, etant 
dorne sos faibles besomos on eau e en ferllisants. On obiient frequemmenr des rendements en 
palate deuce acceplbles grace aIafumure residuelle provenant d'une culture de riz precedente. 
Campte linu ae sa grande valour nutritionnolle, de sa producliv:lt elevee el de ses faihles besoins 
en intran;s, la palate deuce est une composante tres utile des lardins potagers. Dans les zones 
tropicales et sub-tropicales la palate dov'e pout se cultiver oLIte I'anode, ce qui est un important 
,tout pour los familles a revenu modeste. EIle s integre tacilement a beauroup de systomes cultu
raux, culturos derobees ou intercalaires, et entre en rotation avec de nombreusus cultures. Elle 
prospere ,r I ombre de planles arborescentes 

Si I'or! envisage I avenir, i sera un jour possible de selectionner une palate douce a haule teneur 
en proteine. Les lignees de palate douce titrent actuellement de 0,5 0. a230. de proleine, pourcen
lages sur poids sees. 

La palate douce se pr6te parailemenl ade petites industries arlisanales de transformation. Des 
confiseries, des petits g{teaux sees, des p5tes peuvent 6Ire confeclionnds par une seule personne 
qui, en les corirrercialisani a 11n corn de rue, benelicie d une rapide rentree d'argent. L'btape 
suivante esl logicquement Ia distnIbution el la vente de ces procturts artisanaux dans des regions
voisines. Cola a e le ecas a Taiwan. La palat ldouce se prte ussi a des technologies plus 
complexes: production de desserts en conserve, transtormation en amidon, distillation en butinol 
ou ethanol, les sous-produils constituant une source do proleine pour les animaux. D'autres pro
ductions oblenues a partir de la palate deuce, comme le carotene, la pectine et une sore de 
lempeh presentent un inlerdt commercial dans certaines regions du monde. 



Des travaux de recherche en mat:ere genetique et d'amelioration de plantes sont menes dans 
plusieurs parties du monde en plusieurs regions des Etats-Unis, au Centre Asiatique de 
Rernerche et de Developpernent sur les Plantes Maraicheres (AVRDC) A Taiwan, en Afrique du 
Nord. de IOuest et du Sud I conviendrait de tout mettre en ceuvre pour que les ressources 
genetiques soent centralsees eld acces facile aux projets nationaux damelioration, de facon 
ceque ceux-ci n arent pas a se soucer des problemes de collection. 

Des prospections devraient eife effectuees en Amerique Cenlrale e du Sud berceau dorigine 
de Idpatate dnuce, on vue d a,.crotro lavarabilite encore imlitee de lacollection mondiale 

Lun des problemes encorlres lors de Iecnange de rnatricl gendtique esl celu. de a transmis
sion de cerlaines maladies,d autant plus que lapalate douce esl propagee par voie asexuee. Les 
nsecte, e les maladies s al:uquant aia palate douce ne sont pas omopresents. et I taut veiller 

tout parhculerenent ane distbut-r que du materiel genetiLque idemne de ocermes pathogenes. 
L'utilsalion de cultures de tissus etde men stemes comme mode de crea on etde diffusion de 
boutures comportant un faible risque de transmwsson de ma die, devrail se ge eraliser 

La selection des planles est controntee aux pro rcompablile Heureulemes do sterte etrld 
semen!, certams ' electionneurs on? ftil de nets progres en parvenanl aec!ai cir certains de ces 
mecaosmes. La selecton de varietes a haule teneur en protene pourrat so montrer elficace 
comple tenu des teneurs elevees en proleine de certanes inees Dans cerlans pays. I amehiorv, 
tion des types vivriers, dessert elpour Ialimenllon anirale ren(hait un roe service. 

Un probleme imporlant, souvent ignore. esl larapidte avec laqull urie varele perd ses (Iah
tes. Le fait de pouvoir prelever des propagulcs lans une culture 0t de los replanter ensuite aele 
considere comme un avantage, cetle facon de proceder epargnant I achat de lots de semences de 
haute qualit& Toutefois, cetle methode peut presenter lesereux desavantage de propager du 
materiel inftrieur, non conforme etpeu product?. IIapparail Ires necessaire que des organisines 
responsables se chargent de fournir aux planleurs un materiel de multiplication de haute qualite e 
des semencesde base ou cerlitees, en vue de preseiver aquaite elevee du materiel geneque et 
de maintenir un haul niveau de productivile 

Selectionner des varietes resislantes dux maladies etaux insectEs est particulherement impor
tant pour les pays en developpement ou leprix des produts phytopharmaceu ques es?souvent 
prohibitt. La recherche sur laresistance au cnarancon a cornmernce i y a40 ans. rais le n 'ue 
de materiel suffisamment resistant au charanqon acomp que a tiche des chercneurs etralentin 
les progres dans ce domaine 

Toutefois, ilexiste des varetes sensibleen plus resislantes que d aitres. el,compte lenu de la 
gravile du probleme, larecherche pour une neilleure resislance au charangon doit dIre poursui
vie. Les condition, plus ou moms rigo,: .'uses de I environnemeni regissent probablement I insta
bihte etlavarinlite de lIa rveau des dtdfren Ces fluctuaresislance au nes parties de faplnte 
tions imprevisibles imposent I emploi de methodes haulement perfeclonnees pour Ia determ
nation du nveau de resistance etde sa fabilite. La mse aL point de metrodes de plus en plus 
fiables serailt d une grande utlie 

La creation dune palate douce a port erge intriquo sernole prometteuse effei,en certains 
essais de tuleurage des tiges ont entraine tin doublmenl du rendernent DaULtes essais ont 
montre que leforeur est moris h*qtjent lorsque ie IJpurl est drosse que orsqu est rampant 

Faisart suite a Ialongue hisloire de lareproduction vegettve de laponime de terre, les travaux 
de recherche ont denontre I intert considerable de laproduction a partir de graines Cette 
approche a-t-elle ete sereusement envisagee en cc qu concerne lapalate douce ? 

Les physiologistes semblenl avoir fait laconnaissance desdes progres substari iels dans 
mecanismes qui contrleit to stockage des photosynlthelats dars les racines, e Iidentfication 
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des facteurs qui induisent ces phenomenes. De m~me, des recherches ont et, menees sur lesprocessus physiologiques qui sont eb,anles par les rialadies vrales et leurs vecteurs. AI'avenir,les acquis de cette rechercha devraient permettre la manipulation des composantes de renviron
nement en vue d'ameliorer le polentie' productif et d'elever les rendements. 

L utlisalior,de residus de pailie de riz comme source delements nutritifs pour la patate douce apermis dobtenir des gains subsiantiels en temes de renderaent. Lusage rationnel des residus derecolte el de composts, riches en blements nutrilifs, esl d'une importance capitale. 
L ulidsatron dengrars chimiques n est dja plus possible dans cerlarns pays en developpement

parce qu Iscotenlt rop cner. i escalade des prx de I enerie fer ercore monter les co~ts 6 
Iaveor 

Cot etal de crose pose de toul son poids sur la produclon maraichdre en general et sur c lle dela palate douce erl particuher, cette producton ne pouvant atte dre son nreau optimum. Lesprobiernes concernanI Ja comn ercialisalorn sont generalement variables sjvant los situalions. e-scontrantes peuvent so sluer au niveau des coots de production trop eleves des transpor!s
trop onereux, des moyens de communcaton el de transport nadequats. d un emballage irration
nel ou d une structure de mirche ral organisee. Pour le developpemrienl d une culture, les incita
tions ecor,ornques proposeos auI producleur sont '" oine rnportance 

D autres facteurs peuvonl empecrer que lia pa e douce soil acceplee en lant que produit
a!imenlair imporlanl IIpout sagir d Lir anque do savoir-fire dans ia preparation et la cuisson, 
ou d hao;ludes ahmenlaires qui excijerll la palate deuce. De lois probtemes, qu Is soient techni
ques, economiques sociaux hislonques,ou doivent PIre IraIos cas par cas. Les sociologues
peuvenl apporrer une COn[IOu1ontr irporlaril cans ce dorniane en encourageant Iaconsommalion 
de legumies en general el de palate do ce en parttculer. 

Un effort de cherche considerable a etc consentl en nralrere de technologie de slockage et deconservation pourla palate doLce e ss produts. I unermporle do mgager et de promouvoir
technologie appropriec dans cnaque cas bien precis. Dans cerlains nays en developpement, parexemple des sechors so'aires simples pouiraenl ,Ire uloses on saison seche. Los experirnenta
lions sur le slockage en ontvrac m lorntreqili eal possible de conserver d( palates deuces
 
pendant 5 a6 rmos, irrd 
 edans des condiions sub-tropicales. 

Une technologe tres corrplele exist, or, cc qui concerne Ia production, le conditonnoment etle
developpement de produils nouveux a base de palate douce Toutetois, le trarsfert de celte

lechnologje dans ;es pay: en developpement se heurle 
au manque de personnel quatle el cornpe
tent des serices d0 vulgasation. Trop soi,,enl, la stIucture de base dune vulgarisation ration
nellc est absente tmdne Pais le cas contraire 'a recherche ella vulgarisaton sont. Ia piupart du

lemps, depourvues de coordination La recherche esl prniordiale. mais s I n y pas moyen dontransmellre les acquis aux ullisatours dune mariere intelidglte. I Impact deIa lechnologie nou
velle est praliquemeni perdi.
 

Un paquel technologique important esl I ores et deja clsponble et appircable aux dfforentsnivoeax de developperrent Nous avors besoin d ecor rrrslos. (I anlliiropologues, cc sociologues,
de nulrtionristes ( enseignants el de vulgarsaleurs pour recenser o1d(iuse los techniques au,zones cocernees II taut pouvo r reporidre aux questions p5osee di sujet du Crrnix du matreel a
culliver des m lhodes culurales, des 1cliii Uestod preparnahoP. l e CussOn du conditionne
ment, du sechage el de Ia conservation 

Les planles maraicheres en general el parl[cuhrereiiio;tl Ia palate douce re devraient que rarement se developper mdcperndarnment des cultures vwvneres de base. eUr production respective
devarrt se compleler Los rotlions culturales ot les sysleerios inlogres de production agricole ont 
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W redecouverts de nombreuses tois durant l'histeirE de I'humanite. Dans le monde occidental, 
I'importance des rotations futreconnue des le x1 ' 1 siele en Europe Eii lulngigee a certaines 

periodes, redecnuverte aux Etat!;. seeUnis dans les annees 1930 et lai de cute une Ici: de plus 
jusqu a laderniere decennie. Meme si laproduction agricole par unite. de surface permet de se 
rapprocher des t'esoin., exiges par una population nondiale amissani.?, ilfaudra toujours mettre 
I'accen' sur les rotations culturales et laproduction agrico, integree. 

Les rotations culturales, les cultures associbes, los cultures intercalaires etles cultures ielais 
presentent beaucoup d'avantages. En voici quelques uns: 

- prodiclion nutriltonnOtle maximum par unite de surtace, 

- ahments d'une plus grande qualit, nutritionnelfc-, 

- rentabilisation optimum du travail (dormer aux gens et du travail et amanger), 

- meilleure utilisation des residus de r6col:3 et du compost pour lanutrition des plantes (et dou, 
economic d engrp-s). 

- ameloration de 1a ferlilite du sol et de laproductivite des cultures, 

- meilleure conservation des sols, erosi (n hyrique reduite ol plus grande stabilite du sol, 

- meilleure qualite de vie 

Trop souvent, Ies pays en developperent metten I'accent sur laproductiol, de produits vivriers 
de base uniquement pour reMplir les ventres, sans se prboccupei de l'6quilrbre des regimes 
alimentaires, avec pour consequence ledeveloppement des maladies de lanalnuiition. Dos 
quune production vivribre atteint un volume salisiaisant, on procede generalement, quelques 
annecs plus tard, aii lancemerrl dun programnme introduisant des l6guinineuses ot des plantes 
maraicheres dans larotation. Celle ta3on de proc6der est ioetficEce, cr6e souvent des opposi
tions, mpose une reeducation cotleJsc e ri'aboutit pas avant des dizain.s d'annees. Tous ces 
inconvenients peuvent 6tre evites nadoptarit, d'entrec de jeu, un systeme (:ultura' integr6. 

La cooperation entre ls organisalons de recherches natronales et internationales travaillant 
sur lapatate douce devrail s'a'crroilre en regrouparl lesressources des projets analogues, de 
fa~on aan taire b6nficie latechnologie, lambliorer et lamettne en pratique. 

Je suis convaincu quo cc Colioque International sur lai--tt Douce a ameliore leniveau de
cennaissances de base et de laprise en consideration de lapatate doco et de son importance. II 
prepare leprochain pas de geant du developpement de latechnologie. 

En attendant, nous devons taire de notre mieux pour repandre ces precieuses informations dans 
I'interet de I'agriculteur et de ceux qu'ildoil nourrii. IIaun besoin urgent de notre aide. 

Dr. G.W. SELLEK 
Directeur (A.V.R.D.C.) 
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LA PATATE r)OUCE SOUS LES TROPIQUES: 
PROGRES ET PROBLEMES 

H.L.VILLAREAL 
Centre A Iatque de Recherche et de D)eveloppemn.nt des Cultures Mlara' heres. B.P. 42, Shanhua, Tainan 
7,11,Taiw'an 

;NTRODUCTION 

te probleme le plus pressant du Tiers Monde. apres ceLI de apauvrete elle-m6me. est celui de 
a p nurie a!r,entaire. L Institut International de Recherche sur Ia Portique Alirnentair, prevoyail 

S19771 un sombre av n.r pour la s~t at en a-;im r,;jare mor,0ale. ... le dfict alimentare dans les 
econormes de r ar( -'o voioe developpernent devrait passer de 12 milhons de tonnes metri
ques en 975. a 70-5 ens dc, 1990. 40>. oudr hct qgob,,l previ sent du fat de IAsie, 
envfroc 25 de Afr qu:o du kord ",du Moyer Crient. p',us de 20 ,ce IAfrque sub-sahateno et 
Dus 100 Ameijquc aline Tout aL'ss alarmant esl le sot, do qeelques 15 mil'ons den
htsI; ,i' ,e moi'de meuront craqLle annee de malnutrit.oii et des maladies qu eile entraine. 

La majeure aa e de cAto rnoetate est concertree dans los pays err de/,loppervrni, qui heber
get plJ') (I(, 7; :: e j,populahot nondiale LA qe tfopicale. aeile seule, reqroUpO plus dun demi 
n hardc0 l rairts sans cotiipter !a Chine et I lnde S, I on prend en comple los populations 
c:1no-ses L rd C-r snor,] a Chine 1 I lnde ne sont entiererent situees en zone tropicale, on 
arr'l u ct ,flre de deux miiard d tres honairs. so.t ia moe de Ia populathrnroundiale Mme 
danb es reg or i maruees par la revolhtion verte beaucoup denfants souirent do malnutrtion 
car !our aI.r tator est dans I,re larqe meuure a base de denrees telles que !es cerdales, le 
n nioc el es ')ar.iies,qui sont toute- des feculents a basso te eur en proternes Un petit estomac 
d enfat ier jr ul coltoenr une quantte de nourrturc (1o e type suffisante pour couvrir los besorns 
de iorLarssn t. en prrtemes, sans parier Jes ,ndsnoensables vtamines e sels mineraux. 11est 
dr(r 'mperatrf e rentare pour ecarter los risques dei do , ! a irstaurer Linmo.lour equilbre a',i 


[;, re t( re ut'r~to' georfrrrscros
 

Los spc t e0 *aproductor alrtentaire srnt generalemerf d accord sor les quatre moyens 
c!assl ue s perr ttlat daugire ler es reseves vivrreres et de satisfaire los exigences alimen

care et valables pour tous les pays.de ia popularon 

* Auu iien r ,es surrerf::es cLItivoes. 

2 Aucm'r ter ie renierient des cultures v'ireres par urrle de surface et reduire les pertes 
apres recoleo 

vires a u(IL3 Aci:eNer des extreur pays et altiter aie etrangore. 

4. Faire usage do planies sauvages 

Durant oesquatre procnairs Jours, 1ous alloins nous penorr stir a recommandatron numero2 
relalve a I patate deuce. corrsrrte m a pIUs mesestimee au monde. Mon intencMirre la cultUre 
tion n est pas "de in 'lendrre en detai sur Iexceptrolnel potente productit do la patate douce, sur 
son renderrent vivrier clove, par hectare ef par jour, el sur sa capacite a survvra dans un grand 
nombre d environnements adverses !VILLAREAL 1977). Je me propose pluldt 'analyser los statis
tiques actuelloes de production (to a palale douce, de rechorcher les raisons pour lesquelles elle 
est inesestimdi.e, de passer en revue quelquos travaux marquants realises jusquici et de suggerer 
quelle pourrail Otre la recherche restant a faire sur cotle plarnte fcheusement sous-estane. En 
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d'autres termes, je tenterai d'implanter le cadre des discussions, afin que les expos6s suivants 
soient mieux apprecies et mieux compris. 

UNE CULTURE ASIATIQUE 

De toutes les cultures exploitees pour leurs racines ou leurs tubercules dans lemonde entier, la 
patate douce occupe laseconde place en importance, apres lapomme de terre. En 1979, elle 
occupait environ 13,6 millions a hectares conlre 18,3 millions d'hectares pour lapomme Je terre. 
Le manioc venait ensuite, en troisieme position. En Asie, loutefois, lapatate douce elaitlaculture 
de racines lapius importante. Elle etait cultivee sur 12,3 millions d'hectares, representant 92 %de 
lasuperticie mondiale cultivee en patate douce, et I'Asie etait aussi responsable de 92% de la 
production totale, avec un volume de 105 millions de tonnes metriques (Tableau 1). OusL pour 
cotto -aison que laproduction moyenne par hectare en Asie (8485 kg/ha) est a peu pres equi
valente a laproduction moyenne mondiale (8355 kg ha). Des trois cultures, c'est lapatate douce 
qui est lamoins productive sur labase du rendement a I'hectare. 1tfaut noter, cependant, que la 
plupart des pommes de lerre sinon toutes, sont cultivees en altitude, dans des conditions privile
giees, alors que les palates douces sont generalement cultivees dars les regions tropicales, de 
basse altitude et tres chaudes. Le manioc est recolle au bout de 12 mois environ, tandis que la 
patate douce est recoltee apres moins de six moins. 

les production mondiale tolale etles 

racines etatubercules enAsie, 1979.
 

Tab:eau 1.Les superficies cultive,pourcentages dela rendemenls moyens des plus imporlantes plantes 

Racrx. ,, !Jbycules Su Cpeoe Producton Rendemeri 
110OWha (1000 (kgTM) ha) 

Patate douce 12330(92% 104617l92%) 8485 
Pomme deterre 3268 (18%) 36928 (13%) 11300 
Manc 3737!28%) 41036 (35%) 10980 

La patate douce est fondamentalement une p!ante asialique: eYminons donc quelques donnees 
illustrant les progres oblenus dans ramelioration de sa productiO, dans cette region. Les progr~s 
realises pour I'accroissement de laproductivite du riz en Asie sont spectaculaires - 1,5 f 4,2% 
d'augmentation par an. (Tableau 2). 

Tableau 2.Augmentation des rendenents deOzet de patate douce sur peidodeune de 16annies dans certains pays d'Asie 

1%3 1979 EvoWi 

Pays Ru Paatie douce Rz Palate uce z Paate de 

(_ _ha) 1%) 
Chine 2.9 

,4e0 
8,5 
7,3 

3,7 
1.8 

8,5 
6,9 

32 
29 

1 
-6 

Indone-s 
Japon 
Pt pnes 
Moynie 

1,8 
5,0 
1,3 
2,5 

6,3 
212 
5,0 
9,7 

3,0 
62 
2,0 
3,3 

7,6 
20,0 
4,6 
9,5 

67 
24 
54 
32 

21 
-6 
-8 
-2 

Sw:ceOkfua pnrodxos i964e 19M.FAOdes 
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Dans le cas de lapatate douce, laproductivite decroit dans laplupart des pays d'Asie, except6 
en Chine et en Indon6sie. La Chine enregistre une augmentation negligeable de 1 % sur une 
periode de 16 ans alors que l'lndonesie, su: lam~me periode, ac,"oit sa moyenne nationale de 
21 %.Parmi les pays asiatiques, seul, le Japon, montre un rendcment moyen superiedr a20t/ha. 
La productivite plus basse de lapalate douce comparee Acelle du riz est comprehensible car la 
plupart de ces pays ont besoin d'aliments de base pour repondre alademande de leur population 
qui ne cesse d'augmenter. C'est pourquoi, les programmes nationaux de recherche et de vu!,;ri
sation consacrent leurs ressources limatles aux plantes vivrieres prioritaires comme le riz. C'est 
malheureusement uniquement par temps de guerre, de calamitls naturelles et de famine, que la 
palate douce accede au rang de culture de base dans beducoup de pays pauvres. Ama connais
sa.ce, c'est seulement en Papouasie-Nouvelle Guinee,sur I'lleOrchid, au large de Taiwan, et en 
certains endroits des Philippines, que lapalate douce aconquis letitre de culture de base. 

Comme nous I'avons dit, c'est le potentiel productif eleve de lapalate douce qui fait que cette 
plante merite I'attention qu'on lui porte. Neanmoins, on constale un grand ecart entre les rende
ments experimentaux et ceux obtenus par le planteur de palate douce, que ce soit en conditions 
tropicales ou tempbrees. (Tableau 3). 

palate deuce obtenus dans les moyenne nationale.Tableau 3.Rendement, en stations expedmentales compares ala 

Ref;oemer" Reroemenl Ecal Ameioration 
Pays poee / 7 defag, cueur ne rendeemenl possible 

rtno, (°o) 

Tropical 
Inde 37 7 30 428 
Philppines 35 5 30 600 
Nigera 32 13 19 146 
Temrore 
Japon 35 20 15 75 
Coree 43 20 23 115 
USA 45 13 32 24i 

Z Basesurkos eotle'usstateonrendemeirts en expermentate 

1980, el 1979, IITA Kzmalan el 1979Parkal 
Y 1979 moyenne ISource Annuare FAO des 1980J 
lAronyme ColtinsPope Fuqse 1970. 1979, al el el 1971) 

narronale productions 

Amener le!; rendements en vraie grandeur au niveau de ceux obtenus experimentalement pour
rail signifier une augmentation de 75 % a600 %. Je ne tenterai pas de rechercher les raisons de cet 
ecart de rendement dans des pays d'abondance comme le Japon elles Etats-Unis. Dans les pays 
pauvres, par contre, cot ecart est caracteristique, non seulement pour lapalate douce, mais aussi 
pour d'autres cultures, y compris les cereales. Gomez (1980) elGarcia et Gomez (1980), aux 
Philippines, prtendent que ce phenomine pourrait btre dO a des problemes bio-physiques et 

socio-economiques. Selon moi, cetto theorie peut s'appliquer , la palate douce. Les contraintes 
specifiques pesant sur cette culture sont pr(sentees dans laFigure 1.Quels progres a-t-on lait 

dans larecherche d'une solution ces problemes ou pour tenter de reduire leur impact ? 

PROGRES REALISES 

De)a bien avant lafondation de lt'nstilut International d'Agriculture Tropicale (IiTA International 
ti-,tiute oi rropical Agriculture) etdu Centre Asiatique de Recherche elde Developpement des 

Cjitures Maraichres (AVRDC Asian Vegetable Research and Developmentl Center), aussi bien la 

13 



Prob tern es 
biophysiques 

Vari~t OeiParasitisme inrns 
//ISysl TT~echniies culturales necessairesrnos
ce culture I ,,,quen
 

Problemes de sol u 

Ecart 
de 

rendement 

Problemes 
socio-economiques 

ipManque
de credit Pourquot
\\lsponildsiteces intran\MarcheSituation economique restent 

ineslente
 

Superstition iutises 
Tradition 
Autres 

Rendement Rendement
 
potentiel reei
maximum du )aysun
 
dans les

conditions
rurales
 

Figure 1. Le rencement potentie et lerendement reel chez lepaysan sont chacun soumis a des causesbiophysiques etsocio-econorniques (GARCIA etGOMEZ 1980: GOMEZ 1980). 

recherctie de base que larecherche appliquee en matiere de patates douces etaient menes parune kyrielle de stations agricoles experimentales et dunirersites dans les pays riches, et parquelques unes dans les pays tropicaux. Toutefois. lacreation de iIITA et de I AVRDC appuyerent
1'effort de recherche sur celte culture, notammeit en milieu tropical. Ces organismes ont consid
rablement contribue a lameioration de iacuiture le lapatate douce.
 

Problemes biophysiques 

Les contraintes biophysiques a laproduction de lapatate douce peuvent 6tre levees par ditferentes approches La variele a cultiver dol 6te choisie avec som .i taut assurer laprotection

contre les maladies. les insectes nuisibles et les mauvaises herbes 
 enfin, des methodes culturates approptiees  preparation du sol, mulching, fertilisation etsystemes de culture - doivent

dire selectionnees. J aimerais souligner certains aspects de ces 
questions, tout en laissant . 
d'autres orateurs tesoin de completer ladiscussion.
 

Le choix de lavari 
 - Une percee considerable a-te: t r alis esur lecontinent ameri ain, ce 
qui apermis a I industrie de lapatate douce d'enregistrer de rapides progrs. Des mthodes et des 
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techniques ont 6t6 mises au point pour induire lafioraison etla grenaison de lapalate douce 
(Miller 1937, 1939). Celte technologie a permis aux specialistes de lapalate douce, du monde 
enlier, detudier les phenomenes de sterilite et dincompalteioihi ainsi que I'heritabilitede diverses 
caracterisliques comme le rendement, lacouleur de lachair, lacouleur de 13peau, lateneur en 
matieres seches. et laresistance aux maladies et aux insectes. Une meilleure comprehensicn du 
mecanisme generce:,z, de I heredite permel aux selectionneurs d Identilier latechnique de selec
tion appropriee pour le transfert de telou tel caractero utile a une [gnee ue patate deuce viable 
cornmercralemet 

Les scientifiques amercains peuvent 6tre tiers du nombre de varietes exceptionnelles rises au 
point pour !a cuture coinmerciaile aux Etals-Uns (Harmon et a. 1970). La plupart de ces varietes 
ont une cnair pulpeuse eta naute teneur nutrtve en bela-carotene, precurseur de lavilamine A. 

En Arique. I, programme damelioration de la palate douce de IIITA a reL'sslI produire des 
cultivars ameoares tres produchfs. resistants au charanqon. aux maladies viraias eta laseche
resse, etqu' montrent ene Donne aptitude a laconservation dans les conditions ambiantes ansi 
qu une adaptat et 1979). Ces lignees selectionneesihteevee ades enewronnriments varius iHamn 
onl ete dlstlrruees ade nompreux programmes natlonaux. par exernple ceux de Sierra Leone. du 
Liberia du Camcrou, du Za re (lu Burundi des Seycheries de IIndonesre et du Nigeria 

Les selectronne-r s -,tsapo de aStalon Nationale de Recherche Agronomique de Kyushu ont 
reussi ao)ltnlr ne ,, 0 itt 17 s(:cnes de palate douce en croissant Ipomea batatas avec son 
parent sauvage I1, [CSd, :a t,1979i La majortle de ce materiel hynde possede une resis
lance eievee a a m5ladr, des rac.ne' nouees elaceile does aux nematodes, resistance transfe
ree de espece sauvage U, e varete uen connue, a naute teneur en amidon, a Koganesengan, 
resislanco aux nneralooes qu, provoquent Ianouaison des racines, aegalement ele mise au point 
au Japon r .awakanr elFul, 19801 

Depu S a lndahon Co i AVRDC en 1971. ses chercheurs se sont employes aselectionner des 
patales d uces proo. sant los racines eldes pousses plus nurilives, riches en beta-carotene et 
en protene eladaiploees aLOe culture meltant en jeu leminimum d intrants. Nous avens egalement 
experrienta des var, ils de palate deuce adapleos ades systemes do culture intensive, comme 
a culture ,nercaia re. a Cullure de relais el la cuilure muhiple En 1979, nous avoris delimile en 

termes chmiques nos OLoectils de select:on pour dvers elements nutrils (iTa leau ,i. 

En princrpe es denrees .ivreres or base ne sont pas sucrees, et nous pensons que Iecontend 
sucre de apaloae duce peut nire ason acceptatron en tant quo lelleLe riz conbert mons de 1'. 
de sucre lebie elapomme de terre 2 -.. teneurs peu comparabres a cello de lapatale deuce qui 
va de 8 % a40 3. pourcenlages cacules par rapport au pcds sec Cec nous aamen ea lancer un 
programme de creation d une variele de palate deuce a aible teneur en sucre (entre 3c et5%osur 
poids secj. Cette vacete devrarl 6Ire rileux acceptee en lanique produil vivrier de base, avoir une 
duree de conservalion Ilus longue. eIdlre plus ulle pour I alimentation hunaire ou animale Nous 
disposons maiilenan de quelues Ignees Ires productreos. a teneur modereniert basse en sucre. 
qui seront evaluees da rs plusieurs environnemerils lropicaux Les palates deuces destinbes A 
61re consomm es comre dessert devraienil presenter des nieaux eleves de betacarolene et 
avoir. en uulre, une lexture ]PpreCCee par a plupart des Asiatiques qui, normalement preferent les 
vari les a chair seche plutbt qU a chair pulpeise Bren que nous ayons mis au point plusiCurs 
palates deuces oranges qui se sent classees e Ile dans lestests de qualite gustative realises 
aux Philippines, au Bengladesh. a Tawan el en Thalande. I reste beaucoup a taire dans ce 
domarne Nous disposons aussi de plusieurs ignes selectionnees qui semblent rdpondre aux 
crileres quo nOLiS avens liXes pour les varieles deslinees a Ielevage et a Iindustrie Plusieurs 
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deIAVRDCpourcertains douce.Table4.Lesobjectifs deselection constituants nutritifs delapat~te 

EIOniLts ratns Type de palatedoure' 

Vier Desser Fourage Industnel 

Bta-caiotene '1 10-15 1 0 
(mg00 gpoids fraisl 
Proleine(%pods sec) 5-8 x5-8 < 3 

"0 YArmion( %rcdst fras X 20 >20
!ucre (°,pds -ci 3-5 ,20 3-5 3-5
Matiere; se.hes 23-35 _ X 25-35 25-35 

Z Tousles rycs ioavel! C oqecna blancre ajaune excele tet desserl quido:avo, une chair oraige
V OlatectiIprelm ,ae 

X Laleneur nest cr! u e 

d'entre elles onl et evalUees dans divurses regions d Asie tropicale. 

La strategie adoplee par I AVRDC en selectionnant des lignbes de pal-ie douce qui requierent 
peu d'intrants el qu, .onvionnenl aux systemes de culture intensive entre tout a fait clans la ligne de 
son mandat qui est do serir te monde rural demuni des pay,. du liers Monde. Le prix eleve des 
engrais chmiques e d autros intrants impose ]a recherche do varietes ldgumieres capables d'uti
hser avec elficience los rosidus nulrlits presents dans le sol aprds la culture principale prece
dente. Plusieurs eludes montrent que certames plantes maraicheres - spdcialement le celeri, los 
pois et los temales  sont plus efticientes que d'autres dans 1'exploitation des suhslances nutri
lives mirerales (Gablernan et Gerloft 1978) Ceci conduit a penser que I aptitude des cultures 
legumiercs a s'alimenter pout 6tre manipulbe geretiquement. Villareal et al. (1979) ont repere, 1 
I'AVRDC, on certain nombre de numeros do palate douce capables de produire au moins 15 t/ha 
apres une culture de riz, sans preparation importante do sol ni irrigation, e1 sans devoir app!iquer 
de coOteux intrants. Dans cos conditions particulieres, les genotypes Ires productifs ont survecu,, 
en poussant et en produisant mieux quo les genotypes peu produclifs. Les premiers resullats 
indiquent que los lignees tres productives accumulent 45 de matieres seches do plus que celles0 

a faible productivite (AVRDC -. oonnees non publibes) Limpaci sur le sol d'une vigoureuse
culture de palate deuce, el son influence sur le comportement des cultures suivantes, restent A 
prdciser. 

Les contramtes de nature economique torcent le petit agriculteur a adopter des sylemes de 
culture intensive. Depuis des annees, cel agficulletur a pralique des cultures legumidres en mode 
intercalaire, en utilisant des varietes selectionnees pour la monoculture. C'est pourquoi les 
niveaux de rendenent sont generalement bas. Villareal et Lai 1977), de l'AVRDC, ont aborde 
t'etude de ce probleme, on so penchant en particulier sur te cas des tomales et des palates 
douces. Le probleme le plus important pourrait 6tre celui do I'ombrage. Des reduclions marquees
de rendement se produisent lorsque la palate deuce est relyee au lieu d'6lre cultivde seule. La 
culture relayde re(oil seulement 40 a 609%0do la radiation solaire effeclive. Nos resullals nous 
conduisent a penser qu'il est possible de reperer of de selectionner des genoiypes qut tolerent un 
ombrage parliel et qui, de ce fail, so comportent mioux que les varieles conues expressemenl 
pour la monoculture 

It est clair que beaucoup de varietes exceptionnelles sent maictenant a !a porlee des planteurs 
de patale deuce do monde entier. Cependant, ces varietls exigent, pour pouvoir exterioriser leur 
potenliel productit, on contr61e phytosanilaire approprie amsi que des melhodes cullurales el des 
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systernes de production adequats. 

Insectes nuisibles: - Les patates douces sont laproie d'insecles nuisibles (Kantack et Cuthbert 
1970) et de maladies varies (Martin et al.1970: Martin 1970: Morrisson 1970 et Steinbauer et 
Kushman 1971), mais Ic plus danclereux de tous, parliculierement sous les topiques, est le cha
rani;on ce lapatate douce (Cylas iormicarius etCylas punchco!hfs). C. formicarius est surtoul 
present en Asie. dans les lies do Paitique el aux Ameriques, landis que C.puncticollis predomine 
en Afrique. Le charanqon est le seul ennem, de lapaiate douce qui semble avoir beneticie do plus 
grand effort de recherche de lapart des scientifiques. Compte lenu du coot prohibilit des insecti
cides adequats, Iidentification Pt le rentorcement de laresistance a I insecte oftrent une solution 
pratique. Les chercheurs de I 11T ont obtenu par selection un certain nombre de lignees dotees 
d'une bonne resistance a C.puncticot/is (Leuschner 1979), mais ceux de I'AVRDC nont pas repere 
de materiel resistant de faqon satisfasante aC.fortricanius En definitive, itreste aux scientifiques 
de lapalate deuce dOnores pioblemes tresoudre: laselection de varietes de patate deuce 
immunes ou relativemeril resislanles au charancon ot Identification d'un mo-en de lulteefficace 
etpeu co0teuX 

En cc qui conceme les naladies fohares. lhs checheurs de i AVRDC et de ItlA on! respecti
vemen ns Iaccent sur Os balais de sorciore etlos maladies virales (Terry 1979). Les deux 
equipes on! idenlifi d assuz bonnes sources de resistance a,ces pathogenes, qui sont maintenant 
incorporees adivers malclis genetiques 

Methodes Pt leconques culurales - los ptales touces sont rarement fertilisees ou irriguees, et 
sont pour laplupart du temps livrees aelles-rnrnmes dans laplupart des regions tropicales. Cepe
dant, pour obtenir une culture satsfarcnte, i est necessaire de veillera assurer les conditions 
optimum de croissance eldo developpernent racinare. Pai exemple, des recherches sur la 
consommation d elements nutnitifs par Ia palate douce moentrant qu une culture produisanl 15 t ha 
prelevf' du sol environ 70 kg d azote, 20 kg dacide phosphorique el 110 kg de potasse par hectare 
(Jacot)el Von Uexkull 1963). ce qu signifie quone quanlite au mons ogale d'elbments nutrilits 
devrail 6tre rendue dU soiSOUS une quelconque forme. Los specialisles sont generalement d'ac
cord sur lefait que pour obleror un rendement iaxin un en patale deuce, leniveau de polasse 
dans le sol devrat eIre pluseuo a-grnenl par rappor atniveau d'azole. Les specialistes ders tots 
I'AVRDC orr! observe quon champ prepare a Iaide d'un pulveriseur rolatil, compare t on champ 
couvert de chaumes d3 riz a un renderneiit moyen on racur ,s Ires sensiblement superieur, et 
presente une diminution tros signficative dU rapport tiges racmes (Luh et Moornaw 19791. La 
lertilisation et ledesherbage augmenlent considerablement lerendument global en racines, le 
poids des iges erle nombre de racines Le relournement des iges na aucun etet. Le sol arrange 
en plales-bandes, compare au sol tel que, augmente gnificahivement lerendement total en 
racines coromercialisables En 1977, a lasaison des pluies, les palates deuces montrerent une 
croissance luxuriante des liges et no purent donner des racroes grosses et charnues. La taille 
ettectuee un mois apres laplantation, permit dobtenir les plus forts rendements en racines (de 
33 % superneurs au tdmoii) Le rapport tiges racines de co trailement etait de 31 % inofrieur a celui 
du Id.mori. Une elude sur I'elfetdu retardement de lacroissance des sommites des tiges sur IC 
rendement de lapalate douce, adetermine quo Iafaille des liges pour les redunre a 20cm de long 
entrainat ui.augmentlon du rendemert on acihes pendant [a sarson des pluies. 

Une experimentalion a clarererl demontre que ledegre de compacite du sol entrainait des 
dilterences tres sensibles au niveau des rendernents en racines (Tableau 5). Une interaction 
hautement significalive liar! Iatexture et lacompacite du sol. Les deux cultivars AVRDC 35-2 el 
Tainung 57 prodursarent plus sur sable compact que non compact, landis qu'un limon non compact 
lavorisait les plus hauls rendements en racioes. 
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Tableau 5.Poids moyen des racines (gcasier) fonction de latexture eldelacompacite du sol, AVRDC1978. 
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Syslemes e culure - Ce n ,I peut-etro qu a Ta,van quo 1a palate deuce joue pleinement son 
r61e dars 
e cadre des cuures nlercaiars (FFTC 1974). Les specialisles sur place ont dentifid 
les conddlons cuaituleaap'ereprtees pour assurer un rendement saisfaisant a chaque combinai
son de cuitures teiles que e type do sol Iarrangeinent des lignes de plantation, Iepoque et la 
technnque Ce mise c:"p ace.! epoque ( epaneage al cusoses d enorajs, elles pratques cullu
rales) Dans d aulles pays 
Cs tcnMqueS de :,aCulture cimmercale de Iapalate deuce dans le 
caere de sysl-ie s lienstnfs o sont pas pont toulau t.laigre 1 etelet manifeste par les cher
cheurs des pay, en voi (it, de ,,.opp'pmaerl a 
Iegard de systmes de culture nlegrant Iapatate
 
deuce Va Ilra(tsant
 

Problemes socio-economiques 

L ndispo jbthle en ntranls ou I ai)sence d un systerne de distribulo n ben orgamse paut autant 
limer laproduction du fermier que lemanque de technrques cj'turaIes judicieuses ou laperspec
tive d une infestation de charanqons. En dautres termes. les probiemes 
 'ophysiques elsocio
economiques dovent tre traides de faqon a 
reduire I ecart de rendemen exislant entre les sla
lions expermentales etles champs paysar~s. Pour les scientiiques len part~cuiier ceux des pays

en developpement), I ne suftli pas de mettre au point latechnologre appropree a lacullure des
 
palates deuces 
 IIfaul aussi inciter les paysans, candidats prodUcteurs. a ielt!re an pra'ique cello

technologie Ces derniers devraienl, acetlfin,
surmonler leur complaisance envers las supersti
tions etles coulumes. IItaudrait aussi faire comprendre aux autorites locales lanecessite dinno
vations pratiques telles que les dispositions en matiefe de cred, aaricole elde rooperalives, les
 
systemes dirrigation. I'amnagemenl ces routes reliant las fermes auA marches, les 
reseaux
 
d.iformatlon etlas systemes de coinmercialisalion pour las produts agricoles, elnotamment les
 
equipements de conditionnement etde slockage.
 

QUE RESTE-T-IL A FAIRE ? 

Les scienhtiques de lapalate deuce etles specialistes du developpement ont encore beaucoup 
a faire pour que lapatale deuce devienne une planle populaire etproductive Las problemes lies
lastabitite du rendemen 

a 
,aux pertes apres recodle, a [a synchronisatiao de lafloralison, aux mala

dies autres que lebalai de sorciere etlies maladies virales, aux charancons, ela Iadaptation des 
methodes culturales a divers types de sols eld environnements tropicaux reslent a resoudre. De 
plus. une recherche est necessaire pour ;utilisation plus rationnelle des racnes eldes pousses de
palate deuce Dans ce contexte, it nous faudra considerer des problemes tels qua 'econlenu

inhibileur de lapalate deuce en trypsine, laflaluience quil provoque, Ia difficulte de trouver des
melhodes efficaces de sechage, laperle de qualte pendant Iaconservation, elc 

18 



Les r~ponses laplupar',de ces probl~mes seront sans doute dis cut~es do faqon formelle et
informetle au cours des quatre prochaines journ~es de notre colloque. 

Dans certains pays du Tiers Monde, des projets de d yeloppement sont n6cessaires pour attirer
)'attention publique sur cette plante a racines nutritive, Luh et Moomaw (1979) ont r6sum6 certains 
aspects de ces besoins: 

a 1 Des quantit6s suffisantes de materiel de plantation de qualil, multipli6 Apartir de sources 
fiables de varit~s renomm~es, avec description varietale, constituent la base du d~veloppement. 

2. Un plan bien structurd grAce auquel la transmission des r6sultats de la recherche et teurapplication deviennent effectives pour promnuvoir une culture rentable, Un personnel entran6 de
m6me qu'une information propos6e srus diverses formes apparaissent indispensables pour que 
I'opdration reussisse. 

3. L'appr~ciation par le public de la valeur alimentaire de la palate douce, grace A divers
m~thodes 6ducatives, est une condition importante pour le developpement. Par exemple, ia valeur
nutritive de la palate douce et sa contribution Ala sant6 humaine devraient 6tre mieux perques dugrand public ella tradition qui veut que la palate douce soit une plante de rang infdrieure rdserv6e 
aux pauvres pourrait alors dvoluer. 

4. Les scientifiques de ralimentaire, les nutritionnistes, les biochimistes et les experts en 6co
nomie domestique doivent innover dans I'art de preparer des plats Abase de patate douce plusappdtissants e1 plus sdduisants. Cela contribuera certainement Amodifier I'attitude des gens et les 
encouragera amieux accepter la palate douce, 

5. La rehabilitation de la palate douce dans le contexte social el 6conomique de la faim dans le
monde peut rdvdler des techniques propices Aun d~veloppement heureux de la palate douce sur 
route la surface du globe 

L'EXPERIENCE DE TAIWAN 

Plusieurs legons tirdes de I'exr)rience de Taiwan peuvent 6tre utiles aux programmes de pro
duction vivri6re d'autres pays. En 1952, alors que le revenu annuel par habitant dtait de 124 $US,
25% de l'utilisation des patates douces dtaient le fail de la consommation humaine et 60% deI'alimentation animale et des industries de transformation (Tableau 6). En 1639, quand le revenu
annuel par habitant dtait inf1 rieur a 100 $ US, envrion 40 %des palates douces produltes servalent 
SI'alimentation de Ihomme. 

Tableau 6,Ulilisallon delapatate douce iTaiwan, 1952et 1978 

Usage 1952(1000 Til %dutotal 1978(1000 TM) I,dutotal 

Vier 
Elevage 
Industhe 
Semences 
Pertes 

522,6 
933,2 
313,6 
112,1 
209,0 

25 
45 
15 
5 

10 

99,6 
919,5 
291,9 

2,6 
145,9 

6,8 
63 
20 
0,2 
10 

TOTAL 2090,5 1459,5 

Source:BilanAlimentairedeTaiwa1952el 1978,JCRR 
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Er 1978, I'elevation du revenu par habitant a 1271 S US s'accompagna d'une diminution de 
l'utilisation des patates douces pour I'alimenation qui passa a 6,8% el dune augmentation de 
t'utilisation pour I'elevage el I ndustrie qu atteignit 83°.. Ce phnomene indique que plus le 
niveau de vie selbve, plus Iadependance vis-a-vis des denrees peu co~teuses dininue. I est vrai 
que I'on parle de, nourrilure du pauvre.. mais, malheureusement, un grand nombre de pauvres 
gens vol se coucher chaque soir le ventre creux En so basant sur I experience de Taiwan, la 
palate douce s avere Line plante sur laquele or) peut conypter pour aider a resoudre les problemes 
d approvsionnomenl e de nutrilion dans los pays a faible rovenu par habitant 

Dans le passe, los fermiers proparaient la nourriure des porcs a parir des patates douces, en 
decoupant ;2s racifes on lamelies e1 On iachanl los pousses a ade d une potito machine 
manuelle Lo produit etait ensito sbc1ie au scioll et omrnagasine. Los racries ou los fraqments de 
pousses sechees uleont es050to molangees avec dos ahmenis pour animaux ou des dechu!s de 
cuisine e doflnes aux porcs. Plus recemmont. cependantl, aponu;o, do main d ouvre a conduit un 
nomore croissant de termiors aacheter do prelerence des a;nients commercioux COmpoOSs pour 
animaux I oxisle cortes loulours des lerm ers q LUtlisntles palates dtoucos pour nourrir eurs 
animaux mais on tend plus a1Lourd hui a ullisor flus preparalnns commercialos lacilenent dis
ponibes Cesl une dos raisons pour losquolles os suporlIcos plantees on palate douce ont 
gradueliement decru de 233 02 ha on 1952 a 91 7.19 h on 1978 - unC rtoducton de 61 - alors 
que les rendements passaienl denviron 9 a 16t na (78 .)pendanit a rnrmn penode Coci lisse 
suppcser que dans los pays ou le ra ail resto bon ntir(:he, Iaparlh diiJco po11 econoiniquemenl 
6tre utilisee aussi bien pour I elovage que pour alimentation humane et on partculior par les 
eleveurs de betail darriere cour. Naturellement. on evenail pius largo d tlisaions agrandit le 
marche de la patate douce. 

Faire passer la patate douce du rang de plante de subsis,,.e a cOW do )ane cotoo sur te 
marche exige one approche nouvelle visant on reviremant de I opinion reque Lo D Samson C.S. 
Tsou (communication personnelle). biochimisto de I'AVRDC, propose qualre strategies S 

1 Reduire los frais de production. Autremenl dit, la plantation e la recolle llos operations los 
plus intensives en main-d oxuvrej devraient dans loule la mesure do possible Ore tomcansees 

2. Arnehorei le rendement a Ihectare du champ paysan En 1978. la moyenne nalional, a Tai
wan elait denviron 16t ha, alors que les chercheurs oblenaient env;ron 521 ha otans lours par
cellos experimentales. Le D' Isou estime que Ioblention, par Iagriculleur. du n rend,..menl stable 
de 25t ha pourrait rendre la palate douce concurrenielle des autlres cultures productrces de 

atieres seches. 

3. Etendre Iuti:sation actuelle. En tant que denre vivriere pour los centres urbains. Ia palate 
douce devrail itre presenlee, emballee et prble pour une preparation culinaire exigearil le mri
mum de manipulations. Pour I ahientation animale, certaines Innovations techniques sont neces
sares equipernent de seclyu tcunoinique, systeme efficace pour rassembler le produit sous 
tne tormo qui permmello on melange facile avec d'autres ngredients pour animaux, et equipe
ments de conservation pratiques assurant one detenioration mimnum de ;a qualit La leneur en 
amidon et la qualird devraient ire ameliorees afn de rondre cello culture competitivo par rapport 
a du'aUros cultures fli-cuhores. 

4. loitier un programme dynamique do mise au point de produits nouveaux. Linduslrie de condi
tionnement des denrees vvrieres de Taiwan pout jouer on role de soutien predominant en favour 
de cotte strategie. 

Repetons-le res strategies seraient utles aux pays o0 la palate douce pout rapidement devenir 
une culture commercialement c6olo 
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CONCLUSION
 

Pour conclure, je voudrais rappeler le contenu d'une communication precedente (Villareal
1977). Je partage l'oplimisme de mes collegues specialisles de la patate douce en ce qui concerne 
la contribution que nous pouvons apporter a la resolution des prclemes alimentaires des pays en 
developpement Sans doute, il n y a as d2 roponse pralique simple au problhme complexe de 
Ialirnenlat!on et do la population Cependant, j estime que cest le D'Robert F.Chandler, Junior,
ancien Directeut do I RRI el de IAVRDC qui ale Ireux resume ce qui, selor lui, pourrait et devrait 
otre tat .. t..es scutons vont requor des gouvernemenis, des Lducateurs et des cnets reli
gieux, one superVIson :ntelligente et approprieo, ot biern enteridu, surtout, Iadhesion enliere du 
grand public. So laisser aiier a la bigoleroe, croire aux superstitions, avoir l'esprit do clocher sont 
dos fablesses qo; cocitert lrop cher aux progres de I'homme pour trouver place dans I'avenir du 
genre humain Elles dowent ceder la place a une dernarche desinlressee, liberalo, mais realisle, 
inebranlablement dirigee vers le bien-6!,e de Ihunanie. , 
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LA PATATE DOUCE DANS UNE PERSPECTIVE 
HISTORIQUE 

D.E.YEN 
Departement de Recherche sur laPrehistoire de I'Ecole des Etudes sur le Pacifique, Univet6,le Vationale
Australicnne, Canberra, ACT, Australie (detache du Bishop Museum, Honolulu, Hawai, U.S.A.). 

INTRODUCTION 

La production de palates douces se situant a laseptieme place dans les statistiques mnndiales(FAO 1978) apres le ble, le riz, le mais, lapomme de terre, I orge et le manioc, le Comite Ilrdrnal'o
nal des Ressources Geneliques des Plantes (CIRGP - IBPGR 1981) acorisidere qu'elle pouvail

benficier d'un programme de conservation de son patrimoine genelique. IIexisle un grand nom
bre de collections dans los tegqons tropcales qui son! souvent d'un interbt restreint, limil 
 au
materiel IOcal oU pe represenlalives do Ieventall du polenlie geric que de I'espece lporr-
batatas. II exisle certes aussi des cspcos apparenloos qu, poumriient etre precieuses pou
programmes damelioration C esiainsi que I equipe du CIRGP soccupant de lapalate dou. a 

, 

recommande, on 1980,de m ner Linecampagne sur leterrain pour lasauvegarde de cetto culture.
 
Cello demarche prend en cornte a la lois Ia phylogenese el Ihstorique de ladispersion de la
 
patate douce atravers le mcnde, elements majeurs pour laplanilication des collections de terrain.
 
C'est le theme historique qui sera Irale ici
 

PHYLOGENESE 

Avec le developpement des eludes laxonomiques elcytologiques sur lapalate douce au debut 
du xx"siecle, Iorigine arn icamiic de I'e!pece n'est plus maintenant que rarement mise en doute.
La genealogie bolanique, cependanl est loin d!tre eclaircie elune recherche supplementaire
reste arealiser sur lo especes /pornoea s uvages La revision de Nishiyama (1971) basee sur le 
nombre de chromosomes et'analyse du genomc adeflinion gfoupe batalas dans lequel lapalate
douce(2n 
 90). /. trifida (2n 90./ .hltorahs 2r 60) el Ileucantha (2n 30) forment une serie 
apparemmenl autoploide d'hoexaploide adiploide, co qu vient appuyer Iapremiere affirmation de 
Nishiyama, a savoir qu / balatas esl un descendant direct de I.trifida sauvage. Un groupe diffe
rencie analomiquement eldune constitution diflerente au point de vue genome fultaussi reconnu, 
comprenant los diploides (2n 30) I trloba, / lacunosa. I trichocarpa el I ramnom landis que les 
lelraploides I gracilis eilIihacea reslaierl indclermiies en lermes de composiMon dU genome.
Sor deux plans, laperlinence de cello roor ansalioii poor relhouver I ascendance de ia palate
douce petil otre remise on question. 

Au plan cylologique, lecomporlenient cho,nosornique chez I.balalas, ltlque derrt par nulliva
lence, unmvalenc.m association secondaire, semble indiquer I'ex'stence d'hybridalmons nlerspe
ciliques chez los ascendanls de celle espece. (Ting et Kehr 1953 ;Yen 1974). 

Au plan morphologique, los ehudes de Marlin elJones (1972) sur laplupart des espbces nomn
mees plus haut ne demontrent pas lemecanisme evolutilf direct suggbre par larevision du Nis
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hiyama, et notarnment ladescendance directe de I. balatas. La revision taxonomique recerie du 
complexe des especcs Ipomoea batatas incorpore presque toutes les espbces nommbes par 
Nishiyama dans un .eul groupe dun point de vue ,nalomique. Toutelois, se relerant au travail 
precedemmenl realse sur ces especes. Austin (1978t souligne ;es difflicuiles que a mauvaise 
dentificalion a caustes a latheorsalion par I ascendance de lapalate douce Comme exernple, 

Austin 1977 at cite lareconnaissance erronee cefre tetraploides de I gracilis (une espece 
austrahennt) etde I. httorais Se basant sur one laxonomie revisee. Sur des eludes de terrain et 
d nvnrdalion. Austin explique que ces polypiordes res, ent d hybridaton rialurele entre I batatas 
culteive elune nauvaise herbe I;ptoide. probablement I. tibda. El selon Nishiyana. Ihexaiploide 
I trifda est, d apres le mod&' de Austin, leprodut de la rahybndalion de cc culligene avec Ys 
especes sauvages herbac, .altoploides. 

Des donnees plus pe sees de phylogenese concernenl a distribution du genre Ipornoea hors 
des Ameriques. Le "upe d especes leplus interessant est peul- Ire celui recense dans laparlie 
tropicale nord du contrnent australien, Arnhem Land Pt Cape York. et oans laregion centrale 
desertique d Auslrale, Dans son inventaire des plantes utilisees comme aiments par les abori
genes qu praliquenl lachasse el la cueillelle. Golson (1971 ) recense huit especes exploitees pour 
les racines et les feuittes. etparmi elles, tail nteressant, deux lesont pour les graines Tableu 1) 
t,,leenan elJones (cornmunicalion personnete) ont releve one espece additionnelte etjusqu a 
present non identiftee. exploitee pour ses racines, que les Anbara dAustralie du Nerd consom
ment comme aliment secondaire. Lalz Idonnees non pubiees) decri I usage alimenlarre qui est 
faitde ras especes d Ipomoea par les habitants du deserl au centre do continent: Icostataet une 
autre espece non baplisee produtsanl souvent de grosses racines (Figure 1 . elI. mueller,.dent les 
racnes ut isees ne sont pas tuuereuses e dent les grafines sent. parail-il, consorrimees par un 
groupe Iribal Ces especes oresenlent on interel etlinobolanique considerable, car deux dentre 
,otes, I costata et espece non baptisee, sent importanles du poir,t de rue cullurel. La premiere est 
une plante lotemique fligurant souvent dans les mytnes des aborighnes, el la seconde esl presente 
dans les phenomenes rapportes d eal de reve ,defini par Stanner (1979) comme Ievocation 

d une epoque tres ancienne. heroique etsacree, quand Ihomme el la nalure commencerent a 
devenir lelsqu Is sont aujourd nu Nalurellement de elles associations culturelles suggerent 
I anciennete consideracle du lien entre ces especes etthomme d'Austialie. 

Figure 1. Ipw) ,id oC r (OIlti asiarru n 
A: 	 Un" plante ce i costata en iforason Le nimotre approxirnatif de la fiour ouverte es do 8cm 
SDaiy Jampg ripa e, xn rai cclte ner!e O e i espece I costata,apres quinze minutes ne travail 

R ii nm comestileIts (!o oea hnnUea plus grande mesure(I , o Icom 1. apeu pros 16cn I Phemo
0;': es Peter Latzi 
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La contribution susceptible d'btre appc,.e pai je telies plantes apparentees, relativement eloi
gnees et isolees, aux programmes d'amelianra.',, futurs de lapalate douce, est rmprevisible. El en 
verite nous ne savons pas dans quell :;,su. de le:!is especes pourraient etre domestiquees ou 
adaptees a des environnemernts souven. pleins de contraintes Lagriculture sous loules ses 
formes culture et elevage, n a commence a se developper en Ausraie quavec arrivee des 
Europeens Au cours d one preislore de 40000 ans pendant laquelle les populatons vecurent de 
chasse e.ce cueillette, les plantes ahmenta res sauvages jouereon un robe consioeraDie Dstri-

Duees . ,dnayon ecoiogique. los Ipuiteo sauvwges ( n I-,hlu.oier)ttIiii,.lt Une res
sourcu .,.n:o et econornque fnonia e dont es possiilhtes dadaplatto aux con(itons 
desertiques. de savanes et des regions forest eres lropicales en deho se i Aushtie risquernt de 
n tre jamais evaluees. En Australie. avec !atendance rnodern, VwrS On proocssus intensif de 
developperneniL en particulier de !industrie minere lesp~ntes vvr eres alorigenes, qui font 
parlie de la fiore naturele, risquent tort de devemr dles especes en danger 

HISTOIRE DE LA PATATE DOUCE 

L edlication de I hypothese tripartte pour expi1uier a distributon de Iapatale douce en Ocea
me (Yen 1974) ne peut 6tre dissociee de hisloiru it: 5. diffusion globale au depart dune ongine 
americane. Se concenlrant sur lasection batatasde I espece Ipornoea.Austin 1977 b)asuggere 
que lapalate douce etait orignare de Ia region bordee au nord pir laPeninsule du Yucutan et au 
sod par !a riviere Orinoco dans laquele les qoafre plus imporlants taxa americains du groupe 
oatatassont distribues. Mon travail sur 1avariation cnez I batatas montre une diverste maximum 
dans lenord-ouest de IAmerique du SLid Coloince. Equateur elPerou do rrd; regn sP situant 
a i 'rterieur du centre dorigne propose par Austin. qu identifie aussi des centres secondaires de 
grande divesle au Guatemala etau sud du Perou 

especes dIpomoei exploitees pour l'alimentation parles aborigenes australiensTableau 1.Lrs 
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D'apres les memoires ethnohistoriques de Christophe Colomb LHispanrola. des explorateurs etdes missionnaires espagnols au Meique et au Perou, et des Portugais au Bresil, ilest evident quelapalate douce etait, bien avant !492, largement repandue dans les tropiques americains. Laplante tut ensuite diffusee par les explorateurs iberiens el,en particulier dans le Pacifique par lesEspagnols au seizieme siecle (Frederici 1929: Brand 1971 ).Grkce aux preuves linguistiques, lesvoes de transmission peuvent 6tre tracees comme suit (Figure 2) 
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-_-urope
 

ii 


Afrique Nouvelle 
Zelande
,,)-' , /t
 

( Easter I 

'\~ ~ Anlari.~ue 
I ~Perm. . 

'Amerique 
du Sud 1 

batatas "- -. ... ....
 

kuniara 

Figure 2. Hislorique de ladispersion do lapalate douceprehistorique, lt transfert du noerd 
au depart de IAmerique. Le trace .umara estde IAmdrique du sud vers laPolynesie orientale dalant de tan zOO de notreere. L'extension do ce trace jusqu'en Melanesie 


europeen est ires 
en passanl par laPolynesie occidentale ,vatl le contact
discute. L'epoque du Iransfert aux Antilles n est pas connue Le trace ba.ras date dupremier voyage de Chrisiophe Colomb, en 1492, introdursant laprolonge apres 1500 avec 

plante en Europe occidentale, ce trace sesexploraton ellacolonisation de IAfrique. de IAsie elde laM holnesie occidenla!eLe trace kamote matbrialise letransferl direct par lesgalions de Manile ou Mexique aux Philippines au xvi'siecle.Dans laregion de I Asie de lest elde laMelanesie do I ouest, I ., usde palates douces apres les 
produit des echanges complexespremieres introductions (Dagramme0o Winifred Mumford) 
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1. La voie batatas: les explorateurs portugais ont tranfere les clonies antillais cultives en Europe 

de l'ouest mediterraneenne vers 'Afrique, Inde etI'lndonesie 

2. La vole "kamote: les galons de commerce espagnols relant Acapulco aManille plopagerent 
les clones de palate deuce apartir du Mexique 

Ces deux ntroduclons de a r'nofeespece dAmerlUe Ifrent d ssemjnees, respectivement, en 
Nouvti;e Gufrt e Ul c1is eb bus,luPaciique occidentai. ains. qo en Crone el au Japon Leventua
lie PO . espece tbataM d avoir alteinr !aCnine par voie de terre a travers iAsie du sud ou du 
sud-si re Peul dIre ecarlee recensee en Chne rerin ,onale (quoiquecar des 1594. Iaplanle fult 
presentee con-,me venani des Prrlppnes. a Tarwan elaUX les Ryukyu en 1597 et en 1605, et au 
Japon du suc en 1698 

La troisieme voie est !a transmission prehistorique suvant ietrace kumara . Ic. un litige 
,mportant elnon encore tranche concerne I odentifcalon des Iransporteurs de lapianle dAmeri

que du Sud en Polynesie orientale. Des analogies lexicales enre un rorn Ouechua etlemet 
polynesren kumara suggerent un transfert par I homme, mais on grore loujours si les responsa
hles en etaient des voyageurs peruviens ou Polynesieris La theorie Ken Tiki d une orgine peru
vienne de !a population de Polynesie (Heyerdahl, 19521 est toujours en vogue bien que lCs etudes 
archeologicques realisees sur I le de Pques, aux Marquises et dans los archipels de IaSociete el 
des Tuanotou nonl rien fait. ou trfs peu, pour laconfirmer. Les travaux arcneologiques douPactfi
que ont. en faitplutit renforce I,point de vue oppose, asavoir que les les ont ele peuplees apartir 
de louest lAsiei adltierentes epoques de laprenstotre, et quaucun apport ndo-americain naete 
faiti lacuiture polynesienne. Ainsi, par ce processus deliminations successves, I avenemenl de 
Ia "atate couce americaine dans le Paciflque a I epoque de laprehisloire serait associee ades 
voyageurs polynesiens ela leurs longues expeditions exploratoires poussees au travers de 
I ocean mais. encore une fois. les preuves font defaut. 

DISTRIBUTION SECONDAIRE:
 
UNE QUESTION HISTORIQUE CAPITAL.E
 

Selon I opinion reCue. I nlroducton prenstorique de Ia patale touce en Polynesie n a jamais 
touche laregion melanesienne n laPolynesie occidentale etla Mcronese. Cependanl. une elude 
capitaie sur I'agriculture prehistorique de Iavalee de la Wahg ctans les montagnes de Nouvelle 
Gunee menee par leProfesseur Jack Golson etses collaborateurs. a relar'ce oute !a question 
Golson 1976 -1et Golson etHughes (1976) ont reconstitue la succession de drainages agrcoles 
qui. depuis 9000 ans. determine a plusieurs egards Ievolution de latechnologle face a un enc
ronnerneni marecageux changeant. Les sdorinerrtans successives provenant de erosion des 
sols situes en amont au cours de cetto peniode de drainage, elretrouvees dans iemarais, ainsi que 
losmodifications de la vegetation identifiees apartir des examens de pollen, ont ete nterpretees 
comnm eltant les consequences de reprises de culture sur brgls accompagnani ou succedant aux 
cuilures intensices de marais. Aux stades recents de cetle succession ledrainage du marais subit 
un long arret Iya 1200 ans, qui se prolongea jusqu'A I y a 350 ans. Lors de !areprise du drainage. 
au bouLt de cello periode, ia procedure de contrele des eaux Ctait analogue aux systlenes de 
drainage loujours en usage aujourdhui dans les montagneq de Nouvelle Gunee pour laproduc
tion de patate deuce (Figure 3). Des formes de drainage plus anciennes e plus elementaires ont 
eotassociees a laculture de Colocasia, si bien que le changement intervenu i1y a 350 ans dans le 
mode de conlrole hydrique correspond a ['introduction, supposee postenieure a1500, de Iapalate 
deuce par la voie batatas(Figure 2). 
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Figure 3.Culture indigene, avec drainage, de lapalate douce
A) La vailee de Bahem du centre de I Ian occidental, Indonesie- Photographie ierienne du decoupage dusysteme de drainage formant des ,jardins en ots,, e la palate dOLce (Photo: J.pour la culture Golson),
B)Champs de palate douce au Rwanda. Afrique, suivant une technique similaire aux systemes de Nouvelle 
Guinee (Photo: SK Hahnt 

Toutefois, un document de Golson, presente en 1975 au sminaire de Waigani en Nouvelle Gui
nee, eut 1'effet d une bombe pour I archeologie oceanique, cart atffirmait que lapalate douce avait 
deja atteint les montagnes de Nouvelle Guinee ily a quelques 1200 ans, Appuyes par les resultats 
des fouilles realisees dans lavailee de Wahgi, les traits principoaux de cette nouvelle interpretation 
etaient los suivants: 

a. Le temoignage palynologique, qui remonte a 1200 ans, demontre ladisparition progressive 
de lafor6t naturelle resultant de I importance prise par des especes qui sont a I'heure acluelle 
cu!tivees ou preserves dans tes jacheres de potavers aculture de palate douce predominante. 

b. Un tel deboisement pourrait coincider avec Iapparition de lapatate douce, qui aurait enrich
 
I agriculture grAce a son adaptabilite aux terrains en pente et 
 aux altitudes relativement plus
elevees, que celle des cultures plus traditionnelles des especes Colocasia et Dioscorea. 

c. La sedimentation du sot qui marqua Iarret du drainage ily a 1200 ans peut 6tre nterprelte 
comme leresult3t de Iteclaircissement generalise des for ts, execute en vue de laproduction de 
patate douce. 
De plus amptes considerations etayant ces preuves se trouvent dars ' e (1975) eldansot al. 

Golson (1976 b). Dans cette derniere communication cependant, Golsrin met en garde contre la 
totale adhesion a l'idee d une introduction tres ancienne de lapatate d.)uce en Nouvelle Guinee, 
mais precise qu'une prochaine recnerche interdisciplinaire pourrait regl r la question. 

Lopinion prudente relative a one introduction recente en Me1an~sie (Hendren 1976; Green 
1976) a certainement 0e indui'e par mon propre trailement, plut6t incertain, de !'ltude de la 
variation dune combinaison de plants, et de donnees historiques (Yen 1974). Neanmoins, face a 
Ithypothese do Golson. toujours non verified, i seraitl instruclit de tester Ia plantle e de reexaminer 
dautres preuves efhnobotaniques appuhanl liatheorie de I introduction prehislori ede Ia patate 
douce de Polynesie en Melanesie. En eflet,sans cello possibilile. it serail difficile d'admettre la 
presence de !a plante dans Iavalled de laWhagi ily a 1200 ans 

Variation de laplante 

Dans une etude porlant sur 42 caracteres Yen (t974, 19711 ndique que les differences pouvant
exister entre les populations de cultivars d Polynesie et de Mlanesie s atlnuent sur les ilesen 
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situation inlermediaire a cause des echanges de materiels ge".etiques. Lexplication la plus plau
sibte de ces melanges semble r..sider dans I activite des missionnaire, souvent recrutes en Poly
nesie occ:dentale dans les mijsions de Melanesie, et qui auralent ainsi pu introduire les plants. 

Lexicologie 

La meme orgine missionnaire a ele attribuee aux varantes du mot polynesien kumara, desi
gnant 1apatae doure recense-s dans les iles de Melanesie y compris Tawala dans I arcmpel des 
Lous:aideS. a iest de ia Nouvelle Guinee (Yen 1974) Que ce nom lgt associe Aia planle a lepoque 
pren storice est djsculable 

Rapports historiques 

La palate 10ouCe ie figure pas dans les premiers documents europeens sur la Polynesie occiden
tale quoq'je d aulres plantes a racmes comme l'igname Dioscoreaetle taro Colocasio soient 
mentonnees. Lexception. toulefois, est Tonga o6 un colon europeen appele Mariner 1818) men
honnait ia presence ce kumala .,a la fin du xviii- secle. Les rapports de debarquement de Cook 
en 1773 sLr Tonga (Beglenole 1961}. et la natralion (Heeres 1898) dc la decouverle de Ile par 
Aue' Tasman en 1643 ne font aucune reference a la palate douce. de tefle sorte que sa presence a 
cette epoqun ne pout PIre etable, Dien que des pianles a rac~res autres que I igname mais sans 
ram precis sc ent merlionnees par danciens chroniqueurs 

Queiques documents espagnols dalant des premieres reconnaissances de lerres dans le Pactfi-
Clue ont pu etre injUtbemenl negiigees pour erreur d identification La relation oculaire de la 
decouverte (te Guam et des Philippnes par Magellan en 1521 (Pigafelta 1969) fait reference au 
amole en lart que prodLit agricole, aux deux endroits La falale expeddition de Mendana, en 1595, 

aSanla Cruz aux Salomon oriertales, a laisse une description faile par Quiros (Markham 1904) de 
Ira s ou qualre sorles ce racnes dent I une aon gobt sucre, les deux autres piquant un peu la 

argue I1esl diffic~ie d assoc er cec aone quelconque plante a racines oceanque autre que la 
alate Cc7uce Dans la narration aile par Legaspi de la decouverle de Majil, une des iles Marshall 

du nerd on Micronesie orenale JSharp 1960). la plante est mentionnee a nouveau. Cependant. 
dit, s une aulre fraductlori i Bar et Robertson 1965) le passage en question esl traduit comme suit: 

s s OCrUL)enlt do cUltures maraicheres qu leur procurent certaines racines dont i font du pain. 

Rapport ethnographique 

ALco,., de Iravaux de terrain recents dans les Salomon orienlales. des informateurs sur Santa 
Crz ,'I Iopi. ou l on parle le polynesien. affirmert chacun do leur cole que les formes actuelles 

:ttes doucas sent d introduction recenle. mats qo anterieurement ii existat des varietus 
'rfe'.eui:s a engine inconnue Celte information n est pas concordante dans toute 1aregion. el 

dour&aI ties tmen dIre laissee de cle mais. ontle aux informatons cilees plus haul. elle pourrait 
app,,ei cee d une penetration prehistorique ne Ia palate deuce en Melanesie a partir de la 
Polyresle 

ADAPTABILITE DE LA PATATE DOUCE 

Ladaplabilite dic !apalate douce a one large gamme do condittons edapfiques e chmatiques est 
amplement demontree en Oceanie, Sur les aloils, les iles formees par les recits de corail, les iles 
volcanques et les masses contnentales la plante est rarement absente de la liste des plantes 
cultivees Cependant, iefactour humain ajoue un r1e important dans Irhisloire de Iadaplation, aila 
lois sur le pIlan social el lecnique 
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Les techniques utilisdes pour la culture de la palate douce, en conformitd avec son adaptabilit6,
sont habituellement simples et s'intbgrent bien Alagriculture itin.rante typique de coupe et debrOlis et celle uti'isant le baton Afouiller. Maigre tout, ilexiste des cas ob le milieu est modifiA pardes pratiques culturales plus intensives qui semblent dtre lies Ades difficultes 6cologiques
naturelles. Le systeme de drainage utilis6 dans les marais de Nouvelle Guinee (Figure 3a) men
tionnes plus haut, constitue un bon exemple. Dans ce type d'environnements, qui peuvent dtreqtua!l ids de marginaux en agriculture tropicale, les-systemes de drainage supposes avoir WtAmis au point pour la culture de taro Colocasia ont 6le par la suite adapts Acelle de la palate douce.
Celle-ci a fini par dominer dans des champs drains en permanence de meme que dans la culture 
itinerante Aflanc de coteau de Nouvelle-Guinee. 

IIexiste, en Afrique, un cas parallele interessant de developpement agricole. Hahn (communica
tion personnelle) a observe des pratiques de drainage similaires pour la patate douce dans lesvallees interieures du Rwanda (Figure 3b). Serait-ce 6galement un cas de developpement postco
lombien ? LA encore, I'histoire ne donne pas une rdponse claire, car Chrislophe Colomb (Jane1960) dit, au sujet des racines a goOt de chAtaigne trouv6es AHaiti en 1'92, qu'i les avait dAjItrouvees plus i,"t en Guin~e, ce qui suggdrerail une introduction plus ancienne Apartir de I'Ameri
que, par l'ocean Atlantique, 

Les montages de Nouvelle Guinee olfrent la plus grande variete d'adaptations agronomiques
de la culture de la palate douce en champs permanents el semi-permanents ou Alongues rotations, ainsi qu'en champs ilinerants (Figure 4a)habituellement sur le versant des montagnes
(Brookfield 1962). 

NN 

Figure 4. Culture de palate douce sur le versant des montagnes.A)Les polagers entour6s demurs des versanis montagneux de la valle de Baliem, Irian de I'ouest, compltant la production de palates douces des marais de la va,|Ae (Photo: J.Golson).8)L'int6gration de la culture de versant de palate douce avec celle de la culture irrigude du riz en terrasses AIfugao, aux Philippines. La v6gdtalion secandaire couvrant les versants signale les anciens champs de palatedouce; les cultures acluelles s'aperoivent dans le coin supdrieur droit de la photographie, matdrialis~es pardes ranes n t","vers du versant !Photo HCConkinl 
En Nouvelle Zelande, les Maoris solutionnent le probltme du froid en cullivant la palate douce

exclusivement comme une plante annuelle, Les racines sont conservees dans des losses creu
sees dans le sol en vue de la consommation hivernale et comme maldriel de plantalion. C'est une
methode ancienne de trailement post-rdcolte de la culture. De plus, les Maoris ont inventA le- kao ,qui est un produil sec confectionne Apartir de racines cuites, e1 d'une bonne conservation.
C'est probablement en Chine meridionale que le potenliel de transformation des racines a W lemieux exploile, car en plus d'un produit analogue au kao consommA comme friandise, les agriculteurs ont mis au point des farines capables de se conserver, des granules semblables au sagou et 
des flocons seches. 
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La plus importante adaptation de lapalate douce, acquise sous I influence de I homme. est celle 
qui lu. apermis de s iclegrer dans des systemes de culture dont ladversile n est que suggeree par
les varatons de I environnerent C est une plante relalivement facile a c-liver. qu sous les 
trop-qu ,es,ne monlre pas de caraclere saisonnier strict si Olen eu ele peut etre assoclee dans 
des cnamps -,mxes, a d aulres planes a tubercules ou a racines. d aulres especes leguM -res. 
voire oE'rc des cereales, comme dans les swiddens de riz des Hanunoo Conklin 1957) aux
 
Pn;;pp:nnv E;re e Ln flidele pourvoyeur de denrees ftcuentes etest souvct rlegree dans des
 
cycles de cu.tures redigenes ou elle a le rble secondaire de plante fourragere occupant souvent 
des terfes de quaete nferieure. Un certain nombre dexemples dune relc niegralion oN ete 
dec is 'Yen !974 mes une recente recherche sur laplantation IfLugaod centre de i ie de l.UQor
 
mere une altenl,on particuhere. Dans ce qui dot 6tre un des sysiemes de subsislnce les plus
 
soe sIques 
 ia palate douce occupe une posilion cle dans lecycle de production aimentare, 
caracterise alalots au plan technologique eirule. par laspeclaculaire culture en lerrasses de riz 
irr,,ue ,Figure 4e, Conkln (19801. dans son etude sur lafarnille, note une consommation rnoyenne 
de rz etde petale douce dans un rapport de 40 38. Dans les vallees centrales lesplus riches, 1 
caicule quo la proportion peut atlendre 5:1 en faveur mars, dans les territoires marginaux plus 
escarpes ce racorl esi inverse en faveur dune nelie domninance de la palate douce dans le 
regvie ameniaire La part de racines elde verdure ulilisee pour I eevage du porc n'est pas prise 
en comelo dans cos calculs Iesl clair que I mportance de la palate deuce dans cetle economie 
es6ros grande 

Le role culture! posill oer'qu indirect de iapatale douce est paleM dans cet exemple comme il
 
Iest dars lecadre df !elevage porcm en Papouasie-Nouvelle Guinee. en effel.
dans ces deux 
regions. ieporc est ure figure malerielle essenlelle dus cycles cereom niels, meme si elle fait 

1 dans de nornorecuses regions dOceanie. elparticuoretde manfestalons dfferenles Tutetoi 
ieremeni en Poynesie Iropica!e. lestalul de !a palate douce comne denree pour Ialimentation 
numarne est souvent aussi deprecie qu en Asic. Nous avons deja observe qe en Polynesie. Ia 
panle ne devent domnanle qu aux sommels do trangle polynesien Elle est laseule plante
tropcale apportee des topiques en Nouvelle Zleande par les Maoris as 6tre adaptee aux condi
rionssasonnieres lemperees etaperdre aes mnrnediaemen son statut daliment inferieur. L'ile 

de Paques consitue ur cas assez simailre car. Dien que taro eligname y poussent, 1,palate
Oouce s esl averee un producleur plus sur. sous ce climat rigoureux quoique tropica Hawai, en 
Dordure des tropiques. presenle une sil.eamon plus complexe, partagee en partie oar deI'ile 
Paques et !a Nouvelle Zelande comme I s agild un des dermnies archipels a avoir elopeuple,la 
patalo douce arriva probablemenl avec !es premiers nommes de Polynesie orienlale, en mrme 
lemps qUe ietaro el i gname Ei re lelles circonstances de competition. les mertes relatifs des 
Irots pianles a racines olt ete plus faciles a identifer. Par conlre, dans lecas de laPolynesie
iropcaela patate douce afait son entree dans des systemes deja etablis mellant en valeur e 
compiexe iradilmennei important igname-laro qui ainsi repondait au classement des adaptations 
aix env,ronnements sec-humides que Barrau (1965j avail elabore. AHawai, les systernes orgam
ses se dwsaenl en parcelles irrguees pour laculture du taro elen superficies specialement 
reser vees a ia culture de I gname, landls que lIapalate douce prenail en role maleUr pour Ialimen
falon humarine elenirale (Handy 1940. Handy elHandy 1972) dans les regions plus marginales. I 
est sigqnfca qu aHawar. sur I ilede Pques elen Nouvelle Zelande, a Iexclusion de toule autre 
region de Polynesie. iapalate douce soil profondernent incruslee dans latradition indigene eldes 
ecis irstorques etsoil sournse ades riluels agecoles Interessante conflirmaion de Ieffet de Ia 

hrerarche des plantes cutivees, I n y aque tres peu dexemples dulilisation de lapalate douce 
dans Io folklore de a region alan des montegnes de Nouvelle guinee aux iles melanesiennes, 
conrarremenl ace qui peut ere consiale pour I ignarne et le taro. Une situation simlaire prevaut a 
Ifugao,ou le rrz elletaro sont les principales plantes symboliques des rituels (Conklin 1980), ce
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qui reflete anouveau leur anciennete par rapport a ia patate deuce Darts des societes beaucoup
plus stratifiees comme ceIle de Ia Cone pre-revo!utionnarire iYang 19451, le statu ahmenlaire 
infereur de la palate douce relietati drecternent apostron economrque des diflerenles classes de 
conso mialeurs 

En 25 ann es do tra,,al MurI lln un Ocean,.I aitur a nolo Line dependanco cioissante des 
secteurs cie Su.Dsslance des econowies en Ov(;Lui)1 vIS-a-vis de apalale neuce. Le glissement 
oe agriculture (e0sumsislanc- .'r one aujr culture cor nerciale Yen 1980) a rms on rehef la 
superorito de !a palate douce Afuron iiftue Cultures tradltonne s sirlout en termes ( intranls 
relatils en man-dcauwre el de a Part de cel :nvestissemeni pouvant tre consacree a la Culre de 
rente. La ou a population augmente a preference accordee a ia palate douce par rapporl aux 
cultures d; racrnes el arborcoles. anterieuramont importanles mais souvent devenues aujour
d hui des composares secondaires des syste ies cuituraux, ternogne de sa capacile productive
La ou la populaton decroit a cause de I emigration con-.me aux lIes Cook IWard et Proctor 1980).
la patate douce est cullivee parce qu el1e demande morns de travail que les auitres plantes fecu
lentes comme le taro. 

Bien que difficile aquantlur, d semble que le part prs conlre la consommaron de palate deuce, 
du mons en Oceame, est e, train de s altenuer en presence dune stuation economique en 
constante mutation. Abeaucoup dendroits. la production est deja commercialisee ape le echelle 
el la palate deuce, tout comme celle autre grande plante feculente arrericaine, le manioc, sent en 
passe de devenir dom,,antes au fur e a mesure que le prejuge centre elles sefface. La 
Papouasie-Nouvelle Guinee par contre, fournit un interessant exemple de changement en matiere 
de prejuges ahmentaires Alors que la palate deuce. le sago et le taro constrtuaient I alimentation 
dormnante avant le developpement du pays. la preference est maintenant donnee, avec I urbanisa
ton et Iaugmentation des revenus, au riz mporte. IIsagit la d une tendance notable dans beau
coup de eays du Pacifique ICastle 1980) et les efforts deploves pour la contrecarrer en augmentant
les surfaces planlees en planles arnylacees. (palate deuce en particorier). en conditionnant lus 
plantes a lubercules pour leur donner les faculles de conservation du riz, el m me en conlrolant 
les importations. ont jusqur apresent eu peu de succes 

Le polenliel produclif des planles amnylacees en energie est un sulet qur figure dans Ia p!uparl
des eludes sur le developpement economique cans le Pacique. Mais. dans le cas des petites iles. 
les problemes decrelle de production et les efforts daulosuffisance alimentaire ectipsenl peul
,tre I inter4t economoue d une conversion tecnnologique Sur les terrloires plus etendus. el 
specialement en Nouvelle Guinee, les options sonl plus larges, avec I utilisaton du sago Metroxy-
Ion el autres palmiers. en peuplomenls naturels ou cultivation de marais comme alternatve la plus
evidenle pour la produclon d energie. gdnanl ires peu es autres aspects du developpement 
agricole. 

CENTRES SECONDAIRES . VAR:AT ION 

Ladaptabilite genelique de ]a palate deuce est egalenenl inportanle. Bien que sa distribution 
dans les tropiques soil recerte en lermos ( histoire niondiale de I agriculture, el que sa reproduc
tion en culture sort universellementl vegetative, le potenliel de frequence et de formation de nou
velles variations peul etre reellement eleve dans les regions ou Ia plante sest pleinement adaptee.
La preuve n'cst pas taite d tine eventuelle perte de capacile de reproduction sexuee el ben nombre 
de ras Ce selection fortuite de planlules ont ele rapporlees dans le Pacftlque. en Asie et en 
AnieriqI e. l1est vrai que les centaimes de varietes recensees chez les agriculleurs de subsistance 
dans des regions comrne les Philippines etla Nouvelle Guiree doivent leur existence ades semis 
accidentels plult qua des mutations somaliques ou ades echanges varielaux de region a region 
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elcertainement plus qua de nouvelles introductions. La nature heterozygote des clones de palate
douce elle croisement pratiquemenl obligatoire comme seul systeme de selection, permettent
d oblenir un large eventail de recornbinaisons geneliques avec production nalurelle de semences. 
La nature b;ologique de lespece se combine avec son trailernent agronomique dans des sites de 
dominance (population elevee de plants} pour permettro laconservation d une nouvelle et peut

tre impeicehbilo variaton dans 1epatrimome gonetque local variation treine telle peut le 
resultat de mutation ou I eloftd une derive geilique d airpitude reialvement aiibleau sein des 
populations or grneies La propagation vegdtathve est un mecimisme conservateur, mais one 
selection accdenlel e de p tulos a I efiel L allernance des generations chez a palateoppose 
deuce esl lorlemonl marquee par letatl que, dans los tropiquos. deux ou trois plar ltions par an 
sont habtuelles ,! !)inquo ,ejires ciiances do vor so prod uno mulation ou une nouvolle variabi
ited allre,nalure suni plus graros quo cnez los plianes strictement annuelles Neanmoins, ce 
processus napas con uIa une spocialsation goograpnquo do 1 spoce . p isplus que I influence 
de 1aroprociucton SCXu:oC n a conduit a une diploidision p!us grando des chromosones a la 
melso exceplo cnez cerlaimes vareles rautoMnrot seloct0nes cutivees en Anerique du 
Nord 

D apres rranayso par Yon I197-l des caric0teos cytologiques morpnologiquos etphysrologi
qu s de so iy a quil uo Ovi(donc d urio louvelle varialion au seln
c(ooeclfnn J- nalales deuces (1 

de Iospoce Dans collochons, amorcalnc polynos;onno on no trouve aucun organe de
eos(!tLJX t1 

roproduclion glao,.reaorn,que c caracloo ost rarque cnoez ros varetes asialques etrelane
slonneConcornantl pLus oconomique q, ost le poid specitquo des racines, une
s e caractOro 
varelo do Polynos 0 orontalo a monlro uno valour sigflcativoment nlereuro a cellos do lia 
coulontron toult emertr Bion sur. deux caracleros aberrants parni les 42 caractores mesures 
peuvent otro nus a 1ociantillonnage, ou plus siwple ront a exprossion finlabrluelle de I heredite 
mruitfactof,or e h20e cos caracloros. Mais Is pourrarenl sigofror Ia possiilrte d uno nouvelle 
varaton genolrtuo, dcnt uno pat0e pourrail so monlrer parlcuheomen adaptalvo aux nouveaux 
envromemnnts vers esquols espece aete transprtee 

D(,; corsidoralons comme ceiles-ci ont permis de jetor los bases de I orrtamsation de la collec
ton mrondil delos ressources geneliques do lapalate douce lIBPGR 19811, pour laquelle des 
(enhetrssco,dares de varrabilite - Nouvelie Gunee. ies Philippinos, cermines parties de I'Ai
que - constueront leple dmlnter6t, une ioisque I exploration rliale do IAmeerque Centrale et du 
Sud sera letrrinee. 

CONCLUSION 

Lamelioration des plantes el Io'eudesur I heredle pourraient toules deux beneficier des 
connaissances sur thistorique de lIadistribuion de a0palate douce. Avec les progres du genie
genetique, los possibilils dircorporatron de caracteres desirables a partir d'autres especes 
semblent aujourd'hui moins lomit,ines qu aulrefois. 
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LA PATATE DOUCE: ALIMENT COMPLI-

MENTAIRE 

T.H. YANG 
Departement de Chti eAcricole, College d Agricuiure, Universite Nationale de Taiwan, Taipei, Taiwan. 

INTRODUCTION 

La patate douce le riz el ia canne a sucre ont ete pendant de nombreuses annees les trois 

principates cultures a Taiwan En 1958 Ia palate douce fournissait 11% de la consommation 

caloique moyenne de a population de Taiwan lYangel Btackwel 1961 Elle elait particuiere

ment importante dans ins zones rurales OLbile couvrait 44 < de Ia consornmation catorique totale. 

La patate deuce etait cuit see 1uavec du riz et survait de denree vi erierede base De plus, la 

patato doeuce constitual auparavant Ia pricipale source Je romlrriture energetique pour la produc

ten anmale L- rie preponderant de Ia palate deuce dans Iamwentaton humane a ete graduel

emenit remplace au profit d1 bb0 nporte. La consorn atior croissante de prodLIs anim aux (Yang 

et.'i 1975 a I977j (It fruLt !oInlu mes a e alemont conribue a redure a consommation .'e 

palate douce et on r;z D apr es uno recente enrlUlte detetque(Hsiehet al. 1976) la consomma

teOn hUrmla no des palates deuces a T ni atlent p Lusqute mioins d Lin tiers de ce qu elle btait. 

En consoque :e la production annrutlo di patate rtrOuc a decru jusqu a oins de la moitie de son 

Ovea optimal lJCRR - Comrmission Mxle do Recoristructron Ruirale -. 1976. PDAF - Departe
went Provincial d Agrijculture et des Eaux t Foreis - i 978J. 

LA TENEUR EN PROTEINE FONCTION DES VARIETES
 
ET DES PRATIQUES CULTURALES
 

La teneur en protine rit! la palate dece el sa quaile sent deux des tacteurs les plus importants 

a considerer oisque la palate douci est ulisee curime ctenree de base complementaire e ai

ment de fourrage En 1967 ries assistants rie aboratorre ont collecte des patates douces pro

dues tocalerient par re nrrmbreuses stahons (I agriculture e1 les oat analysees pour leur teneur 

en prolere brue IYang et ai 1967 aj Parm los varietes evaluees. Okinawa 100 montrait le taux le 

p'us elve de proleme brute 1,8 01 7.5 poids sec D autres exqnples soot Tarnung 57 (3 a 

6,3 >"i Tanung 60 (3 1a 6 -z). Hong-Hsin Wei3 a4,.7 'o). Tainurng 45 12.5 a 4,9 ). Tairung 31 (3.2 

a 4.3 Ki. Hsin-Tsu 1 12.9 a 4.7<1et Tainiung 59 4.2 a 2.9 %). Les rosultats d tine aulre experience 

0ot montre clue les leneurs on prolei , brute el en lysine - pricpal acide amoc tirlant des 

cereales - elaient ifnluencees de i re significaive par to lieu de culture el la varrele Aiosi. le 

taUx de lysine de la proleme brute do dapalate doucro variad de 2,5 a 5,70° etlathreo ne -

second acide amino irmilant des cereales - de 2,6 a 4 9( (Yang et al 1975 b). 

Ncis avons observe une grande vaiation des donees ci-dessus, mome pour Line mirme 

varidle C est poiurqoLpci en vue de miniiser a variation due a la tocaisaion iel aux pratiques 

cUiliurales, ine autre etude a ele realisee sous dos conditions contr61es a un irnme endroit (Yang 

ot al. 19761 Dans le cadre ce celeetude, cmoq variles de palate do ., (Tarung 60, Tanung 57, 

Hong-Hsrr Wci, 70 Ju-CAo et Okinawa 100) ontee cuitivees a qualre niveaux de tertilte comme 
Il est monlre ci-apres 
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Code Taux de fertilisation kg/ha 
Temoin Zero 
Bas 40N-20 P-80 K
 
Moyen 
 80N- 40P- 16CK
 
Haut 
 120 N-60P- 240 K
 

Les palates douces ont ete recoltees a 161 jours Icycle court el 
a 192 jours (cycle long). Pourqualre des cinq varietes Iaproducton de racnes la plus blevee. a la lois en colds sec et frais, futoblenue au nivea moyen do ferlhsatron, alors quo la cinquleme variele alteignan son plus hautrendement en racines au niveau do fertldsaion infrieur D autre part, la teneur en proleine brutesest averee proportionnelle au taux do forlilisahon La produchon de racines a augmrenl enretardant la recolte a 192 JOurs, ce retard provoquanl toutelois une baisse de Ialeneur en proleinebrute L'accumulathon d amdon etat le principal responsaole du rendement plus eleve obtenu a192 jours, compare acelui de la culture recoitee a 161 jours On a egalement observe que le tauxde lysne baissait avec Ielevation do niveau de fertilsaton. nalgre I augnentation de !a leneur enproteine brute des traitements a lertlisathon elevee. La prolongalion de Iaperode de Culture faisatdiminuer la t'-neur en lysine et en threonine D'aulre part. la distribution dasparlate augmenlatavec le n:veaL , ferilisation, dans le cas deculture de cycle court Ces resullats noiquentlquo lateneur plus ee.,ee en proteine brute, qui va de pair avec I augmentalion de la quanlte on elementsfertilisants. s explique principalement par une augmentation en proteine a leneur relalivementelevbe en aspartate, Pour la culture acycle long, trois des cinq varretes tTamung 60. Hong-HsinWei et 70 Ju-Chao) ont revele une baisse de la teneur en aspartate. Ce phenomene signitfe qu'unequantite considerable de produits de decomposihtor, de la proterne ateneur relatvement elevee enaspartate s'elaborent suite a une duree de vegetation prolonbe. Le taux de m honne augrnenteavec le nmveau de fertilite et avec la prolongalion du cycle cultural. Les resultats de ces etudesrevelent ainsi que le taux de lysine de la palate douce est plus eleve que celui do liz el de la tarine 
de ble. 

Les taux d acides amines libres ont montre une reaction semblable a celle de lIamethionine. Lerapport N ammoniacal N total avarie de 0,03 a 0,0600 pour trois des cinq varietes teslees, e de0.11 a 0.17°o pour les deux autres varieles. L. laux dammoniaque diminue lorsqu on allonge lecycle cultural. Le rapport Nitrates Ntotal a varie da 0,06 a0,3% suivant les varieles el les conditions de culture. Le rapport Nitrites 
 Ntotal avarle de 0,002 a0,007%.pour la culture de cycle court
 
e0 de 0.004 a0,01 Oopour Iaculture de cycle long.
 

VALEUR BIOLOGIQUE DES PROTEINES DE LA PATATE DOUCE 

La qualite de la proleine de la denree vivriere de base est on autre aspect imporlani au plannutritionnel. C'est pourquol nous averts decide (1 determiner la valeur biologique de la proteine doregime alimentaire en nourrssant des rats mnles of femelles gbs de 6 mois avec de la palate
deuce, cornpletee dans one torte proportion par de la farire de be ou par do riz. 

La digestibilile reelle de la proleine des rations a base de farine de son de riz precurte ot defarine de son de b16 precrite dirinmja legeremrenl quand on en remplaqart 30°° avec de la palatedeuce precuite. L emploi do 30%, de patale douce sechee correspondart au remplacement de25,5 % do proteine brute de rlz. de farne de bie ou de leur meiange La valeur brologique augmenlait de 72 a80 pour les rats miles el de 65 a71 pour los rats femelles lorsque 3000 de la tarine deb16 etal remplacee par de Iapalate douce La m6re tendance lot observe orsqu'une partie de laration de rarine de sot de riz tail reniplacee par de la palatle douce, on observail alors on 
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accroissement de la valeur biologique de 87 A89 pour les rats m~les et de 80 a 83 pour les 
femelles. Ces resultats corroboraient les observations anterieures en montrant que les racines de 
palate douce ont un taux de lysine plus eteve que cetui de la farine de riz ou surtout de bl& La 
lysine est le pfemier des acides amines limitants de la proteine des tarines de riz et de bte. 

Notre elude du riz et de la patate douce dans le cadre de 1'amelioration qualitative du regime
alimentaire des habitants de Taiwan a monhrd que la substitutior du riz par 13 1. d equicalories 
provenant de la palate douce ameliorait Iequilibre azote du regime alimentaire de I'homme (Yang
1966, Yang et al. 1967 b). Le m6me traitement aprolonge la longevite des rats males et femelles en 
essai (Yang 1977). 

ACTION DU PRECHAUFFAGE DE LA PATATE DOUCE CRUE 
POUR L'ELIMINATION DE L'INHIBITEUR DE LA TRYPSINE 

Une etude de I aclo:, de la chaleur sur la valeur nutritive de !a palate douce a ,er reallsde en vue 
de renforcer I nler6t des patates douces produites localement (Hsen et al. 1979). Les resultats 
oblenus avec des rat rnourris avec des rations calculees et des rats nourris ad libitum ont revbl 
que la nourr tue contenant de ia palate dOLece prechauffee assure une melleure efficienne 
nutritionnehle, une nedireure retention de I azote el un taux de croissance plus eleve que celle a 
base do palate doueuc non chauffee. La patate douce crue content un inhbeur dc trypsrne et, par 
consequent. dimiue la digestibiiite des proleines contenues dans des ratons confectfonnees 
avec un melange de grains de soja concasses, de son de ble el de patate douce crue. Cet 
nhbiteur de trypsine peut 6tre detruit par un prechauffage de P palate douv:e crue. Lt temps 
necessarre aIadestruction de Iinhibiteur contenu dans des extrails de palates deuces crues etait 
de 120. 60, 30. 15 et i0 minutes lorsque chaufles a des temperatures de 90, 100 e 1 20
 
respectivement.
 

PROMOTION DE LA PATATE DOUCE COMME DENREE 
VIVRIERE COMPLEMENTAIRE 

Plusieurs eludes ont ete reathsees aTaiwan pour accroftre ]a ronsommatron de palates douces, 
combirrees a la farine de riz et de bid et presentees sous forme de beignets, gbteaux, biscuits et 
autres ptisseries (Lu 1977: donnees non publides de l'Universite Nationale de Taiwan). 

CONCLUSION 

La palate douce aautrefois conlribue au regime alimentaire aTawan on tant qu'aliment de base. 
Potentiellement, elle pourrait constituer un complement ahnentafre de ,aleur dans d'autres pays 
en developpenent. Nos recherches ont monlrd clue Iapalate douce est tin excellent complement
vivrier pour des produits cdrbaliers comme la farine de riz et de ole. Bien que le contenu en 
protline brute et la co,,,posilon en acides atnines de la proteine de a palate douce varient en 
fonction des cultivars, des environneenerris, des methodes culturales, et de la durde du cycle
vegelatif, elle est g(,neralemenl riche en lysine Pt est un complement protidque inleressant pour
les cereales Unre patale douce, riche en proleie et ben6ficiant d'une fertilisation optimale peut
promouvoir le rile de la palale douce en tanl que complement alimentaire pour I'homme. En outre, 
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les recherches ont prouv, qu'en remplaqant 30 %des rations alimentaires a base de riz et de b16 
par de la palate douce, on ameliore la valeur birlogique de la proteine dietelique. Bien qu'accom
pagne par une legere diminution de la digestibilite des proteines, le remplacement de 13% de 
I'energie dietetique du riz par celie de la palate douce ameliore I"equilibre azote du regime alimen
taire de 'habitant de Taiwan Ce traitement augmente egalement de longtvite des rats, m~les et 
femelles, testbs. Toutefois, pour assurer tne bonne digest bilite, Ilest n',cessaire de cuire les 
palates deuces. La taib;e 'igeslibilhte des palates douces crues pourraif 61re due a la presence, 
dans la ricine. d une sub iance mnibitrice de la trypsine. 
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LA VALEUR NUTRITIVE DE LA PATATE 
DOUCE 

P.C HUANG 
Departementde biochimie, Universitb nationate de Taiwan Taipei, Taiwan. 

INTRODUCTION 

La palate deuce contient approximativement 20% d'amidon et 5C. de sucre simple, et elle est 
generalement consideree comme un aliment hautemont energetique. Dans certaines parties du 
monde, elle reprbsente une culture vivriere de base Elle content aussi des quantilts considera
bles de vilamine C120-30 mg 100 g). el les varieles jaune fence de palate douce peuvent fournir 
sutfisamment de carotenoides precurseurs de la vitamineA pour assurer une bonne sante, a 
condition bd're consomrees en quanlites adequates Cependant. duLno faqon generale la varia
lion du contenu en carotene est considerable 0- 8000 UI 100 gi La vitamine B.(la thiamine) est 
6galement presente on quantites adbquales en termes do calories 0 8-1.0mg 1000K cal, soit 
environ le double du taux requis par i organisme hUmam. Le potassium (200-300mg 100g) est 
reconnu pour Otre le principal minebral present, el le taux de fer 0,8 mg t00 gI est suffisant pour les 
amateurs de palate deuce qui en consommem 2kg ou plus par jour. Toutefois. Iapalate douce est 
une plante amylacee qui contient tres peu de Iipdes (0.1 - 0,2%o) Le contenu en proleines (princi
palement sous torme d une sorte de globuline) est generalement bas, tournissant environ 4-6 1 du 
total des calories (1-2-" sur poids sec), bien que la compositon de a palate douce en acides 
amines soil raisonnable (note cnimique 801 et que Iacide amine Iimitant soil Ialeucine. Dapres 
certaimes tables d analyse dtos aliments, la palate douce obtient la note coimique de 65. les acides 
amines contenant du soutre , anl menlionnes comme imitants dapres la table de reference de la 
FAO OMS (1973) concernant la composition en acides anines Cest pourquo. i1est raisonnable 
de tenir pour etablir quune deficience en proteina est probable, si la palate douce contribue pour 
plus de 90 C

0 
ala consommation tolale en calories, quel que soil le regime aimenlaire Par conse

quent, les consommateurs de palates deuces doivent completer leur ration alimentaire par des 
aliments riches en proteine comme le poisson. pralaque adoptee par les aborigenes de la tribu 
Lan-Yu vivant sur I1le de IOrchidee - une pette le sitube au sud-est de Taiwan 

Entre 1960 et 1970. plusieurs eludes realisees en Nouvelle Gumee ont montre que les consom
mateurs de palates deuces des montagnes de ce pays etaient en bonne santb, en depit de bquili
bre azote franchement negatif caractbrisant lour ahmentatlion quolcienne. Des chercheurs ont 
suggere que la flore bacterienne testinale de ces mangeurs de palates deuces ,lait capable de 
fixer I'azote gazeux et d'approvisionner ainsi leur hbte en acides amines; une explication interes
sante mais difticile a accepter. Nos etudes ont en effelt prouve que celte conclusion btail erronbe 
(Huang et al, 1979) 

Nous times appel a la cooperation de neuf jeunes gens de Iatrbu Yami de Ile de IOrchidde, 
Ages de 16 a24 ans. Dans le cadre de deux experrnoces dilterentes, ils reiurent des rations de 
palates douces (curies a la vapeur, de la variele Tainung 57) qui contenaient 80 a9900 du total de 
calories et 75 a 91 %du total des prolines. Lessai1 Jura 32 jours el 1essa12, 53 jours. Dans 
t'essai 1 et durant les 36 premiers jours de 1'essa2, 1'lude de I'tquilibre azote chez les sept 
adolescents du groupe tut conduite avec, respectivement, 0,67 et 0,71 g de proteine par kg de 
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poids. En theorie, les jeunes gens devaient montrer des equilibres azotes posilfs. Cependant, les 
resutlats de Ictude de lequlibre azote, bases sur laperle d azote de lapeau, furent de - 0.5mg
N kg jour dans Iessa I et de -32 ng N kg jour dans !essa) 2 La digestibilife de laprotbine etail 
denviron 70°^, en azoto du plasrna ureique decrut do 8 a 11a 2 el3mrg 100 ml,La teneur et la 
composition du plasma acido-aminique mentra one certjre anomahe,en co sons que lavahno, 
risoleucne etla leJc,ne enre strer't bu,ge :g'ufs fcalve Cec rn'dqcu& duoc un cerlain
 

degre de diminution des protenes chez los oeunes
gens Daultro part, los deux adultes ayanl requ

0,63 q kg de proleme ne montrerent pas los memes particuartos Eld autres termos. los besoms
 
minima des adultes en protene sent couverts par environ 2,5 kg de palates deuces par jour,

completes par un peu de poisson et de legumes 
 Nous avens pu aussi montrer quo los sellos des
 
sujets consommateurs do palale douce sent ricapables de fixer iazote., que ce sot en conditions
 
aerobies ou anaerooies
 

La conclusion de celte elude est que lapalate deuce 
nost pas capable a e1e soe d assurer
 
une alfmentation profidique adequate chez los sujets en plene crossance 
 Mais ellen1est pas
aussi deficiente que cortarns lecrojent en disant qu ele na aucune valour au plan prolidique.

Leffet negaif du mauvas equilibre azote 
nest pas aussi important quo cerlaims chorchours le 
rapportent Pour los adultos consommant 'es palates deuces pendant des perodes au mons
 
ogales a deux mois. lenivoau de nutrmmo,i protidcique estmarginal mais aucun signo apparent do
 
carence en priteine no sooserve, sinon inc iendance facile alafatigue Toutefos. i0volume fecal
 
osl rnpotant, environ 800 gen moyenn. 
 par jour en poids sec. dO au contenu en fibres oleve do la
 
ration
 

Nous avons recemmont teste Ieffet d hypocolesteroeme de diverses rations detelques a 
base de legumes riches en fibres sur des rats et trouve que beaucoup dentre elles, incluant des
 
legumes feudlus, des pousses de legumes et de bambou, 
etarent capables d abaisser le taux de
 
cholesterol du serum el
du tome. si elles elalent consommees en quanttes sulfisantes Nous avons
aussi teste cot effet 1,ec qualre varieles de patale douce. De lapoudre de palate deuce sucree e 
seche a eoe incorporee ades rations pour rats contenant 20 oecaseme aun taux de 20 1.alnsi 
quo 1°.de cholesterol. Apres une perode d alimentation de quatre semaines, les rats Onl ete tues, 
leur sang ellour foie elant recueilhis aux fins danalyse. 11sest avere que lapalate deuce ne faisart
 
pas autant chuter le laux de cholesterol du serum 
 et le faux global do Ipides quo les aulres 
legumes. IIest toutefois apparu quune variele de patale douce, Peng hu, abaissat significative
ment le taux de cholesterol du serum ot lefaux global des ipides. 
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LA RETICENCE A LA CONSOMMATION DE
 
PATATE DOUCE
 

S. C.S.TSOU ET R.L. VILLAREAL 
Centre Asiatique de Recherche et de Developpement des Cultures Maraicheres (AVRDC), PO Box 42, Shan.
 
hua, Tainan 74 1.Taiwan
 

INTRODUCTION 

Des barrieres existent a1'encontre de iaconsommation de palates douces et en particulier dans
 
les pays en developpement, ou pourtant, cetle culture pourrait etre des plus salutaires pour la
lutte
 
contre lamalnutrition etla famine Les preferences alrentaires constituent probleme comun
plexe impossible a analyser simplement. La palate deuce est effectivement un des nombreux 
aliments nourrssants, mais delaisses par les consommateurs des pays sous-developpes. De fail,
la
plupart de ces denrees vvrieres ne reur issent pas certanes conditions indispensables aleur 
acceptation sur leplan de laproduction, du condionnement, de :a distrinbution, de la conservation,

de a preparation cu de a valour culturelle L utilisation de ces cultures est momns courante que

ceile des cereales el lesfacleurs Iouanl centre leur consommalion varient d un cas al'autre. La

palate deuce esl consommee depuis des siecles drns beaucoup de regions du monde et pourtant,


dtemeure culture
elfe une de surv,e ou une denree de dernier recours. La population la
 
consomme uniquemet !orsqu elle se lrouve a deux doigts de latamine 
 Mieux nourrie, elle 
retourne alors ad autres cultures 

Lobjectit orincipal du present document est d analyser les raisons de cette reticence a la
 
consommation de palate deuce.
 

ALIMENT DE BASE OU LEGUME? 

Une question qui a ete posee a satiele est celle de savoir si lapalate deuce est un aliment de
 
base ou un legume. Elle pout 6tre les deux suivant lepoint de vue ou Ion se place. Par exemple, si
 

,st 
ments, elle 
c!!e consommee apres une preparation culnaire sommaire elen complement ad'autres alIl

est cataloguee comme legume Si, par centre, elle co istilue leplat principal, elle tombe 
dans lacalgorie des denrees alimentarres de base. Etant donne que ceci est sujet de contro
verse, et que lapalate douce esl un produit avant toul 5sitlque. nous nous alignerons sur lemode 
asiatique do classitication des aliments qui comporte trois groupes lanourrilure principale, la
nourriture de complement el la nourriture do luxe (appelee (juelqLeftis nourrilure pour leplaisir).
Les nourritures principales sonl des produits vivriers de base corme leriz, le b16 ou lemais, qui
sont energetiques etpresents apresque chaque repas. Dans lapluparl des regions asialiques
'alimenl principal est leriz, qu en Europe, en Arrerique du Nord et dans certaimes parties de l'tnde 

of de laChine, c'est leble qui raliment de base. Des aliments complementaires comme laviande,
les oeufs of les legumes sont consommes avec I'aliment principal et apportent des prolines, les 
sels mjneraux et les vitamines. Its varient suivant les repas e suivanl les saisons. L'aliment de luxe 
est considere comme non essentiel elcomprend les gteaux, les cremes glacees, les aliments 
contils, des boissons e ainsi de suite (Riley ot Moomaw 1979). D'apres celte classification, la 
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palate douce peut tomber dans trois groupes selon lamethode de preparation ou leniveau de 
consommation. Par exemple, une palate douce a chair blanche ela haute teneur en amidon, 
consommee en grosses quantites, est considerde comme etant une denree vivribre de base. On 
apporte que ben nombre d habitant,,de Papouasie-Nouvelle GuLiee consomment chaque jour 3a 
5kg de palates douces Par adteurs. du fartde sa richesse en beta-carotene, e viamimne C.en sels 
mnraux olonerbres .epe tltu cnsderoe COlfmugUni typque Une patotp deuce riche en 
sucre ou duno couleur atlayanto peul servwr a a corfeclton de produLtS confts etde friandises 
dverses, elprend alors e slatut (11I,111(1t & u'xe Daris nos dscussrors toulefos, nous conside
rerons lapalate douce comme denree vivrrere de base 

Que lapatate deuce ait leslatul de plante de surve ressorl clairement d une examen de la 
situaion a Tai,,an La FgurC 1 itustre les dispo biltes reiatves par habtant en athments princi
paux pour a periode 1962-1977. Nous prenons ladisponbite atimenlare de 1962 comme base 
de comparason. En tant que denree vvrere de base, elle a contrbue, en 1962. a 6,550. de 
t'bnergie atrmentaire disponible. Cependant, elle importante source de vitamneA etdeest une 
sels mineraux. La consommation de riz est restee constante pendant laperiode 1963-1977, landis 
que celle des racines amylacees adiminue elque cette de toutes les autres categories d'aliments 
aaugmente. 

lail
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Figure 1 Evolution de laconsommation relative de certains produits alimentaires ATamdn. 1963-1977 (1963 
est a 100). 

La palate deuce est laprincipale plante a racines amylacees rep, se dans ce graphique. En 
1977, ladisponibnlite en palate douce par habitant n'etait que de 6,93 kg par an, contribuant seule
ment pour 0.73 °oa ta consommation quolidienne d'energie (JCRR 1978t. 

En 1977, les economisles de I'AVRDC ont etudie leschema atimentaire de lapopulation de cinq 
villes de Tiwan. Its ,ntobserve que laconsommation de palate deuce etait fonction du niveau de 
revenus, les bas revenus correspondant a une trequence plus etevee de palate deuce dans le 
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regime alimentaire (Calkins 1978). Nous re disposons pas de donnees suffisantes pour etablir des 
calculs semblables pour d'autres regions. Cependant, la meme tendance semble exister. Le 
tableau 1donne les disponibilites en energie alinentaire et en palates douces de certains pays
asiatiques pour les annees 1964-66 et 1972-74 (FAO 1971 et 1977). A 'exception de la Chine et de 
linde, la plupart des pays asiatiques sont parvenus, pendant cetle periode, aameliorer leur uispo
nibilild en energie allmentaire Ces chiffres denotcnI une me:leure disponibilite en aliments en 
tant que source de calories et, probablemenl, un niveau de vie plus eleve. De nouveau, la diminu
tion de la consommralion de palaes douces est Ires sensible, excepte en Chine el en Inde. Cetle 
tendance montre qu I ya discrnmaton a Iegard de a palate douce Des tendances similaires 
s'observent dans les pays d Afrique el dAmerique lalne iTableaux 2 et 31 En adoptant la meme 
methode pour eludier Ia cosommation du maniroc, on s apercoit que celle lendance est moindre 
(tableau 4). ce qui incique que e iman cc el [meUx accepte que la palate douce comme denr~e 
vivriere de base. 

Tableau 1.Disponibilite enenergie cerlains pays asaliques en1964.66alimenlaire elenpalates douces dans et1972.74 

c.r,""1-£' r'"> vz cc z-2'-'- :' ;,, rc-'e"4r% 

237" .x 227 802
 
'V4 21 1967 30
 
17 , 254 23-1 17.1


3c.'cce Cc.e 2329 76,j 
 2749 287
 
Yall S 220 37 2539 10

P,.. sar 
 1995 3.7 2128 2,0

1911 20,4 I 57 51
 
Tmame 2226 16.2 2102 72
 

F40S 1,1i 

Tableau 2.Oisponihilite enenergiealimenlaireet enpalates doucesdans certains pays lalino-americainsenl96.66el 1972-74 

18S5 -:42 32j 136 
1765 155, 44
 

,-;s 2541 i51 25 ' 
 133
2516 65.4 2734 736 
1848 14 208" 102723 379 2714 27.6 
2271 102 2322 9,8u' ugu' 3023 26.4 29'j9 203
 

Venezuel 2367 2386
89 2.4 

Soice B,'an, FAO 

POURQUOI CETTE RETICENCE? 

La preference alimentaire est un phenomene social complexe, cause par de nombreux facteurs. 
Nous croyons que parmi les raisons principales a 'ongine du refus de consommalion de patale
douce flgurent les associlions psychologiques negatives, les fluctualions saisonnieres de l'ap
provisionnernen., la richesse en sucre el la flatulence, 
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Tableau 3.Disponibilite enenergie alimentairc et en palates douces dans certains pays africains en 1964-66 et1972.74 

1964-66 1972-74 

Pl,s Energe Palaledouce Energe Palaledouce 
calhornme im, I.homrne an! ca! homme jouri kghomme an] 

Angola 
Burund, 
Camoroun 
RepC,,nivaf'ca'ne 
Corgo 
Guinee 
Kenya 
Libera 
Mail 
Niger 
Rwanda 
SerraLeone 
Soudan 
Tanzane 
Ouganda 
Zambe 

1911 
2017 
2228 
2172 
203 
2059 
2243 
2287 
2131 
2178 
1910 
2155 
2091 
2144 
2157 
2246 

226 
!992 
398 
255 
643 
204 
295 
65 

121 
44 

675 
34 

20.4 
195 
475 

72 

1993 
2324 
2379 
2318 
2261 
1992 
2137 
1973 
1756 
1857 
2101 
2248 
2067 
1956 
2140 
2014 

23,8 
1865 
21,0 
28.9 
627 
17,4 
263 
7,6 
5,5 
3,0 

109.4 
3,0 
1,6 

18,1 
429 
3,4 

Source: 5an FAO. 

Tableau 4.Disponibilile enenergie alimentaire et en maniocdans certains pays atricains en1964.66et1972.74 

Pays EnreC 
,calhomme Joi 

Angola 1911 
Burund, 2017 
Cameroun 2228 
Rtp Centrafca ne 2172 
Congo 2036 
Gabon 2182 
Gambe 2315 
Ghana 2084 
Gunee 2059 
Ce dIvor 2430 
Kenya 2243 
bbea 2287 
Madagascar 2387 
Malawi 2131 
Mozambique 2127 
Niger 2178 
Nigeria 2166 
Rwanda 1901 
Senegal 2299 
SierraLeone 2155 
Somale 1770 
Soudan 2091 
Tanzanie 2144 
Ouganda 2157 
Zambre 2246 

tSource Annaes equtealmentalle,FAO 

19,,-656 


Mai cx: 
, a lit 

1829 
11.8 

1040 
3539 
2.41,7 
1928 
15,5 

104.8 
865 
717 
41.7 

200.7 
742 
11,4 

301,6 
230 
102.6 
158 
419 
258 

68 
126,3 
86,8 

260,0 
353 

Energ e 
noa homme jout3 

1993 
2342 
2479 
2318 
2261 
2226 
2305 
2291 
1992 
2621 
2137 
1973 
2361 
175i 
1987 
1857 
2071 
2101 
2180 
2248 
1915 
2067 

1956 

2140 

2014 


1972-74 

Mano 
(kghomme an) 

174,8 
95,4 
80.2 
158.3 
313,3 
269.6 
13,6 

112.5 
76,2 
79,0 
35,5 
163,0 
59,6 
1,5 

243,2 
29,4 
114,2 
24,3 
23,7 
24,8 
7,9 

57,6 
652 
65,6 
332 
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Reactions psychologiques 
Le refus de consommer de lapatate douce est partiellement de nature psychologique. Parexemple, les Ph,:ippins et les Taiwanais qui purent survivre grace a cette culture pendant laSeconde Guerre Mondiale nen consommenl p:us que rarement acause des souvenirs deplaisantsde souftrances elde privations qui lui sont attaches. Parce quo lapalate douce esi considerecomme une plante da survie ot comnmo la nourriture du pauvre, elledevient une plante de standinginforieur. La siluanon s'aggrave encore dans certains pays montagneux ou lapalate douce astutilisee pour 'alimentalion des porcs. De plus, it est naturel que I'agriculteur qui passe de laculture de lapalale douce a celle du riz, on vue d'ameliorer son revenu, consomme plus de riz et 

moms do palate douce. 

Les fluctuations saisonnieres de t'7,pprovisionnement 
Nous avons precedeamenl rm,ntionne qu un ahmen de base entre dans IPcamposition dechaque repas, ou presque. Pour repondro aco critere. I faul pouvoir disposer de palate douce toulau long de Ianneo Or. ceci n est pas to cas a cause des prob emes d production, de distributionelde post-recole Bren que pamle a racnes iropcale. arecolte do lapatale deuce est, 1 Taiwan,gene,alomen mornsabon(Jant de uilltelaseplembre ctue do levrer aavril Leo 1978). L'approvisionnement h ir]etdo JiLt a septembie provoque une haisse des prix de ia palale deuce. Par
aleurs Id auItC t0noiir on eau 
 e!en sUcre aoaptale douc _,avorise ene delerioraion rapidependant le slockage . co qi rond 

Neanmcirls un tiiterment 
dolticd,. hers saison, la(onsorvation de grosses quantltes.approprit ,tdes nstallamons de stockage adeigales perniuttent deconserver les palates peri(ianlt aA'x iMIrs Rya ellipton 1979)
 

Le cnarancon de 
 utga palte IuWcOealerenl au stocrage eltcace des racmnes. Cet mnseclenuisibie nrcree pas seuIo-nt1n1 problaleme au slado do aproduction le. racoes gr.lees possOdent aUSSI une ,,alour ahmenlaire reei!oe 
 Los patates douces parastees par techaran;on ont ungodt Ires anier dO a laIrodUCtIin d ipoiiearaion;:tAkazawa elal190) Independamrnenl de latoxicite de cc:,onpose, te po0t desagreab, rend ta palate deuce peu acceptable pour lalimentatien hurMalIie. Malioe[reuseinent. 
 I n exrste toujours pas do noyen economique permettant de
utter contre cet msecle dens los pays on developpenient 

Teneur elevee en sucre 

La palate deuce ne peu b1re accpetee comme denree vvriere de base acause de sa leneurelevee en sucre (Villareal 1981). Un aliment riche en sucre libre peut elever letaux de glycemiedans lesang dans un court laps de lemps e1diminuer I'appetil (communication personnelle, T.H.Yang, professeur. Umversite Nationale de Taiwan). De plus, les aliments sucres ont lendance adommer lego't de, liilres aliments. 

Flatulence 

La flatulence ou los problemes d'accumulalion de, gaz ,,,qui surviennent apres avoir ingere degrosses quanlites de palates deuces, ont ele evoqdus avec humour pour expliquer lafaible acceplabilite de lapalate deuce Ce probleme, toutetois, na pas eld eludie. Des hydrates de carboneindigestes pourraient entrer en leu dans ce processus. 
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APPr1 OCHES SUGGEREES 

Dans certaines situations et regions du monde, ilserait judicieux de promouvoir la palate deuce 

comme denree vivriere de base. Dans beaucoup de regions rizicoles, idparait d'ailleurs possible 

de la promouvoir comme ahlment complementaire. Nous recornmandons, dans ce but, ces 

approches suivantes: 

1. Promotion par los media Une campagne massive devrail etre meneo par i inlermediaire de la 

presse, do aradio, de a teievision el datfiches pubicitares altirantes. Pour Iappuyer, one equipe 

bien entrainee eLtres competente de rutrrilorlnistes vulgarisaleurs dovrail transmetlro Iinforma

lion aux ecoles el alx ronsommateurs polenlels. (Villareal 1977). 

Le prograrnme aCUel ie deveioppement do a palate deuCe pour Iahmentation huiaine et 

animale e let ,utri jslrS de prod clon damidori el d acool devrait permeltre de lever les bar

rieres OsycroLorjques qur nuisent, u prio lge de ia paate douce. 

A IAVRDC. nous conscdorons qu u, patate druce d type vvrier devrait presenler ies carac

lores suvants :11au1e teneur en inalreres socies el en prolom lane leneur on sucr, texture 

secure et chair blanche Vilareal 1981l Une varele riche en mai eres secrres se conservera mioux 

el aura egalement one mrelieure qualile ahmentore La teneur on matores soctres des palates 

deuces cullrvees dans les conditions de Taiwan varie de 136 a 35.1 iAVRDC donnees non 

publies}. La teneur en sucre de notre cellecton varre do 8 a40 -,,on poids secs Les lgnees qui 

ont nlemorns dlo sucre en ont toutefos plus cue los autres planles vivrieres de base Neanrnoins, en 

crorsant des lignees peu sucrees. nous avons redut la leneur moyeine en sucre ne 134 ° pour la 

collection a 10,2 %opournos lignees selectonnees 1est des Iors pert-eL re possible do INredure 

encore plus par selection. Le taux de protelne de a pluprt des culivars populaires de palate 
cetle quanlite do proteine estdeuce asiatique est bas. Une elude nutril onnelio a morire que 

suffisante pour equrlibrer les besoms retabohques d on idu si los palates douces sent 

consommees en quantiles suffisantes et cow.,rent' es besoms calorq jes Lee 1978) La leneur en 

proteine de la collection de palales deuncnoc i AVPDC var e d onviron 25 a 12 - orn poids secs 

(AVRDC 1975) 11parait possjble d arnehorer ce taux sans devoir sacrfr 1, niveau rtos rende

ments. Bien qu ULne correlation poste ait ee observee entre le Coertenu pfolidlique et Iactivite Ju 

facteur antrprotetase, le problore 1 apay etc JugO serreux pour I alimertlion trhurane. puisque ce 
tacteur est detroit par Iacuisswr 

2. Si la palate deuce pout Ore cuilive toule Ianr ee soUs los troplqaLcs ISantos 1977), 1n'en 

roste pas morns que les rendeinents enregislres pondant Iasaioe urfnide sent beaucoup plus bas 

qu'en sarson seche 1L 19791 Pour celte rason, I est nocessaire de selectionrer des variles tres 

productives pour los plantations on saison humide. 

ur 

la palate douce. Par exemple, un precede econonqurue it sechage amedorera sremont les condi

tions de conservaotn ei preservera la boire qualito alimentaire. Notons que los teclrmques 

actuellenent ulisees aTa',an pour preparer los cessetles Ito palates rOuce lor I ahmenlation 

animate ne sont pas inrcquees poe la prodUCt!on direhrN!ee a tar WrOisernllrrltOrl 1maine 

3. L importance do co trtdionnoment dot .tre sourgnoe dans t(1L piograrnme de recreirche 

A cet egard. I amelioration rde'a valeur rei ahmrent, tradlionniels ai aide d farine de palate 

deuce ost un sujet (lJU merit: pluI d altenton. Le travol accorrph a a ferme experimentalo de 

IUniversile Nationale de Taiwan et - a staton ie recirerche agro;remique du TARI a Ctiayr. 

demontre que des pains contectionnes avec JUsqie a 20',, de arine do palate deuce sent svo

reux et de bonne quahle Sr I 0r tihse des varietes de patate douce a chair orange, ta ration 

aimenlare senrichit en vitairnirre A addilforrrlloe. Cetle lechnologie seral particuierement efi
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cace dans des pays producteurs de patates douces od l'importation de b16 a epuise les reserves 
en devises etrangeres. 

4. D'autres produit nouveaux devraient btre mis au points, selon les pays ATaiwan, par exem
pie, lacuisiniere electrique est devenue un appareil manager essentiel. Des fiocons de palate
douce precuits, recemment introduits sur lemarche aux Elats-Unis (Hoover 1966) ont un avenir 
certain aTamwan, mais seront trop co~teux pour certains pays moins developpes. 

5. Un systeme economique de manutention post-recolte esl un autre moyen d'assurer aux 
consornrnateurs un approvisionnement continu en palate doE. 

6. Le prooleme de a flatulence devrait faire I'objet des eludes suivantes: 

a. nature des suostances de )apatate douce qut sent a norgine de laflatulence. 

b. croisement et selection de hgnees qu occasionnent peu de flatulence. 
c. les techniques de conservation et les ntfhodes de conditionnement capables d'efiminer ou 

de reduire laflatulence. 

CONCLUSION 

En depit d avantages certaMns, a palate deuce est tn aliment de faible prestige. Sa valeur a 
surtout ete reconnue comre plante de survie, mais ele est potentiellement capable de jouer un 
rdle plus complet dans Un.grand nombre de pays en dew-loppement. Nous croyons que lerefus de 
consommer de iapatate deuce, nolamment dans les pays pauvres, ades causes alafois
techni
ques etpsychoog'ques. Les gouvernernents nat;onaux ont proablement un role predominant a 
iouer en eliminant los barrores psycnologqques Dans iemonde entier, les scienlifiques peuvent
cooperer au developpemnent de varietes seleconnes.de methodes culturales ..ppropriees, d'une 
technologie de manuentern posl-recolte etde condlonnement en vue dameliorer lutflisation de 
la patate deuce e,.tant clue denree vivrere compiementaire. Ce faisant, nous avons tout agagner 
elnen aperdre anouir un monde qu a fam 
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LA PATATE DOUCE EN PAPOUASIE 

NOUVELLE-GUINEE 

R.M. BOURKE 
Station Experimentale d'Agriculture des Montagnes, Aiyura, P.O. Box 384, Kainantu, EHP, Papouasie-
Nouvelle Guinee. 

LA CULTURE DE LA PATATE DOUCE 

Importance et distribution 

La patate douce (Ipomoea batatas (LI Lam) est de loin laplus importante culture vivriere dePapouasie-Noivelle Guinee (PNG). Les seules estimations disponibles de laproduction sontmaintenant vielles de 20 ans. Walters (1963) cite une production annuelle de 1223000 tonnes apartir d une superficie approximative de 72000ha. Avec une evaluation prudente de 15 centsUS kg. laproduction ddpasserail donc 180 millions de dollars US par an. La produclion actuelle aprobablement une valour depassant 200 millions de dollars US par -in.La seule culture qui ,rapproche de cos chifflres est cello du cafe, cultye pour Iexportavin. La patate douce est uneculture de renle Ires imporlante etde grosses quantiles sent exclusivement cultivees pour lavenle C sta culture laplus importante cultihvee dairis les ecoles etaulres Ostitutions du m6me 
type.
 

Le produit principai est aracine qui est cuile ou bouillie. Los petites racines sont donnees aux
 porcs et d rmportants troupeaux de porcs soot ainsi entretenus avec des racines de palate deuce,
no;-n, i,, iges et
de region montagneuse. Los les feulles sont occasionnellenen consommees 
par lapr) alion coeini legume vert, mais I ulihsi,;,onprincipale est Ialimentation des porcs.
 

La palale deuce (st cultivee de faion exlensiv 
 dans les montagnes, entre 1200 mel2700 m,etelle yconstitue generalernent I aliment de base. Difterents auteurs ont calcule quelle couvre entre60 oet 90 °odes besoms energeliques des montagnards. Etle procure egalement une proportionimportanle des proteines consoinmees par lapopulation. Dans les plaines (0-600 m)etdans lesregions (d'allitude intermediaire (600-1200 in), lapalate deuce croiten importance dans une agriculluie de subsistance. Dans certaines regions, comme sir I ilede Bougainville, elle acompletement renplace lo traditionnel taro. La production de patale douce est d une maniere generale ene:.pansion, avec letaro Xanthosonia eto nanioc, au detrimenl de cultures traditionnelles commeletaro Colocasia, Iigname elIabanane. Ceci sexplique par ladisparition des lerres forestibresfertiles necessaires aiaculture du taro. Iafaciltle de Iaculture de lapalate douce, I'incidence desproblemes de rnaladie t de parasitisme sur les autres cultures, elladisparition des valeurs 
traditionnelles allacc'm .sa(dautres produits vivriers 

Introduction en PhG 

1lesl generaiem nrit adirnis que lapalate douce a0te introduile en PNG au cours des 400 annbesqui ont suivi la deouverte du Nouveau Monde par los Europeens. Yen (1974) aavance qu'elle etaitvenue en PNG des Antilles via I'Afrique, Ilnde elles Indes orientales (Indonbsie). Diffirents
auteurs o.nestine que lapalate deuce cxistait dans les monlagnes it y a 200 a 300 ans. Voici 
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quelques ex( mples: Haute Vallee de Kaugel, minimum 170 ans (Bowers 1968); Kainantu, 200 a 
300 ans (Watson 1965). ]a vallee de Waghi, 250 ans (Goloon) : le bassin de Tari, 250 ans (commu
nication personnelle avec B.J Allen, Office de I Environnement, PNG). 

Les consequences de Imntroducton relativement recente do lapatate douce dans les montagnes 
a fait I oblet de controverses Watson cormmnication personnelle) aavance Iidee dune re'P,j
lion survenue dans lerode de subsistance suite acetto inlroduclton Les aspects de celte revolu
lion concernent selon un radical des schemas dagencencnt des potagers, uneLui cnangement 
plus grande imnportanct poic x d6eIiogta[)iIpqutd uric modiication du rapportde,os un, ,×piusoni 
enre sex .schez les monlagnards, des changements de struclure sociale elI'augmentition des 
guerres D aufres specalistes des monrtanes ont rejete cette hypothese (Brookfield of White 
1968j lis pensent au contrare que I ntroiUclon do Iapatate n a pas etd influence decisive sur le 
developpement de Iagriculture dans !es regions monlagneuses, bien quelle aiteu certains etfets, 
comme I expansion de !aculture vers djos altitudes plus eleves. le d bocsement do la for t de 
montagne el Iextension des plantatons de casuarina qui en est resulte en vue de fournir du bois 
aux regions defrchees. 

Les systemes de culture 

La plante est cullivee a part rdu niveau de lamen jusqu' Ia limite de Iagriculture en altitude. 
Celle-ci se situe habituellement vers 2700 m,mais peut atteindre 2850 mdans certaines parties de 
laProvince d Enga. C est au-dessus de 1400 mque lacullure est lap:us importante. Au-del de 
2350 m,les deg&ts dus a lagelee sent courants. C'est une culture vivriere de base dans lesregions 
dont iapluviometrie moyenne annuelle va de 1700mm aplus de 5000 mm. Elle est cultvee sur des 
types de sols extr~mement varies allant des sots sablo-limoneux aux sols argileux ourds et les 
tourbieres. Dans les montagnes, ou Iimportance de laculture est laplus grande. leb sols sont 
generalenent argileux. L.a palate deuce est cultivee sur des terrains plats ou sur des penles 
pouvant aller lusqua 40 ' . La grande diversite des conditions ecologiques sous lesquelles lapalate 
deuce est cultivee reflete a lafois I'adaptabiltde de laplante el la base genelique etendue denl le 
pays dispose. 

Les systemes de culture integrant celle plante sont egalement tres varies. Elle entre dans des 
systemes allant de ceux oi une seule culture est suivie dune Ires tongue jachere forestiere, a 
ceux ou laculture est continue e dans lesquels laplante a ere cultivee pendant plus de 200 ans 
avec des jacheres de 2 a 3 mois seulement entre chaque culture (Wood tIjt ) Ede est cullivee 
cans des systemes qui praliquent les lacheres herbacees et lesjacheres forestlires, mas les 
premieres sent plus repandues, surtout en regions de montagnes. Les techniques de plantation 
dans les regions herbeuses peuvent 6tre classees comme suit 

1. Plantation sans buttage ou en petites buttes (30-50cm de diametrel Peu de travail du sol. 
Generalement praliquee sur des versanls montagneux a torte pente, particuhierement dans la 
Province de Simbu, ou les dispositits de retention de Ieau sent d usage courant. 

2. Plantation en petiles buttes (30-80cm de deanretrel, sur planches cloisonnes. Sol prepare 
manuellement avant tebuttage. Les planches sont tongues elrecangL'-.ires dans les Montagnes 
orienlales e carrees laou lapluviometrie est plus elevee (vallees de Waghi et de Baryer, parties 
du Simbu). 

3. Plantation en grandes buttes (1 a 5m de diametre) avec jusqua 30 points de plantation par 
butte, a raison de 2-3 plants chacun. Du compost est enfouc dans les buttes avant laplantation. II 
s'agit du systene traditionnel dans laplus grande partie de laProvince d'Enga etles zones 
avoisinantes des montagnes occidentales etmrirdionales. 
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4. Systemes de culture mecanisee. Buttes ou sillons sont faits a la main ou a la machine apres la
preparation mecanise du so:. Sur les terrains plats ou en faible pente des regions herbeuses desplaines et des montagnes: ces systemes sont en particulier pratiques par les agriculteurs com
merqants ou travaillant pour certains etablissements. 

Dans les zones fcrestieres. le sot cst tres peu travaildle el les buttes sont petiltes, quand il y en a.
C'est le systeme courant dans les plaines et dans les zones daltitude intermediaire, et egalement 
a haute allitude, lorsque de nouvelles lerres sont ouvertes a la culture. 

Cultivars et techniques culturales 

Les cultivars sort tres nomereux en FNG. Yen (1974)l aisse entendre qu'il serait Dossible de
collecter on PNG plus de cultvars que dans nimporte quelle autre rdgion du monde. Its sent
probablernent do !orre de 5000 Enwron 500 cultivars ycompris quelques doubles) sont conser
ves dans les stations do recherche. Los fofrmatnions sponibles sur les cultivars detenus par
diferents groupes hgurert on resumie au tabloau I Lo nomre de cultivars detenus par chaque
groupedaepopulation .,tre de 6 a / on moyenne 33 Certans cnifres nferiers sont presqu as
surement sous-esimes Dans res plains le nomnire de cu!tivars delenus par chaque groupe est
generalement plus reaut que dans les montagnes La germnation spontanee de graines donne
naissanco ade nouve'aux cuitvars potentels. dent certains sent retenus et peuvenl eventuelle
ment renplacer ceux qu eaxselnt d6Ia Ce preoCssus. el I Sole ero't Cl tural des planteurs, expli
quenl le grand nombre de culvars lYen 1974. Powet 1etat 1975). Los culVars ntroduils depuis
I arrvee des Europeens on rapideinent remplaco es souches locales of beaucoup de cultivars 
tradiltionnes sent mainlonant perdus Tableau 1i 

La plante est toujcurs multlphee par boulures Celles-ci sent piesque toujours prelevees sur la
portion apicale de la t1ge et i on prefere los bOulures provenan de plants a naturite lKimber
1972a) On procede a la taile des tiges e des acines La culture de a potate douce dans les
monlagnes releve essenitellement de la responsabilile des feromes. Les homrnes neltoient les 
nouveaux lerrans et so cnIrgentl des Iravaux plus durs comme i extirpation des graminees de
grande lailfe 01 clature (ic: ,,amps landis qo es leim es preparenf le sol. plantent. desherbent 
et recolleil. La calturo a un caractere sasonerr dans los monlagnes, la najeure partie des
 
plantations ayant ieu au 
(tebt de la saIson turnide 

Systemes de r6colte et rendement 

La iethode de recolte la plus repandue est la recolle echelonnee: les grosses racines sont
delerrees IU fur ot a mesure des besons. Quatre recoltes peuvent btre failes 8 partir d'un m~me
plant en un an ou plus Dans Ia region de Doin. Province de Simb,j. les villageois affirment que
I explolahon d ONplant poel durer 3 a4 ans lWoh1t. communication personnelle). ABougainville
IMitc ell 1976 et dans j aulies regions do pIanes. Line seu e recolte esi effecluee el loutes lesracines sent enlevees en rnioe lernps. sans tomi conpte de lour taille. Les racines sent occa
sionnnellement stockees cans dos trius creUses dans le sol e reinplhs do sable lIrnoer 1972 a)ou 
stockees dans les rnalUns peondanit queiques 1Ours iaVnl d eIre consomin es (SkRI 1981 ) 

Los nformatons dIsponles sur los rendenments vuwiers iqUrent on resume au tableau 2. Les
rendern ents viv iers releves ,aoenl (it 2 a 501 na wais. se situent plus frdquemmenl entre 5e
25t ha Les valours supereures a 251 ha no relletent probablement pas de maniere precise les
rendemenls de subsislance Los rendements experimentaux ot varie de I lchec a71,2t ha (Enyi
1977). Habiluellement, los rendemenl:. expenirnetlaux so siluent enlre 10 e 30t ha. Dans les
plaines, les rendements de 10-201 ha sont les plus courants, alors que dans les montagnes, ils 
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sont souvent de I'ordre de 20-40 t ha. La maturrte se situe a5-6 mots dans les plaines, a 6-8 mois 
dans les montagnes et a7-12 mois let plus) dans les regions de forte altitude. 

Problemes d'insectes et de maladies 

Les rats causent beaucoup de degfits hjx racines. Les villageois retournent souvent le feuillage 
pour exposer I sol au soleil el ainsi redUire [es dornmages causes par les rats en rendarit le sol 
plus dur Les temmes e les enfants chassent ls rats etl es mangent Les cochons domestiques et 
sauvages peuvenl egalement occasionner neaucoup de degts Dans la plupart des regions de 
PNG. les potagers ndividuels ou collectifs sont cldtures pour barrer l acces aux porcs. Le charan-
Qon de ia palale douce (Cy',s fornicarius F)constie parfois un probleme grave I nest toutelois 
sereux que dans !es regrons a saison seche marquee, comnme autour de Port Moresby. ou lors 
d annees Ires seches La metode de olte preconisee cst a rotation culturale el I ernpl de 

malerie! de plantation non infeste (Kirnber 1972 um 

Le sphinx jAgnius convolvulh (Li)a Olesignale comne attaquarit des leuillos de pala.e douce, 

prncipalernent dans les plaines. mais le Oonrirniag, occas(ionne est generalement leqer. Cel 

insecle est pourchasse par le crapaud de la canne iBufo r;narnrois iL i que Ion introdut acet Otelt 
iDept Agnic. 1941 ). Le foreur de la teuilie de palate douce BeOelh,i somnulentella Zelll a cer

lanes annees, fait chuter !ts rendements (tans es Tronlagnes el dans les plaines lKimber 1972 b) 
La maladie de la, petite feuil'e de la patate douce est causee par on organisme ressernbianl aun 
mycoplasme (Pearson 1981) Elle pose urnseri-ux problerne dans les potagers vlriageois de ia 
Province Centrale et acause dans le passe d inportantes pertes de rendemenl sur los parcelles 
experimentales de I'le de Nouvelle Bretagne. La gale. causee par le charnpignon E/snoe batatas 

(Jenkins el Viegas) est commune sur les liges el les teuilles de la palate douce Celle maladie esl 
plus grave dans les montagnes que dans les plaines. La resistance des cultvars a celle malad~e 
est tres variable Elle ne paralt pas causer une forte chute de rendement cnez la plupart des 

cultivars. Dans la region de la Haute Mendli dans 1,s monagnes rneridionales, les rendements onl 
e1e largment reduils en 1980. ies palates douces etant a la fois sujetles aux nematodes et au 
champgnon Fusarmn) oxyspororm Schlecht ex F lAnders, communication personnelle; 

Tableau t. Nombre de cultivars depalate douce cultives pardiffereris groupes de populaton enPapouasie-Nouvelle-Guinee 

Hal e Va:lee .,Cc , 
P0,-ceS , " 

122IN- 2 Sicily ii 978) 

Gran'e Valtee. R ,' E"'.

Ba!m. anJaa / 

(t650m' 70 - - Heder 1970i 

Regionnasina. 
Provnce Smbu' 

(1800- 25509mil 67" 28 32 36 Hideetal.(19791 

BassindeTar,. 
(1600mI 53 - Powell(19811 
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Tableau 1(suite) 

Leueta 1j~e Cuqivaoscuqvesactuellement CulivarsC~ m 
mheorneci 0 s Ihrruct:o1S 

oan onnels 
iauellementperous 

Source 

HauteVao'eene 3 

kMenjSHP" 

22V0 K 19 Simpson(1978) 

Pep0"S-nD 

1 43 5 "Bulmer (1981) 

H.; V,'e ! 

Ye", SHP' pesque 

21X- 42 OUs 22 Harrison(19761 

P 40-50 30-40 Powelleta l175j 

35 - " Wadoelli19721 

31 25 6 MEOVn111958 

r_..:e : S :u" Bookfielo 

27Ci- 30' etBrown (19631 

5X-292 21 8 22 Bulmer1981} 

29 - - Komba (19781 

HP - 8Y : 27 20 7 Watson11967 

-a:ea, R , Bou'e 
SHD - 25 11 14 25 resulalnoi puble 

Pro' eC e, an 

13 -1 21 - -Rappapm1:19681 

PituStvr, 

E ga"'9 , -2700 - Snnev19751 

RegonKanja 

SHP -'!1600m 17 11 6 Abaya(1978j 
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Tableau 1(suite) 

Cur=,'ars curfiyesactueementL~euet a i Tjce Cultivats
 
a2!roy'7a 'e va's
Cull traoionnels Source

e total I Iw I perousneLs onlOS acruelleme 

RFq01Ce a R ' 

S,'Ta Po,. 

7 ... 15 Clarke(1971) 

E 2 &.'. 13 11 2 Walker(1966J
 
,,qe- i Pa 

SHP-'o.. 
 - 16 Pa:ain d 

Vaee !,',ha'- 7 - - Langley i1950) 

- - Langley'1950j 

Z La Datate cc,ce esta'. ce,.de ase
 
Y la Jaya eeG, ae c' ta~'e5 uie Ore.,
ice je Iicores eSComp'endcse:,t',a' eteso'cr*e:,onc. 

, Slua oen 3.E,4
S!Uat 


° 

S, one'ni. L. 

1i !we c. !'.:c,.'ej ,:<c: c'Scc%ie: . cca'l -US['O~'~e-i 

Tableau2 Rendements enpalate deuce releves dans lesjardins vivriersde Papouasie.NouvelleGuin~e 

e ,;SObse aons 

c75,'c,'-'_ 2-37e9e s!'-
Va!ee ceTsaP.c.:e 76-.72 37.J.'asScs$ass 

cr rl,. gotale D,%ufoulryl" e
' <+ o.-,e :+;, e letut ca'eedpente',+" t-, u...T.,," " - +.B,.ea :s SaSt~es19,]. 

Va'E ce Tsa r,.t,":e c Enca 27 6- 3,17 B!Wa :sSars .e 97t, 
S230,,'" 

Pri', nee ceS .J 240.266 E,'eaj ccsSlats!cs .U
iI M¢J•2Yk q, 

Val ee ccKaejc Nr'# 2200m) 235 ,Bc, ., 's , Terrassescevlere
 
Pro,' c,Ca S"--. I;0- : 225-249 B.,eaj oes Sia:ss rsI T giobale pour
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Tableau 2(suite) 
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Perspectives futures 

Une expansion continue de la production esl probable, a la fois dans le secteur vivrier el com
mercial Des cours de production commerciale de palate douce sont dispenses aux ag'iculteurs a
Aiyura dans les montagnes et a Laioi pres de Port Moresby, en vue de promouvoir la production.
L usage de I rr~qalton dars aregion arde de Port Moresby pourrait facililer le developpement de
la production el repordre a a forte emande enregistree dens celte region I esl probable que la 
palate Oouce coninuera dt_rernpicer ces pWantes vvreres traditonnelles dans les plaine, et les
regions d a.!1lud* uJ+, u di,rt Li: (everoppemcn:t ne ia rnalade de la pelite feuille, est la 
menace ia pius serjeuse pour !aproduction 

TRAVAIL DE RECHERCHE 

En PNG. [a recherche sur la palate douce s esl concenlree sur Iagronomie, d'lude des sys
temes de culture, I utilisation des racines pour alimentation du betarl, la maladig de la petite
feulle et la mise au point d un produit a base de palate douce secnee. Quelques !50 essais 
agronomiques opt 6te entrepris. Ia plupart par le per sonnel du Deparlement de ltndustrie Princi,re.
Le travail de recnercre est broevement examine ci-apres. 

Essais agronomiques 

Essais varetaux quelques 50 es. gis varielaux ont Me menes en onze endroits. On a ainsi
evalue la productivite, le goat. la resisla,,ce a Iagale des feuilles et au charan(on, e la leneur enproteine Les cultivars ont ete vulgarises principalement sur ia base de leur rendement el de leur 
goat. Les varietes couramment diffusees sont Maalua, Markham, Merikan, Naveto, Serenta etWanmun Kabiuta. pour les regions montagneuses: Milne Bay et Okinawa pour la Province Cen
trale , el K9 et K13 pour les autres regions de plaine. Des introductions du Perou, des Etats-Unis et
de lIITA au Nigeria ont ele evaluees Des varfeles pcruviennes ont t6eemportees de Nouvelle
Zelande en vue d obtenr du rateriel resistant au gel. Elies se sont pludt1 rnal comportees el n ont 
pas resisle au gel Le materiel des Elats-Uns ne s esl pas particulierement revele interessant ot d 
est apparu que les racines a chair molle et dc couleur orange ne convenuit pas au goat local

Quelques unes des varleles de I IITA ont davantage produil par rapport au materiel local a Aiyura

(1600 m)eta Tambul (2300 m). Leur evaluation se poursuitl.
 

Essais de lertilisation plus de 50 essais de fumure organique el minerale ont ele menes sur la

palate douce en 
PNG, dont beaucoup dans les monlagnes Les resultats des essais de fumure

minerale realises dans les montagnes ne se sont pas monlres coherenls Dans certains essais, la

fumure accroissailt le rendement en racines, el Ion a enregistre pour plusieurs d entres eux, des
reactions a lazole, au phosphore el a la polasse 
 Dans dautres essais. le renderrent elail plus
faible el, dans daulres encore, on aenregistre aucune modification (Departemenl de IAgriculture.
de IElevage el de la Pfche 1972, Clarke el Street 1967). Des resultals aussi variables refletent
vralssemblablement des differences edaphiques, mais peuvent aussi avoir ete causees par une
interaction azote-cultivar positive. Dix-sept essais en champ el six essars en pots ont ete realises 
sur ile de Nouvelle Bretagne, en plaine, sur un sol volcanique jeune (Bourke 1977) Dans ces
essais, Iazole permit doblenir un fort accroissement de rendement, notamment dans les sitesherbeux, Le potassium fit quand a lui augmenter te rendement sur les sols forestiers epurses. Dans 
la plupart des essais, l'azote a eu, en matiere de produclivite, des eftels conlradictoires, lanl6t
augmenlant le rendement, lant6t le dirninuant, Ce ph"'nomene peut s expliquer par IUfilisation de 
cultivars differents. 
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Neuf essais de fertilisation organique furent realises dans les montagnes et les plaines (Tableau 
3). Dans tous ces essais, saul un, pour lequel on utilisa du fumier de volaille, le rendement aug
menta grtce a la fertilisation organique. Dans l'essai ou aucune reponse n'a etb enregistree, le 
niveau de rendements etait tres eleve (Velyutham et al. 1981 ) Ces resul~ats semblent montrer que 
I'augmentation du rendement est plut6t d a la fumure organique qu'a la fumure minerale. 

Methodes culturales dans un essai sur limon sableux a Keravat (20 m)sur I'lles de Nouvelle 
Bretagne. les grandes bules et les larges billons donnerent un rendement de 37,7t ha contre 
11,3t ha pour la methode locale qui utilise de petits billons et une densild de plantation probable
ment inferieure (Dept. del Agric. 1941). AAiyura, Kimber (1970) acompare la plantation en buttes 
et en bllons de diffbrenles tailles acelle sur terrain plat dans cinq essais en sols plut6t lourds. Les 
rendements oblenus sur terrain plat furent de loin intbrieurs dans la pluparl des essais. Les buttes 
donnaient des rendements plus elevs que les billons de taille correspondante. D'autre part, Rose 
(1978 - communication personnelle) n'a pas trouve de differences significatives de rendement 
entre les buttes, grandes ou petites, sur un sol leger aPiwa (1700 m). 

3 Essaistertdisation organique sur palate douce en Papoua Tableau de ,e -Nouvelle Gunee 

oni eA , 5d C J Source 

-Kr K i!1973i 
22 170 
4" 159 

F- :' 0 407 Ve!ayulnamet a 19811 
15 42.7
 

FuT 0 18.2 In'agaln am
 
5 16.6 elBou".dl19811 

10 24.9 
15 19.2 
20 18,8


P'' C Cecare 0 9,3 Si 11980)
 
15 12,1 
30 13,0 
45 12,9 
60 15,8 
75 15,6

Cor-,.os? Pace 0 8,9 p= 0,1 Bourkeel DSouza 1981l 
css 'iesnure 12 11,9 

24 13,7 
36 14,1

Co-x, to!£e 0 7.5 Bourkeel DSouza 1981l 
'i.s %esCbies 10 103 

20 12,7 
30 12.0 

20 

, S 19S 10,1 personellej 

Coc>' 66 Wood UcmmuCal On 
L' i3 

LfVoelewi Cets 5; 

Densile de plantaion a Aiyura, sepl essais ont compare des densits comprises entre 11000 
plants el 110000 plants ha. On a observe tres peu de difference entre les rendements de racines 
commercialisables (dun poids supereur a 100g), mais le rendement des racmnes pour l'elevage 
(inenieures a 100g) aaugmente avec la densite (Kimber, communication personnelle). 
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Effel des mauvarses herbes et des herbicides quatre essais d herbicides et un essai etudlant
I'effet des mauvaises herbes sur le rendement ont 06e rvalises a Aiyura (Dept. de I'Agric. de
I'Elevage etde ]a Peche 19731 1Ia eteobserve que le rendenient crolssail lorsquela periode sans
mauvaises heroes suivant la plantation passait de 0 a 8semaines. Le Gramoxone avec une dose
de 07 litre 500 hires d Pau ia appbquee adeux el 1 quaLtre semanes apres la piantation aeffica
cement lutte contre les fiI1UVl SeS herbes 

Epooue de maturril, Jamnfni n 1Q68 a elude dOverses car icter'stques d une culture installde 
Sur un terrain a precedents CLJutturaux d(ivers, en recollant les parcelles hgne par igne. IIaetabli 
que le nneau maxinum du rendement. el le nombre maximum de racines e de fleurs sont alleints
d autant plus vle que le sol est plus epuise. et que la fioraison maximum otlre une indication utile 
Sur iemoment ou la production culmine. 

Melhode de recolte on acompare la recolle uuique de toutes les racoes a la recolle progres
sive des racnes les plus grosses. Cetle derniere pratique est de regle dans ies montagnes. A.J.
Kimber a compare les deux techniques appiquees aAiyura adeux culltvars pendant Irois planta
tions. Rose (19791 a utlise deux cultivars en une plantation. Les deux chercheurs ont trouve que
les rendements en racines etaient identiques s compares sur une base journaliere. 

Teneur en protene: la teneur en proleine des racines peut avoir une incidence maJeure sur la 
quantte de proteine ingeree par la population, etant donne le r6le important que la palate douce 
occupe dans le regime alimentaire des habitants des regions montagneuses. Le contenu prolidi
que des racines pruvenant de onze essais varietaux realises par le Departement des Industries
Primaire a ete analyse. De plus, six auteurs ont fourni des comptes-rendus relatifs au conlenu 
protidique des racines. Ces derniers sont a ldtude par Heywood el Nakikus (1981). Les analyses
publiees et non publiees indiquent que le contenu protidique des racines vare enormement sui
vant les cultivars. Alors que les memes cultivars etaienl analyses dans des experimentations
differentes, il est apparu que le classement des cultivars elait divergent d'une analyse a I autre. II
n'a pas ete clairement etanli si cetle divergence provient de la variation du contenu des racies en
proteine suivant les plantations, ou de cerlains problemes inherents aux techniques uilisees
Dans une serie d essais, la teneur en proleine de trois cultivars aaugmcme par une lertilisation N 
ou NPK (Kimber 1976). 

Essais de conservation des essais comparant didferentes techniques de conservaion des

racines en silos ont ete realises a Kandep (2350 m) el a Kuk (1600m) par Aldous (1976), et a

Keraval (20 m)par Bourke (donnees non publiees). It aefe etabli quil etait possible de conserver
 
avec succes des racines en silos jusqua 50 jours aKardep, 40 jours aKuk et 30 jours aKeravat.
 

Autres etudes agronomiques: la palate douce a servi de principale plante test dans les essais 
realises a partir de systemes culturaux differents en plaine el en monlagne. Des essais ont entre 
autres ete realises pour evaluer effet de I'lepuisement du cj,. i.. rotations culturales et les types
de tacheres. Des essais de culture intercalaire associant la palate douce au mais ou au sorgho ontmontre que la combinaison palate douce mais augmentait les rendements ponderaux et economi
ques (Kesavan 1981). Des etudes portant sur I'analyse de la croissance ont ete eltectuees par
Bourke (1978) et Enyi (1977). Les eludes d'uniformile de AJ. Kimber ont permis de recommander 
les dirnesions de 16 . 2,5 mpour les parcelles d'essais. Une autre elude aconsiste aexaminer la 
taille des 1ges a I elt du gel en conditions simulees. 

Autres travaux de recherche 

,,Riz kaukau un travail experimental aele realise sur la production d'un derive sec de la palate
douce connu sous Ic nom r niz kaukau ,. Siki (1981) et Thomas (1981) en ont dcrit le procede 
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de fabrication, Les recherches ont ee faites en 1977 mais la production s'est arr6,6e a la suite 
d'un approvisionnement insuftisant en racines et d'une mevente, causee par un prix de revient trop
eleve, un mauvais accueil par los consommateurs et one commercialisation defectueuse (Thomas 
1981). 

Maladie de !a petite feuille quelques recherches ont ete effecluees en vue d'identifier I'agent
causal de celte maladie. Elles sont examinees par Pearson 1t981 J. 

Ahmenat!cn ammaa alosracmes at le feuilage de la patale douce ont 616 evaiues pour) alimen
lation des porcs et do la volaille. Malyiicz I1971 )a trouve quala palate douce crue et on concentre 
protidclque orul a 53 - donnaient satisfaction pour lalimentahuon des porcs. Lajout aux rations 
standards de feuiies de palate douce n amehorait pas a performance au eiveau des porcs (Maly
mcz el Nad 1973 Le systeme consistant afaire lpturer un champ de palates douces par des porcs 
a la Ionge a ete couronne de succes Rose 1976 Walt 11973) les resultats de cettea resume 
experimentalr anrsi cue ceux daultes travaUX dC recherche sur utilisathon do la palate douce 
pour Iahmenlat:on des porcs 1lya. orie aulres, ncI1us los roSUltatS soivants {i)I ahmentation des 
porcs avec des patates douces Cuites (torWnone ageNlai&1 do poids vif supe'ieure a celle 
obtenue an ut iisant des palates dtuces cres: l; los porcs paturant des palates douces ont 
beSOM duLi supplmet pro qdiue (to 500 g de concenlre par porc el par tour Turner et /,(1976)
oant etudi; (iferenes ratons abase do palate douce et d un supplement prolidcique pour I alinan
atlon do a 'olave is en oat concdu quL I clad plus econcmique d ulliser un produil conlplel
specialement prepare a ne.ows que le prix du concentre protidique soil tres peu eleve el que Ia 
patale aeuce sort disponibe en abondance 

Recherches en cours 

Los collecions de ressources genetiques s'enrichissent sans cesse, aAiyura. Keravat et Laloki. 
L evaluation des cullivars de PNG et des varretes introouites se poursoit aAiyura. Kervat, Laloki et 
daris loutes les regions montagneuses. L'interaction entre la fertilisation azotee e le cultivar est 
otudee a Aiyura et1a Keravat. Letude du chaulage est en cours a Laloki Des essas do divers 
engrais organiques (fumrier do porc, pulpe de baies de caflier, azolla pmnata el compost) sont en 

ors 5ur le Plateau de Nembi (1700 m)dans la Province des montagnes meridionales. Le carac
lere saisonnier de la production est etudib grace a I'examen des marches el das polagers, el des 
dates dessais de plantalion a Aiyuraet sur le Plateau de Nemb. Les cullvars sont cribles pour la 
resslance au charangon et I incidence de la maladie de la pelite feulle osf eludiee dans des 
essais de terrain aLaloki. 

D niporlants efforts de recherche sur la palate douce onlt ele deployes on PNG et sonlt poursu
vs. Lobjectif est de meltre les resultats a la disposilion de la communaute scientifique el, plus
particulierement, des producteurs de palate douce, que ce soit pour la subsistance ou le 
commerce. 
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LA PATATE DOUCE ET SON IMPACT
 
POTENTIEL AU LIBERIA
 

M.A. AS-SAQUI
Institut Central des Recherches Agronomiques, Ministere de IAgriculture, PO Box 32, Gharnga, Bong County,
Liberia. 

INTRODUCTION 

Au Liberia, les palates douces sont cultivees sur 2000 hectares. Bien que cette plante soit genera
lement cultivee pour ses racines, de nombreuses popu'tons dans le monde consomment les 
feuilles et le sommet des tiges. Au Liberia, les feuilles sont considerablement plus utilisbes que les
racines, et beaucoup de gens cullivent de la palate douce dans leur jardin principalement pour les 
feuilles. Les feuilles de palate douce el les feuilies de manioc, couvrent ensemble plus de 25 %de 
la consommatlion calorque journalere do la popularion du Liberia. Compte tenu de la malnutrition 
protido-calorique svissant dans beaucoup de regions ou les palates douces peuvent 6tre culti
vees. les sommites des tiges el les leules de cette plante pourraient cons!ituer un complement
ires precieux pour d autres alhments hydrocarbones (Dahniya 1979). De plus, la plante est tres 
utile car ele constitue une reserve en cas de famine (Brooke 19721 causee par une invasion de 
sauterelles. Elie est egalement plus resistante . la secheresse que le manioc ICulwick 1941 ). 

Les chiffres de production mondiale (Tableau 1) revelent que IAsie est la principale region
productrice de palates doces, avec I Afuque en seconde position, responsable denviron 4%de 
!ensemble de !a production iiondiale (FAO 1980j. La raison pour laquelle les niveaux de produc
tion sonl si bas en Afrque en general, et au Lberia en particulier, na pas ete degagbe de maniere 
precise, ais le goat sucre de la racine (que beaucoup de gens trouvenf desagreable) peut acet 
egard, jouer un rble important Le caractereorminemnment perissable de la plante dans des regions 
ou les techniques de conditionnement el d 6conomie domestiques nont pas et6 dbveloppees et ou 
le conditionnement commercial esl impossible peuvent 6galem-,nt concourir a reduire sa popu
larite.
 
Cependant, la planle presente de fortes potentialts au Liberia, comme alleurs sous les tropi
ques, et les mbthodes de production se developpent en vue d une acceptation plus large.
 

Tableau 1.Productlon mordialedepataledouce 1979 

Zoge Superfcie i0 n3, ce rl hai JRehaen r1111!Production (1000 1 

Monde 13630 84 113954
Aste 12422 85 104617
Alique 782 6,5 5053Amnrique duSud 225 101 2263
Amerique du Nord 178 7.2 1293
Oceanio 110 5,4 593
Europe 13 10,4 135 

(Source 1980)FAO 
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TRAVAUX DE RECHERCHE 

Compte tenu oe I'importance et du potentiel de lapatate douce comme source d'aliment energe
tique capable d'aider les populations asurmonter les crises alimentaires, un programme d'amelio 
ration de lapatate douce a ete nilie1978en a I'lnstitut Central de Recherches Agronomique! 
(CARl) du Ministere de I'Agriculture. en etroite collaboration avec Ilnstitut International d'Agricul. 
lure Tropicale (IlITA)dIbadan au Nigeria. 

L'objectit principal du programme est de selectionner des varietes tres productives, de bonnE 
qualite, resistantes ou lolerantes aux maladies et aux insectes nuisibles, conjointement a de. 
pratIques culturales ameiorees pour assurer une productivild elevee. 

La recherche sur lapalate douce au CARl en est a un stade preliminaire. Foutefois, les progres 
suivants ont ete realises depurs que lepiogramme b,!neficie de lacooperation de IIITA. 

Ressources genetiques. Une prospectron a Iechelle du pays aete realisee d'oclobre a derem
bre 1978 pour reunir du materiel local de palate douce el daulres plantes aracines ettubercules. 

Un lot .lde 172 nurneros aete collecte, donl 52 etaient des patales douces. Avec ceux du CARl, 
is forment une collection vivante qui est evaluee comparatvement aux varieles en provenance de 
I'ITA. La plupart des tyes !ocauxsont vulnerables aux maladies et aux insectes nuisibles et onl 
un faible potenliel productf .es palates couces coileclees presentent difterentes combinaisons 
de pigmentaton de I ecorce de laracine et de lachair. du petiole elde laface infrreure de la 
teuile, amsi que diflerenles 'ormes et dimensions de feuilles. Cetle banqun de genes sera conser
vee pour ser.,r ade tulurs travaux de selection 

Amelioration varietabe. Deux cents graines de varieles differentes onl e1e reques en provenance 
du programme de seiection de iIITA Elies ont ete semees en 1980 et une pepiniere de plantules a 
6t6 creee. La pourcentage de germination etal! de 80°coet les olants, sains et exemps de symp
t6mes de maladies on! rontre Lne croe'.sance vigoureuse. Its seront recoltes en 1981 et un essai 
de rendement prelimrare sera efteclue apres une seiection des plants. En 1979, quelques cen
taines de granes de 11 varietes de palate douce ont egalement ete reoues de lITA en vue 
dinstaler une ceuxiome pep.n ere de planlules. Les varietes etaienTIS 2328, TIS 3290, TIB 8, 
TIS 5125, TIS 3247 TIS 5061. TIS 3030. TIS 5239, TIS 2532, TIS 2330, et TIS 3017. Elles ont 6te 
eludiees en pepniere el criblees pour deceier les maladies, les insectes etle rendement. Parmi 
elles, huit clones ont e1e ni ialrnent selechonnes pour un essai de rendement preliminaire. Le 
tableau 2 indique les performances de loutes les variles. Six dentre elles son tiresprometteuses 
el la plupart sont du type feuilluqu sera aisenl accepte par les consommateurs. 

Tableau 2.Resultats preliminaires des racines et en patales deuces lestees auCARldurant 1980rendements en pousses de 

Va'c'2s' Reodene'lel 'a:r'es itral RendementsenleIJleslpoussesiha 

TIS2330 257 10.I 
TIB8 
TIS3030 

238 
22.1 

93 
8.7 

TIS5016 
TIS3290 
TIS3247 
T1S3017 
TIS5125 
TIS2532 
TIS2328 
TIS5239 
Temoinlcal 

202 
196 
187 
183 
17,5 
15,3 
13,7 
10,3 
10,0 

9,8 
11,2 
7,0 
9,1 
10,7 
7,9 
8,7 
9,3 
12,3 

"Surce, Materel IITA.lIbada,Nigeria 
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Avec ces six meilleures varietes, un essai avance do rendement (repet6 quatre lois) a er6 mis en 
place cette annee. Le rendernent racinefeuille et laqualite seront etudies. 

Pendant lasaison des pluies (juin-octobre) les six varietes participeront _divers essais de 
pratiques culturales pour juger de leur valeur pour laculture paysanne. Les varetes seront egale
ment testees en plusieurs endroits dans deLx zones ecolooiques du pays. 

L'introduction, laselection etI'elevation &.dirtferentes varietes se poursuivia chaque annie, a 
partir des semences fournies par differentes organisation nationales et internationales etle per
sonnel affecte aux etudes de selection, d'agronomie, de physiologie, de protection des plantes et 
de nutrition, sera renforce. 

IMPACT POTENTIEL 

La patate douce vient en quatrieme position apres leriz, le manioc ot ligname dans laliste des 
plantes vivrieres hydrocarbonees du Liberia. Les feuilles fournissent une quantite sUbstantielle de 
proleines, tandis que les racines donnent de I'amidon etde lavitamine A. 

Les feuilies de palate douce sont precieuses sur leplan nutritionnel etpourraiet contribuer 
dans une large mesure a lamelioralion de laqualite nutritionnelle de Iaiimentation. 
Li (1974) areleve une variation considerable du taux de proteine brute sur poids secs des tiges ef 
des feuilles de palate douce, allant de 12.1 110,70 omais laplupart desc "ars avaient des taux 
variant entre 19.5 et 20,5 '. Purseglove 1974) aetabli que sur poids fr,,Ls feuilles contiennent-, 
860o deau, 3,200 de proteine. 0,800 de hipides elb,50 d'hydrates de carbone. 

Oye uga (1968) a etabli que lacomposition chimique moyenne des jeunes feuiiles de patate 
douce. en pourcentage de matieres seches, tait lasuivante : proteine brute, 24,6 %;-fibres brutes, 
9,1 Oo0etcendres tolales, 11,5 o. Les feuilles avaient un contenu en matiere seche de 12,5 %. 

Les travaux de Ruinard (1961) ont revile que, sur poids trais, les feuilles de patate douce 
contenaent presque hros fos plus de proleine effective etde dix Acent fois plus de carotene que 
lesracines. Kay (1973) a ostirrie quune analyse type des extremites des tiges (1O0g de matiere 
comestilbe) donnait les chiffres suivants: humidite, 81,7g: azote, 0,57g: extrait a 'lther, 0,67g; 
fibres brutes, 1,4 g; cendres 1,59 g(dont 81,2 mg de calcium. 67,3 mg de phosphore 0f 10,37 mg de 
i9r).Le contenu en vitamines est de 3,61 mg de carotene, 0,06 mg de thiamine, 0,17 mg de ribofla
vne, 0,94 mg de niacne et25,0 mg d'acide ascorbique. 

La palate douce est dolee d'un potontiel enorme comme source d'hydrales de carbone pour 
l'alimentation humaine e1animale. Son developpement est cependant tonction de lamise en 
coeuvre des "nethodes ameliorees de conditionnement elde conservation dans lamesure oo e'ie 
est possible au plan economique. 

Dans I'attenle d'une meilleure acceptation de laplante of d'une expansion dc laculture, la 
recherche agranomique s'emploie a developper les techniques do production. La prnduminance 
des cultures intercalaires dans les pays souligne lanecessile dintgrer lapatate douce dans des 
combinaisons etdes successions culturales comportant de preference des plantes deja popu
laires. Plante secondaire tolerante alasecheresse, elle devrait 6tre plus en mesuie que d'autres 
d'exploiter les ressources du milieu pendant les dernieres pluies. Cette exploilation depend 
cependant de laresistance des cultivars aux charan(ons e1de latechnicite amelioree de la 
culture. 
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LA SITUATION DE LA CULTURE DE LA 
PATATE DOUCE EN AFRIQUE ORIENTALE ET 
SON AVENIR 

R.K.JANA 
Faculte d Agriculture, Universitede Dares Salaam, PO Box 643, Morogoro, Tanzanie. 

INTRODUCTION 

Trois pays - Tanzanie, Kenya elOuganda - torment 1Afrique orientale. La region est situ~e 
entre l'Ocean Indren a 'est et laVallee du Rift aIouest, et elle Zambie,est bordee, au ford, par la 

le Malawi et le Mozambique L'Afrique Orientale setend entre les latitudes 41 45 
 au nord et 1150' 
au sud Le Tableau 1donne lasuperficie des pays d Afrique Orientale La Tanzane contnentale 
couvre plus de lamotle de Iasuperficie totale de laregion, leKenya un peu plus dun tiers et
l'Ouganda envron 13 +cLa topugraphe de laregion est tres variable, allant des neiges eternelles 
du Mont Kiirnanjaro et du Mont Kenya a laceinlure numide, et des deserts arides de laProvince 
septentrionare du Kenya aux luxurantes savanes bosees des hauts plateaux Les conditions 
climatiques sot auss. tres variables, surtout en Tanzane elau Kenya. Elles vont de celles de la 
ceinture httorale tropc;ile ou latemperature moyenne est superieure a27. 1humdite elevee elles 
ecarts de temaperature laibles, aceiles des chrnats temperes des montagnes, ou es temperatures 
moyennes varient entre 10 Cet 21 C En Ouganda. lesvariations chrmatiques sont mons mar
quees Lestemperatures moyernes varientia plupart u tenps entre 21 Cet 25 C. 

Tableaut. Lasupericie del'Atrique Orientale (maras nclusl 

' ++ i;:P"£'t 3 ":"t Totali[3 :t';'. ' 

Su',.-cee m scvae . , 1 
 641231 

q 3o'e' toy1Yi45i~0 

La pluviomeirie annuelle moyenne de I Ainique Orientate varne de mons de 250mm a olus de 
1500mm Certaines parties de laProvince Septentnionale du Kenya ne reqonvent quenviron
125 mm de pluies annuelles Contrastant avec celles-ci, certaines regions montagneuses reqoj
vent jusqua 2500 mm par an. En plus des dispanites considerables qui marquent lapluvometrie
totale annuelle, laseconde consideration mportante concerne ladistribution des pluies tout au 
long de l'annee. Dans certaines regions, les pluies sont reparlies chaque annee en deux saisons 
bien dislincles: dans dautres, les precipitations totales pour I annee sonl concentrees sur une 
periode si courle que lapratique dun grand nombre de cultures est impossible Un bon exemple en 
est fourm par laProvince Septentnionale du Kenya. La, laculture se imite a de pelites surfaces 
planlees en cultures resistantes alasecheresse comme lemamoc, lesorgho et le mil, qui sont des 
cultures vivrieres de subsistance. Leur ruslicite, qui leur permet de resister a des conditions 
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climatiques detavoranies, ies rend particulierernent precieuses car elle conslitue une assurance 
contre les echecs culturaux et Fafamine Un autre facteur important qui influence la croissance desplantes est la regularle des piuies Le Tableau 2donne la pluieometre annuelle minimum que on 
peut altenore quatre ain lees sur c q Hmonlre qu en moyenne qualre annees sur cinq. 72 C. du 
territoire du Ker ,a r !i' Co rVi e 500 m-m ce puies annueles contre 16 -, en Tanzanie continen
tale eteTngarn12 on OugiricA Par oppostlon 72 '_ de I Ouganda recot, en moyenne. 
qualre ars sur c:nq ertre 7 OMm0 1250am de ploies contre 47 -_en Tanzanie continentale el 
seuleniemrt 12 ai K*ry-e- rrtere <eorre s precp.utm retnment u Kenya, sou
igne la receste nconourrale d une poiique a ricole el forest re str,ce et judicreu e, si Ion 
veu, fa: e e me'!leur usage des terres soumises ade si severes condilions climaliques En depl de 
la grande ariabilte des caracteres chrmatques el physiques de la region ! est neanmons possi
ble de divser i Afrique Orientale en quatre regions prncipales la ceinture cotere, la plaine 
c6tiere de Iarrere pays. le grand plateau dAfrique Orientale el la Depression du Lac Victoria 
(Oloya 1969) 

Tableau 2.Pourcentage de lasuperice qui reoit quatre annees sur ciq une quantite annuele de pluie determinee 

a,-::", K, Al'ue0 c-tye 

72 35 
13 20 
12 4 

v%'~e . "'C-it' , N.Gr "i]A . , 

IMPORTANCE ET DISTRIBUTION DES PATATES DOUCES 
EN AFRIQUE ORIENTALE 

En Afrique Orientale Ia palale douce el le manoc sont les cultures de racires !es plus impor
tantes Des deux. Ia palate deuce est lIaplus largement repandue Elle est cultivee dans des 
regions d allitude nf6rieure a2100 npour aularnlqu elles ne presentent pas une saison sechetrop
longue einp~chanl les tiges de survvre d une saison aI autre Dans cerlaires regions - comme la 
Province centrale du Kenya el ier versants du Mont K,[rranjaro en Tanzanie - ou le niveau 
standard des petis elevages paysans est eeve la palate douce est un important aliment du betail,
parliculeremenl en saison secne car elle resisle a asecheresse Aces endrots, de nombreuses 
varieles oroduisent beaucoup de hies el p,, ce racrres, et sont cullrees specialement pour 
I ahmentaton du belai 

Dapres le Recenserneni de I Agriculturo Ougancase i!963 54), 86000ha elaieni plantes en 
palates deuces en 1963 (ont 7.1000 ha enrcullur pure (t 12 000 ha rn association avec d'autres 
plantes La culture de It palale deuce incornbe l(our]us auxfemmes En lant que culture vivriere 
complementare, les patales deuces sent largeanent cullivees dans presque loutes les regions de 
I'Ouganda a tel Onit que Nr distribution est elroeinent associee acelle de la population. La 
plus grande concentration so stue dans le Kigozi do sud En Ouganda du sud, les palates douces 
jouissent d on stalut preferentel ,ans I agriculture traditionnelle par rapport au manioc doni t'ex
tension esl himte p;.r I altitude Avanl 1900. les palates douces etaient imporlantes au Buganda, 
au Bwamba el chez les Bakonro du Ruwenzori La propagation vers le nord a I'inlrieur de l'Ou
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ganda est plus recente puisque laculture ne parvint a Lango que peu avant 1923. IIest possible 
que son importance ait recemment dimmue au sud de l'Ouganda, en rarson des plantations de 
bananiers (Dunbar 1975) Dans dautres regions. ou elles sont mons importantes, on les trouve sur 
de petiles parcelles autour des habitations, trailees en culture riaralchere. Dans ces conditions, 
les palates deuces peuvent Ire cultivees sur lamme parcelle de terrain pendant plusieurs 
annees successives 

Dans laplupart des regions a saison seche prononcee tlles sont cult,\'ees dans des zones 
marecageuses pendant les mois secs Ce mode de culture assure d une pa,':materiel de plantale 

tion necessare a laculture suivante el.d autre part procure de Ia nourriture en attendant la 

recolle de iaculture p cjncpale de lasaison des pluies - periode de Iannee pendant laquelle les 
vivres sent rares Ces parcel;es sont ndiv'duelles ou coliectives el.dans certains districts, dOu

ganda 'a lo, :n-pose eur miso en culture am de const tuer oes reserves en previson de lafamine. 

Pour 1Oucanda cans son ensemole les palates douces occupeni environ 9% des surfaces 
consacrees auy cuitures ;.vrieres Tab:eau 3j ilsort aquatrieme des cultures v;vre,'es les plus 
importantes apres oer tc n'amocmiel E.eus,ne !abanane el Kigez, on Ouganda. est une region 
cans aquel'e :es palates douces opt ,uleur importance croitre pendant iescinquante dernieres 
annees cc qu: peut sex jqLuer par une pression de !a population sur les t.res de c district telle 
qu ellea mpose le romplace ment des creales de base trad ionnelies par une plante a racines 
tres productl,. Cetl !'ypolnese est appuyee par lefat quo !es prncipaux centres de production 
de palates douces en Afrique Orientaie a savor Kigezi eta region de Kampala en Ouganda, le 
Sukumnland en Tanzame au Kenya. heux a haute pressioneta reservL K~kuyu sonl lous deo 
demographique 

La stuation aclueile de laculture de lapalate douce en Aft:que Orentaie est presentee dans le 
Tableau 4 Apresent, etseon lesestrnations do IaFAO. un peu plus de 3%des terres arables 
dOuganda sont cultivees en palate deuce En Tanzane elau Kenya. laculture de la patate douce 
couvre envron 1', de0terres arables En rnirme temps. i,est interessant de noter que lerende
ment en palate deuce par unte de surface est rel, lvement nioindre en Ouganda qu en Tanzanie el 
au Kenya (Tabieau 51. quoique les superficoes sous culture er Ouganda soient ls plus elevees. La 
cause de ce phenomene est atlribuee avant tout aux maladies, aux mnsectes nuisibles etau man
que de varetes adaplees 

CULTURES DE LA PATATE DOUCE DANS DIFFERENTES 

PARTIES D'AFRIQUE ORIENTALE 

Caracteristiques de laplante 

Bien que lapalate douce soit souvent traitee comme une plante annuelle, elle est une plante 
rampante perenne. Chaque plant produil un grand nombre de tiges rampantes qui se redressent 
rarement au-dessus de 45cm. Los palates douces ont des tiges (sarments) feuillues, rampantes 
ou prostrees, munies de racines adventives qui se terminent en rentlement. La oo les nceuds 
entrent en contact avec Ic sol ou lorsqu'ls sont enterres au cours des sarclages, its peuvent 
6mettre des racines, mais celles-ci sonl habituellement plus petites que celles emises par I'extre
mite enterree du maleriel de plantation. La plante est culttvee comme une annuelle etest multipli~e 
veg~tativement a partir de fragments de tiges etrarement a partir de racines. Les boutures sont 
habituellement mses a blanchir a I'ombre pendant deux tours. Flles emettent alors des racines 
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plus facilement. La plupart des vari0es de patate douce d'Afrique Orientale fieurissent abondamment et ronremarque en Ouganda que des plantules poussent souvenl dans les champs. La 

Tableau 3.Lasuperfcie plantee enpalate douce exprnmeeenpourcenlage par rapport alasuperficie descullures vivrieres 
(slatisliques moyennes des superficies de 1957 el1958)
 

S 
 :.'sr eS 

Buganda
 

Masa~j 5C46 

3H23!
 
TO~r: 


Province Orientale 

13,
 
62 

7T
 

Province Occidentale 

: 72 6S 223T,' 
 7222 

TQ3T, 5", 71 

Province Seplentrionale 
La, 21 13 53
 

'S 
 1278
 

LTOT' 
 32 5 
TOTAL
.,.-
 220 
 89 

majorite des varietes sont autosteriles mais peuvenl produire quelquefois des graines si elles sontcultivees a cole d autres vareles ou si elies sont pollinisees arificiellement. Les racines varient
selon les varietes en 
 ilale. forme, couteur elqualite almentaire. La forme de lafeuille, laforme delaracine, lacouleur de laracine el la rapport racnes tiges. different enormement ;'une vari6id 1
 
I autre
 

Les premieres racines pouvent nabiuellement eire recolles entre qualre ef cinq rois apres laplantation. Le cycie cultural (de aplantaion tlarecole depend de Ia variele, du climat etde lacoulume locale. En Ouganda, en Tanzanie eldans les regions occidenlales du Kenya, les palatesdouces sont rarement laissees dans Iesol au-dela dune aimee, alors que dans laProvinceCentrale du Kenya. ou lareparhtion des pluies esl favorable, elles demeurent habituellement dans
le sol pendant deux ans, voire parlois jusqu asix ans. 
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Ecologie 

Pluviometrie et besoins en eau 

Les patates douces sont tres resistantes ala secheresse. Les tiges restent vertes et pleines de 
vigueur malgre de severes periodes de secheresse, mais la croissance racinaire devient alors 
neglgeable. La palate douce pousse bien dans des zones ou la pluviometrie moyenne annuelle 
est de 750mm ou plus. Dans les regions a longue perode seche - ce qui est Iccas dans de 
nombreuses regions do Tanzane - ole est cuT,'oee comme une piantc annucte et replante pres 
des marais, des rivieres et des zones de suinlement pendant la perode seche. La od la pluviome
trie est elevee el bien reparte, comme dans ;a Province Centrale du Kenya, eile est habituellement 
perenne. 

Tableau 4.Utilisation des lerres enAfrique Orientale (1978) 

Tcal 
SXc eCes rC"res 

Terlosaesec CrJ'es ermanenres 

Te-esy.oes 

C, 'es .'m33e :es 

P:. scare'ls 
.;..t'&setre' , E sees 

Atles:ever 

Sobrce AnLa,.reces Prodctos deia AO. 197933;(vol 

Z Estmatore laFAO 
Y .ornee noofce!e 

T," . r n , Ouga ,oa 

9459 23604 
85v04 519 971 

5140' 2273' 5610, 
4110" 179' 4 00 
1030,' s80 1530.' 

44680' 3770' 5000" 
31074 1874 2759Y 

7710 49011 6602 

Tableau5. Ulilisation desterresenAtnque Orien tale(1978) 

Tazaq e 

1969-71 39 
1977 54" 

1978 53. 
1979 53 

19,69-71 6053 
1977 6204 

1978 6226 

1979 6226 


1969-71 234 

1977 335' 

1978 330" 

1979 330' 


Annuare des ProductonsdeaFAOSource 1979evol 33) 

Z Est~malion dela FAO 

0.Oa.a Alrque 

Superticie (x10 ha) 
3 133 675 
.- 7 749 
37 3" 768 
38 782 

Rendement(kg ha) 
7753 5260 5954 
7176 4818 6258 
8884 4665 6383 
8947 4912 6459 

Productiontolale (x10'tm) 
230 693 4020 
250 60"' 4668
 
330 674' 4905 
340" 689' 5053 
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Altitude et temperature 

Les patates deuces poussent bien dans les regions chaudes etfroides de 'Arique Orientale. Un
climat chaud ethumide aprecipitations regulieres permct dobtenr les
meidleus rendements, La
cultire est capable de resister aune sccheresse marquee mais les rendements seront moindres.

Elle lolere ac Iombrage qiJ 
 toulCiois ne doi pas 6tre dense C est a des temperatures superieuresa 24 C qu ele pousse lemoeux. Les palates douces sont couramment cultivees du niveau de la
 mer a 2100 in daltitude elcertanes lusqua 2400 rn.
Cost poilrqe > aux altitudes sup rioures,

elles remplacen Iemanmoc. rarernet cutive plus haul que 1500 m
 

Exigences edaphiques 

IIexiSte tres peu do documentation sur uosexagences edaphiques de la palate douce en Afrique
Orientaie E'.es sont cullivees sur 
des sos tres varies quivont des sois des marais aux sols

erodes. Aen juger par !a reaction des palates deuces au furmer de ferme, elies exigent des sols
fertiles pour donner de bons rendernents , elles peUvenl certes s adapter ades sols pauvres, mais
 
lerendement est alors infereur 

LES OPERATIONS DE TERRAIN 
Preparation du sol 

En Afrique les melhodes de pre,'araion du sol sont tres diverses. En Ouganda et en bordure deslacs au Kenya es palates deuces sent culltvees sur des buttes ecarlees denviron 0,90m et
Diantees denviron quatre boutures chacune. Dans laProvince Centrale au Kenya elles sontpresque toujours cultivees aplat. Les billons sent laregle generale en Tanzanie elparfos cons
tates en Ouganda etau Kenya occidental.
 
Buttes eltilons creent les conditions de sol ideales pour I'expansion racinaire La ou les patates

deuces sant cultivees a plat, lesol est habiluellement suffisamment friable etcien drone pour
rendre buttes et billons superflus. Toulours est-il quun travail profond du sol est necessaire pour

faire de laplace pour 
lacroissance des racines elpar consequent, pour obten:r Ios meilleurs
rendemients Toules los oiauvrases herbes - comme Digtariascalaru.'n - deont vltre rdelrutes. 

Epoque de plantation 

IIexiste trop peu de donnees expermentales pour permiellre do conseiller une epoque optimale

de plantation pour lapalate deuce. Aussi, cc 
n est que tres rarennent quo les planteurs leur donnent Iaprionle sur les cereales ou sur dimportantes cultures de rente conme le colon. Its planlent

a nimporle quel moment convenable quand e salet suflisamnent humide pour assurer une
 
bonne reprise
 

Quand les pluies sent reg.ierement rep.i rles lout au long de I annee, comme a Buyanda, laplantation peut s ef!fcluer presque Chaque nbois En presence dune saison pluvieuse bien marquee comrnme a Teso,laplantation a heu au debut des piu~es sur leplateau eialiafindes pluies
 
dans les niarais
 

Maleriel de plantation 

La propagation par graines est possible rais n'est suceptible detre ulilisee que par los selec
tionneurs , lapropagation vegetative est laseule methode pratiqute par los petils proprietaires.
Dans toute I Atnique Orientale, los portions apicales dos liges (celles qui sent los plus eloignees de
labase du plant) sonl preferees etprelevees sur des planl ;amaturilt. La tongueur des boulures 
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est fonction de la coutume locale et des prfefrences individuelles ; les fragments de tige peuvent
avoir de 23cm a 90cm de long. Lorsque le matei:el de plantation est peu abondant, il peut 6tre 
recherche sur les portions medianes ou mdme basales des tiges. Dans certaines regions d'Afrique 
Orientale  comme IOuganda, les zones lacustres du Kenya et les montagnes meridionales de 
Tanzane - le materiel de plantation esl couramment fane plusieurs jours avant le repiquage de 
fai;on afaclder Iinitiation des racines :1 peut 6tre reccuvert d'une couche de vegetaux ou de sol, 
ou tenu a lombre sans couverturo directe. Dans dautres regions. los plants sont repiques sans 
fanage predable. 

Methodes de plantation 

Les fragments de tiges coupees tou boitures) denviron 30-45cm de long. de I'epaisseur don 
crayon a la base. sent preleves sur la portion apicate des tiges de plantes a maturite. Elles sont 
d'habitude blancnies a l'orbre pendant deux tours pour stimuler la croissance des racines. Les 
boutures, base compris , sent enlerrees a moilie ou aux deux tiers suivant un c,,rfairi angle. 
Cependant. les longues boutures sent enterrees prequa plat, la pointe sortant du sol a un certain 
angle Ouoelquetos comme dans a Province Centrale do Kenya. soule la portion mddiane des 
boutures est enlerree, les deux xtremlds roslant exposees. A Teso et a Bukedi (en Ouganda), 
elles sont planloes dreclement sur abutte el couveites de terre, qot est enlevbe deux jours plus
lard. Dies doivent dtre edemne de rnaladje virale La inethode traditionnelle consiste aplanter sur 
des buttes. qui sent des montcules de lerre soigneusemenl travallee. La hauteur. les dimensions 
et les ecartemonls des buttes vrC nl Ce trOu a lrfl)u Lemploi d un baton fourchu est courant dans 
le nord de I Ougandar et perniel do panter de grandes luanites do boutures. Aileurs, les boutures 
sont enfouios a !a main ou couvertes de terre Habiuellement 2, 3,4 ou 6boulures sont planlees
dans claque butte Lespacement nflUe peu Sur es rendemnits a dheclare, muis les ecarlements 
plus larges donnent des racnes plus grandes La methode de plantaton mnoderne cons;ste a 
planter sur i:luons. qu sont aint-erosfs s iis suivent les contours de relief, el qui peuvent 61re 
confectionnes aIaide de corps Dutleurs tires par des bciuts ou par un tracteur. La culture a plat est 
uhlisee pour los cultures perennes quand la couverture du sol est necessaire. 

Ecartements 

La palate deuce est habituellement plantee en culture pure ou avec des cultures perennes. Elle 
se repand si rapidement que Iaculture intercalaire avec les plantes annuelles est rare, mais, si tel 
est le cas, la plantation est habituellemen relardee jusqu'au moment ob les autres cultures sont 
bien installees Quand la culture est faile a plat, un ecarfement au hasard est adope. Quand la 
culture est farte sur iltlons. ceux-ci sont espaces de 0,90 m - 1,50 me les tiges ne contribuent pas 
beaucoup aIobtention de bons rendements. 

Engrais et fumiers 

Les engrais azotes n onl )as donne de bons resullats en Afrique Orientate; les rendements en 
feuillage ont queoquelois augmentes mars les rendrements en racines ne se sent pas ameliores, 
voire m6mie ont ddcru Lapplication de P et de K nest pas encourageante le fumier deferme 
donne touJOurs de bois resultats mars itesl tres rarement utilise. 

Varietes 

IIexiste un grand nomobre de variefes qui difterent par le jo t, la valeur nutritive, la faille, la forme 
eo la couleur des racines, I'epoque de maturit6, le rend, ni oi, la resistance aux insecles et aux 
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maladies, la structure de la feuille et ainsi de suite. A Ukiriguru, en Tanzanie, des collections deplus de 2000 clones ont bte constituees dans ;e passe. Les perspectives dans le domaine de
Iamelioralion, de la seleclion el de la creation varietale 'ont vastes. De nouvelles varietes sont
periodiquement trouvees, provenant probablement de plantules qui se sent ensemencees d'elles
m mesa partr o se-nence resultant du croisement entre des varietes en Tier cison. Les nouvelles
variefes se font en 10-20 ais Un des proboemes inherent a la culture de la palate douce en Afrique
Orerntale est la degenerescence frequente dls varetes avec le temps. Los maladies vira.es sent 
suuco'rInees detre a cause do cette degenerescence. On pense que los nouvelles variet~s 
proviennerilt de plantLJIes sporlanees 

Rotations 

La culture est souvent pratiquee sur de pelites parcelles autour des maisons ou en bordure des
marais et. !aplupart du temps, nest pas comprise dans une rotation - sinon elle se place habiluel
lement en fin de cycle. Elle peul occasionnellemenl 6tre ulihsee en premiere culture pnur nettoyer
le terrain. Quand los palates douces sont etablies en culture pure. e c esl le cas le plus courant,
elles peuvent faire partie integrante d Lne rotation cullurale Des exemples de culture continue
sol: la culture sur les versants abrupts des montac' es ou los palates douces couvrenl le sol et
empechent !'erosion mieux que ne le font a plupart des autres cultures), la culture en pettes
parcelles pres de la ferme (ades endroits choisis pour facilifer le trainsport , iacullurie le oiig des 
routes inot&...ment dais certaines parties du Kenya ou les arretes municipaux nterdisent la cul
ture des planles de grande taille, comrno le mais, directernent en bordure des routes), , (fans lefond des vailees. A la difference de IOuganda et des regions occidentales du Kenya ou ies patales
douces font souvent partie done rotation comme premiere culture apres le deserbage du terrain,
dans la Province Centrale du Kenya lios sent souvent cultivees sur des lerres appauvries par des 
cultures anterieures de mas el de naricots 

Contr6le des iaauvaises herbes 

En ce qui concefni(. apalate deuce. le desherbage ne pose pas un gros p;obleme. La planle esttellemenl volonalre qu ille couvre rapidement le sol et supprime la pluparl des mauvaises herbes. 
Deux ou trois sarciages soigneu peUvent efre eflectues dans les dei, nremiers mois deo1. culture 
mars one fois que celie-c, couvro suffisamment le sol. Ia plus g'ide partie o,< 'ruv,.,ses herbes 
esl etouffee OeIqoefos. In est mdme pas du lout necessaire de sarcler 

Recolte et conservation 

Les palates deuces sent habituellement recoltees une par une car los besorns domestiques n'en
demandent que peu a la lois el, qu'a la difference dautres legumes elles ne peuvenl 6tre conser
vees en ben elat de fraicheur que pendant quelques yours Co n est que coupees en tranches et
sechees qu elles peuvent "Ire conservees tres longtemps. mars celte pratique nest pas courante.
Le fait de prelever one ou deux racines of de igisser los autres en place ne nuit aucunemenl au
plant Un b.ton laille en pointe est souvent utilisb ;/iur la recolle . si. par conlre, un jerbe, ou one
houe manuelle esl utilsee, les risques dendomrn ager os racines augmenfent. Le sechage tal 
perdre aux racines environ 2 3de leur poids 

Rend ements 

Des donnees exactes sent dtfiiciles a obtenir localernent acause des methodes de recolte. Les
rendements peuvent varier entre 2,5 - 151 ha de racines traiches Do plus, 2,5 - 101 ha de lanes 
sent produites el constituent une nourrilure de grande valeour pour le lbetaif 
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Insectes nuisibles et maladies 

En Afrique Orientale, les chprani;ons de la palate douce sont les insectes qui lui infiigent le plus
de dommages. IIexiste deux especes, Cylas formicariuset C.punctcollis.La premiere est la plus 
commune Les larves creusent des gaieries dans les tigi s el dans les racines, provoquant ainsi la 
decoloration et I amertume des racines, el le rabougrissement et le launissement des tiges. Le 
virus B de la palate douce esl I'agent causal de la seule maladie qui menace serieusement la 
culture de Iapalate douce en Afrique Orientale. Elle provoque le rabougrissement, la ramification 
excessve et le jaunisernent des liges, et des sympt6mes de malformation de phelloderme peu
vent se developoer dans les racines. Le virus Besl transmis par des a!aurodes (Bemisia spp.j. Un 
autre virus, le virus A de la patate douce, qui est transmis par des aphides, a une importance 
mmme exceptd en Tanzane occidentale. 

Utilisation 

L.a methode de preparation des racines de palate douce communemenl utilisee consiste a les 
faire bouitlir sans les peler eltes sont pelees juste avant dftre consommdes. Une autre meth,de 
populaire en usage dans les Provinces Orientale et Centrale du Kenya est de les faire r6tir sous la 
cendre, sans Ps peier. Une faCon mois repandue de les cuisner consisle a les peler e les 
dcouper en Irancres is a ies faire bouiLir ou ire avec d autres racines ou tubercules, des 
cereales, des egurmneu,as ou encore avec des IegUnies. Dans certaines regions - nomme celle 
de Nyanza au Kenya el en Tanzanme occidentale - les palates douces som pelees, coupees en 
tranchas, sechees, el ensurfe redultes en farine el rntangees avec du sorgho ou du mais pour 
confectionner . ugah ouI up Acland1975. Dunbar 1975). 

ACTIVITES DE RECHERCHE SUR LES PATATES DOUCES 
EN AFRIQUE ORIENTALE 

Bien quo la palate dcuce soil I une des plus inporlan es planles vivrieres dAfrique Orientale, les 
acivites de recherche la concernant font actuettemerl defaul. Dans les annees 1960, quelques
Iravaux de recherche furent manes en Ouganda el au Kenya pa, des equipes d'expafribs (Aldrich
1963: Ingram 1967: Mac Donald 1963: Weatfey 1961) mais dts ne furcnl pas poursuivis en 
Ouganda acause des bouleversements poli iques 

En Tanzanie. la recherche sur la palate douce aele lancee en 1967 ala Station de Recherches 
d Ukiriguru Tanzanie occidenlale pres du Lac Victoria). La recherche comprenait I'etude de col
lections varitales, des epoques de plantation, des ecailements, de Ieffet de la forme e des 
dimensions des Ieuilles sur la iolerance ,arietale a des plantations lardives el ainsi de suite. La 
discontinuite dans la plupart des travaux sexplique dans ce cas par le roulement du personnel
expalrie et (acrse de Inmain (Ionuvie locale De plus, une grande partie des varl6tes collectes 
dans le pays ou iriroduites de I'tranger ne furent pas conservees el Oeauc.oup daulres ne surv6
curenl pas a asacheresse, aux predaleurs et aux maladies (Rapporls Aiiuei 1970, 1972). 

Recemrnent, le Programme national d'am6eioration des plantes a rawnen et a tubercules de 
Tanzar,e adle mis e place fut insfal!b a Ukiriguru cf investi de la responsabilie d'amglierer la 
production de pdales douces dans le pays en identifiant les facteurs limilants de leur production.
Parmi ceux-ci tigurent: usage conlinu de vari6tes peu producives technique agricole defec
tueuse ; problemes d insectes el de maladies: installations de stockage insuffisantes; problemes
de condi!ionnement, uflisaln inad6quate de la culture. Bien que les variudts locales de palates 
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douces aient toujours montre une faibie capacile de production de racines et peu de resistance 
aux maladies et aux insectes nuisibles, les agriculteurs continuent a les cuttiver dans leur environnement respectif et en appliquant de mauvaises p'atiques culturales. Ceci s'explique par lefait que laplupart des agricultecirs ne disposent ni de varit s ameliorees. nidu paquel lechnologiquemis au point dans les stations de recherches agrenomiques elque les quelquas agriculleurs qui yont acces ne les utlisent pas parce que c es! quelque chose de nouveau dont its n'ont encore 
jamais vu es resullats IRapports Annuels 1978.1979). 

Des paragraphs precedents I ressort clairement que ies trois pays dAfrique Orientate ont unbesoin urgent d un programme de recherche oen coordonne su. la palate '.uce C'est une salisfaclion que de conslater qu un leiprogramme a dores e deel.t6 lance et qu'l es! en train de se 
renforcer, not-'mment en Tanzame. 

L'AVENIR DE LA PATATE DOUCE EN AFRIQUE ORIENTALE 

Ces dernieres annees, les pays d Afrique Orientate ont gravement soufert de lafamine. Enoutre, pour dns raisons multiples, laproduction On ado cereales est egalement stagnante.
observe qu- lapatate douce es! cultivee dans oresque toute IAfh que Orientale et qu'elle est 
populaire dans les systemes da culture tradrtior,,, s. 

I.e p lentiel productif de lapalate douce elant extr6mement eleve e cette plante beneficiant du 
fii d irc deja connuc dans iaregion, ilne fail aucun doute qu elle possede un brillant avenir en
 
Afrique Ortmntale pour contriburer a couvrir les besoins alimenlaires de laregion
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DISCUSSION GENERALE
 
(SEANCE I) 

URITANI: Pourriez-vous nous expliquet si,a/ avenir, lapalate douce sera prderable au manioc 
sous les tropiques. 

VILLAREAL :Les scientitiques de lapalate douce esliment que lapalate douce possede un meil
leur potentiel que le manioc essentiellement en raison de son cycle cultural plus court et de sa 
valeur nutritionnelle plus elevee. 

SALIRE : La palate douce est-elle mieleureque le manioc pour la production dalcool? 
VILLAREAL: Je pense qu ils donnent des rendenents a I hectare comparables mals lapalate

douce semble legerement depasser lemannc s. ' rendement est exprime sur une base journa
liere. Comme vous le savez, la palate douce a in cycle vegetatif plus court que celil,du manioc. 

SALIRE: Dans laregion de Biul aux Philippines. cortainsagriculteurs preferent planter /apalate 
douce le mercredi des Cendre5, persuades dobtenir des racnes plus grosses et plus abon
dantes. Y-a-t-l une quelconque raisonscientilique expliquant cette coutumro ? 

VILLAREAL :II s agil d une superstton pour laquelle lesuis incapable de fournir lamoindre 
explication scien//fique 

KAYS: Sur sols compacts, les deux composartes orinmaires de lareduction de rendement sont 
dimmnuees concentration de ioxygene du sol et impedance trecanique.Ouelle est celle des 
deux qui vous semble Otre /aplus 'mportante pour laproduction oe palate douce ? 

VILLAREAL: Je pense que )une commne I au/re sonl importantes. Je ne suis pas str de savoir 
laquelle est la plus ,mporlanle Le Docteur Sajjapongse fera une communication sur lacompacite 
du sol jeudi maIs 11sounate peut-etre fairedes apresent un commentaire ace sujet. 

SAJJAPONGSE: Dans nolre experience. Ioxygene netailt pas limitaif. De ce fait. impedance
mecani(/ue etat plus mpnrtane Cependant, er conditions de submersion. /'ocygene du sol 
devient un tacteur critique. 

ANONYME: Existe-t-il quelque rapport ou etude sur ladomestication de lapa/ate douce sur tune 
ou Iautre des iles du Pacifique ? 

YEN : Non. J ai recherche des possiblites dans des genres comme Canariu. Burckella, Pandanus, 
elautres. niais i1ny a aucune explication probante de Iorigme de lapalate douce hormis la 
diffusion el la formmoon de varieles par recombiraison genetique et muta/on. 

VILLAREAL: Quelle partie des Philippines peut-on considerer cornme centre secondaire de 
variabilitede /a patate douce ? 

YEN: Je dlrais lecentre de lamontagneuse Lupon - chez ies populations Ifugao et Bontoc - aen 
juger par legrand assorliment de varietes. laproducton de semences etles exemples ethnogra
phiques de selec/ion de olaritules 

VILLAREAL : Uri element quelconque qui pourrait reveler quelle forine ou quell? sorte de palate 
douce etait cultwee ityaenviron 300 ans 7 

YEN: Je suppose que vous voulez dire dans IePacifique dans son ensemble. Des indices prove
nant des regions relal/vemenl isolees conme I/Ie de PKiques. ]a Nouvelle Zelaride et les Salomon 
orientales, donnent a penser que les anclennes varetis avarerit lapeau blanche, lachair 
blanche ou blanchtre. et qu eiles elaient molns productives que les introductions plus recentes.
 
Leur port eamt
6galerenl plus buissonneux 
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ANONYME: A votre avis, que faut-ilpreferer- cycle cultural long ou court? 
YANG : Du point de vue de lefficience de lafixation de l'energie solaire, laculture a long terme est

meilleure que laculture acourt lerme. Pour determiner quelle P.stlameilleure, les points suivants 
devraient aussi 6tre pris en consideration :arotation culturale leprix de lapalate douce sur la 
marche a l'epoque de ;a reoite. Iicidence des lacleurs climatiques sur lesechage des cos
settes au soleil et lasituation economque des agriculteurs 

WINARNO :Dans quel/es cordldons physiques etaientles rats ayant teu des rations completees 
par de lapatate aouce , 

YANG: Aucune modication dans Iaspect physique des rats na ete obse'vee, q'ils soient au 
regime riz seu. ou au regime riz additionne de palate douce 

ANONYME : Pourrez-voos fare quelques commentaires sur /utlisation dengraisdans lebut de 
relever /etauA de proteine de /apalate oeuce et plus partIculiere7,ent en vue daugnenter son 
taux a aspartate 

YANG: Les taux daspaitate des protenes brules de la palate douce onl substantellement aug
mente suite 
a,app' caton de doses plus tortes d efqrais en condition de culture acourt ferme. 
Une cnute prononct edes laux d asparlate aer obsrjrvee en murne temps qu une d:r.inulion du 
taux de prltene quand 'a cUture etatl prolongee de 31 ours elpendant cette pdriode, des taux 
dacides arnnes [,ores accrus ont Mre observes J en deduis donc,que les protenes dotees dun 
laux d aspartate re!idiv,,ement e!eve se sont desrntegrees durant la periode de recolte prolongee. 

WlNARNO : L rrco,,poritrr do r tato nouce darrs les regimes de sevrage est-elle une possibilite 
pour aavewr ? 

HUANG: I1est mpossi (Iut'ser a ptate diruce conme alment principal du sevrage car Ia 
capaoe d n estornac d enlant est reduite el!' uiperniet pas d err conteir assez pour se 
procurer suffisarnment de calores eitr pdoem. La variele riche en carotene peut loulefois 
6tre uhitsee comire supp errent car ei fournt lapro-wlarmine A,qur previent a xerophthalmie. 

WINARNO : Drisquel :ratphysIque so trouvaet vos pitst/eunres suojets apres ler cure de palate 
dOuce '2 

HUANG : lissort do p is c rt: ta t ':Ipus -gers pour CUrl oer arnopares aux CrrinOis 

ANONYME : Est-, possibie quoe es differences entre es resultats doe/ etude menee en Nouvelle 
Guirce ot cou do votre etude 'cussiot*,r idis a des facturs, geneiques 2 

HUANG : L etude (J,'oNOLvoI/C Guinee a ete reahsee tans e loyer des sulets. dans les montagnes, 
etcela peul exphquer ;imprectson proriabie des iresures de Iazote ahmentaire ingere, des 
analyses d urine elte MraterOs el(ca
1sautres Notre etudc a ele cordurte dans une clinique
melabohqu.(e, sous coiriro sIci No SetudCs precedenles stir es nesoirs en proteine des Chi
nois On rovele cert nes dflerences ertre C rno-s etBlancs dcs Etats-Unis Donc, lapossibilitb
 
exste nars 
I esl (rfhclie do temr pour etan:, en se tasanl sur ;a prosenle etdIde, que lesditft
rerrces .. '- ades facleurs 0lenOet q :s
 

ANONYME :La conse hrrialari de pIjalte dorce au,, Elals-UniS a SilVi une courbe Sirlilalre acelle 
rrenonnoe - su et ( Ta,ar rasr is accer't.ee Oan uSeirn S explquu iepius souvent par 

tsa roputatlin to punto rio surv,,.'ance aiwqUlS a (rarirt Crise TOLlOlOIs, m6mne celaj 'or1t,: 

1n) stpas tout a faI exacl Une etudetrecente des prncipaux Marches des etals de I esl du
 
cenlre-oest revee qu c t Wn ri1ts ire C pour
uo'os , resltes dU Thanksgiving, de Noe et
 
de P,iques
 

JONES: Je ne conri as IS grit-ciiose cr [ratere ite recerrcne nutriltonnede elde ce fart je me 
place cI urnptiu ornleirs 6ei on ni ne tecrnique propreori Cependant. Taiwan et d'autres
regions peuveni !ertficier de norie experience airerrcaine Je pense qu une des raisons de la 
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regression de laconsommation de patates douces aux Etats-Unis est, qu'A I'epoque o6 l'exode 
rural vers les villes etait important, leprix des palates douces augmentait rapidement. Cette 
populatic -,d'origine campagnarde appreciait les patates douces mais n'avait simplement pas les 
moyens de se les procurer comme aliment de base. Aussi, ce n'est qu'a I'occasion des f6tes 
quils se payaent ce luxe Au fur et a mesure que le prix montatl, le marche potentiel s'amenui
sail. La leqon a tirer est que si Ion veut que lapatate douce reste une denree vivriere de base, il 
faut veliter amaintenr son prix assez bas pour luipermettre de concurrencer les autres aliments 
de base. 

YEH :Est-il posso,-de selectronner un cul.'var de patate douce comparable au rizconme aliment 
de base 9Que! est leacteur limitant dans ce domaine ? 

TSOU :Nous essayors d amelorer lapatate douce en tant qu ahment de base complementaire 
plutbt que comme ailment de base aproprement parler Nous penscns que laleneur en sucre des 
cultivars actuels est un des facteurs qui s opposent a I utilisaton de ;a palate deuce comme 
aliment de complement 

MOY. A la fnoe votre expose. vous avezparle de plusieurs caracteristiques souhaitables chez la 
patate douce pour son expluitation sous forme de products fabriques et pour une utilisation 
accrue Aquel type de produit de trarnsformation pensez- ,oos9 

TSOU :Je pense a des curcs de potate dOuce partielement deshydrates, qui se conservent faci
lement et qui SON Cuts directument avec du riz en utlhsant un rechaud electriqu. 

OKA: Ouet est / Jap Je iaculture de laptate douce en Papouasie - Nouvelle Gumee ?Tracez
nous un bret histor quo 

AKUS: On admet genera ement que apalate douce f urntroduite en Papouasie-Nouvelle Guinbe 
venant des Ant es .'.a l Atrique. aLtcours des 400 dernieres annees. aprbs ladecouverle du 
Nouveau Monde par es Eu'opoens Toulefois les archeologues do PNG estnment de plus en plus 
que lapalate deuce pourrat avor ere cultvee depuis beaucoup plus ongtemps que 400 ans. 

URITANI: Les patates deuces produisent des pfhytoalexines par reaction a des infections tongi
qus or)a des attIUOuS (It crrarancons La production do phytoalexires, quisont toxiques et 
aiierors, Vous pS0-t--cie ocs prt]errs ? 

AKUS :En ce qu n0us CorrCernh. l?prob'efre pose par i chararporn de lapatate deuce est mt 
lazone secrimaro des p!alnes Un? etoude approtendie du chararrcon etdes problemes 
connexes rn a pas du. par consequent 6tre entairee Eieosera cependant reahsee en son temps. 

ANNYME: La patate ouco peut-olie dtre err Papouase-Nouvello Guiee plantee en hiones au 
lieu d efre ptartteo ernMorrticules ; 

AKUS :La patte deuce est cu!tvee dcenombreuses facons en Papouasie - Nojveiie Suonee. Elle 
est cultivee aplat sur de pehtits buttes, s Ur de grandes buttes ou sur des billons. Les meilleurs 
rendements sent oterrus aver la methoe des grandes buttes I1.5 .1ml. 

LEE: Pourquo, plarrtez-vous les palates deuces stir des buttes ai lieu oappliquer lartethode 
traditonn,e des erlionsL's pose:-, 0us de chffros do rrderment rolatifsaces deux nmethodeso; 

de parlaton
 

AKUS :LoseloeI ethods oit eC osssayees etIon aobserve que les rwndewents oblenus sur les 
utteS eta Cerle iP s[oporlours aceux otenus Sur los llers Les buttes donnaient 280 da
 

raclnes de pIus quo les!1lons Toutefo1s. aconection des buttes demande plus do travail que
 
ceile des )i;ions
 

URITANI : Pot,'riez-vot.s oxpthquer 1,marrorede conserver les racires de patate douce, pour 
Ihmentition ou Iasemence. dans des cordioties natureles 9 

AKUS : Pour conserver les palates deuces pour I almentaion, noire melhode de recolte est a 
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conseiller. Nous recoltons de grandes racines a lademande. En Papouasie - Nouvelle GuInee,la
palate douce n est pas mullipliee apartir de semences. Toutes les varietes de patate douce sont 
multipliees vegelativement. 

ANONYME: Vos palates douces sont culuvees des basses aux hautes altitudes. Avez-vous des
donnees au sujet des varibtes. et not,,mmn sur les epoques de mfaturite en altitude basse, 
moyenne et haute ? 

AKUS: Notre region est divsee en deux les montagnes et les plaines. Six varieles ont e recom
mardes pour laculture de monlagne. Les palnes on leurs propres varietes. Les palates douces 
sont recolies apres 5-6 mois dans les planes, apres 6-8 mois aux altitudes irtermbdiaires et 
apres 8-12 mois ou plus dans les monlagnes. 



SEANCE II
 



LA TUBERISATION CHEZ LA PATATE DOUCE
 
(Inpomoea batatas (L)Lam) 

L.A. WILSON 
Departementae Science Agncole, Universite des Antilles. St Augustne. Trinne, Antilles. 

INTRODUCTION 

La tuberisation des racines est detnie ci comme Iasomme Iotale de !ous les processus condui
sant alaformation de racines m6res chez Ja patate douce Elle apris naissance a un certain 
moment dans Ievolution phylogenetique du genre Iporioeapour donner latubereuse caractbristi
que Ipor;nea batatas Ehe se repete pendant 'a crossance des diverses varieles et cultivars
actuels quj sent cudives dans Ie monde troplcal e subiropcal de nos jours Des nypciheses
diverses surI orine de Iespece patate deuce sont brrevement decriles et lesprocessus biologi
ques en jeu cans miaton a formaton eta crossince des racines tubereuses sont passes en 
revue. La variacuite du rendement elde ses composantes a ilerieur de I espece est esquissee et 
le degre de productitle pnotosynthetique polentiele est discule 

INITIATION DU TUBERCULE 

Wilson (170) adefini lelubercule de lapalale dcuce cornme lerenflement lateral localisb qui se
forme sur certaines racines du systeme racinaire de a palate douce Plus lard, WIlsor, et Lowe
(1973 a)ont designe ces racnes organquement capables de porter des tubercules par analogie
avec les stoons de Ia porme de terre Sol.tnur La portee d une tedle denomination est qu'elle
permel eftectvoment de curisderer lagonese de I organe porteur de tubercule comme faisantpartie rrltgrante dU preoessuS d iahlion Examinant liade celui-c' morphologic elernentairn du 
systeme racmaire de iapalate deuce. Wilson !19 70 Jclassait es racnes en dixtypes (Figure 1)De 
pus les ricnes adventves peuvet r une orniine nodale ou rternodale el.ciez certaines
varieles de palate douce on observe dus racines pigmerntees elnon pignientees Wilson et Lowe
1973 bjCcez lIs plants de palate deuce cssus grosses racines ageotrode boutures dc 1ges. les 

pisme posili,
organes aptes a porter des tubercules donnenl naissance ades racines en forme de 
iceile, ades racnes en formne de crayon ou a d,.racnes po leuses de tubercule (Wilson 1970)

Cnez es plants issus de lubercules rms o er certaines racines poussant sur letubercule 
donnenl naissance ades tubercules is Le. r ,ies qui sont diageotropiques adventves, late
rales ou GUI sonl emises par ILluercule ne corne t pas norrnalemernt nassance ades tubercules. 
Cependanl. es luercules erreltent des racnnes aterales el la racrie qui prolonge letubercule esl 
appelee laracne proximale du lutlercuie 
VW!son i1 970j estcme que iassnfrialion de,) grmscse racn., 1 Jes Urganes porteurs des tuber

cules est jusliee par 

lonction(itleur forrme elleur dlllith'ntes de ceiles des autres lypes rIL .acnes
 
(iii a difference quiexitde enline tacteurs
es q.UconlrOenf le processus d initiation de tuber

cules sur les grosses racines elccux quI c(;ndu en a a formaton ela la c'ossance de celles-ci. 
De lamme faon.iltaete etabli que les grosses racines difteraient des racires minces par leur

plus grande fatileella croissance plus rapide de leurs mensleres proximaux, elpar leur emission 
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partir de noeuds plus proches de Iapex de latige et de noeuds pauvres en primordia de racines 
(Togari 1950l. Par contre, les racines d'origine internodale etaient presque exclusivement des 
racines minces ITogari 1950). Parmi les differences fonctionnedles qui separent les types de 
racines, laplus importante est la capacite que possedent les grosses racines d initier des tuber
cules a par~r a une zone sun-proximate specitique La preuve que initiation du tubercule est 
soumise ades tacteurs aulres que ceux qui contr6lent lacroissance ordinaire des grosses racnes 
est lournie par les conditrons specilques suivantes qui favorisent ledeveioppement de laracine 
mais apparemment inh ent I initalon du tubercule cc,o u nons, sa croissance initia!e. 

1 exposilon du systerne racnaire a!;um ere (Tsuno etFujise 1965, 

2) croissarce des racines dans de ' eal. nOmne sr elle es! bien aeree MWi'son 19691, 

31 crossance ces rac es dans des sols corges d eau deficients en oxygene ou dans des sols 
secs elcompacts iTogari 19501 

4) expostor des racrus ado hauts nveaux dapphcation oe NO,-N (W son 1973 a,1873 b). 

1 Racres advenlves rac a 11gCles developpees SL.': 

lA) Racrnes ageolropisme positid 

I1 racines minces (logan 1950: Wilson 1970 

f racines grosses (Togari 1950) 

11l)racines en forme deficelle (Wilson 1970) 

(IX) racines er,forme de crayon (Togari 1950) 

(VI racines a tubercule (Wilson 1970) 

(B)Racines adiageotropisme Iracines de surface de Fujise elTsuno 1967) 

(VI) racines minces 

jVII) racines grosses 

2. Racines laterales Iracines formees sur des racines plus gees) 

3. Racines de tubercule (racines poussant sur les tubercules) 

(Al Racine proximale du tubercule (Wilson elLowe 1973 a) 

181Rac;nes lalerales du tubercule 

Figure 1. Types :ieacrties du systemte racinaire Ce0ipalate douce 

Wilson 11970) soulione que legeolropisme postit de laracine porteuse de tubercule et son 
aptitude a erneltre eventuellement des pousses (plutbt laterales que terminales) on conditions de 
forte fumure azolee (Wilson 1973b) complete t analogie evidente entre laracine porteuse de 
lubercule de lapalale douce el le stoion de lapomme de terre Solanum En conditons sou
terraines obscures, dans un sol ferme elDien aere, peu approvisionne en azote I initiation tube
reuse se declenche etse traduit par un gonflement localise, lateral et sub-proximal de a racine 
lubereuse Le tubercule separe laracmeen deux parties laportion termnale ou .queue, et la 
portion proximale de laracine au sommet du tuberculo 
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Les considerations analomiques sur 'initiation tubereuse ont porte sur: 

a) I'iniliation de l'organe portant le tubercule (grosses racines) 

b) 'initiation du tubercule sur cet organe. 

Artschwager (192 4 1et Togari (1950) ont montre que les racines minces letrarches etaient 
distirctes des grosses racines pentarches ou nexarcnes De plus, Ii tut observe que 'initia
tion de 1a tuberisalion se produisait dans ces cosses racines qui possedaient aussi une 
moelle centrale avec ou sans ceiule cenlrale de melaxylerne Wisen ,i Lowe 11973a) ont 
confirine pus lard ces decouverles cOez des vinetes de palate deuce des Caraibes tout en 
maintenanr que maigre I mnpossbilte pour urle racine telrarcrne d Otre lubereuse, beaucoup 
de racires pelarches el nexarcnes nol ea;un par ion p.us fe rier.e des racines pen
larches OAnevarcnes 01Wubereues dars r-urs porlons d slales deve''azent quelquetois 
telrarcrres a leur eotremte prox'iae oour former de tote du tubercuie De loule faCon. i1 y a 
accorc sur le fat quo i0 processus C nldtatl luouereuse mqp'qu la .genese de canmiums 

rmaux a moelit ce retavylerce,primares arn dans cot' ra entoLrart vn u centrale ,le de 
n~me qu un cambiurm 'ascaro cupr, > (Iune p eOdul or' centuvelp de celes parenchy
iralouses de respr.- i a p ac' o u.ie iroruchio (re C 'Il ( xyl 'e iArlsc ',,ager 1924, 

Togar, 1950 Wison et Lu-,,,s 1973 ; L i en ripporl (h I,,Co rr c i. i19!6! solon lequel 
I nitiaton de a tubeirsalon se pr.dusil dIIr S r:ic e s pr le deveo ppernel centripete 
complel de a sltoi devanl se ( souure plus lare 'Ulet a i ii thv.h:nerisiratique des cel

ules du p renchyrne (jaceniit 1du car 'bu iascuiaitee fut pas c;ntfrne .ar les eludes 

ullereures En oulre. Wilse tlI Lowt W13 ai ordOUlgne qo, cIle iglvile merlistlraique 
accrue(enna I y SsarrCf (b CtI;l's ')'Ut p',cirs el s nidaires anorraux respective
ment aulOur teS xyiemes prilire O t secwoilures Par ,ioeurs, e developper eni centripete 
quasi general des 0eireM nts Cuvylemn pri,'airo en c udoisant a a Igniticaltur de la rnoe:le 
centrale. e pfcna l Ic processus de tubershi on caracterise par Ia formaton d on paren
chyme secondaire par le cambium vasculaire Cello ign icalton progressive developpait des 
racvetns en fore de hcele et do crayon secondior i it epaissies de faon Liniforme, et plus 
ivai (dalltI io loJlOnese do liUb rCUJe d0ehrrl1l ce il-C' entre sos portions proxvirales el 

disal 's 

a 

L rnililorr do luoercule, telle gu ee ''ent d etre decrite a heu (to 2 a 8 semaires apres la 
piantahion des boulures de Cult':'rs des Caraibes el. a ce romeil, nest signalee par aucun 
gont:ement lateral Comnunemenl aopele lubercule La pr)ysoLoL1e el la biochn e de I iria
lion lubereuse detinie sur le pk; aloimque a ele peu 010de0 prouablemenl a cause des 
operal ons taslidceuses de secti, oct des racines necessaires a I elude du processus. 
Par conire. des eludes oit ele realisees sur es fa.leurs nfluenCanl le processus decrit 
com e Ia croissance inilale du uoercule. c esl-a-d,re so (opans'on alerale initiale. 
Cependant I faut menlionner que V ison el Duncan1 1968i i ontre quo la iocalisation des 
cellules de a 1oelle dans os zones iri terenciees de a raicine pout 1e determinee par 
I absenc, d act'wle des peroxydases) .,ar opposilior auA ceiiues do pre-xylorne environ
carries, ce tail qUe a forialon (t moee et do a I imlialon do lubercule)gil pesnse 10 
pourraIlben Ore itelrirMh ee a'1''il oUi difericialo n ceriulare visit)le De frrne. les 
aUXilles SOIN (OIlllUOS pulr a [ig Ontr U1 )OP'bre dteloerils dU Xylerlcetez los lougeres et 
deS plartls pluS eVOlIUO, iVadiavw 1968i. ains que (ans les exlreries des racines de 

195 5Pisum sItlvurrr villvee . en r tj i,epllue (Torrey i Un eliot de ce genre exerce par 
I ajlinO Sur I ontogenese inbd le des laciles de palte douce peul signifier que I appio i
sionioe., , !( aUxile clait critlgu , p(ur lOs racines pentarches et hexarches etal condition

nant I in hl1:0'n d Ia tuberisatorn 
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LE DEVELOPPEMENT DU TUBERCULE 

Le developpement du lubercule esl defini ici comme les modifications qualitatives de la croissance du systeme racinaire de la patate douce au cours de Ja transformation des racines potentie'lement tubreuses en lubercu;et pienrenent developpes lifaut inclure dans ces modificationscelles qui resullent de la non-luoersation conduisarit a la formation de racines ficelles et de
racines crayons, comme indque c,-dessous 

initiation du lubercule el deout de ia cr'ssance 
formaton d autos lypes de rac nes .ar ex los racines en forme de ficelle ou de crayon, 
deveiopperment de Faqueue du lubercu~e 

delermnal on de a forme du tuL,,rcuie. 

formaton des courgeons
 
developpemert des racines jateraes du tuoercule
 

Ces processus nont pas ele etudes en detai) et c est pourquol ce nest qu'un bret aperqu des 
informations dtsponioes qu; esl donne ci-apres 

Initiation du tubercule et debut de la croissance 

Bien que e processbs d niftaton du tubecule at ele precedernruent decrtl I!faul noter ici que sile proce% us esl defni sur ia base de la struclure prtmaire de la stlei des grosses racines, il commence donc dea a I intiaton de la racine Cepundant a definiton du processus sur la basede I actlvite meristematique des cellules primares dans la region suL-proximaie des grossesracnes tubereuses signifie que I initiation du tuuercuie commence PIUS tard dans Ionlogenie de laracine. Ouoiquid en soi , Lowe et Wilson 1974 ai on elabhi que le processus avail abouti uitsemaines apres la planlalion des boulures. epoque alaqueie de nombreux tubercules typiquespouvaient dtre distingues chez les six cultivars etudies Au couts te ce processus d initliation du
tubercule, ls fails suivants ont ele releves
 

1 Augmentation rapide du nomore de racines pigirortees et norn p'gmenlees pendant lIa
periode
s'etendant de la semaine 1a la sernane 4 apres a Iintaron 

2. Augmentation du nombre de racnes eoaiss,es el dminuton du nombre total de racmnes entreles semanes 4 et 12: mais avec une augmentation moyerne sigmifcatve du nombre de racines
 
Opaissies de 117 Kentre ies semames 8et 12
 

3 Augnentation du nombre de tuoercules jusqu aux vaceurs maxmumn chez cinq des six cutlti
vars etudies des a sernane 8 iLose et Wison 1974 a( 

Les tuoercues iyanl ele dentfles dans cetle elude par eur ,pparence morphologique, enI occurence les reilerments laleraux. plutof quo par des observations anatoriiques, leur proces
sus de crorssance itale quLeS? le ftat d i actvte des n oerislenes pnrimaires, secondaires el
terliaires, aete ncius cans 1adeniti on d e ! rlialon (JUhobOrcUe 

Formation d'autres types de racines 

La perode separarfl es semaires 8el 12 est apparue criique pour la formation daufres types deracmnes lubereuises auire0 enl (il des racines ficeHeoe crayon, par la signification progressive destissus secondaires de Ia stele perrellant dc cerner ia rnoion de nombre de tubeicules (Lowe etWilson 1974 at Ans. I j:rme de tuberisalon poenlelle detinissant le nombre total de racines 
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lubereuses et I'index de pourcentage de luberisation definissant le nombre des racines tuberi
sibes, on aconstate une forte reduction de lavaleur de I'index de pourcentage de tuberisation dans 
laperiode entre lessemaines 8et 12 apres laplantation, indiquant que leprocessus de tuberisa
tion etaitentrave pat Ia formation dc racines ficelle uniformement epaissies. Iten est resulte une 
augmentation seuerment narginale do nombre de lubercules apres lasernaine 8.Cependant, chez 
Iun des six cultivars eludies HI62 I initiation des lubercules a continue pendant toute laperiode 
do croissance de 24 semanes 

Developpement de laqueue du tubercule 

Lowe etW sur ,1974 b int elabli quo laqueue du tubercule avait praliquement atteint sa plus 
grande Ion oueLr a la semaine 8ciez dLux cultivars (Al6 15, C9 9) aiafn de Iradiation de colu-c 
et que [c pourct-ntage des augmentat o s cnez les quatre autres cultivars a larecolte finale (24 
semanes apres a p rqlatlonide 15-34 >-,aHiait La longueur finale atteinle par laqueue variaif de 
2,4-7.6c, s toanlendre que la on;ueur de laqueu elait un caractere varietal L anatomie 
do aqueLue ;JL r V-ioson etLo,,e 1973 a. c,a montre que !os elements du xyleme secon
dare av,.a :a stucture,. so campelement centripele, soil desa.,nl des racnes ficeI!e a ignlicatho 
racinoes crayc ah(nyncaloi ncorplee atec presence de rayons du,(ululairesetde parenchyme 
du iC'!nesecondare IIs ensuit que ia regon suo-proxi nle (i iarac'ne tubereuse lelong de 
laquelle Imtatur toereuse so pruoduil dlfere solon los coit'vars Bien que a ongueur de la 
queue sui wirtue, ernenl(etermnee a acovoment do !itation du tuercule uil sernaines 
apres :a plartat.n i!y aepaississernn progress i secondare de a queue pendant I develop
pement du luoercuie !u.qu a des diametres ailant jusqu a 5 6 mm cnez a variele CV A28 7 (Wil
son et Lo,-e 1973 ci Cot epaississemert secondiare resuile de laformation (I un phloeme secorn
daire Ires develonpe elde lagenese do faisceaux dans leparencnyme du phioeme secondaire el 
de sus cortcaux Wison etLowe 1973 c)Ce deveoppeernt du prloeme specialse laqueue du 
luborcule on organe de migration des assimilats de iaIge au lut)ercule Wilson elLowe (1973c) 
ont etabl, qu a ia maturte do tubercule, los hissus do pNoeme occupent jusqu a on tiers do la 
surface do a secton de 'a queue du tlubercuIe drtas lecas ( un culhvar d palate deuce tres 
produc!- A28 7 

Determination de laforme de tubercule 

Los 1fferens 1aux de croissance lonrtudinale et aterale provoquent des modifications caracte
r sl.qus rioa forme do lubercule pendanl sa formalon Ainsi Wilson elLo,"e 11974 b)ont elablr 
qo 92- 100 , de laongueur finaie do tuoercuite elaiet alleints a 16 semanes apres laplantation 
ciez 5i cul h ars de patale douCo MaS qu seu;ecnent 19-77 , deIa largeor finale du tubercule 

( a 
lutOercue oni eur elalin d 2.6-8 3 rpisirna no entre eS sernares el8 el16 et de 0
s etaent formes (tans le nrnoe temps Lo,.m' 1971 e rnUme faqon, les aux de croissance du 

0.1 mm ane entre seramr ,rot qse 1P t2.11os es chiffres correspondant (0 Iaugmenla
li~ en epaisse' dL1LID"CulO etF (I- 1-23 ,Ildi,1 1-3 3mm surnaire, respect':etirent,, Los 
ionq urs Cllargeurs finales (1es luberniios Vrainl de 7.4 a1I 6cr 01(i 3,0 a 5.3cr respecti
verneni ells rapporls (inoueur argij varelantdo 1.5 a 1.1'nez hessix cullivars etudies 
Pu-sque a ongueur (it! a (tif e (tiu tu)fuue etlai delermee tltdans I ontogeme do lubercuie 
riesiasemario 8L I aornenltiiro ala niuour (u ofercul pendant a priode 8a 16 sernaines 
a r so eout a I expansion taterale de Iaocaiser dans sa zone prxo.mtale en restant associee 
portion de racine toe du tubercule acelle extremie elaft deve-La ongueur determnee par ie 
oppe entl d urre racine ficelle tynique, secondairement epaissie par ur,ehignifcation secondare 
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de lastele (Wilson elLowe 1973 a) La var~aion de I'bpaississenent du lubercute selon les culti
vars etait causee soitpar une contribution majeure du cambium vasculaire, comme chez cv At 
6 15 dont les tubercules sont unformemeif etroits, soit par lacontribution nonjuguee du cambium 
vasculaire et des mensternes seconuaires elteriiaires formes successivement, comme par exem
pie chez Cv 049 durilt !s lubercuus sONeqooUleux Wilson elLowe 1973a). Chez ce dernier 
cullivar, 1 accroissuinent dd tubercule en epaisseur pendant !aperiode 16 a 24 semaines dtatlde 
1.7 foissupenieur a cou oserve pendant a periode 8-16 semaanes Lowe et Wilson 1974 b). De 

,plus. preuves arIatOlom1us a ,aBppui iWdsoi el Lowe 1973 oI il elailevident que latorme du 
lubercu~e ctait une arqe mesure deterimiee par iaforme de lastele/u furet0 mesure de ladans 
croissance du tubercule. une assise piieliogene cifculo re produit des celule,, tuberisees externes 
pour s adapter a I epaisseur croissante du tubercule 

Formation des bourgeons et des racir,s laterrles du tubercule 

Wison et Lowe (1973 a) ont etablh qu dans I ontogenese precoce de laracine tubereuse, des 
bourgeons adventifs elaient prodits sL laqueue do lubercule, les racines ficelteetcrayon, et 
aussi sur letubercule, sort souls ou par groups allant jusqu'a quafre Ces bourgeons se formaient 
dans lecortex primaire en face des rayons du xyleme et difteraient des primordia des racines 
laterales do tubercule par eur origine exogene. Wilson (1973b) a montre que les bourgeons
 
adventits formes 
sur les racines epaissies de boutures de feuilles enracinees pouvaient 6tre
 
stimulees par de hauls niveaux dazole nitrique pour donner des pousses.
 

C est ainst que 'iformation du tubercule implique une serie de modifications qualitative de Ia 
croissance. dont laplus imporlante esl une activile relativement plus grande de division etd'ex
pansion cellulaire que de ignificalion des cellules. Celle activile relative conduit soil a Iinitiation 
Ce latuberisation, soi; a Ia production d autres types de racines comme les racines crayon, deli
mile laqueue du tubercule, deinit lalongueur do tubercule, et plus lard conlr6le sa croissance
 
laterale pour donner naissance ades tubercules de differenles formes. IIfaut ajouter que le
deve
loppement normal do tubercule cornprend aussi la formation a on 
systeme de translocatilon parti
cuher dans laqueue du tubercule ella lormation des racines laterales du fubercule. Un sol leger,
 
sec elcompact Akilta o a/ 1960), ainsi que des conditions de sol detrempe (Togari 1950). de hauts
 
niveaux d application d azote Wilson 1973 D),lagibberelline etles jours lon y s (McDavd elAlamu 
1980a. bjsont connus pour fivorrser Ia lignificalon el entraver laformation de tubercules Pa
 
contre, Iobscuneito Akila o1 al 1960 FuJise elTsuno 1967. 
de hautes doses de potassium (Tsuno 
elFulise 1967). des sols bien acres, une temperature basse (Togar 1950 etKim 1961) des jou, s 
courts ella cinetine (Spence et Humphries 1972 Mc David elAlamu 1980 a, b)ont ele signales 
comme favorisant ledeveloppement do luoercule Mis a partle travail de Spence etde Humphries 
i1972) elde McDavide elAlamu 11980 a. b) I n existe que peu de recherches sur ler0le des 
substances de croissance eldes nhbleurs de croissance darns !a I. :erfisatior, de lapalate douce. 
Cependant. Sirlu (19771 a rontre qu en plus de IAIA I acide gibberelhque (AG) ella benzyl amino 
punine (BAP)a lafois strMulaIC e l iihbalenl. que I acide abscissique lAAB) inhilbail, e qu it y
avail formation doxydase (leAIA ors ito viel.ssemrenl des disques de tuoercule de patate douce.i 

Le processus Ce formrraton du t. "rule ,Doult wnSi a a realisalion de tubercules possedant 
des caraclerisliques spect que , - qui concerne e nermo re, lalocalisation sub-proximale sur 
!a racine porleuse. a onqgueO etiafonchor, do laqueue d luberculo. laforme ellarelative 
conlributior a Ia coissarnce do lubercule do merstene vasculare eldes me istemes secondaires 
ellemrtaires aiornaU A Cos r:aracleristques varient consderablement entre les culivars de patale
douce elparaissent Ofro conlrbles gonetiquement. IIsera montre que lacapacild quont les plants 
de palate douce d expriner ces caracteisliques depend plus du systeme racinaire que du feuid
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]age et aussi, que ces caracteristiques qualitatives du developpement du tubercule agissent sur sa 
capacite de croissance quantitative. 

CROISSANCE DU TUBERCULE 

Par contraste avc la formation du luberculo. la croissance du tubercule se definit comme elant 
les modifcalions quartifalves de la aille et du poids du tubercule qo intervjennent au cours de la 
transformalor; de racnes tLibereuses de palate douce en tubercules a maturilde en dautres 
lermes le rendemerl du tubercule Laccrossernent de a laile doulubercule esl le resullal conju
guo de aurgnl at or Cu iombre de cellules, de leur laille el du puoids du tlubercule par accumula
ton des procluils d ass iiaLon (fans ses cellules ,V,!son 1967 1969,1974, 1977j Laugmentalion
du nombi l de cc Vu s (ujtubercule el de eJmr taiie st sous conlrole hormional alois que I accrois
sernent pordera; Cu [uoercu'e depend de la photosynlhfr se folhaire Our plus esl. e transport des 
produts e i assmar! on vers ie tubercule via le petiole0 -1I te el I, quetie du luoercule est un 
processus actif qui aere reconnu pour etre Mfluence par la crossance du tuoercule chez la palate
deuce Fu !se e1 Tsuno 1967j En consequence. la croissance lu tubercule est dminee par une 
co'oposante morphogeretique ou celldaire par opposition aLne composanle photosynthelique OU 
ponderace Posquo es cellules du tubercule durvenl dabord se former puis se developper avant ce pouvoir slocker es produits de Iassimilation el puisque la dvsion re!iuare composanle de la 
crossance do lubercule est continue durant loute Ionlogenese du ubercorue i''ison et Lowe 
1973 0

r apparail que la composanle morphogenelique de Ia crorssance du lubercule doil se 
reoaser en premier leu pour pouvoir accueilir la composante ptiosynlnetique VWirson 19691 
Cep ndati,. s I esl admis que la croissance cellulaire esl un prealable necessa;ie a Iaugmrenta
iron du lubercuie en poids sec, les composantes de [a croissance pourraert emIrestimees Ci 
comparnl Ia matiere seche repartie entre le tubercule et d autres organes d(ba panitc en crois
sance comme a lige e les feuilles. 

Le rendement en tubercules depend du laux et do termps de croissande (te ceux-c el de ce lail,

la crossance du tubercule integre aussi le. composanles laux et lemps En oulre a fesullanle
 
finale des composanls pflysiqiues du ren('cmnt en tuberCuros est h? nornire et l i1e moyenne
des lubercules a la recolle, el donc, leur aco. ui,,sement d rani a croissince(duLtubercule est utie 
expression physique de celle-ci. Quelques considerations au sujtie des (ilflrenlus cornposantes
de la croissance du lubercule sont presenlees dans les rubriques suvanle , 

ai Correlatinns entre les caracltristiques do feuilage ef le reodemern (r luberciles, 

b) Modes de croissarlce Cu tubercule, 

c 1,oids moyen. forme et croissance do lubercule, 

di Mecansrres possibles de la croissance do lubercule 

Correlations entre les caracteristiques du feuillage et le rendement en tubercul2s 

Un caractere remarquable de I espece palate douce esl Ia gamrne elendue des caraclenistiques

riorphoiogiques de feullage el de tubercule 
 suivanl les varetes et les cu :vars Neanmoins,
pluseurs lenlalves failes pour degager une nele relation entre le rendement el les caracteristi
ques morphologiques ou physioloqiques du feuiage de la plarile sont reslees tnfruclueuses, 
comme Iatentative do Jones (1966} en lernoigne 

Cowling (19641 et Chapman el Cowling (1965) ont rnontre que le l1teurage enlrainait de fortes 
augmentations de rendement pour le cultivar A 138. , i produclif 0 a irdice de surface tohiaire 
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e1eve (ISF maximum- 7) et ont suggere que Ixposteon verticale des feuilles el.par consequent,
 
la photosynthese pouvai avor une infuence direcle sur lerendernent de lapalate deuce Toule
lois, Wilson l1969, 1975) afaitiemarquer que ces augmentations de rendement eiaienl dues bien
 
plus aiaL Imenlalon des ndi s de recole IR)qu a i accroissement des malieres secnie, totales
 
(MST) Anst avec r e alp! cait
ond aZOle, ios polrcentauies d au( mentathon C.,.,,,dement, diR et 
de MST etaent de .0 222 (, 6-1e san azure de 158. 82 (A41 respeciivemen, ifauJrait faire 
aussI ro rn~irr r e ",,,, , .,.,,,rccc 'r 2crtC ncn tutours po'irrail
 
egalem ent av i,ccrdut a u'e rudurlio! . cro sance ccl iae(des tu ercules iKogari 1950
 
elavcr a;!- ur Je!f rpci r~eCIuC 

Dans d a:-pf-:,ri.r r !Iief rec ituoo , inoworrdo,ode:e vu Iwj, Cuhv rsde pal:te 
de~uce qud,, r pr..dwl.t jI )IIIt"tpar aracloe iour.,
rislques d - -- ur ( I cdut cs r1 r, p! I ( 'V ./-,ct,1'.,19; rne (e los ,pore' a 

greff-,s d c .,*i I; c u sem it de tqt'Iri UI
* api (ieCs rr (ril [: d lbeicuoye- ,C 

loSpa1 ;:us en. 65 ciI: uX cdmmcv C9 2(1(;t ,,R P, ij). oU '!r pe, p
R,: dciCtif.
 
CapeinarTI e onr sce, el Hi de , ,ul.'airs suriace foiarej dot r aienrt
G io cv t,le 

r C.9grefies sti e oes tenrdements plus eeveS que 0,19 o 2jrr CeIa SUpoti,)jIe, de C9 
comme scor, cvtauss, .% tstieepar lerendorertl superieur des phlolymo(eles C9 C-9cun',.aro
 
ivec c:ux des modeles 049 C9 etR38 C9 n eai
Cependant ce dermer efiel ,as evident a ia
 
reco!te finale 
Iren iut c nclu que chez les cultivars eudies. !acioissance ritale des uberculesL
 
pro,cquanl u-1purts pour les produits de Iassimilation. Wat ftunctior de our capacite de toberisa
ton. caractere lie au porle-grefl.. De plus, celote aptiude tal hansferabe aj -cion dautres
 
varietes par g,'effe
reciproque. It a oie egalment suggere que les dioferences intevaielales do
 
rendemont en lubrcules eta,ent iees a lacroissance de ceux-c (Wilson 1 7)
 

Par ia sui-, Hozyo I1970) et Liozyo ,tParK (1971), conflirmerent que les cdrac:erisiques du
 
g.)ssissement du lubercu!a, initial 
elulterieur). elaient des irroprieles inhrenles au porle-grefle. 
dans les greffes reciproques do sx varitees amelrarees de pilate douce japonaise Its rapporle
rent egalernent que dans de; grefes reciproques enlre cv Okinawa 100 ,tI (Ific.,!apholosyn
,hose des scions de lanor-lub reurse i.t-ifda dlaii accrue de 500. iap .oximaiivemen!, sur 
porle-grelfes de Okmia.,a 100 compare aLiX leomrns construes de phytomoadeles d aulo-grefles 
dl tnfdo. 

Plus lard, une ana:yse naliem lique des iinderents de phylomodeles de groffes reciproques 
de quatre va;,ete Je palate doice f:trealisbe par Hahn (1977), qui elablit que des varoeles ' forie 

,
croissance tuDereus (rS 1499 elTIB 10) reagissaien en sollivilant lasource quand lademanue 
du puis augmemail. De loutc racon, une demande accrue de lapart du purs augmentat Irpruduc
ti r de lasource Danres les resullats fournis par 1es coefficients de regression parierle standard. 

puts a 6l uge plus impolarl que lasource dans ladeterminalior du rendement en ra,;,nes 
,JDereuses seces. L,'s chffres oblenus par Hahn mortr renl Que laproductivite du scicn de !a 
variete peu produclive Tib 5 Iun phytomodele d'auto-grefe Tib 5 T b5. 7,28 g plant) elliaugmen
lee de que!que 259 'dans e phytomoddle ib5 Tib 10 etd 181 00 dans lemodeie Tib 5 TIS 1499, 
ce qu democtre clairemenl lacapacite que possede !a croissance du tubercuie d augmenter la 
produc' on de matieres seches du feuillage de lapalate douce. 

thhsan nes phylomod? es de fcuilles enracineos, Wison (19671 a aussi d-eri itie que os 
iules exposees a lalumiere ds phytomodeles cu!lives clans un mrlhou depoi\'u d aote aitei

9 na ent e soui d emmagasinement e I'amidon avar' ceux cuilives en presence c azote, ce qut 
prrcoisail une augmentation de 41 00 du poids des limbes folaires apres trots es de crossonfa 
sance (Tableau 11.En outre, a ce stade, les phylomodeles N]-reslaient canls cot elat d accumula
lion d'amrioon permanente dans les limbes foliaires, etal non modide liar 72 heures d'obscurile 
Ces resullals ont conduit 'penser que lemanqje d'azole induisait Iarrdi de Ia croissarce des 
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racines et provoquait une accumulation accrue d'amidon. produit de la phutosynthese, dans les 
feuilles. Ulterieurement, Spence et Humphries (1972), utilisant des feuiles onracinees comme 
pnytonodeles, mirent en evidence des augmentations analogues du polds des limbes. La crois
sance des tubercules etait rduite par t'humidite et la temperature des racines. Aune temperature
des racines de 251, 'augmentation de la production de matieres seches atteignail 81 00 et, a 150, 
205 °o et plus par rapport a la croissance des tubeicules aux temperatures plus hautes (Spence et 
Humphres 1972). 

Tableau 1,Accroissements dupoids deslimbes fotliaires dephytomodeles defeuilles depatate douce enracinees,
induils par une croissance reduite desracineetdes tubercules 

%-' :::o s fz:fa cb ;-sh PF35 -L c " gP,:d 5r100Cm'l'I11,0cm- I -, e 

2 15iTR 'augmenlalon 

C9-'5 068 36,0 

Par consequent, 1test perm.s de conclure que I aptitude des tubercules acroitre est une tacteur 
mportart pour la determinaton du rendenent de la patate douce, non seulement par ses effets sur 

la comoosanle taille des lubercule3 mars aussi parce qu elie conduit a la lois a un taux de photo
synthese et de production de matieres seches accru, par I intermediaire des etfets de puits a la tois 
pour Iaproductior de maltere seche et sa distrbulicn lux tLbercules. Les chiffres montrent aussi 
que I azole et le tulteurage ont des ethots posIfs sur la distribution de matieres seches. Neanmoins, 
Lne expermentation plus poussee est necessaire pour separer les effets morphogenetiques et les 
effets pholosynthelques de a lurniere sur la formation des tubercules. 

Modes de croissance des tubercules 

Lowe el Wilson 1197, a) et ison (1975; ont exarninm les modes de croissance des tubercules de 
six cullivars de palate douce presentant un potentiel produclf el des caracteristiques de feuillage 
ditterents et c'-t defini tros phases de grossissement ITableau 2,Figure 2). 

Tableau 2.Tauxdegrossissement initial ellineaire desix cultivars depalate douce pendant une culture de 24 semaines 
(Lowe Wilson 1975)1971: 

..'Ce2.CC55:S s5 e'e : -,ca , <6 ,s,.s"'e: 2 !
 
T,, e ';cs s ce ''.'' e i r':,t.e".', .V '- l : SC,
l 20 9 330 

Pendant la phase I le taux de grossissement des tubercules tll relatiernent rapide pour cv A 
28 7, A 6 15 et 0,19, plus lent pour cv 29 9 et 03 62, et tres lent pour cv 162 chez lequel 'initiation 
tubereuse se poursuivit jusqu'a la semaine 16 (Tableau 2). La phase lindaire s'etendit respective
ment sur 16 semaines (8-24) pour cv A28 7,162et C9 9,sur 12 semaines (12-14) pour cv 03 62 el 
sur hUit semaines (12-20 el 8-16) pour cv 049 et Al 6 15. quelque 90-99% du rendement final en 
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tubercules s'efaiert matdralises chez ls cultivars grossissant en 12-16 semaines el 76-84%
chez !-s cultivars grossissant en 8sem ,nes. Cetle phase etait manifestement la plus importanfe
pour la determination du rendenent final. Cependant, les groupes do grossissement de 8 a 16
semaine comptaient des cultivars peu productifs el d autres tres productifs. chacun presentant un 
taux o6 grossissement propre. Ainsi a I interieur du group grossissant en 16 semarnes, cv A28 7
avaft un taux de grossissenent de 36g poids frais plant semame et etaif plus produclive que cv 162 e! C9 9dent !e taux btait de 30 et 269 poids 1iai. plant sernaine (Tableau 2j. De faon analo
gue. dans e groupe grossissant en nuit semames cv 049 avait un faux plus eleve et produisaif plus
quecvAl6 15. 

1300 

-~-~," 'I,1200
 
6.0 A28/7 03/62 Z'4.0 101 
2.0, ,, 

1 0 

Al 6/15 1049 
200T 

60 

4.0 100 

2.0 
... .-- -- - __K _ ''.' . l --..1 ... 

0 12 20 0 4 12~ ei',.!,sXe~ aX'resla lrdfl!.i! '1 20 

Figure 2. Cuurbes de croissance typiques des cultivars de palate deuce Love e Wilson 1974 a).1 La periode aliant usqU a la semaine 8,pendant laquelle Initiation de la tuberisation S acheve et le grossislsement du tubercule est lent (0-4-6. 1g p- I sematre ).2 La phase lineaire de grossissement rapide (16-3.1 g plant srnaine,
3 La phase finale de grossisseinent ds tubercule 

Les courbes de grossissement basees sur les poids secs presentaient une allure similaire a
celles basees sur les poids Irais iLowe et Wilson 1974a De plus. on a observe que chez les
cullhvars a croissance imt e rapoe des pousses ijusqu a 8 semarnes) (cv 162 049, 03 62), legrossissement des it: . cures ctai relarde, par rapporl aux autres cultfvars (cv 29 9, A28 7, Al
6 151 acrossance,,.al lenle des pousses Ces conslatations suggerent que Iensemble des
poLisseS fonctonnat comme un IUtrO puits pour les produls de I assimilation pendant les premiers stades de acrossance. Le pro de poids secs max)mUrn des poussesS situai , Iasemaine
12 pour c~nq des six cultvars eludies eta la semarne 16 pour cv C9 9et ensute, une c,.te rapide
des faux de poids secs des poussOs se produisait chez cv C9 9.162, 049 el A 28 7par ,apport aux 
autres cultivars (Al 6 15. 03 62, La plus forte croissance des poussos dans la periode 8 a 12semaines aee observee chez cv 162 el 049 mas c est seulement chez cc dernier que le faux degrossissemenl des tubercules lapt pius lent, el ce, unquement ors des grossissements fardifs,
quand les effels compelttfs des outs d assarnlats des pousses cessaenl suite , Iarrdf de crois
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sance des pousses. Pour cv C9/9,A20.1'7 et 162, legrossissement des tubercules continuait a des 
taux constants jusqu'a Iarecolte, et pou, cv 049 etAl 6/15 iI diminuait apres les semaines 20 et16,
respectivement, pour ce dernier cultivar, Al 6 15, letaux de diminution du poids sec des pousses 
apres lasemaine 12 etait plus let que pour les autres, suggerant que lacroissance lente des 
tubercules de ce cultivar a ce moment n'etait pas due a on manque de produits d'assimilation. 

1test permis de conclure a partir de ces constatations qie lerendernent en tubercules est 
determine par laduree et le taux de grossissement des tubercules durant I'ontogenese des tuber
cules. Ainsi, te,ullival Ires productif A28 7 joult d'un laux eleve de grossissement sur une longue
periode. Les culfivar.-049, 162 etC 9 9, de productivile intermediaire, presentent un laux de 
grossissement eleve peridant une courte periode (049) ou des taux de grossissement phL's bas 
pendant de longues periude (C 9 9,162). Parmi les cultivars peu produclifs, Al 6 15 possede un 
taux de grossissement relaiivement eleve peidant une tres courte durde et 03 62 on taux plus lent 
pendant one longue duree. LL duree de grossissement des lubercules est courte chez les cultivars 
Aluberisation tardive 049 et O' 62 pour lesquels le grossissement est apparammont retarde par 
one croissance des pousses r3pile el precoce. Neanmoins, chez le premier (049), on grossisse
ment rapidu et tardif donne un re dement elevb, mais le peou productif cv 03 62 ne possede pas un 
taux aussi eleve de grossissemelt mais on laux irregulier. Par consequent, un pults dassimilats
 
des pousses hautement compitif et precoce dans l'ontogenie ne provoque un faible rendcement
 
que si Iapprovisionnament des lubercules en produits dc i assimilation est pauvre vers la fin
de la
 
crolssance. 

Poids moyen, forme et croissance du tubercule 

Wilson (1975) a suggere que lepoids des tibercules par plant, qui est leproduit du nombre 
moyen de tubercules par lepoids moyen du tubercue, est une mesure de lacapacile lotale du 
puits du tubercule, c est-a-dire, lasomme totale d s cellules meristematiques etdes cellules en 
developpement aptos aemrnagasiner 11,6 produits de !'assimilation. Par consequent, puisque I'mi
tiatic. du tubercule a eu precoc-ment (a lasernaine 8)au cours de latubdrisation etque les 
courbes d'accroisserent de laproduction de tubercules et du poids moyen du tubercule sont 
similaires apartlir de ce moment (Lowe etWilson 1974 a),lespoids moyens des tubercules, particu
lierement au cours de aphase lineaire du grossissement, s'averent one mesure de lacapacite de
 
laplante de poursuvre sa croissance tuber~use,c'est-am-dire Iacapacile de son puits. L.es chiffres
 
de laFigure 2montrent que lepoids moyen des tubercules continue de croitre jusqu'a larecolle
 
chez le cullivar agrossissement tardif 049. moment ou itse produIit une reducton du nombre de
 
tubercules. Cependant, pour cv C9 9. 162, A28 7etparliculierement pour Al 6 15 ise produil des
 
reductions dans letaux d'augmentation du poids moyen des lubercules entre les semaines 20 et
 
24. 

Dans lacomparaison de I'1,volutlion de laforme du tubercule (rapports longueur largeur) etde 
son poids moyen au coUrs du d6veloppement chez deux cullivars de patate douce, cv 049 a 
lubercules globuleux etcv Al 6 15 a tubercules etroits fusiformes, Lowe etWilson (1974 b) ont 
monlre qu'ilexistait Lne similitude etroile entre los courbes d'accroissement de lalargeur eldu 
poids moyen des tubercules chez les deux cullivars, etegalement que les rapports longueur/lar
geur ,laient inversement proportionnels aux rendements. IIa egalemenl e6 observe (Wilson el 
Lowe 1973 a)qu'une capacile reduite de croissance lalerale du tubercule chez lapeu produclive 
cv Al 6 15 elail associee ades nombres reduitn de merislemes secondaires etlertiaires, resultanl 
d'une croissarce de lubercule plus ofnte, principalement due au cambium vasculaire. Celte 
dbcouverle a ete nterpr(lee comme illustrant lanecessile d'une capacite mdrisltmalt jue accrue 
etde hauls taux d'accroiss, meit du nombre de cellules conduisant a une capacile du pulls 
accrue, d'abord pour lacroissance des lubercules, etensuile pour ladislr:bution des produits de 
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I'assimilation aux tubercules. Le mode de croizsance du tubercule de la patate douce se caracteri
sant par une croissance en longueur anterieure a la croissance en largeur, une telle capacite 
meristematique devrait btre plus grande pour des tubercules globuleux que pour des tubercules 
minces et fusiformes. I!aete explique plus haut qu une telle capacite des racines a croitre condui
sait , une photosynthese accrue, aune intensification du transport des produits de I'assimilation et 
a une production de matieres seches plus Oraidp. comma Iont demontr, les essais de tuteurage et 
Fexperimenfation sur phyfomodeles. 

Les mecanismes possibles de la croissance du tubercule 

Togan 1950) apropose on mecanisme classtque pour expliquer la formation et la croissance du 
tubercule, par lequel I initiation et la crossance de la racine tubereuse btaienf declenchees par 
une prolieraton du meristeme ca rnal. pour fabriquor du parenchyrne destine Aemmagasiner de 
'arnidon a Iaplace d une .hgrificaton des cellu!es de stle iFigure 3 comme on I'a deja explique 
dans !a partie sur Ia croissance du tubercu!e Akita et al. 0!9621 ont montre qu une expasiion 
partielle a Ia unier des tu ercules meres cultivees en sne induisait la lignifcation. des taux bas 
d acide rldole acelique AIA Line fe, :' ochi t do Iox,'dase de cel acide et un potentiel electrique 
eleve. condu sant aLne tumescence llri,'e a une !ranslocation itensfiee des .ssimilats dans 
la partie exposee des tubeTrcuIs Meres. 

Dans Ia partie en!erree a ; obscurt6. 2 y ati,,jo el d2vuuppeme ',: cellulaires accrus, 
accumulation d am:rdon at devOlappement du Lubercule associt.s a des faux Oeves d'AIA, ainsi 
qu aun potentei ectrque bas el do fanies activtes de I oxydasede IAIA (Figure 4). 

Figure 3 Contrele des capacites cellulaires Iors du 
devatoppement du tubercule, Togari (I950): 

-r ,J Racine leune 
ve C Racine crayon

T Racie tubreuse 
' "1 " RaCj, nnon IuAereuse 

ant 
fin du contonu en oau dU tau di respiraton e de a croissiince du tubercule conduisant a une 
translocation acceh roe de inlot yrtlqetats a parlir des Oluiles at de plus hauls faux de photo-

Fujse af Tsuni 1967} o.l ougnO importar ce; des rappo- _K 0 Ncritiques pour I'augmenta

los 
synlnese. C rsaUteursavance idea qLOn approv sionno1ent riche en potassium of les rapalt 
ports K;O Ndes Opurra1ntlo aIUSSI 6tre an'soc es aUne synlohse protidique plus active 
conduisant a one crossance accrue des tubercules Bien que cetle nterprutaticn paraisse 6tre 
contraire aux ex:cences on azole (t-,a synTiese protdque che s accorde avec les augmentations 
de croissance des fubercijes el de reparlion de laliet e seche aux lubercules induites par I',tat 
N-dans les experiences do tuteuraga at de graefs reciproques Cependant, Icflet spectaculaire 
de la concentration de potassiur dans I lensficaton da la synthese de Iamidon chez la patate 
douce (Murata et Akozawa 1968l suggere qua I approvisionnemenl en potassium pourrait jouer un 
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Lumi re PE: polentelelectrique/AlAacide indulacelique 
AZ Ox. PIAoxydase

PE Lign Igr -ation"DCS. expansion 
Lr ede !ivisionla ceilularc 

IAi elstockage d amidon 

Niveau du sol EDCS[ 

A,-

Tubercule 


Figure 4. R61es supposes de I'AIA 
m r , ,, etde son oxydase dans lacrois. ;,if, 0, 
,1.gonfle . L.3 S 	 sance du tubercule (Al ia et al 

1962). 

i ., Haut?renlerment d(,,.. 

tuibelrcl-es fi!Os 

r61e cr.tique dans lasynthese de Iamidon dans les lubercules. En se basant stir lad6monstration 
des effels stimulateurs inhibileurs de .a scopoletine et de I'AIA sur I'aclivite de l'oxydase de I'AIA 
(Imber elWilson 170. 1972) et sur sa genese (Sir~u el Wilson 1974), 'AlAella scopoletine
 
pourrient jouer un 
r6le regulaleur dans un mecansme de croissance du tubercule sdparant les 
composantes do division elde developpemenl cellulaires et de stockage cellulaire d'amidon qui 
sonl influencees par cerlains facleurs )Figure 5). 

Croissance de laracine 

Accroisser'nt du nombre] Accroissement ela ta:I Stockage d'amion 
de cellules des cellules dats les cellules 

Obscurite souterraine Obscurit6 souterraine Obscuriti souterraine 
i du sol 


Abondance oe K Abondance de K 


Bonne aeralit Bonne aeralion du sol Bonne aeration d1' So! 
Abondance de K
 

Niveau d azie cr:,que Niveau d'azole critique -


Niveau de cytokinin -


Taux d AIA eleve 
 Taux dAIA elevc. Saccharose lransporte
 
rate fotbie d oxydase 
 Taux faible d'oxydase Synthelase de I'amidon
 
de IAIA (peroxydase) de IAIA
 

Figure 5. Quelques facteurs affectant trois composanles majeures de lacroissance du tubercule 

PRODUCTIVITE EN TUBERCULES 

Dans des eludes sur lerendement final en tubercules, realisees avec six cullivars de palate
douce culltivs pendanl deux saisons, Lowe etWilson (1975 a)onl elabli que lerendement moyen,
nombre moyen de lubercules etlepoids de lubercules par planl elaienl de 23,4 l/ha, 4,7 lubercules 
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et 129o respectvement, et que les rendements les plus hauls et les plus bas etaient 31,6 et 
16,3t ha 

Cepcndant. dans des experimentations uterieures (Ochuba et Wilson 1981) sur 45 lignees de 
semences non seleclionnees apollinisation libre et provenant de sepl parents femelles de IlInstitut 
International d Agriculture Tropicale (IITA etde I Unversite des Antilles LIJWI), le rendement de la 
ignee lapius productisa IllS 2328 6) tall de 68,1 t ha, n'vec un nombre moyen de lubercL:Ies de 

8.5 et un poids moyen ou tubercule de 168g. Par consequent, est permis de conclure que le 
polenlel product!! des cultuars etudes par Lowe etwison (1975a. b)plafonnait a cause de 
l'icapacde de combner dans ie mdme cultivar, un nombre etun poids moyen de tubercule 
eleves, comrnmason reusse plus lard cnez leTIS 2328 6.Deux autres selections TIS 2525 6etC 
26 7 depassaient Iecultvar cormmercia! cv 0-19 d- 60% ,e de 37% respectivempnt (Ochuba et 
Wison 1981 

En u,sart ur'o productio potent:le nette moyenne e:mahieres seches de 550 . 10 cal ha 
jour efun ;ndce de recolte de 80 -- De Vres et a/ {1967) ont c¢acue que aproductrvit, potentielle 
en tubercuih: sde palates douces etalI de 44 10'ccl ha Jour. Ce nveau de producvitde equivaut 
a des rendements en tuberctles de I ordre de 1501 ha an de 69' na pour une culture de 24 
sernames ou de 461 rrapour ine culture de 16 semaines. Des rendements su)erieurs a461 ha 
pour ces OLtures de 16 sernalnes, obtenus avec iros cultivars dc IUWI TIS 2328 6,TIS 2525 6et 
C 26 7, ont rjor,ne apenser Oepoent e!p!rotosynihetique de l espene entrcvu pouvait 6ire atteint. 
Cependant comptL trs:ude acapacte demontree dos tubercules en croissance dauginenter leur 
producton de pat eres secres (Ians jes greftes reciproques jusqu a 259 °.(Hahn 1977), une 
otirnisation plus poussee dfe.-relaions enre lescomposantes du rendement en vue dune capa
cile de productron de tuberrules encore plus elevee doit 6ire recherchee avant dessayer d'ame
iorer le potentiei pnotosyntheique de Iespece
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LES MODES D'ASSiMJLATION DU CARBONE 
DES PATATES DOUCES EN FORMATION 
AVEC UTILISATION DE 11C ET DE 14C 

L.K.CHVAa, J.D.GOESCHLb 
S.J.KAYGa, C.E.MAGNUSON et Y.FARESb 
aDepartement d'Horticulture, Universite de Georgie, htiens, GA 30602, USA 
b Division de Recherches sur lesbiosystemes, Departenent d'OrganisationIndustrielle, Universite Texas A 
&M.College Stahon, Tx 77840. USA 

:NTRODUCTION 

Le concept biobogique de ,,facteur lirnitant decoule des etudes cinetiques du contr6le enzyma
tique dans une serie de reactions. Quand ce concept est applique aux processus qeneraux qui se 
de.oulent dans une plartc, 0apparait clairement que les differents processus peuvent 6tre plus ou 
moinb lImitants en tonction de I'evolution des conditions. Par exemple, le manque d'energie lumi
neuse limite ladisponbilite en carbone pendant 'es perodes d obscuritb, alors que dans les 
conditons normaes de iumnosite diurne, dautres facteurs sont probablement limtants. De plus, 
lefacteur limitant dun processus donne pout tre physique. par exemple le diamtre des tubes 
cribls, au lieu de bochmiique. 

Line approcha genetique do I amelioration de laproductivle benbficie d'une efficience accrue 
par a) Ianalyse de ch que facteur ntegre dars ieprocessus ou r4actions,I enchainempnt d,1,s 
b)I identification du facteur leplus hmitant, et c)Iecriblage du materel genetique ot larealisation 
subsequente des croisements en vue de I amehoration de ce facteur. Les principaux problemes 
h,," acette approche on ete Iincapacile d soler eldo mesurer les facteurs cruciaux et do prevoir 
]a p.,'Oe de Ia nodificaton du facteur sur lesprocossus ulerieurs etroitement correlbs. De plus, 
une hypothese emise dans I approche genbtque est qul exisle un nombre relativement limite de 
facteurs majeurs en cause. 

1.objecli de cette communication est a) de souligner biievemenl ce qui est communement 
connu dn 'a-,;milation du carbone chez Iapalate douce. b)d observer les modes d'emmmagasi
nement du carbone par les racines, et c)desquisser une technique capable de nieux isoler e 
mesurer los processus propres a I assmilaton du carbone susceptibles de se montrer limitants 
dans les conditions normales de production. 

FACTEURS INTERNES AGISSANT SUR LA FORMATION 

DES RACINES DE RESERVE 

Taux photosynthetique net 

Le taux photosynthetique net de lapatate douce suit un mode cyclique sous une luminosite 
normale (Fujiqe etTsuno 1962). Dans des conditions natuielles, letaux de photosynthese etait 
environ de 12 ;ig declinait jusqu'a 2mg CO, 'dn 2'h A17h. Dans unCO dm.,h entre 9h el13h et 
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environnement constant, cependant, la photosynthese est elevee et relativement stable le matin et 
a la mi-journee, ne dectinant que vers la fin de I apres-midi (Tsuno et Fujise 1965). Les taux nets
ordinaires de photosynthese varient do 14 a 20mg CO. dim h, bien que des 1-.,,x de photosyn
these apparenle de 35-36mg CO,, dm h ajent 6t6 rapportes (Kato et al. 1979). On estime que le processus de photosynthese est satu.e aux aientours de 30 ( lux d'eneigie lumineuse. (Fujise et 
Tsuno 1962). De plus, to taux de photosynthese de teuilles individuelles varie solon leur position 
sur la plante (le plastochrome foira e, PF) (kato et al. 1979) et le stade de developpement de la 
plante. 

Ii y a plus d un siecle que Boussingault (1868) emettait I'hypolhese quo I'accumulation desproduits do I assimilation (tans one feuille eclairee peu[ tre responsable de liareduction du taux 
de photosyntnese net do cetto feuille Bien quelle art ete appuyee par de nombrleuses confirna
lions experinentales, elle na pas 6lt prouvee do taqon irrefutable lvoir compte-rendu de Neales 
et Incol. 19681 Chez Iapalate douce, tie nombreuses preuves relatives ccelle hypolhese, basees 
en prernier ieu sur Ialteraton de la vgueur du puits ou du potentrel de lIasource, plaident en sa
favour Par exemple, si le developpernert des racines dc serve esl innibe par lour exposition ala
lumiere solire. la photosynthese dus feuilies est redute (Tsuno of Fuj0se 1965) En comparant des
greffes reciproques entre des plants apotenthel de puils tres diffdrent, los plants dont los porte
orelfes rontra ent n poleniel do puils clove fixaert normalemern t plus de carbone. lIHlhn 1977: 
Hozyo et Kato 1976 Hozyo eta: 1971 Hozy oet Park 1971 Kato eta! 1979) Ceci suggere que le
poleniel du puits est couraiiment plus hintant que le potentel de source chez Iapalate douce. 

Taux de direction de I'xpurtation des photosynth6tats 

Chargement du phloeme le saccharnse, qui tOd o e exporte apartir de Infeuille, esl synthdtise
dans le cytoplasmo dine ce.ue du chlorenchyme foiaire, ot doit gravir ensutle une serip d'che-
Ions avant transport L echelon niral consisle atraverser le plasinaleme de acellule orignelle el 
a transiter par l apoplaste Ensute, les molecules de saccharose so iffusent dans la solution 
ipoplashque Jusqu aUx cellules du phloeme Aco stado. I esl tansporto a Iravers le plamaleme
contre un gradient de concentration dans 1 celhde du phlo6me (co quI est appele chargement du
phloemeo. Lo chargemen esltn processus actit exigqeant de Icnergie el dont on pense que dans 
beaucoup de plartos. I esl effectu grace aun cotraosport saccharose-proon (Giaguinta 1979). 

Direction du transport !adirecton du flux de phofosynthelats apartir des feuilles individuelles
 
parat 6tre contrlo a Iafois par la posiltor do ia feu1lle sur ra planto et ahierarchre des demande
 
en pholosynihetats dons Iaplante anirporte quel moment donne. Los racines fibreuses typiques 
eo los bourgeons lateraux soN boeaucoUp plus bas dans Ia chaine hierarchique de contrdle de la
reparlitron des pholosynthetats quo los racoes do slockage el les pousses. De plus, ni la position
de Ia feuille par rapport a I'apex dc Ia tgei, i Iadenande en photosynlhetats ne sonl statiques. Par 
consequent, la direction do flux de carbone pout changer radicalement par reaction au change
ment de conditions 

Le transport des feUlles do palate douce dont la position sur la plante va de LPI 4 a 19 est
bidirectionnel (Kato of at. 1979) Lov feuilles plus basses lLPI 19) IransportenIt un pourcentage plus
bleve de leur carbone fixi. on direction du has do Iaplane Err moditiant la domande du puils des
racines de reserve par greftage du m6ne scion sur diftorents pote-grefles, on obtient une modifi
cation res notte du sors du flux do carbone. Lo sons dutransfert du carbone apartir des feuilles de
LPI 4 of LP' 19 ,'larl p,.; influence par le type de porte-greffe, c est-a-dire, par le polentiel do
puits des racres de stockage. Cependant, pour los feurlles de LPI 7. une proportion plus impor
lante du carbone lransport6 lait dirrgoe vers le porte-greffe. 

La migration des photosy heltals vers los organes en formation pout 6tre limilee en partie par 
l'orthostr hie o les connections vasculaires. Lo mouvoffront lateral do carbone pout 6tre foul fail 
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limite, ce qui est le cas pour un certain nombre d'especes (Wardlaw 19681. Par consequent, ta 

privation d'approvisionnement en pnotosynthetats par defoliation ou ombrage sur un crte de la 

plante peut avoir des rrpercussions enormes sur les organes en formation ou sur des portions 

d organes situes de ce c6te. Pour Br-ssica oleracea var gemmifera DC, les connections vascu

laires sont resoonsables de ce que les plants a phyllotaxie 5 13 montrent un flux de carbone 14A 
"aible mouvemont lateral (Kays, donneos non publides). La relation entre les connections vascu

laires, la phyllotaxie et ia repartion des photosynthetats n'a pas et Mtudi6e avec precision chez 

la patate douc3. Les probleres impliques dans la hierarchie des racines de reserve peuvent 6tre 

etroitement lies a Iex ension des connections vasculaires e au mouvement lateral du carbone a 

partir du systemp - isculaire. De plus, certaines relations structurelles du pnlodme, systeme de 

transport, telles que le diametre des tubes cribles el leur nombre, qui sont liees au volume eta la 

vitesse du transport, nont pas at6 etudiees. 

Volume et vitesse du transport 'i .mportancedes vilesses do transport par le phloeme en relation 
avec les taux de photosynthese f,, aire a 6le soulignee dans maintes etudes (Fujise e Tsuno 

1967: Tsuno 1970). En se basaiit sur es laux de productron de matere seche, Austin et Aung 

(1973j on, egalement suggerb que la vilesse de muuvenient des prorduits de lassmill ion parait 

plus important pour la croissance des racines de reserve quo pour los augmentaliors de surface 
foliaire. Fatc et Hozyo (1976) onl decrrt les vilesses e les coefficients de transport des photosyn
thetats de 'ICdans les direct;ons acropetes el basipetes en utlfisant des greffes 6ciproques afin 

de modiher a la fois los poteniels du ouls e de asource. Les vitesse de transoort du carbone vers 

I'apex nelaient pas aussI torterrent affectees que cellos dirigees vers le systeme racinaire lorsque 

le potenfiel du puts des racines de reserve btat moditie. En ufihsant le culivar ameliore Okinawa 

N' 100 10-100), qui possede un fort potentiel de puts des racines de reserve, e le type sauvage 
/pomoea trihda HBK (j-15)dont le potentiel de puls des racines de reserve est limite, les greffes 

0-100 0-100 (scion porte-greffe) montrent une vilesse dL transport apica!e moyenne de 

0,80cm mi. contre0.70,0,77et0,52cor mn pourlesgrefes0-100 T-15, T-15 0-100eT-15.T
15, respectiveient. Le tansport basipele, par conie, fairt fortement aftecti par la vigueur du puits 

desracines de reserve Les grelfes0-100 0-i00 avaitune vitesse royenne de 2,13cm min iandis 

qu iels gretfes 0-100 T-15 avail une vesse de 0,62cmr in. Kato e Hozyo en ont conclu que 

'activite du purts alfectait la vilesse e le coefficient de translocation. I faut remarquer cependant 
qu en raison des taux de transport basipele res semblables des grefes 0-100 T-15 (0,62 cm, min) 

et T-15 0-100 (0,52cm min). de facteurs aulres quo le putts des racines de reserve ont un eftet 

prononce sur la vitesse de transport. 

Potentiel du puits des racines de reserve 

Les tentatives faifes pour determiner la contribution propre achacun des facteurs en cause dans 

1erendement final de la palale douce sont centres sur les relations source-pults (Hahn 1977; 
Hozyo 1970: Spence el Humphries 1972; Wilson 1967). La documentation concernant los rela

tions entre la photosynthese e los putts d'hydrates de carbone est abondante pour une grande 

varrtie de plantes (Humphries 1967; Neales et Incoll 1968). 

Spence e Humphries (1972). en agissant str los conditions de 'environnement de euilles 
indivduelles enracines de palaio druce ont constatb des augmentations du faux d'assimilation 

net hies a la croissance des racroes de reserve. Its o'axpliquent par le fail quo le !aux de phofosyn

these depend de la capacite qu'ont los pults d'accepter les photosynfhetafs. 

En utiisant des greffes rdciproques, on apu deduire (Hozyo 1970: Wilson 1967) que le rende

ment essentrellement determine par ie porle-grele plutdl quo par I'appareil loliaire du plant de 

palate douce. Neannuins, le poteniel pholosynthetique de source tout comme la capacile du pults 
des racines de stockage peuvent 6tre tous daux des facteurs limilants (Hahn 1977). Ainsi, it est 
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orobable que plusiew:rs processus allant de la production hydrocarbonee dans les euilles a lapolymerisation finale des hydrates de carbone dans les racines de slockage de [a palate douce,peuvent devenir un facteur limintnt dens des conditions appropriees.
 
Depbt du carbone a i emplacement des pus si 
 Ion admcl, en raison de Ia tres forte presomplion de fait pour la palale douce (Hahn 1977, Hozyo 1970. Wilson 1967) el pour dautlres planles1 968Neales el tncol! ). que le potonlirI du puits a one iMportance majeure pour lo tau net defalon du carbore par a plante, es processus de dcpot du carbone au, points aclirs du pulspr'sertol des oIs un ier. piirod ai Ces piocossus peuvetl etre regroupes en !rois caiegories tres generates In! decilargement du phloeme 1b) transport do carbone aux erdroits de polymersalon. el (c) synthese de r mdon. Chacun de ces processus generaux so compose de pro

cessus secondaires ellert[aires ou d ecneons. 

D one facon generale et contraireineil a cO gu sO passe pour .e chargement du pifloene el tetransport on co ]na l peu de chose sur les echelons specrfiques du chumwmeienl ds photosynlhetals pour alteindre in pits aussi imporlant que les ries de reserve. On peul atlendre d'uneracine do reserve de palate douce qu ele tonctionne en] quelque sorte de Inon sirmiaire auxgrains de ble pour lesquels le taux de la synlhese de i amidon dens I endosperne est etroilement e a a concentra:on en saccharose des tissus. Dens cc cas, la reluilton n1e. l pIs ctue de taonpredominante a t approvisionnement du grain en saccharose (Jenner et Rathjen 1972 a, 1972 bI.mars pluot6l a des processus qui se deroulent aIinlereur dU grain meme Les facleurs ruguJarisart
le mouvement du saccharoze a I interieur el a travers le grain et influcncant la con','rsion Onamidon paraissent etre les echeions de contrile principaux (Jenner 1974. De plus a dimnutiondu dep6t de carbone a lapproche de la periode de malurile de la plante peul. plus preciement.refleter une diminution de la capacite de puits daccepter ou de transformer la sac'.Iiiro,., p rmelaboiisrne plut~t qu'une diminution du polentiel d'approvisionnement a pant de a source Jr-(Iner et Rathjen 1975). Bien que celte analogie entre le grain de bte el la racine de slockage offere 

en cerlains points elle peut etre utile a des fins comparatives. 
Une aulre preuve de la relation entre le pults et les systbmes acquisilion-transport du carboro 

pout 6tre oblenue grace ades modeles mathetratiques. Goeschl etel. (19 76 ont deci 1i r,feaclondun rnodele de flux de transport ou phloeme a difttrents parametres de consommatne meclmsine de dechargement dependant de la concentration dans un milieu de tiuncn a pression equiibre. Lorsque la valeur du coeilicrent de dechargement augmentait, le laux de churgement elal
maintenu 
corstant, la vilesse dij saccharose en direction du puits augmentait Ot la conOCetration
 
du saccharose dans les tubes cr:bls dirninuatl.
 

Mode Jtaccumulation du carbone : on sail peu do chose concernantl I accumtlation des hydratesde carbone dans la racine de stockage de la palate douce au cours de son developpeenlert Notreconnaissance acluelle de la nature de la croissance de la racine de slockage de la patate douce
osl essentiellemenl basee sur des evidences d ordre anatomique. Le consensus general est quo le
developpement de la racine de reserv,, de Ia pate douce provient dune proliferation de ceililes
resultant a 
Ia tois de I'activile du merisleme du cambium vasculaire locahise et de celle des cambiun anormaux (Artschwager 1924; Essau 1960, 
 McCormick 1916: Takaloi et Purneil 1961:Tsuno 1960). Le carrbium anorrnal est connu pour 6tre un phenornene general chez la racine de
 
reserve (Artschwager 1924).
 

Des eludes analornques comparatives de cullivars des Antilles (Wilson et Lowe 1972) indciquentque la contnbution relative des cellules provenant de I activte du cambium vasculaire au volumetotal de la racine de reserve more, par rapport a celle des cambium anormaux, est une caracterrs1que du cullivar. Dans cerlins cas, le cambium vasculaire esl responsable d'environ Ia moltie de la 
racine do reserve loule entiere. 
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Des eludes utilisant des techniques de coloration de lamidon (Indira et Kurian 1973) montrent 
que durant le stade initial de la formation de la racine de stockage, Iamidon est localise dans les 
tissus corticaux. Cependant, la contribution du cortex primaire au volume total de la racine de 
reserve adulte est n6gligeable. 

L'arnidon esf ie pi incipal composeat de Iaracine de reserve de la palate deuce (Onwueme 1978). 
Chez le cultivar Red Jewel, ilconstitue 27 C. du poids sec de la racine de slockage (Chang 1979). 
Au niveau histologique, I amidon esl localise dans les cellules du parenchyme de stockage. 
Artschwager (1924) dislingue deux types do parenoiryme de stock,.ge IIy a le parenihymc normal 
a taisceaux vasculaires, riche en amidon, et dent les cellules sent produites par le cambium. C'est 
le type principal de parenchyme de stockage. Laufre typo est le parenchyme irtorstitiel, un tissu 
de remphssage entre les groupes de faisceaux vasculaires. relatlivement pauvre en amidon et 
considdre comme etani drectemnent derive de la gaine parenchymafeuse orginelle de la jeune 
racine Compte lenu de ces faits, on peut s attundre a cc que le mode de repartition de Iamidon 
suive dans une large mesure le schema de developpoment de la racine de reserve 

Iiy a eU queiquec travaux utlisant le IC 0 marque pour SUivre Ies itineraires de distribution des 
hydrates do carbone chez d uli es pIantes soutertr-ines Chez le tubercuin de pomme de lerre, le 
"C assimle s ac ,mule surfout (fans le t. rrderme avec one faible radioactivite reparte unifor
moment a I inlerieur de celte couche lBadenhuizen e Dulton 1956). Dans une etude avec le 
traceur IC de I artwcraut do Jerusalem, chez iequel le fructose polymerise est le compcs6 de 
stockage majeur du funercule, ilaete suqgre quo les hydrates de carbone so deposaient princi
palemendans les cellules flouvoleinenlforniees par un camenium sous-epidermique ot que, dece 
fait. eslunercules gross ssaient par eurs COuChes exterfes lEdelman 1963;. 

Hirarchie des puts de a racine de reserve: le mecanisme de reparti iondu caroonc enlre les 
puits concurrents n est pas bien connu Un certai norbre de wrcanismes peuvent conditionner 
le moiiverient preferentel d carbone vers un putis plutdf que vers un aufre. Les vaiations dans la 
capactOe d un purts J epuiser les rserves de priotosynthelas du phloeme (coefficient de de
crarge) cree un gradient de concen traton Cui ampifie le deplacement ullereur du carbone vers le 
puits La variation (ais I ordre chrorologique e creation du puts est un autre tacleur (par conse
quent, les grosses racires de stockage ayan! plus do ceilules, elIs son plus aples aabaisser I 
nlveau de carbone du phlIoeme La poster d Lir pu Is par rapporta la source de produits dassirm
laion peut auss1 Jouer un roe irrrporlant En utihsanl des modeles de flux de MIasse, Ies puils A 

coefficient de decharge identique (forcel nais situes a des distances differentes de la source, 
zone de charge presenlent des differences dans aquanlite absolue of !epourcr lage des photo
synlhdats decharges dans -Iracuin d eux les puils plus rapprocirs do asource ayant l'avantage 
(Goeschi, donnees non pu'liees). Enfin, les connections vascularres of le polentiel de transport 
lateral peuvent aussi tIe niportants pour I etablissement d une hierarchie dans la reparlition du 
carbone entre les puils des racries de reserve concurrents Les programmes courants de selec
tion de palates douces alirnerlares se sont elforces de rmiimiser la variabililde existante pour la 
repartilion du carbone dans les racmes. Avec cele consequence que les nouveaux cultivars 
recherches tendent aveir beaucoup do racnes de dimension uniforme. 

cACTEURS EXTERNES AGISSANT SUR L'INSTALLATION ET LE 
DEVELOPPEMENT DE LA RACINE DE RESERVE 

Les facleurs externes agissant sur Iinstallation of le developpement de la racine de reserve 
peuvent en general 6tre classes en deux groupes: ceux que nous ne pouvons contrbler qu'au 
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minimum tradiation, temperature et concentrat ion en anhydride caibonique par exemple), ot ceux 
que nous pouvnns bien contr6le, type et tertilfte dii sol, hmidite).
 

PRusieurs etudes se sent attachees 
a prec,ser Iachon de a dimperilure sur la repartition de:'assimiials et sur le deveJoppem,,il de !a racinc de reserve (Kim 1961 -Sak, 1943: Sekioka 1970;Spence e Humphries 19721. Par example. Kmnnj19611 ademontre cup ic.s plaits de palate doucepru s ent u,, plus grand roijubre do racc.'es de rese e ( un pojds accru quand la lemperature
de I, Pio do 20' C pendni tr ersie d obscurile e0 de 29 C pendant la periode d'eclairement116 hhis ,e s nu , rP,- .- ori ' d .J- C pendant lout le cycle. Les racns de rescrv t a aussus,",lplus precocoeni dar s Ietratement comportant une temperalure do 20 C Cec fa tpenso,- a Ur e ir!riloffer iherorr-ipeto dque dans I induction des racoesde roser,,e, Don que sous les fropuqt s a ite produlse ,ahm,damnon, en depil de ires petes
dtierences einte es leipefoures ju 'o& Ot G,' i:Uit
 

La tlmperatur,E:dv S,)!r rSO gi Ss sUr 
 a ft 3ma10nOt ;Lodeveloppernent des racnes dereserve lSpence el Hump . I 972 lDan17e c<is de smp'es feuilles enracrnees, laI. maton etJedeveloppemcrt des racer's do rc:serve colt a [eur cplimum a Une lemporature du sol de 251C,
alors quo oastemperatures (IuS0 (L,015 C et de 35 C Inenlia fornialor, des racines de 'eserve(Spence et Hunphries 19721. Apres comparaison a).oc daulres conmbira sons do tem peratur.s,Sekoa 1970 adelermine quo los plans de palate deuce produisaieni le tonncage le plus lev6 enracees de stockage lorqu Isetaiert soumis aune temperature Coi-ol corisa,ite de 30' C.combi
nee aune temperalure de I ar de 25: Cpendant la ;,uit. 

D apres Tsuno (nd), Togar, a lerte une explication integree des diets de i nwronvern nt sur lesdifferents types de racines prodaites Les basses ternpeatures l22 C-24 C centre 24, C-29o Cnormalement) et de tortes apr,lications de K avorisant Iinduction racnaire Daulre part. Ia deficience du sol Jn oxygene et une torte apnlicatior, de Naugmentent IahIg fication des celules dela stele e inhibent l'aci'vitd du cambiu,. C'est pourquoi los eunes racines ont tondance a se 
tran ,ormer en racines tibreuses (lpaisses)plutdt quen ra.nes de slockage 

Laeration du sol, quand elle esl limitante, peut aussi avur un ellot marque sur I Induction desra ines de reserve e ou leur developpement. Les patales deuces cultiees dans des sols gorgesd'eau ou en culture hydroponque (Wilson 1970) dessunt absolumet rcapaules de produireracines de reserve. De plus, le rendemerl des cultures do plor cham p sur du nombroux types desols s'ameliore de laqoa marquee par e billonnage lEdmiond et ai 1950) Un tra. ail prelininaire deWatanabe Ozaki et Yashik (1968) et trie etude recenle realsere par Chua et Kays (1981 ) suggd.
rent que les faibies rendements en cines de slockage 
 oblerns dans des condtmirons de lerrainshurnides a I exces sonl dus dans un large mesure aun manque doxygone dans Iazone racina ir,.Lexposition de la zone de production dos racces de reserve, sdparee do !ensemble des racinesfibreuses, a2.5 % doxygene abaissat Ic noibre de raceins do reserve par plant de 6,2 a0,8 et lepoids sec des racnies de reserve lerrnees par plant de 97,5%-,. en courparaison avec Ins tdmoins a21 'c d'axygene Le passage de la, zone de poduction dos racnes de reserve do 2,50 A21 %d oxygene au 81. i jour de vecetaton, enlrainat un rapide accroissenienl ou nobre de racinesde reserve et du taux d accurnulamori de caibone Cec signir, il quo ible leneur du sot enoxygene est prno:ablemert l prejUdiclable Ioisque la saison culturale est bier, avarcee et queles racines de stoc kage bier torries, ont alterlt une certairr taile, Los premieres estimations duriveau d oxygen, auquol les racines cir stockage entrent ertfermentalion ariadrobie le situent aux
environs de 5 a7%-o(Ctranf et Kays 1981 Hasselbring of Hawkins 1915).
 

Dans les conditions de culture en 
champ, 'eau du sol, Iaeration et la densite apparente sent
etrolement he s. Une alUrtaioion hydrique adequate par los Dluies ou par irrigation est essenhlelle prur le dvelopperrenl maximum dos racmes de reserve (Anderson 1941 ; Onwueme 1978;Peterson 196 t Cependantl un exeds d eau dans le sot provoque urie aeration insuffisante. L'utili
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sation de buttes et de billons pour laculture de lapatate douce favorise le rendement (Edmond et 

al. 1950; K~mber 1970). Cela peut 6lre partiellement attribue Aun drainage et une aeration meil

fours, mais aussi A une resistance physique moindre du sol a I'expansion lalerale des racines de 

reserve. Etant donne que laracine de reserve deplace un volume de sol equivalent au sien en 
deformant IEsol adjacent, une resistance accrue du sol entourant laracine pout, Apartir d'un 

certain degre, nuire asa croissance. Les diminutions de lacroissance des racines do stockage, 

dues alacompacite du sol, ont fait I'objet de publications (Watanabe et al. 1968). La reduction de 

I'approvisionnement des racines de stockage en carbone i'apas d'equivalent, si minime soit-il, en 
ce qui concerne lacroissance des racines fibreuses et de I'appareil vegetatif aerien. 

Le niveau nutritionnel de laplante agit aussi sur I'accumulation du carbone. Les leneurs info

rieures aux seuils critiques en N,",K, S. Mg. Ca et Fe provoquent des symptdmes de carence chez 
les plant,, de patate douce, les teneurs insuffisantes de K, Mg ou Ca empechant laformation de 

racines de 6cerveiSpence of Ahrnad 1967). Linduction des racires de reserve a lieu chez les 
plants qui manquent d'azole en depit des severes restrictions inflig es a lacroissance des parties 
aeriennes (Spence et Ahrnad 19671. 

11est bien connu quo K est nOcessaire au developpement des racines de reserve (Fujise et 

Tsu~io 1967: Scott 1950 Stino at Lashin 1953: Tsuno 1970, Tsuno nd) Inversement, une alimenta
tion riche en azote favorise lacrotssance de I appareil aerien qui peut alors constituer un puits 
concurrent pour Iaccumulation des hydrates de cirbone. Par consequent, un approvisionnement 
riche en azote peul avo~r une action nefaste sur !edeveloppement des racines de reserve sile 
niveau do Kest bis lSamuels 1967) 1suno etFujise (Fujise el Tsuno 1970, Tsuno nd) soutiennent 
qu'un rapport K. Nelev deloIracine de reserve augmente sa teneur en eau, ce qui augmente le 

taux resp-ratoire. La croisance de Ia racne de reserve en est facilitee. dans lamesure ou I'ener

gie produite est utilsee pour ladivision cellulaire et lasynthese de Iamidon. 

Bien que ce soit rarement un probleme sur leterrain, Iexoosition des racines de stockage ala 
lumiere innine leur developperient Fujise etTsuno 1970: Hozyo etKato 1976). Quand laracine de 
stockage esi exposee 1 la umiure (Hozyo of Kato 1976), sa taneur en amidon diminue, en partant 
du cortex, puis vers I interieur. La lignification des cellules parenchymateuses ainsi qu'une aug
mentation du nombre de vaisseaux du xyleme a proximite du cambium vasculaire ont Mte obser

yeas. La quantite de tissu parenchymateux do lastele diminuait. Lorsque I'eclairqge etait sup
prime, le developpement des racines de stockage regagnait de lavigueur en mume temps que 
I .ccumulation d'amidon. 

REDISTRIBUTION DU CARBONE DES RACINES DE RESERVE 

Acause du grand interet agricole des tubercules de patate douce comme produit alimentaire, la 
vocation biologique premiere de laracine comme organe de reproduction est souvent oubliee. II 

en est resulte une faile connaissance du mode de remobilisation des hydrates de carbone des 
racines de resurve pour fournir aux pousses qu'elles emettent leurs besoms nutritifs propres. On 

sail que les pousses se developpent ;. partir dos zones de cambium vasculaire de laracine de 
reserve (Schlimme 1966) ou a lour proxiijie {Wilson et Lowe 1973), etque lataille des pousses 
produites par des norceau'x Je racines utilisbs pour lapropagation de laJIante varie avec lalaille 
des morceaux do racines 1,tilhses (Kays at Slutle 1979: Takatori 0f Purnell 1961). Les pousses de 
grande tailie sont produites par les gros morceaux de racines, les racines entieres produisant les 
plus grandes pousses. Ceci aisso supposer quo laremobilisalion des hydrates de carbone du 

morceau de racine est importante pour lavigueur de lapousse etsa croissance. Parmi d'autres 

considerations, laremobilisation des hydrates de carbone pourrait dependre de facteurs comme 
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"emplacement, laquanlite et ladisponibilite des hydrates de carbone stockes dans laracine dereserve. Chez I'artichaut de Jerusalem, dont I'hydrate de carbone pricipal (I'inuline) est unechalne moldculaire lineaire composee d'environ 38 a 40 sous-unites It saccharose, ila etedemontre que les hydrates de carbone sont remobilises en premier lieu pour lacroissance despousses dans une zone situee aquelques millimetres sous I'epiderme (Jefford et Edelman 1960).Lhydrolyse subsequenle des hydrates de carbone emmagasines progresse vers Iinlerieur. On nesait pas si I hydrolyse des hydrates d carbone stockes dans lapatate doice est localisee comme
chez I artichaut ou si ele conslitue un phbnomene general 

UTILISATION DES ISOTOPES 11C ET 14C POUR L'ETUDEDE LA PHOTOSYNTHESE, DU TRANSPORT ET DU METABOLISME 
CHEZ LA PATATE DOUCE 

Le ' C a e1e beaucoup uliise dans Ielude du metabolisre du carbone chez de nornbreux organisies. Ces derneres annees une profuson d informations nouvelles ont ele obtenues concernanl !acroissance e1 ledeveloppemenl de lapalate douce grace a cel isotope (Kato et Hozyo1972. 1974, 1976. 1978 Kalo et il. 1979, 1972) A cole de ses nombreux avantages (comme unelongue duree vi e.uri lable coot el urne relitve securile:. .Ipresenle un certain nombre d'inconvenients ,qui rmnlent ses u~itsatons potenltelles particuherement pour des plantes vivantes etenlreres Bon nornbre de ees hm latrons peuveil cependant 6tre crconvenueb en utilisant le C,
i sotope inslabue de carbone 
L'emp .lodu -C pour eludoer leCO futd abord propose dans lesannees 1930 (Ruben et al. 1939:
Ruben elKamen 1940. a cause de 
ses nonibreux avanlages imporlants. Premierement, ilsedesntegre par emrssion de positron i/i+)surve Aune annihlation par positron-electron avecemison des deu, rayons gamma !)l0.511 MeV adirections opposees. L enmission gamma permet lamesure invivo a travers un tissu de planle vivanle de n mniporte quelie epaisseur en tempsreel. La deteclion concor tnte des deux rayons )"permet en outre laocahsatron precise deI atome de carbone en desotegration Deuxionemenl. l0 ICa ine duree de ve de 20.4 minutes.Par consequent, plusieurs experiences peuvert 6ire conduiles quolidiennement sur ]a m6me
planle pendant tout son cycle vegetatif. La recente mise au point par Fares efal. (1978) d'une
technique de production continue. plutbt quintermittlente, de "C.permel le marquage stationnaire
 

etle marquage en ,pulse negatit 
.
 

METHODES ET MATERIELS 

Experimentations ave, le1C 
Des plants de patale douce, de iavariele Centennial, ont ete cultives dans des pots de 29,4 cmde diametre contenant du tertace, de lavermiculite eldu gravier dans un rapport 1:1:1. Lesbourgeons lateraux des liges prmcipales avaient el enleves pour eviter laformation de puitssecondaires Les plants ont ee culives au Phylolron de I Unversild de Duke pendant laplusgrande parte de leur croissance dais les conditions suivantes :des temperatures de 240 Cle louret de 20' Clanuit. une pnolopbriode de 16 hce lumiere fluorescence-incandescence combinees,une concentration ambiante de CO, (350 ppmi. Pendant les expdrience avec le"C,laconcentration de CO. Ido 150 ppir. Les plants decrits bans les experiences de1C suivantes etaient desboutures de, ges Agees de six semames, qui navaient pas encore forme de racines de reserve 

discernable . 
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Production de "C 

Le "Ca06 produit de maniere continue pendant le deroulement de 1'experience afin de permet
tre une analyse cinetique sans defaillance du phenomene de transport (pour unc description 
detaillee, voir Fares et al. 1978). La production consistait a acceIrer 'He a I'aide d'un accelera
teur de 4MeV Van der Graaff utilisant 2CO2 gazeux comme cible de bombardement. Ceci adone la 
reaction suivante: 'IC('He, 4He) 11C. L'effluent cible est ensuite transporte vers le phytotron par 
I'intermediaire d'un tube caplllaire de teflon dun diametre interinur d'environ 1,3cm et de 120 
metres de long. Ason arriv~e, le gaz effluent passe a travers un siphon amelange d'hydroxyde de 
calcium et d'hydroxyde de sodium pour enlever le 12CO, laissant de faqon prddominante du "CO. 
Le "CO passe ensute sur un four aoxyde cuivrque ( 6001 Cj el coyu; e 'CO2 En utilisant cette 
technique, un 'CO, dune activitd specifique constante et connue a6t6 administre a la plante. 

L administration du "CO a la plante et la surveilance subsequente du flux de carbone: une 
description dctaille de la conduife de Iexperience est fournie par Fares (19781. Brievement, "C02 
est adminisire a une feuiile individuelle en utilisant une cnambre pour feudle standard (10 cm2), le 
rapport entree sortie du CO: etant contr6le par one analyse de gaz a nfra-rouge. Des detecteurs 
de coincidence a scin llation sent places sor Ia feul e,le petiole et acerlains endroits, en haut et 
en bas e la Ige Cette technique permet le marquage en puise , stahonnaire el en , pulse 
ndgatif. 

Los rionnees fournies par chaque defecteur do coincidence et par les detecteurs de fourniture, 
de sortie, de hgne el de feuille sonl relevees chaque 60 sec, comme I etaient les mesures conti
nues du taux de photosyinesq net de la euCle. Les donnees recueillies traduites au fur et a 
mesure en temps reel par un ord naleur Hewlett PacKard modele 9845. Lenregistrement de 
chaque sere elait corrigd ensuite p jur la vai alion du delecleur, la pdriode de Iisotope el le bruit 
de fond. Les vitesses ae transport dlaient calculdes apart r dutemps d'arrive du front de mar
quage se deplacant de haul en bas de la tige et de la distance entre la source foliaire ef les 
dltecteurs de la tige L emploi de detecteurs de coincidence permettait des mesure precises de 
la position dii front de -C. 

Experimentations avec le ' C 

Trois series de dix plants de la varietd Red Jewel, cultives individuellement dans des pots de 
29,4 cm de diametre, ont d16 traeits avec du CO, avec le 'C au 44">, 74.'-. el 105"7.. jour de 
vegetation, une quatrieme serie servant de tdmoin. La parlie aerienne de chaque plant a 6t6 
exposee, dans une chambre de traternent de plant standard, pendant deux heures a 14,4,p Ci de 
1"CO, a partir de Ba''CO, produit avec HPO.:. Latmosphere a Iinterieur de la chambre etait 
brasse pendant le traternent a !aide d une pompe acirculation d'air. Le 'C0,, resfant tut enleve A 
la fin de a periode de niarquage par introduction dune colonne Ascarile dans le systeme de 
circulation. 

Les plant,, traites aux 44". 74' el 105' 'ours, de mdme que les plants temoins, ont 6t6 
rdcoltes au 106 Joot. Copendant, deux plants de chacune des series traildes au 44. jour el au 

' ' 74' lou r on( ele tefenus pour Ia preparation des sections de racines do reserve 24 heures apres 
leur traitement respectif. 

Les racines de reserve fraichement rdcolles oni dtd utilisees pour la preparation de sections 
transversales de 1,5rnm d epaiseur Elles ont dte prelevdes ueF parties proximales, mddianes el 
distales des racines de reserve Des sections longitudinales ont ee opdrees sur d'autres racines. 
Les dchantillons ot ensuite d1d presses entre des cartons, congelds et Iiophilisdt, apres quoi its 
ont dtd monies sur papier pour I'autoradiographie (film Kodak X-O mat RP, ddveloppeur D-19, 
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temps d'exposition 2-4 samaines). Apres I'autoradiographie les echantillons individuels ont e0equantifies par l'oxydation d'bchantillons de 20mg et siphonnage subsequent dans 10 ml d'thanol6thanotamine (1:2, v:v). -nfin, une partie aiquote de 1ml a ete ajoutee a 15 ml d'un melangescintillant (0 6Fg PPO et 6 g POPOP 1 toluene) avec 1ml d'absolu, et mesurde par un compteur tliquide scintillant Beckman LS- 100 C. 
La distribution de la radioaclivitd de sections transversales a e determinee en mesurant quantititivement des echanliltor: preleves sur quatre zones de la racine de sfockage ainsi denommees zone 1- aregion corticale du perderme exlerne zone 2 - Ianneau du cambium vasculaireet les lissus dans son voismage immedal. ne s ecarfant pas plus d'un millimelre de chaque cdtd del'anneau du cambium: zone 3 - la stele peripherique qui est adjacente mals interieure z,la zone 2et qui correspond a la region de a stele qu, monhre des files de cellules radiales du xyl.me; of lazone 4 - la ste e inerne qui est la pire la plus interne de la racine de reseve of dans laquelle lesv3isseaux du xyleme sonl dstribues au hasard. 

L'etfet de la remobilisaton du subsfrat rnarquo sur I ermssion de pousses aee observe chez lespousses des racines de reserve replantees. obterues aparfir des quatre series de plants rdcoltdsau 106-. lour de vegeaton Les racoes de slockage etaient plantees. sous serre, a une protondour de 2cm dans des pots d 294 cm o diametre (rempls do terre limono-argileuse de Cecil).Pas plus de trois pousses elaent admises a se developper a extremitd proximale de chaqueracine de stockage. Les pousses entiores aux slades 2. 1. 6el 8feuilles ont de rdcoltees, pressees, sechees au four a 70 C pendant 18 heures, monees sur papier a dessin et autoradiogra
phies comme decrit procedemmenl 

RESULTATS
 

Fixation et translocation des photosynthetats tle 'C 
La reponse caraclerisique d'une palate deuce a une onde carree de fourniture de "CO2 Auneteuille individuelle est presentee dans la Figure IA.Los chiffres du graphique r.fdrent a la positiondo delecleurs specitrques stues str a planle, el aUx donnees correspondantes de sortie (log de laradioactvlt l. Le delecleur I elat pose str e pelotlo juste en-dessous du imbe de la feuille traite.Les detecteurs 2el 3 elae nt poses a 16 et 37cm en-dessous du limbo de la feuille, sur Ia tige.
Pendant les 23 premieres minutes det experience, le 'CO 
 de I accel rateur (ligne foncee) a 6t6
ddcharge jusqu a Iobtention d Line lecture staionnare. Pendant ce temps, la feuille etait exposee
au 2CO., a raison de 350 ppl. Enlre les mnutes 23 ei 139, 'CO, el 1
2CO, ont dtd administrds a lafeule, a raison de 450ppm. Le niveau do radioaclivitd clans la feuille augmente rapidement jusqu'a ce quil atteigne un niveau stationnaire, moment od 
 'exportalion due a la translocation et a la
respiration esl dquivalente a Incorporahon. La ligne 1 represente 1'exportation de carbone endessous du petiole Le taux darri .de du front de IC aux difterent! delecieurs (tels que 2,3,4)vers
le bas de la tige pout servir acalculer la vitesse do transport basipele, la distance qui les sdpare dela source dtant connue Dans cc cas IFigure I A) la vilesse du transport des photosynthetals dansle phloome dtait d. 1.04 cm rain. On pout eflectuer Ie mdme caicul pour le transport acroptle,grAce a l'installation appropride de detecleurs, reais cola n'a pas dW fail dans cette etude. Do plus,si I'activitd spdcifiquo du saceharose forme est connue e! compte tenu des corrections approprides suivanl la duree de vie, la sensibilile des ddtecteurs et 1'eslimation de la lige el du volumedes tubes cribles contenant le IC, le nombre de moles de saccharose cma peut 6tre calcul. 

Apres l'arret du flux doe CO. vers la toulle, une courbe de ddsintdgration caracteristique sedeveloppe. La difference entre la desimegration calculde de IC (durde de 20,4 min) et la desinl
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gration mesuree indique laquantit6 de photosynthetats de "Cdisponible pour I'exportation (trans
port + respiration) (Figure 1A). La valeur restante est egale alavaleur des photosynthetats de IC 
stockes dans des produits comme I'amidon de !afeuille. Fn mesurant le temps de recyclage du 
pool mobile de photosynthetats de 1C. on peut calculer sa duree de vie. 

La figure 1Brepresente les effets de I exposition dure section de petiole oe 1cm de iong do la 
feuille traitee aune temperature de 101 C pendant 120sec,suivie dun rapide (- 30 sec.) rechauf
fement a1 emperature ambiante de 24" C.Le transporl des photosynlhetats de 'Cvers le bas de 
latige s arrt te prcsqu imrneidatement. alfeclant Ietransport ultereur vers des positions plus 
basses sur la ge. Quand larecuperation commence ase manifester, environ 55 minutes apres la 
finde ce trailer, ent. i;est extrrnement lent, r,approchanl jarnais (Anoter ;es log en ordonnee) les 
niveaux anterieurs pendant les 80 minutes reslantes du test. De plus, le niveau de C demeurant 
dans lafeuille augmente en rimre temps que letransport diminue. 
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Figure 1. Comparaison Cnre le tarlemnit normiia coi sisvnr enr C(A),ule onde carreede 
el Ielfet froid l10 Cl en colher auIour du petiole transport desd'une impulsion (1e pendant 120 secondes sur le 
photosynlhetats de IC de la feuile vers lebas de laliged Un plant de palate douce (B) 
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t '! r fi.m)r( un plant enter ce palate douce sur lede "C transport des photosynthetats 

A) fixaton eltrans,'mrt C.re 
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mobiles
 
C) fixaton (t tranisport ®! "C24 hapres le
d6placement,D) pools monoles elnon mobiles 24 hapres ledeplacement,E) fixation ettianspot de "C 48 h apres ledeplacement, et F) pools mobiles of non mobiles 48 h apres ledeplacement 
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L'effet d'une faible perturbation physique sur I'acquisition et letransport des photosynthtats de 
I1 est visible sur laFigure 2A-F. Le traitement impliquait 1'elevation du plant du plancher de la 
chambre de culture jusquau support utilise pour maintenir les detecteurs et assurer lamise en
 
place de chacun deux. Ce petit deplacement a produit des mouvements de va-et-vient extremes
 
cans lesysteme d transport du carbone chez lu palate douce. L'experimentation sur IC avait
 
debute 2hapres ledeplacement et,
275 minutes apres ledebut de Iexposition du plant au I'00,
 
aucun ICqu:ttant lafeui e(Figure 2A)via lepetiol el la tige (ddtecleurs 1-4) n'a pu 6tre detecte.
 
Le taux do photosynthese de I feuille. cependant. est rest rolativement eleve (18 mg CO. din h,
r

resultat de Ianalyse de gaz par ifra-rouge) compare au laux de photosynthese de lateujlle 
penoant laperode de retablissement do 1aforcton do transport des 48 heures suivantes. Le 'CO, 
lxe par ia fculle apres ledoplacen l ( 1h resta! presque exclusivement 92 0i dans Iafeuille 
sous forme d aridon ou dautres produits non Iransporles (Figure 2B. 

Le pool acs produits mobles representail 8%')du 'C fixe. dort iapresque tola!hte avait quittb la
 
feuile par respiraton diurne ,I nocturne. Le temps de remplzocemenl du pool mobile de 'C etait de
 
80 m:n iT'. 40rmm n A partir du second jour, leplant selait consideraboemont bie remis de la
 
perlurbaton olFquie 2C Le transport de C a partr de Iafulleea iportant et pouvait 6tremt 

obseive au p(l!o'i' et a cnaque position vors lebas de Ialge La vilesse des pholosynlhetals dans
 
e prro-eme avat augmenne de 0 a 0,86cm min. Le deuxierne jour, lepool de stockage du 'C
 
represna seulenme 13 carbone fixe. 57 1- (Figure 2 D). De
-1 -- ou lepool moble ayant aitlein 

plus lecycle de rerplaceme',t du pool mobie s etal redut de faQon appreciable IT'.,25.4 min).

Au frosiemo jour !48B, apres Ia perlurnalonj, le plant avait reotroLIve ce qur paraissalt 6tre un
 
systeme norna de- ' t on-transport du carbone (Figure 2 E[ Le pool de slockage representalt
 
32 -Cu caircone fiY' qLJ68 ca-ent
alo!,s - trouves dans lepool mobile Itranslocation • respira
lioni T ': c *i2m-n dep 's a 1..erifaltlegnanl 21 2min etlavitesse de transport des
ava I c cru , 

pnotosynt ,I~ats(as eofrcome avasr atte!)t 1.13 cm min
 

Accumulation des photusynthetats de Cdans les racines de reserve et redistribution aux 
pousses
 

L s auloradiographies de sectons transversales de racines de reserve da plants traites au 44- r 

jour et recoltes au 106' our ont montre do ia radioactlite sur toule tour surface excele le long 
dune bande de forme p;u1161 ciculaire Figure 3i Cello Pande se trouve a proximite de Ianneau de 
camb:um vasculaire. etcomprend outre cou,.desl ssus differencibs issus de l'anneau a la tois 
sur sa face extero eltsa flce nterre S, a rtogon cor cale externe monlre do laradioactivite la 
recion du cortex se-condair du o oemn acIacert a1anneau du cambium vasculaire, par contre 
n -nmortro Pas Le orog deolasecton trar's.'erae rad o clve est a' centre de lastele. contigue a 

annoeau cc: Ca'ruMj est a inrterur de a nde ou aradioactvile est mons'.ascuialr )Koulefos 
percept leCitte X ( " 1 reaJcu': ';; r dan a sectiun proximale lFigure 3Ai que dans 
asectior I: , F,i , Ci S- !arqeji t l ntrreoc'ro daiso lasection mediane IFigure 
3 H3 

La repait r o ' 'ta rac ,,le arns 'a seIee c ntr e n es tpas unorme C est notamment te 
cas pour asector, proximal,', Dan Islcortex, a reg,or marquee montre une distribuigure 3A 
tori unhforme de a radoact.'e qtjuiequo so II section. La partne du cortex marquee de la 
seclon onediane (Figure 3BEcomoto pour environ 50 % de Iasurf.ce totale externe a l anneau du 
cambium vasculaire 
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" 
--\-j' Figure 3. Distribution du "CO, assi-
A B C mile dans des sections transversales 

dune racine de reserve dun plant traiI6 
. OF,~C cycle vbgbtatif et/ , , 

son 
recolfe pour autoradiogiaphie au 106", 
jourA)Section dans ldportiorn proximate.7), B secton cans la porton mediane,
 
C) se~ction dans la portion distale. (En


"___"_ _ _ _ haul. speci ens monis, en bas auto. 

rariographiesl 

Les auloradiographies des sections transversa!es des rannes de reserve des plants traites au 
74 ".jour et recoltes au 106,-:, jour de eur cycle, presentent une image difterente (Figure 4). De 
nouveau, on observe une bande circutaire s oendant des deux cotes de Ianneaw de cambium 
vasculaire, ou laradioactivite esl ,eauco-c moms disincte quo celle des aulres parties de la 
section transersale. Cello bande, cepenoant, est beaucoup plus etrotle que cello du premier type
precedemment d6crit dans laFigure 3. Celle bande esl a nouveau plus large dans lasection 
proximale (Figure 4A)que dans lasection distale Figure 4C). La largeur de labande dans la 
section mediane (Figure 4B)est mntermediaire. 

i.,',.:t I,,• --..-------

/. 

' ."' ' 

' - /-.O 

Figure 4. Repartiton du "4CO- assirnile7sfles sections dune racine do reserve 
dun plant trailteau 741" ' lour etrecolte 
pour auforadiographie au 16''"tour de 

A B C 
son cycle vegefatif 
A)section Cans laportion proximale, 
B) section dans laportion medianu, 
C) section dans laportior disfale. 
(Enhaul, specinens rnontes, en bas. auto
radographies) 

La radioac le dans Iaregion corlicale externe parait uniformement reparlie. Dans lasection 
qui traverse laportion mnediane de laracine de stockage (Figure 4B). laportion de laregion
corticale qui parail marquee comple pour environ 700 de lazone externe a I'anneau de cambium 
vasculaire. 
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La partie de lastele montrant une radioactivite perceptible est plus grande que dans lecas decrit 
precedemment. La repartition de laradioactivite dans lecentre de lastele ne parait pas uniforme. 
Ceci est particulierement vrai dans le cas de lastation proximale (Figure 4A). La repartition 
irrguliere de laradioactivite dans lastole centrale n'est loutefois pas aussi frappante que dans le 
premier cas decrit a la Figure 3. 

Les autoradiographies de sections transversales de racines de reserve de plants traites au 
" 105' tour et recoltes au 106." tour do lour cycle vegetatif (Figure 5)montrent une distribution de 

laradioactivite fondamentalement difterenre de celle des autre cas decrits plus haut. 

Dans ce cas. laradioactivite est concenlre dans un anneau clairement defini qul correspond 
exactement A1emplacement du cambium vascuaire. L,: partres restantes de lasection transver
sale paraissent marquees, lecortex et laperiphrne de lastele semblant avoir une plus grande 
concentration de radioacivite que lecentre de la stele. Dans chacune de ces zones, toutefois, la 
distribution de (a radioactivilt etait untorme. 

II ny avait pas de diffrence essentielle, dans ce modele de distribution, entre les sections 
proximales (Figure 5A), mediane (Figure 5B1 et distale (Figure 5C) de lameme racine de 
stockage. 

Figure 5. Distribution du "CO assimile dans des 
A B C sections longitudinales d'une racine de stockage 

d0un plant traile au 105"1 jour de son cycle et 
iJ!" ;':i : 1 t"{ulorag~::;: ieol pou diorapie auson cycle %,igbtatif 1061"1 jour do 

, 
A) sectior ans laportion proximale. Bjsection 
cdans laportion rnedane, C) section dans lapor
liondistaleiEn haul, spOcilens mo)nies en bas, 
autora IOgifaphiesI 

Les seclons longudnales Figure 6 rtemnon ten leux encore les difterences qui existent 
entre les !ros modeles, et (jut scot causees par los dilerentes epoques de traiterenl La section 
longitudinale du ne racine de slockage dun planl traite au 44t jour et recolte pour autoradiogra
prie au 106'" lour de son cycle vegetali est montree dans laFigure 6A.La zone relative de tissus 
qui apparait rad1oactave sui one gradaton leIonQ de I axe !ongitudinal de laracine de stockage 
dont I extrfrnte proxinale nontre une plus grande proportion de lissus radroactifs quo I'exltrmite 
distale 

La section fong;tudinale d one racine de reserve d inplant Iraite au 74" jour et recolte au 
106 '..urde son cycle vegelatt (Figure 6Bj irontre que labande, ou laradioaclivide n'est pas 
tacilerrent perceptible, Ostplus large a Iextremite proximale eldirminue vers Iextremile distale. A 
I eirkre bout de celle-cila bande est absente Dans ce cas-cl. labande (Figure 6B)est, dans 
I ensemble,relalivement plus etroile que dans lecas precedent (Figure 6 A). 

La section longitudinale d one racine de reserve d un plan trade au 105-" lour etrdcolte au 
106 .. jour de son cycle (Figure 41-)monlre qUe lecambiumr vasculaire presente one concentra
tion de radioaclivile beaucoup plus elevee que les autres zones de laracino de reserve. 
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*/";,"' Figure 6. Reparlition du "CO2 assimil dans des
sections longitudinales de racines de reserve de
plants traites a trois stades du cycle vegetatif dif
ferents el recoltes simullanemenl au 106"", jourA B C pour auloradiographieA) Section dune racine de reserve marquee au 

lour,B)section dune ractne de reserve marquee au , I 7 4'' lour,C) section dune racine de reserve marquee au 
105 ' jourautoradiograpire,En haUtle sommelspecimens monies, en bassuperieur de la ra-
GinO de reserve4 est Iextrenrite proxirnale). 

Scm
 

Les resultals de I'analyse quantitative de la concentration en radioactivite de diverses zones dessections transversales sont presentes au Tableau 1. Ces resultals confirment pleinement les
constatalions permises par les autoradographies. 

Tableau 1.Repartilion delaradoactivite dans dessections transversales deracines dereserve provenanl deplants traitesaux 44,74 el105lours de leurcycle vegelati el recolles au106jour(encpm 20mgpoidsdematiereseche) 

P'(" ':,:, L ,o' Dsla!e 

4274 

74'.iou, 

3 
4 
1 

44H 1';6 
77110, 

24'E27 
2!61 7, 

251i42,50!1" 
98 25j 

52 0 1 41 
295( 6i 

4591A)0 
705107) 
81514 1 1 
220( 45J 

105',Ou' 

2 
3 

1 

2 

173123i 
313i23) 

333116 
841, 

197.16 
11414; 
53i28i 

108i12 
15310 

9614i 
15111 
198111 
14316 
35l8) 

191(10 
250j 8i 
253(211 
88(2) 
10332) 
59i3 
50(101 

Z Zo -Cone.I eeene'ore 
Zone2 •,nnau ducared umvasara cet sos aenh'urs mie.ais 
Zcne3 Sieer pherq;e 
Zore.- Steeenlrae 

Y Lescnres entre parentneses sonlles dera onostandars 
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Pour les sections transversales des racines de reserve des plants traites au 4 4ere jour el recol
tes au 106 eme jour, I'anneau de cambium vasculaire et son voisinage immediat montrent le taux de 
radioactivite par unite de poids sec le plus bas, en comparaison des autres zones de la section. 
Ceci est valable pour la portion proximale, mediane et distale de la racine. Toutefois, la quantite de 
radioactivite de n'importe quelle zone de la section distale etait plus elevee que celle des zones 
correspondantes sur la section proximale nu mediane. 

Les donnees rancernanl la section transversaleo ' la racine de reserve de plants traites au 
"'741 our et recoltes au 1061".. jour indiquent que cost dans I anneau vasculare du cambium et 

dans son vo3inage immediat que la plus faible radoactivite en unide de compte poids sec a Wtd 
enregistree. Cec est valable pour les trois sectons, proximale, mbdane et distale. 

Dans le cas de sections de racine de slockage de plants traites au 105> ' ' jour, 'e releve de la 
plus hauie radioaclvite aete enregistree dans la region du cambium vasculaire, la pljs faible dans 
la stole cenlrale, !es deux aulres zones de la section montranl des decomptes n'ermediaires. Ce 
mode de concentration radioactive de !a section transversale etait le mdme dans les portions 
proximaes, medianes et dslales 

La radactvite dans les racines de reserve des plants traties au 44" jour et au 741 r" jour de 
leur cycle, mais recolles pour autoradfocraph~e 24 heures apres If,trailement, esl concentree dans 
Ianneau de camblum vasculare (les donnees ne sent pas montr, s). Les aulres zones des sec
tions transversaies sont marquees plus ou moins uniformement, mons a un mondre degre. Les 
racines de reserve des plants traites au 105' lour el recoltes 24 heures plus lard presentent le 
meme comporlernent genera! 

Les autoadiograpnies des pousses preevoes sur des racnes de reserve montrant trois modes 
diflerents de rnarquage de la racine en C i4,' '. 75' ou 105t'" jour) ont produt des images de 
marquages essentoellement identiques. qu eres soient tirees au slade de la 2de , 4 t, 6.r,,t* ou 8-.. 
feuille (ia Figure 7ronlre seule nnt Iautoradrographe au slade de Ia8 f'u"ile,a 105 jours). La 
radioaclivite deteclee elait unitorrnIment repartie dans toute iaplante, les concentrations les plus 

leevees se trouvanldans les venoes des euiles. 

Figure 7. Redisin~bulion du 'ICassimile dars une pousse au Slade huil feuilles poussant sur une racine de
 
reserve recollee au 106 ' ",lour"apres aveir 6lte Irailee au 105 , jour do son cycle,

Agauche specimen rtenle, a droile autoradiographie , les racines fnbreuses no sent pas montbees).
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DISCUSSION 

Fixation et translocation des photosynthetats de 'C en reponse ades stimuli ext.rnes 

Nous avons montre, en utilisant les taux de fixaton el de translocation du "C, que de breves
periodes dexposition ade basses temperatures et ades perturbations mecaniques exercent un
effel prononre r le systeme de transport du carbone chez !apatate douce. La plante rdagissai a
la pose d un collet de froid autour du petlode [ 0 Cpendant 120 sec par Lne diminution rapide de
la trans ocation des photosynthetats de 'C vers le bas par le peliole do Ia cuilie trailee. Le
retablhssenerl ires lent dLIsysteine de transport sigrite qU un stress important a etc inflige a la
p1ante. et ron Pas de Simpres mfodif calions d ailure de cerlanes elapes de transport. 

II est difci'e d en ;sager. pour te moment quelle pourra Iore ampltude du stress du au
traitemnent. s ctu-c devail etre transpose Cans la perspectied une culture au champ Alors que
expositon pro'iongee de tres jeunes plants de pa ouc Lnet ue s 0'rM)erdture de 10 C peul

etre mortelle lHarler e1 Whilnev 1926 iIesl assez requernt qu en lone tomperee, les chairps de
palates douces soient exposes sans dommage apparent ades temperatures ncturnes de 10 C a
la fin de aulormne. Cec 'aisse supposer que age du plant, ses antecedents et !aduree d exposi
lion, ont une importance considerable et sajoutent au facteur temperature !u-i) rrre. 

On sail que !e stress mecanique (thigmomorplorgenespi inflge a cerlaines parties de iapianle
peut provoquer des rmodifications importanles au niveau a,. sa croissanee !Boyer 1967 Hiraki et
Ota 1975. Jaffe 1973 Noel et Harris 1971 Russel et Grace 1978i Par e i,empk ie vtni j 4ni 
sec- peut modifier le taux de croissance foliaire et. par consequent la structure entiere de laplante chez les grammnees (Russell el Grace 1978). Darrs la presence etude. un ires eger stress
mecanique, peut-dtre cause en partie par un changernent de position de Ia planle darns le ctrarrp
de gravitation, a provoqu Iarret complet du transport du carbone a partir des feulles. De plus le 
taux de photosynthese de la feUlle n apas ele grandement aftecte IIen est resulte un crangremont

radical de la faille des pools mobile et immobile de 'Cfixe. el du faux de turnover du poo0 mobile
 

On sarl depuis un certain temps que les plantes forment des cals autour des pores des plateaux
cribles du phloene. en reponse ade stress d une gravile suffisanle pour causer rapidernenl d im
portants changemerts de pression interne Cettre contraction des pores aun ette pronoruce sur le
flux traversant le tube crible. Par exemple, une reduction du diarnrelre des pores de 1jim a 021rr
donne un flux au travers de ceux-ci 600 tois morrdre. La tormation des cals en reponse a des 
stress mecaniques causes par le vent ou tout autre mouverronl, a ete jugee peu probable car elle
placerail [a plante dans une situation evolutive defavorable (Canny 1973) Cet argunIent pouvalt
cependant 6tre ecarle sr la reaction dP I- .'ante navait pas deflet mateur sur son acquisition nette
du carbone. Nos resullats, pas plus que ceux de Russell et de Grace (1978). n ont revele d action
importante de I'agitation sur le taux de photosynthese. Ators qu' i est premature de speculer su Lin 
eventuel mecanisme actif, cause par le mouvement d un plant de palate doce. responsable des
changements prononces intervenus dans la tanslocation ou carbone, la reaction a ele nrportanle
et peut- tre significative pour le controle des mouvements de carbore clhez les pantes Err oulre. I
conviendrait d'idenlfier les effets des antecedenls de la plante, de la severte du stress el de 
tespece.
 

I ressort lussi clarrernent des donnees presentees que Iutlisation de -C est n excellent 
moyen de contr~ler les tacteurs li itanls de la croissance de la plante. Le taux net de phototyn
these, le taux d'incorporathon des photosynthetals dans la feuille, le taux dexportation, la dirnen
sion des pools mobile el non mobile, le taux de turnover du pool d exportation, a rapidite ou [a
vilesse moyenne du transport par le phloeme, le dechargernent aux pulis et d autres processus 
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peuvent 6tre mesures facilement et d'une maniere non destructrice. L'integration de ce potentiel 
de moyens et d'un modele mecanique dans on programme de genie genetique sur la natate douce 
aura un effet prononce sur les possibiltdes dam lieraton rapide de la productivite de la palate 
deuce. 

Accumulation des photosynthetats de 'C dans les racines de reserve 

Au, tros stades de vegelatlon etudeos r estle enc de anne de cambium vasculaire que les 
assirnilats hydrocarbonres marques s accumulaiaenl le plus. 24 heures apres It trailement. A ce 
propos Jest fort probable que les assimilals se pr esenlenl sous une autre forme que Iamidon, car 
aucun gran ( amidon na ete detectodans 'e cnrbium va-cu!aire LaccUmulalion dassimats 
hndrocarones nouveilement forres d, as Iannll oU ca rnbm vacu!aijre pourralt, dans une 
arge inesure dtre iec au fat quo cell- zone presente one grande aclivite metabolique, car elle est 
le sego do activat errstematiquo maximumrn de la racne de reserve. 

Touteosc actros zones , dt eserve eienteat0s rac IC pr on taux percephble do radioactivite. 
Le atereIl ,arque au 'C ste proa oM nIta c( TITItOrt , sous Ur!e forme hydrolysee, ce qui 
lui permel d ,it, dislritou dais ionto la racie do- reserve 

Dans es acn s du resoerv, dos plants tialtes au 105' jour 0t recoltees 24 heures plus lard, la 
,adioat ttOre/evee ar un te de ponds soc olit a pius elevee dans le cambium vasculiro, on peu 
moind;e lans io perldernte-ri.cjtn CortICale externe et 1Lstoe pelpa r leqc. et la plus faible a 
I atereur de 'a stole CeciP' lique qu Lne part e des assmilats so concentlerit. lors du dechar
qerenOt du pnloeme, antour di a aeau de cambiuot vasuliatir; iqu est proche do phloemel alors 
que Ia partie restanto so deplocera i vers Josurface exterrv e vers It ceatt cc Ia racne do 

reserve L aterieur de la stow 6 t1ts n I pius ion do a zon e dechargeflent cette partre 
enregistre la s faible radcl tatilet par un to(fe pods soc 

La concentration dos hy Irates de carbone venatl -re assmnIos !e ong de Ianneau de cam
bium vasculaire ifnedaalt tnent apres ICtraitemoat, n esl plus o servee tots du devloppetcenl 
ultereur do aracire de stockage Los aydrates d caibone accurtules soI ,oot uhiSs dans des 
actvites riotohques comme la respiration, sort traisfres darts o aures parties dc la racine d 
sfockage. Los dLeux processus ptruvenl entrer onen en trih'tnpsi Le troasfert a d autres zones 
pout impliquoer soil !o reel mouvertient des a3s!slIrnlts 'eS ( tulres partes de a racire de 
stockage sot Ottchange enl relalif dernp!aceient du a ia ivusiort cellolair et a la diffetencia
ten des tissus do carmbium vascLore qui s-enfoUt Co cderrer processus n ost probabiemett pas 
Un rnpotlrt fcteour otn cause, car es autoradiograpies des racines de reserve marq,,es au 
44.noU at 74 o oUf0 recoltees au 106' lour r prt.sentntc pas (Ianneau de radroactivite ben 
tot a i tfltIou (1 I annead do carto vasCLao reo11fat ronlarqu r que I accurJatlon finale 
d aradon dans los t ac tros de reserve s effectue principale ent dats oS faiscoatux vasculaires Cu 
paronchyme. el est plus qorale que localsee 

La surtac, d expansion de a rad oact te pecepthaie aiI rtreur de ti stele des racines de 
res I'rveMiatquC Cs an 44 J oU f C1reon tuliS an 106' 1ot1, c-t' t atNJCOIjp piLs grande que la 
secton trrsversaIe tttierc des racnes (te reSorvo recoles au 45* our Do m me. la surlace 
d expansior dt li roditacuw .leperceptible a i titeo r de a stlde d eo! htions transversales de 
tat (s o,;reseirve miarquees an 7I lour el recollees au 106' ' jour. ttst beaucoup plus grande 
tJUe I sUrface cc iasection transversale do racites de reserve reccotees au 75' ' lour. I es a 
noter que hOs seclons Irarsversales enleres de reserve recoltees au 45' ' Jour ou au 75. llour 
intt trnt une racdoactvle egalement rdpartie entre les zones autres que I anneau de cambium 
vasculaire. 

Los cornparaisons c- dessus indciquent sor que I accumulation des assimills de ''CO, dans la 
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racine de stockage se poursuit bien apres Ia periode de 24 heures suivant le traitement, soilqu'une redistribution du matbriel accurnule se produit, da centre vers 1'exterieur de Iaracine. Kate 
eta !. (1972 con indicque, que 20 % des photosynthetats de IC avaient subi Iatranslocation a partirde Ia feuilie enracinee apres 30 mi de rnarquage au 1-C. Le mouvement des photosynthetats deIT etaient surtout dirges vers les racines Pres de 50 %du total des pholosynthetals de 11C etaient 
perdus apres 24 heures. consornmes par a respiration Cependani, les travaux.. ?rtarent sur Iasimple feubile enracinee. Iiesl plus pi obable qu une lois localises aun point autre que 'anneau decarnbium vascuiai,-e. ics assirnials marques so polymerisent of ne se meuvent plus aus,;i facile
mert vers de nouvellvs zones dftdrenciees apartr du cambium vasculaire S p1en elal aufrement,
;es racnes de reserve compleiement developpees marquees precocnrit, ne monlrerajent pasde si nettes diflerences de radioact.te entre les differentes zonus de ia m6rne section trans
versa:e 

Dautre part or suppose que .erle de i anneau du canbium vasculaire, coiipare au c.irnbium
anormai. dans la determ'naton de acroissance do Iaracine de stockage est une caracteristiquedu cu]t,,,'ar W !son et Lov,,e 1973), Chez le cultivar Red Je el qui fat Iobjet de cette etLfdcI activite de anneau de cambium vasculaire, apart r du 4 ' four. est responsable pour au mons
Ia mote de Ia surface de Ia section transversa!e operee dans Ia porion apicale de Iaracine destockage. IIest probable qu une zone de cro'ssance loujoiirs pILs grande peut tre imputee
I anneau de cambium vasculaire, bien que cola paraisse pas cvidenl C . sotl parce ('no 

transport des assimilals de ICO. dans Ia racine setend sur 
une perrode relatlivement longue esle traitement, soil parce que Ia redistribution du materiel maique se produt apartir du ccoeur c; Iral 
vers sa peripherie.
 

Les racines de r serve des plants Iiailes aux 44", et 74, 
 " ours (t recoites pour autoradiogra
phie au 1061"' jour monlrenl une repartition de Ia radioactivit dars astele centrale qui no paraipas uniorme. C esl particulieremcnt le cas des racmnes do reserve des plants traites au 44- ftour.
chez lesquelles ont pout discerner un dessin mouchete. Dordmoiro, les groupes el los vaisseauxdu xyleme dune racine de reserve sent repartis au hasard a Ilnterieur d une stele qui par ailleurs,presente un aspect uniforme. Les cambium anormax naissent prmcipalemrent au voismae des 
groupes du xyleme (Artschwager 1924). Ainsi, I esl probable que los zones s1tuees a I ntdrieur deIa stele et faiblement ,adioactives, soienl formees de celluW!es d cauiioums anorniaux ou de

cellules recemment differenci6es apartir de ceux-c. 
 Si tel esl e cas. es ,oies monlran moirns deradioactivife dans le coeur temoignen: de Ia contributon reialive des carro)iuns anormaux a Ia
 
masse globale de Iaracine de reserve, a partir de Iadate de niarquage
 

Quand les plants 
 ont trates adifferents stades de Ia vegetation, mnais recolles pour autoradiographie de Ia racine de reserve au 106'", lour de leur cycle i epaisseur do a zone corticale 
marquee vane avec Ia date du traitement. Les racmnes de reserve des piants trates plus 1ot,
montrenl une zone de radioactivle plus mince. Ceci denote une croissance do Ia region secondaire du phloeme-corlex et le fait quo les hydrates de carbone accumruies dans Iaregion corficale
plus ancenne ne migrent pas de facon appreciable vers I nterreur do Ia zone qui vient de se 
differencier apartir du bord externe de ranneau de camium vasnulaire Cela peut arissi indiquerque Ia region corlicale plus ancenne pout etre, a un certan degre, conprinee par Ia masse
sous-)acente et en expansion. 

Daprds les resullats obtenus, les invagmnalions cons:atees le long de Iasurface de Iaracine de reserve proviennent de certaines parties de l'anneau de canbium vasculaire dotoes de faux dactvite meristematique dilfferents Ia profondeur d invagination depend de Iancmennefe de celle 
difference de taux. 

Les resulals montrent quo les hydrates de carbone accumules en premier lieu sent concentres a1'extremile distale de Iaracine de reserve. Dans Iamesure ou le grossissement global de Iaracine 

124 

http:radioact.te


de reserve est directement lib a I'accumulation d'hydrates de carbone, ceci pourrart signifier que
la croissance le long de I'axe longitudinal de la racine de reserve commence a son extremite 
distale, et au fur et a mesure qu elle se developpe, progresse vers son extremite proximate. 

Les etudes anatomiques (Wilson et Lowe 1973J ont montre qu'au debut de lontogenie de la 
racine de reserve, les tissus specialises de son extremite dislale permettent son extension longi
tudinale el plus lard contribuent a la structure et probablement au, fonctions qui sont celles des 
racines secondairement epassies nermales, et ainsi delimilent la racri de reserve acelte extre
mite. Les resulats presenles ci-dessus prouvent que liacroissance longitudinale progresse 
ensuite vers I extremile proxmiale. 

Redistribution des photosynthetats de IC de la racine de reserve vers les pousses 

L'auloradiographe des pousses montrent que. tan quelles restent altachees a la racine de 
reserve. elles tirent des substances nutrrlrves de celle-c et que. au mons jusquau stade huit 
feuilles, la quanlile tiree par la feuille formee en dernier lieu est comparable a ceile de la premiere
leulle formee I! esl concevable qu ne pousse utiise indeflnment les reserves d'hydrates de 
carbone de ia racine de reserve aussi Ionglemps qu elle y est rehee, ben que I exportation de 
carbone vers !a racine de reserve puosse avoir lieu stmultanemeni une lois que la pousse atteint 
une raille suffsarnte. 

Ern cullure de morceaux do racres de palate deLIces. ls pelits irorceaux donnent naissance a 
des pousses rmjons peu vigoureuses (Kays el Slulte 1979 Takatori el Purnel! 1961; Tsuno et 
Fujise 1965) Les rosultats presenles ici indiquent quo cela est du aLIX faibles reserves nutritives 
des morceaux de racines de farbles dimensions IIreste aetudier la physiologie de la nutrition d'un 
plant dont 1acrossance est hie a la racine no stuckage sur iaquolle I apris naissance. qur n'est 
pas celle dun plant independare autonomne 

Iia ete denontre que res pousss provonac,l ne ia zone du carnbiur vascLJlaire (Schlimme
19661 noude a reeion corticale adlacenle Wilson elI owe 1973) Les racines de rdse-ve utilisees 
dans Iexperience sur les pousses appartenarent a des plants trarles a des dates diflerentes el 
inerilran de ce fat des modes do repartition des materrels marques didferents Celle difference 
nest pas reflotee par le moder de redistributon du maldriel marque dans les pousses. Ceci laisse 
entendre que I hydrolyse de I an'rdon pour la rernoolisalion dans les pousses conslilue Ln pheno
mene gneral dacs toule Iaracine plultt que localisee a certms endroils de celle-c. L'acquisition 
de preuves 3upplenmenlares est essentielle pour pouvoir affirmer que tel est effectivement le cas. 
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LES CARACTERISTIQUES DE LA PRODUC-
TION DE MATIERES SECHES ET DU RENDE-
MENT CHEZ LA PATATE DOUCE DAN,, LES 
CONDITIONS DE CULTURE EN CHAMP 

W.AGATA 
Faculte d Agriculture. Universitede Kyushu. Hakozaki. Higashi-Ku. Fukuoika 812 Japon. 

INTRODUCTION 

La patate douce est. de toutes les plantes utiles du Japon. celle qui fournit le plus de calories oarunite de surface et elle constitue une culture vivriere tres importante depuis le xviiie siecle,Depuis peu, celte culture apparait Ires prometteuse comme mahere premiere industrielle, particulirement en ce qui concerne I energie deli borasse Compte tenude Iimportance de cetteculture, une recherche importanle sur los rnelhodes cullurales aete menee dans ce pays depuis laperiode Meij, mais peu de travaux ont ee realises du point de rue e la production de matiere(Boysen-Jensen 1932i Cc sent Tsuno el Fu ise 11965) qui ont conduit Ics premieres dtudes axees 
sur la producti in de malere et Isont ealement jee les bases theoriques de Iaculture de la pataledouce Cependanil. eUrs etudes nont pas eclairci le bilan du CC au clamp, niles relations entre
les tacl';rs chmatque et Iaproduction de matiere pendant la croissance. 

Cene etude aele realisee en rue de definir avec clarte les caracteristiques de la matiere secheet du rendement. hees aux facteurs chmaliques pendant toute la periode de croissance, en sebasant sur Ianalyse de la croissance et sur Ietude du bilan du 00, dans les conditions de culture 
en champ. 

MATERIELS ET METHODE 

Les boutures de pepniere de palate douce (Ipomoea batatas, culivar Koganesengan) utilis,dans cette etude provenaient de la Station Experimentale Nationale d'Agriculture de Kyushu,Kumanoto, Japon Le cultivar est recommande au Japon pour lalimenlation et comme ma ierepremiere industrielle. Les plants on[ ele culives dans in champ stud a I eintdrieur du campu.; deI'Universtle de Kyusnu dans des conditons de culture tandard du 11 jun 1979 (date de la plarta
ton) au 14 novemare 1979 (dale de recoile) 

Une fumure uniforme NP'( de 6.6 et 19 Kq na a eld applquee dix jours avant la plantation. Ladensite de, lantalaon etail de 4938 plants ha lun plant 45cm • ,5 cm1 La parcelle experimentale
couvrail envron 0.8 ha. DU mois d aout au mois de seplembre, de nombreuses operations d'irrigaton ont e pratlquees pour reduire le stress hydrique Au cours de iaperode de croissance. des
echanillons ot ee preleves a (ix reprises a environ deaX semaines dintervalle Chaque fois,trois parcelles etaient echantlblnnees Los echantillons elaient prdleves d une parcelle de 90cm 
. 90cm et au hasard Apres le prelevemernt la surface foliaire elait mesurde, ainsi que le poids
sec apres sechage dans un tour aair pulsd pendant plus de 48 theures a80 C. 

L'analyse de la croissance a etd effectuee suivant la mdthode Watson (1952) En se basant sur
les resultats oes mesures de surface foliaire e de poids sec faitas a chaque prdlevement, on a 

129 



catcule le taux de croissance de laplante (TCP), letaux d assimilation net (TAN), letaux de 
croissance de ]a plante maximum (TCP max) et I ndice de surface foliaire optimum (ISF opt). 

L'echange de CO,de lapopulation aete mesure six fois en utilisant un systeme de chambre 
d'assimilation ouverte. dans les conditions de culture en champ pendant toute lacroissance. La 
chambre dassimilaton etart construile en resne acrylquc transparente elmesurait 45 - 45 . 
40cm Eiie etait montee sur un cad,e metallicue reoosanl sur des piods et laterre buteeetaqt 

autour de labase du cadre
 

La temperature a I nterieur de .a chambre tait ajustee en reglant I ecouernenl de I eau froide. 
versee de faqon continue sur achambre Chaque fois que aconcentraion de CO, baisexiit dans la 
chambre, co elat relevee amons IL20 .du nveaii atrnospherque ordinare iar pompage dair 
ai nterreur do !,,crambre a !aide d ui compresseir L nlenste lumneuse dars lachambre etait 
reglee en couvrart elce-c)d un cortain hombre de couches de gaze La respiration aIobscurite. 
dans les conditions de cuilure en cramp etat mesuree en couvrant achambre de trssu a rdeau 
de temnte somore 

Los lau. ce photosyntnese ont r [,?exprimes sous tomreO tdux pnotosyninetiques bruts ig poids 
sec m- iiqu, comprend es ta ,de respirat on a orsCuiw eet es tau, oi otosyntheltques appa
rents tous 'esures d.,is los coidtions de culture Fn champ La respiration a i obscurite de 
craque o i de ele wesurepane a pir,. , ussi per odquement en utilsani a methode de la 
cnamore a25 0 5 C Toules los analyses de CO onit ete faites a aced un analyseur de gaz a 
nfra-rouge Un tacteur de 0.61 a ete utldise pour !aconversion ouCO .r iat're sehe 
L etficence de I ulisation de ia radiation solaire lEu) traduit lerapport de !energ~e flxee calcu

lee a raison de 3,75 kcal gde maliere seche par rapport alaquarltie totale doradiation incidente 
(Monteith 1966). Toutes los donnees climatilqups, comrne latemperature. a radiation solaire et les
precipitations pendant laperiode de croissance ont ete fournies par a Station dObservation 
Meteorologique de Fukuoka aFukuoka City. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Conditions generales de climat et de croissance 

La temperature moyenne de I air a radiation solaire journahere moyenne elles precipitations de 
cnaque perode de croissance du 11juin au 14 novembre 1979. sent donnees dans leTableau 1. 
Les valeurs moyennes de latemperature e, de !a radiaton soiaire pendant loule l.periode de 
croissance etaient de 24.2 3.6 C el319 - 83 cal m- jour. respectivemenl La temperature ella 
radiation solaire tendaient loutes deux A augmenter jusmu a finjuilel. puis a decroitre jusquen
novembre Toutefois. ce qui concerne laradiation, des fluctuations apparaissaient surtout au 
cours de laseconde moitie de celte periode Las precipitations dferaienl a Chaque periode de 
croissance. D une mamiere generale, los conditions chnmatiques de 1979 etaienl tIrulafat favora
bles alacroissance de lapatlate douce, et los rendements lur,:ntCloves 

Poids sec total des racines et des racines tubereuses 

Les cnangements survenus avec Ietemps dans iepoids sec total et lepoids sec des racines 
lubereuses sont idiques a Ia Figure 1 Le poids lolal unesec montrat courbe de croissance 
sigmoide qui est egalement typique ch'ez d autre plantes La valour laplus elevee,alarecolte, efait 
de 2047 g m- La for mation de laracine lubereuse commencat nu 30-35.our apres laplantation 
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et son poids sec augmentait presque lineairement jusqu'a larecolte. Le rendement Alarecolte 
etart de 1754 g ml et le rapport rendement poids sec total (indice de recolte) etait de 84,6 %. Cette
valeur etait plus grande que celles obtenue par Tsuno et Fujise (1965). Une periode de croissance 
plus longue et des conditions cimatiques plus favorables dans cette experience pourraient en 6tre 
laraison 

Tableau 1,Temperature journaliere moyenne, radialion solaire ourma!iere moyenne etpreciptationsde chaque periode 
decroissance delapalate douce (1979 aFukuoka) 

127 
497 

422 66 
2n 330 68 

7 44 
29; 6 

i 329 99 
226 27 

3 -85-

Indice de surface foliaire 

Les cnargements de 1indice de surface foliarre (ISF) avec le temps sont aussi indiques ala 
Fgure I Apres :a pantation, IISF augmentait rapidement jusque debut ao~l, et ensuite dimmnuait 
graduellemnit jusqu en novembre Mars I'ISFse maintenait au-dessus de 4,0 durant laseconde 
morte dc laperiode de croissance. 

A ISI 

/" .c/
 

5,.|I11 '/ 
 ,/ --- -/
 

CT Ti 20(f) 10 

JuI Jud
I pt Oc Nov
 

Figure 1. Changements survenus avec le temps di pods s..ctotal, du poids sec des racines lub~reuses
(rendement} el dle I idclce de surface foiare (ISF) de a palate deuce clansles conditions de culture en champ, 
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Analyse de la croissance 

L'analyse de la croissance aere realisee en se basant sur les chiffres de poids sec total et de 
I'ISF donnes Ala Figure 1.Les resultats sont presentes Ala Figure 2. 

TAN 
o TCRT Ii 
9 TCP 

/J c/
 

IL I',.1 I) iiI " 

Figure 2. Changernents survOnLJS 3vfc le lemps du taux de croissance de la plante (TCP), du faux net 
d'assimilaion iTNA) el du taux de croissance des racines tubereuses ITCR) de la palate douce dans les 
cond!tions Ce Culture or" champ Igpoid soc rn OLJIJ 

Le TCP augmentat de faQon exponentielle jusque debut ao~t, suivant une courbe similaire a 
celle de lISF. Ensuite. le TCP variat irreguheremenI jusquen novembre. Les pics du TCP se 
situaienf en septembre Pt en octobre Par ailleurs, le INA, qui est une composante du TCP, 
ateignait un pIc a la nniJUIel Par consequenl, I suivait Lne courbe simlare a celle du TcP 
jusqua la rerolte. 

Les variations du TCP, de I ISF el ((LiTNA au cours de la periode de croissance font suppcser 
que le TCP, avant el apres le debut du mois d ao0t, depend principalement de 'ISF et du TNA, 
respectivement. Cost pourquoi, a recherche dune correlafion entre le TCP e le TNA et I'ISF, 
pendant la premiere moie de a peode etudee (avant debut ao6l), et pendant I'aure moifie, a tie 
realisee Comme le monlre le Tableau 2,le TCP etait hautement correld a (I SF la premiere motlie 
de la periode. mais pas au TNA Par allieurs, duran l'autre moitib de la periode, le TCP elaif 
fortement correle au TNA uniquemen.l Des resultats semblables ont btf frouves chez beaucoup de 
populations vegefales (Takedo 11561 Murata t961 ;Tsuno el ujise 1965). 

Tableau 2.Coefficients decorrelation dulaux de avec I'indice desurface foliaire (ISFIcroissance delaplante (TCP) 
etlefaux netd'assimilaion (TNA) moitie acdans lapremiere laperiode decroissance 

eldansla secondemolliedelaperiodedecroissance 

Prome'o ot3la P., ocs Secondemoie de13perode 

ISF TNA tSF INA 

TCP 098" 0.61 0,72 0,99" 

Sgf: cat,fauniveau t 
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Etant donne que la courbe ISF-TCP est typique de la production de matieres seches par les 
plantes en champ, la relation entre 1'1SF et le TCP aete analysee. Lr relation tires etroite suivante a 
616 degagee: 

Y - 1,188x 2 
-- 9,505 x- 0,925 (r =0,778') 

D'apres cette -egression curvilinbraire, on a calcule que le TCP max ct 11SF opt etaient de 
23,5 g m- jour el de 4,0 respectivement. Ces valeurs elaient un peu plus elevees que celles rap
purtees par Tsuno of Fujise (1965). 

Pour preciser I action de l'SF et du TNA sur le TCP pendant la premiere et la seconde moitie de 
la periode. ii s est avdre necessaire de conduire I'analyse en tcnant compte des facteurs climati
ques. La temperature moyenne el la radiation solaire sont considerees comme los facteurs clima
tiques prircipaux affectant le TCP Les resultals de ces analyses sont donrs au Tableau 3, 

Tableau 3.Coefficients decorrelation dulaux decroissance deIaplante (TcP), delindice desurface foliaire (ISF)
el du taux netd'assimilation (TNA), facleurs climal ques pendart lapremiere moitle delap&iode decroissanceavec los 

el pendant laseconde moilie do laperiode de croissance 

Ti'V'Joi u'3 :iOoai ' eoe e '3,uemoy'IDe R5,Jaionsola remoyenne 

ISF 5 076 098"Tpg 0 ': 092' 002 071.00' 

Lors do Iapremiere moilie de la periode. le TOP etail plus fortement correle a la temperature qua
Iaradiation solaire Cependant, pendant lI seconde moitie de la periode, le TCP ne montrait une 
correlation hautement signficative qu avec la radiation solaire De plus, pendant la preniere moi
lie de la periode. IISF elailt forement correle avec la temperature, et le TAN avec la radiation 
solaire pendant la seconde moilie Ces resullats montrent que le TCP, pendant la premiere moitie 
etla seconde moitte de la pdrode, depend etrotement des reiations entre la temperature et I'SF et 
entre la radiation solaire e le TNA respectvemenl 

Tableau 4.Coefficients decorrelation entre le faux decroissance delaracine tubereuse (TCR) 

el les facteurs climaliques etles parametres decroissance 

Fac'.eu53es c: ' a'e'rs cocrosance 

TCP ISF TNA 

TCR 052 09.: 051 056 095, 

"' S aI jLsu : 

Relation entre le taux de croissance de la racine tubereuse et les parametres de croissance 

Dans le cas de lI palate deuce, la production de la racine lubereuse est egale au rendement. De 
ce fail, le taux de croissance de la racine lubereuse (TCR) est un des parametres de croissance les 
plus importants Comrne la Figure 2 le montre, la variation ou TCR pendant la periode de crois
sance tait similaire a celle du TCP. Cependant, la difference entre le TCP et le TCR s'amenuisait 
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de plus en plus apres le mois d'ao0t, et le TCR depassait le TCP apres lami-octobre. Ceci traduit la 
translocation de matiere d'autres organes vers laracine tubereuse. 

Le tableau donne le coefficient de correlation du TCR avec les facteurs climatiques etles para
metres de croissance. l1est manifeste que le TCR est plus fortement corrlb avec le TCP etle TNA 
qu'avec I1SF, et est etroilement correle a laradiation solaire. Ces rbsullats indiquent que leTrR 
est fortement influence par ]a radiation solaire par le biais du TNA of du TCP Iorsque I'SF est 
au-dessus de sa valeur optimun 

24ju I 
 3 Ao.. 23 Ao&,I 

5 
 -3-.---- /2
 

3 Z 

-C, 

5 1)TI ,
 

'°I I Is ;
 

595L 

Fiue3 oub ulu ( 5fm'h (phlot ei qu c nenielm e s u) , ifbel sa 
I 11 0 9 /.41 

2
Figure 3. Courbe Cu tiux photosynrhoehque brut IgPs m'h)- intensite lumineuse {klux), adifferents stades 
de lacroissance de lapataie douce cans les conditions de culture en champ (leschiffres sont lesvaleurs de 
11SF) 

Photosynthese d'une population de plants 

La Figure 3 rnonfre les relations entre I intensite lumineuse et le taux photosynthetique brut, 
mesurees achaque periode de croissance. 

Sous une forte intensi lum einuse, lelaux photosynthetique brut augmentait rapidement, pro
portionnellement a I augrnenlalion de IISF,du 24 juillet au 23 ao t,ol iIdiminuait ensuite graduel
lemenl jusqu'au 23 oclobre en depit du fait que IISF etait superieur a4,0. Le 23 aoel, laplus haute 
valeur du faux photosynthelique brul etait de 5 g PS m2 Ki.Celle valeur etail superieure a celles 
citees par Tsuno e Fujise (1965). 

La reponse du faux pholosynthliequ( brut a Iinlensile lumineuse donnait une courbe saturee au 
stade ou 11SF elail has, mais une couroe plut6 non saturee lorsque 11SF se situait au-dessus de 
3,0. Un resultat semblable a ete oblenu avec des populations d'autres plantes (Takeda 1961 
Murata 1961 ;Shimizu of Tsuno 1957: Kubola etat. 1972; 

Respiration oes plants de 'obscurite 

Les faux do respiration de chaque organe aux differents stades de croissance ligurent au 
Tableau 5. Ces valeurs different pour chaque organe. La valeur relative Ia euille 6tait laplus
elevee, of elle devenail de plus on plus faible pour, dans l'ordre, lepetiole e lalige, laracine e la 
racine lubereuse Elles tendaient aussi a decroitre des slades precoces aux staoae taraifs de la 
cro;-,sance. Les faux respiratoires 1 I'obscurit du plant entier etaient calcules . partir du faux 
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respiratoire et du poids sec de chaque organe au m6me instant. En outre, le 0,ode leurs taux enire 
150C et 300 C etait en moyenne d'environ 1,6. 

respiraloires dechaque organe du croissance zTableau 5.Taux plant depatale douce adifferents st"des dela 

K,,t! ,. rves Ure&sesDae Ft:, , R*,I Racne Plantenter 

18j, 449
1 326 - 509 4.10
 
4aO 468 307 209 243 327
 
18ao 
 5, 29 109 103 2.34 
3 eD! 12 067 024 142 048 
1c-:! 38 06 02K 127 048 

Lessvaccr ,:r 00 c na'5 Ce s ,':,, 

Bilan du CO,chez lapatate douce 

La photosynthese brute (Pb)etlarespiration (R journalire achaque stade de lacroissance ont 
et1 calculees par lamelhode decrile dans des rapports precedents (Agata et al.1972; Kubota etal. 
1972) en utilisant letaux pholosynthetique brut de laFigure 3,le taux respiratoire de laplante du 
Tableau 5. lepoids sec total de !ISF de Ia Figure 1, el la temperature et laradiation solaire 
donnees au Taneau 1 Los resultats sont repris darts leTableau 6. 

lotcmps do croissance de plante ITCP), photosynthese brute(Pb), dela respiration (R)
etdola desrapports PnPb.RPbetPnTCP etde l'etticiencede t'utilisation derenergiesolaire(Eu) 
Tableau6. Varations dans dut:zex la du niveau de 

photosynthese nete journaliere (Pn), 

baseesu'Pb, PnetTCP
 

21, 2);~ 5 1 CI 
49e 4oct 24c 14n, 

0P ,- 5 ;9i 18!3 2713 1321 7763 513 28 9,01 

07f' 24' ,' 3K0 2200 2200 113 1862-11,49 
0 2 833 820 681 591 659 379 

2167 1383 1519 509 1203 7.94 

0 6 49 . 7220 6270 69.00 4630 593C 10,60 
37,: , 4 319 27.60 37.30 3100 5370 4070-10.70VC Ij4 ,_ - _ )I , 015 79.9 10450 8620 9300 97.70- 12.60 

C1 ]2 078 2,.2 268 350 276 279 251 1.83 195 1.11EueC,: O, !3 04 1341 172 235 2C 175 173 084 1.25,0,77 
0" 2e 2.01 086 135- 085 

On observe que Pb augmentait du stade prdcoce au milieu de lacroissance. A lami-ao0t, la 
valeur mnaximum ltait de 32,41 g m' jour. Ensuite ellediminue graduellement jusqu'en novembre. 
Rmontre egaiement une variation saisonniere sim:la, e a celle de Pb L.'augmentatior, de R pen
dant lapremiere moitid de laperiode depend de I augmentation de I1SF etde latemperature de 
air.
Par ailleurs, ladiminution de R durant laseconde moitie de laperiode est correlee avec 

t'augmenlatron du rapport du poids des racines lubereuses sur le poids sec totalet avec ladiminu
lon de lalemperalure de Iar. 

La production nelte (Pn), determinoe nn soustrayanl Rde Pb, montre jusqu' lami-septembre, 
une tendance a I'accroissement pour .lriinuer ensurte graduellement jusqu'a larecolle. Le com
portement de Pn est plus pioche de celui de Pb que de celui de P. Ceci signifie que Pn depend
principalemunt de Pb. En realite, lerapport de Pn a Pb est superieur a celui de R aPb, puisque leur 
rapport moyen pendant toule lapdriode de croissance esl de 59,3 10,6 et40,7±. 10,7, respecti
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vement, Toutefois, les deux valeurs different a chaque periode de croissance. Un rapport R/Pb de
30-40% au milieu de laperiode de croissance concorde bien avec les chitfres de Tsuno et de
Fujise (1965), mais flfaut remarque que le rapport R Pb varie en fonction de lapbriode de 
croissance. 

Pendant cete experimentation,!avalour m,,enne du rapport de Pn a TCP etait de 98,6-t12,5 %. 
Ce rapport signifie que les methode de mesure de la photosynthese etde larespiration sont
adaptees a I analyse de laproduction de matieres seches par lapalate douce dans les conditions 
de culture en champ. 

Efficience de l'utilisation de l'energie solaire 

Les vaieurs de efficience de Iutlisation de l'energie solaire (Eu) basees sur Pb, Pn et TCP 
figurent egalement au Tabieau 6 

La vaileur moyenne de Eu, Dasee sur Pb.est d'environ 1,95% pendant toute lacroissan"e, mais
elle vaoe selon les stades alteints par cE I^qd a augmenter avec IISF, atteignant une
valeur maximum 13.5 %,a lafin an~t Elle r .llement lusqu'en novembre. Les valeurs 
de Eu, basees sur Pn. ont aPtu p,!c iamn.. IL.que rn efJeur moyenne est de 1,35 0. 
D apres lerapport du JIBP iKanda 1976), I Eu rnoyenne du riz, du soja. dLras et de labetterave 

a sucre, basee sur e TCP pendant lacroissance, est respectivenent de 1,25 %. 0.72 %. 1,34 % el
1,34 %.A si. iEu de 135  ae lapalate douce dans cette experimnonlaton se situe pres du mais et 
de labetterave a sucre or au-dessus du soja. bien quil ait lemrme type de eudle. Les facteurs 
suivanls peuvent expliquoer ce phenorne 
a) tet de pults sur ia photosyntlese des plantes a rac nes esteleve 
b) laperode de produclion des plales a racine est res longue 
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L'ACTIVITE PHOTOSYNTHETIQUE ET LA 
RESISTANCE A LA DIFFUSION DE L'ANHY-
DRIDE CARBONIQUE, FACTEURS DE PRO-
DUCTION DES PLANTS DE PATATE DOUCE 
Y.HOZYO 
Institut National des Sciences Agrono'niques. Kannondai. Yatabe. Ibaraki,Japon. 

INTRODUCTION 

Lactivite photosynthetique et la resistance du limbe foliare a la diffusion de I'anhydride carbo
nique conditionnent la production de mnatieres seches par les plants de palates douces, Les 
mesures detree d ahybrde carbon que el d emission de vapeur deau indiquent que la resis
lance a ;a diffusion d anhydride carbonique pour son transfert dans la feuille est un processus a 
laux limitant pour apniotosyntnese clui se produilt dans des conditions dirradiation saturante et de 
concentraltos on anhydride carbonique normales 

Lobjeclif de ce travnwi 0lat de preciser les caracleres photosynflielques et la resistance a la 
diffusion de !anrydride carbornique dnns son transferl dans la teudle, t d'esttmer leur influence 
relative comme processus imitants dans la croissance des racines tubereuses des plants de 
patate douce 

METHODES EXPERIMENTALES 

Lactivite photosynthetique e le taux de transpiration du limbe foliaire ont etb mesures dans une 
chambre de photosynthese folaire el les plants cultivbs clans un cabinet de croissance aaeration 
contrblee et conditionnee JHozyo et Kalo 1978). Chlaque mesure etait effectuee a 250 C el a 500C 
dhumrnite relative Des lampes Yoko et incandescentes fournissaient la lumiere. La resistance 
la diffusion de I annydrde carbonique a 616 calculde d'apres Lamoreax el Chancy (1978). La 
consommatlion en anhydride carbonique aee mesuree grdce a1in analyseur de gaz ainfra-rouge 
et Iemission de vapeur d eau a aide dun analyseur de vaoeur d'eau a infra-rouge. La fempera
lure a ia surface de Iafeuille infprieure a el Mesuree a I aide d'un thermocouple a cuivre
constantan L inlensite lurnineuse saturante de la photosynlhese delerminde a Idsurface d'un 
himbe fohaire intact Mait d environ 35 klx (Figure 1). 

RESULTATS ET DISCUSSION 

On a consfale que I'acfivit phofosynfheique du linibe foliaire elaif elevee lots des premiers 
slades de Iacroissance e ddclinait graduellemen amesure du vieilhssement de Iafeuille. L'acfi
vile pholosynfhetique etail de 30-35 mg CO, dm,. h au debut de Iacroissance de la racine fube
rouse, e de 20-25mg CO, din ' hau stade final de la croissance (Figure 2)(Hozyo et al. 1979, 
1980). 

On a egalement remarque qu'une augmentation de la concentration d'anhydride carbonique de 
l'almosphere slimulaif l'acfivife pholosynfhefique du limbe foliaire. Le limbe foliaire soumis Aune 
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concentration atmosphe,,que d'anhydride carbonique de 800-900 ppm est capable de I'absorber
1,5 a2 fois plus rapidement qu'a laconcentration normale de 300 ppm (Figure 3, Hozyo et Kato 
1976). 

La resistance mesophylhique elstomatique augmentail avec I'Ige de lafeuille. L'activile photo
synthelique et le taux de transpiration decroissaient au m~me rylhme durant laperiode pendant
laquelle laresistance lotale de lafeuillealadiffusion de I'anhydride ca'bonique augmentait, 
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La resistance stomatique s'est averee plus faible que laresistance mesophyllique dans toutes 
les conditions auxquelles les mesures furent effectuees (Figure 4). Le renforcement de laresis
tance stomatique agissait plus sur latranspiration que sur laphotosynthese, ainsi que I'attente 
I'augmentation du rapport de laphotosynthese alatranspiration. 

La concentration intercellulaire en anhydride carbonique est restee constante, ce qui laissait 
supposer que louverture stomatique et I.carboxylation imposaient Une certaine limitation de la 
phlotosynthese. 

Parmi les resistances existant dans lelimbe foliaire, laresistance au transfert de Ilanhydride 
carbonique de laphase liquide au travers de ]a paroi cellulaire et du cytoplasme des cellules du 
mesophylle jusqu aux endroits de carboxylation semble etre de toute premiere importance, a en 
juger par sa valeur qui est habituellement plus elevee que celle des resistances stomatiques 
(Catsky et al.1976 . Goudriaan et Laar 1978: Friedrich et Huftaker 1980). 

IIa 6t6 btabli que la resistance stomatique restait constante Iorsque laconcentration d'anh, 
dride caroonique variadl dans les limites de 300-900 ppm L'augmentation de laresistance stoma
lique a ilanhydride carbonique netait pas induite en mere temps que I'augmentation de sa 
concentration. 
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Figure 4. Varialtion des parametres cans lesechanges danhydride carbonique etde vapeur d'eau a dite
rentes concentrations d anhydride carbonque allani do 300 a 900 ppm 

La corr6:alion entre Ilactivile photosynthetique ellacroissance de laracine tubereuse a et 
eludi6ee en greflant des plants avec des varietes cultivees etdes souches sauvages de patate 
douce. Des va!eurs blevees de prod' .ion lotale par plant ont ete obtenues chez les greltes oO la 
croissance de a racine tubereusc etait superieure (Figures 5, 6). Laclivite photosynthetique du 
limbe foliaire etail tavorisee lorsque lecultivar etait utilisb comme porle-grefle. L'aclivite photo
synthe6ique etait meilleure chez les gretfes de grandes racines tubereuses que chez les grettes de 
pelites racines tubereuses (Fig:.res 7,8). Une relation etroite futpar consequent trouvbe entre 
I'activite photosynthtique et l croissance de laracine tubereuse (Hozyo elPark 1971 : Hozyo et 
Kato 1973, 1976). La resistance du mesophylle et laresistance slomarique augmentaient lorsque 
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les plants sauvages etaient utilises comme porte-greffes et le taux d'augmentation de laresis
tance ou mesophylle etait associe aIAge des greffes (Hozyo etal. 1979, 1980). 

Malgre le ralentissement de lapholosynthese, laconcentration des sucres solubles et de I'ami
don s'elevait considerablement chez les greffes utilisanl des plants sauvages comme porte
greffes (Hozyo et al. 1979, 1980}. 

I est possible que leqrossissement des racnes tubereuses influence alafois laresistance ,la 
diffusion de I'anhydride carbonique el la regulation de lacarbxylation. 
I semble donc qu'un certain phenomene metabolique tel que I accumulation de sucres puisseinduire une reaction inhibitrice de laphotosynthse, et que I'action, su. 'alimbe foliaire, de subs

tances de croissance endogenes des racines tubereuses, agisse sur laphotosynthese (Hozyo
19, il 
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II est suggere que le maintien d'une activie photosynthelique elevee el la Iong6vit du limoe 
foliaire peuvent 6tre des facteurs imporlants pour l'oblenlion de rendements eleves chez lapalate 
douce. 
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LES HYDRATES DE CARBONE DE LA PATATE 

~DOUCE. 

J..K.PALMER 
NDpartementde Science Alimentaire et de Technologie, Institut Polytechnique de Virginie et Universitd d'Etat, 
Blaksburg, Virginia 24061 Etats-Unis, 

INTRODUCTION 

Celle communication pr6sente sous,,qne.,frme rdsumd'4 les connaissances acquises sur les 
hydrates de carbone de la patate douce etVo0igne le besoin de les compldter, notamment en ce 
qui concerne leur r6e dans la d~finition de la texture, de la flatulence et du contenu en fibres du 
regime alimentaire. Les rfdrences sont loin d'dtre complbtes; elles ne constituent que des dchan
tillons de l'abondante littrature existante sur les hydrates de carbono de la patate douce (Rotar et 
Bird 1981). 

COMPOSITION GENERALE
 
DES HYDRATES DE CARBONE
 

D'une faqon g~ndrale, les hydrates de carbone repr6sentent 18 A35 %du poids frals et 80 A90 % 
du poids sec des palates douces. Le Tableau 1donne des chiffres reprdsentatifs, tirds de deux 
publications rdcentes (Sistrunk 1977; Reddy et Sistrunk 1980), sur les composants des hydrates 
de carbone de palates douces cuites. 

Tableau 1.CompositIon approximative des hydrates de caxhone de patates douces culles (%polds frals) 

Sucwes I 2±2 5z1laax 13,onI 4,1±0,9
 
Pectnes I 0,9±0,1

Hdmeubse 0,7±0.3

Cellulose j1,5±0,4
Hydatesd caboneotaux 20,4±3,1 

Z: Moyenne d ato standard toW de4 cuWvrs, 5mm6in 25) d'chantillons cuts reprdsentant un desdecuisson,2tailles,boyage,consevaton A 
ortermel7 miset co terme(4.10jours)et2, 

Le Tableau 2donne la distribution des sucres dans le contenu total en sucre de patates douces 
cuites (Buescher, R.W., Universitd de I'Arkansas, communication personnelle).
Les chiffres des Tableaux 1et 2 sont approximatifs sur la composition des patates douces en, 
hydrates de carbone varie de fagon considdrable selon le cultivar, les mdthodes de culture, de 
cusson, de conservation, de traltement et de condillonnement. 11 faut noter l'importance des ddvia
lions standard au Tableau 1.Dans un autre exemple, cit6 par Hammett et Barrentine (1961), une 
variltd de patale douce titrait pros de 16 %d'amidon, chiltre Acomparer Ala moyenne estimde de 
4,1 %du Tableau 1.De plus, les rdsultats des analyses des hydrates de carbone d6pendent, dans 
une tr~s large mesure, de la mdthode d'analyse utilis~e. Les chiffres du Tableau 1ont WlAobtenus 
par )ne mdthode d'extraction sdquentielle, mesurant les sucres des extraits par la mdthode 
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l'acide phenolsulfurique IDubois et al. 1956) ou acide uronique par la methode au Carbazol (Dietzet Rouse 1953. selon les cas Les sucres lotaux flibres) ronte t6 extraits a ethanol 80%. Uneseconde portion de tissu a ele Iraitee avec une diaslase et extraile de faion sequentielle avec deI elnanola 80% lsucres lolaux plus amidon ieau elnIcalqnn 1pechines) et IN NaOH jhmicelluloses), laissant un resdu do ceuiose Les sucres ndividues du Tableau 2ont e16 determines parchromatoqra pr,e zouse a (td,?Irmelisdyl et ls idenlies confirmees par chromatogra
ph.e er co fcinorrc 

Aucune dornee orrospodant ur ros composanis des hydrates de carbone de palates noncuies r)a pu Stre IroUvoe. On',,%ueme 1978i clota des cOiffres de 8-29 3Kdamidon. 0,5-2.50° de sucres relucteurs el de 0 5-75 , d hydrotes de carbone non-am'don, pour des racines de palatesdouces fra'cnes HammetletcBarreitne 19611 cil ent, pour des palates douces fraichementrecoltees, des leneurs o environ ;72 d niunlote i.7 K de Ucres.7 26%.d amdon el pas de dex-Irnes. Apres un secnage el une ccilservalion de 60 jours, les sucres s elevaient a2.8% environ el
la teneur en amidon decro!ssad usqu aenw.ron 25 , 

Tableau 2.Composition des sucres solubles delapalate deuce cuie z 
Sucre oC..po:dfra~s 

klattose 
5,5

Sucrose 
4,4


FPuc,,ose 

0,9

Glucose 
0.8

Raftnose 
0.5 

TOTAL 

12,1 

Z Chffes moyens pour quarevarees -Georg aJetCenenwl, Jeel et JasPer. 

IIest bien connu que, chez la palate douce, Ia plus grande pare de I amidon est convertle,pendant ia .,uisbon ou Iecondilionnorenl, on mallose of en dextrines (Ah et Jones 1967 : Hammett
e0 Barrenhne 1961 Walter ota; 1975; 
 Les dexlrnes sont prooablement reparties entre I'amidon
et ic, suo rs totaux du Tableau 
 1 selon le degre de polym~r;sation. Walter el al. (1975) ont
rapporte que chez jpjo ieurs cultivars de palate douce, enlre 42 et 95%ode Iamidon elait converli
pendanl la cusson 
 Enlre 72 el 99%ode I amidon converli s accumulail sous forme de maltose, lerestant s'accumulant sous orme de dexlrnes Les dextrines blaent ld'une longueur de chaineindlerminee, mas la enl solubilsees , parlir des soldes, insolubles a8000 dalcool, avec 10 %d'ethanol, el ddtermeins ctnrne glucose apres hydrolyse par amyloglucosidase. Le conrenu despalates douces en saccharose ne varrail pas duranl la cuisson, ce qui faisant supposer que lesaccharose des palates cuiles n'lait pas un produl de I'hydrolyse de I'amidon ( buescher, R.W.,Universrte de I'Arkansas, commuuncalion personnelle). Deobald elta. (1971) ont etabli que le tauxde saccharose passait d'onviron 10 %a la recolte, a 20% pendant une conservation de 65 jours,que les palates snient tratees ou non. Cet accroissemenl du taux do saccharose est probablemenl
dO a I'hydrolyse de I'amidon. 
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LE ROLE DES HYDRATES DE CARBONE DANS LE DEGRE
 
D'ACCEPTATION DES PATATES DOUCES
 

La composition et les proprietes des hydrates de carbone des palates douces jouent un r6le de 
tout premier ordre dans la determination du degr, dacceptation des palates douces comme ali
ment pour I'homme. Trois proprietes importantes - texture, production de flatulence et apport de 
fibres au regime ahmentaire - sont discutees ci-apres dans la mesure ou elles sont lees a la 
composition des hydrates de carbone 

Texture 
Do fa de !a predominance des hydrates de carbone dans les palates douces, les qualites

texturales determiantes comme la fermete, a consistance non aqueuse, el la sensation buc
cale . dovent Otre en grande parlie fonction de 1acompositon el des propretes des hydrates de 
carbone. Une recherche consderable aete reaisee pour trouver des correlations entre les carac
tbres plus ou mons desirables de la texture etl a composition en hydrates de carbone. Par exem
pie, Iamidon el les soldes irisolubles a Ialcoo ont pu _tre correles avec ia fermete des palates
douces de conserverie (Kaltan el Litre;le 1963) la texture etla viscosite des palates douces 
mises en boiles ont 6t6 correlees avec les substances pectiques iSistrunk 1971), la presence dun 
noyau 5hssudur et non coriestole des palates douces cuies, attrobue aLlfroi) aOle correlee avec 
le contenu de fractions d Une pecline particulicre (Buescher et a . 1 976 ): la sensaion buccale 
ressente apres !aconsommation de palates deuces cuites a ete correlee au contenu en amidon e 
en dexlrine (Walter etal 19 75j . le contenu total en polysacchanides aete correle avec ]a mollesse 
apres cuisson (Reddy et Sistrunk 1980, les diminultions do Iateneur en amidon et en protopec
tine m siUreoes en tart que sunstances pecl;qUes solublisees par les enzymes pectquesl ont 
ete cor-eiees avec I num:dle accrue des palates douces cu:les Swingle 1966) 

Plusieurs conclusrons peuvent 6.re tirees de cas travaux et d autres eludes similaires. Premie
rement 
 la presomplor que les qualites lexturales puissent tre correees a la composition des 
hydrates de carbone esl deia considerable Deuxienement, la necessite de planfier avec soin une 
experimentation capable de degager des correlations slalsiquerionl significalives, compte lenu 
de I extreme variabilite de la compostlon des hydrales do carbone due au cullivar. aux pratiques
culturales, aux manipulatons. a acuison, et ainsi de suite Trosioememnent. une inelleure caracle
risaton chrmrque el physique des fractions dhydrates do cartrone permeltrait sans aucun doule 
d etablir des correlations plus c/aires et plus speclques avec es caracteres texturaux 

La flatulence causee par les patates douces 

I! senmele generalernenl etabl que I ingestion d palates deuces cause de a flatulence et que 
ce!le-ci pout etre grave Neariroins. on n a reeve qu une SeuLe1relerence specifique a l'induction 
de flatulence par les palates douces Dens une enquOte organsee pour (denitiier les valeurs 
socIales et cuilurelles aI origire de ! acceplaton ou du rejel des palales douces par une commu
naul (to Carolne du Nord lEtals-Oni~s. 1- de,; 100 personn.s inlerrogees on nmenlionne I'di
geslion commne raison de eur aversion pD O s patate., dolices Flzgerald 1976). C .tal la 
raison 1a pIUs SOUVent invoquoe e0 Fitsgerald etat lphctleiienl conVancu (tue los pursonnes 
eterrogees faisaient en fait reference a ia flatulience 

La flatulence est causee par les hydrales do carbone gui ne sont pas digeres dans le tractus 
digeslif supereur, mais que les Dacleries du colon font fermenter en produlsant odesgaz flafulents, 
esseniiellement H,. et CO. Co mecanismo a Ote elabli pour d autres alimerts flatulenls, nolamment 
des legumineuses el la demonstration adte fate que les oligosaccharides rafftiose, slachyose ef 
verbascose indusaienl Ia production de gaz flatulents (Rackis 1975). Toutetois, i y a dautres 
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hydrates de carbone, chez les haricols, qui induisent ces gaz. Par exemple, Olson et al. l1975) ont 
isole des residus libres doligosaccharides chez les haricots qui provoquent de la flatulence chez 
les rats. De plus, Iorsque ce residu et le slachyose leour etaient donnes ensemble, on obtenait un
certain effet synergique. la quantife de gaz (hydrogene) resultante etant environ deux fois supe
rieur a la somm e des gaz produits par la consommathon de chaque substance separement. D une 
lacon plus generale. on a olbserve recemment iSalvers et ai 1979l que la flore bacterienne du 
colon pouvar digerer une gran-k varielt do polysaccharides typiques de ceux que Ion trouve 
aans los parois cedlulare des planls, sugrjerant quo vrtuellewent n importe quel aliment abase de 
polysacc irde transrant par ie colon consrtiue une source potentiele de gaz latulents.
 

Les resullars prelrnvaires Taierau 2 ) indiquent 
 la presence do ralfinose dans les palates 
deuces Cu es. ma s a des rrveaux ienviron 0 5 (du poids frasl bien inlrieurs a ceux frouves 
pour los lt-.:um [Ineuses Los sojas 0matLIrre, par exerple. contennent envron I --, de raffinose el
2,5 22 de slac ,yose FRackys 1975 les pos aries a rearurte conr'ennent 1-2 )-do ratfinose, 2-4%1,
0e stacihyose et0.2-1 -de verbascose Garcia et Palmer 19801 Los har cots c uls coniendraient 
envron amoie de ces concentralrons, loujours tres superieures aux teneurs des palates douces 
cuies Do toLuS ces resulals. Ilressort que le rattrnoso present dans les palates douces ne semble 
pas sufhsarrMmenl abondanl pour provoquer uno flalulence significalve 

Des eludes plus poussees sent necessaires pour F) etabiir I nporlance et 'a gravie de la
flatulence provoquee par a palate deuce et -I delermner quel hydrale de carbone specifique en 
est responsable. 

Les palates douces comme source de fibres pour I'alimentation 

La parlte indgeste ou les corriposants fibreux de alimenls vegelaux aconnu recemment un
 
fort regain d nter.t 
Ce renouveau d interet prend sa source dans les eludes epidemologiques qui
indiquenl que le contenu en fibres accru du regime ahmenlaire reduil I incdence d un certain

nombre de maladies chez Ihore, incluant le 
cancer du colon, le diabele. cerlaines maladies
 
cardjaques el toutes une serie de troubles digestits.
 

Les tibres du regirre alimentaire sont acluellement definies de fapon plulCil imprecise comme
 
comprenanl les polysaccharides non arnylaces des aliments dorigine vegeale 
- les hernicellu
loses, les substances pecliques el la cellulose  de m~me que des proleines srucILureOles asso
ciees el Ia lignme. La recherche sur les fibres alimentaires est realsee dans deux dreclons

principales. La premiere concerne la caracterisaion chimique el physique precise des fibres
 
alimentaires d'orrgines differentes, et vise une definition et une 
determination melleures de ce
materiel La seconde concerne les etudes conques pour obtenir dos preuves do aboraloire et des 
preuves chimiques de 'efticience des fibres alimentaires ou do certans de eurs composants dans 
la guerison de maladies. It est trop tot pour esperer obtenir des resuirals ehlnitifs, rnas ' js 
progres considerables ont ete accomplis dans le domarre des caraclorisarhons, et les resullats 
cliniques concernant les diabetes sont prometteurs (Reiser 1979l 

Les palates douces sont une source potenhielle importanle de fibres almentaires (Tableau 1) et 
devraient faire I'objet d'etudes sur la composition des fibres alnienlres et sur eurs tonclions. 

RECHERCHES NECESSAIRES 

Toule recherche complernentaire sur le role des hydrates de carbone de apalate douce dans la 
determination de liatexture, la formation de flatulence ou cumme source de fibres alimentaires,
devrait bire precedee (ou devrait inclure) de leur elude delaillee La methodologie de la defermina
tion et de la caractbrnsahion des hydrates de carbone a progresse apas de geants durant les dix 
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dernieres annees. Premierement, it est maintenant possible d'identifier sans equivoque et de 
quantifier rapidement les sucres elementaires et les oligosaccharides des aliments. Deuxieme
ment, la structure detaillee de polysaccharides, meme comlexes. peut 6tre determinde relative
ment aisement. Les rapports de Conrad et Palmer (1976), de Li et at. (1977), C.de Valent et al. 
(1980) fournissenl des exemples des dcrnieres methodologies analytiques. L'etude de Schweiger 
et de Wursch (1979) est un exemple de nouvelles methodologies adaptees a 'analyse des fibres 
ahmentaires. 

Une fois que les hydrates de carbone de la palate douce auront ee caracterises, les eludes 
pourront se poursuivre pour elucider le rble des dilferents hydrates de carbone dans la determina
tion de la texture ou d autres proprietes. Celle connaissance constiluera une base pour la selec
tion de cultivais, de pratiques culturales e ainsi de suite, qut conduisent aux qualites du produit 
demandees par le conscmmateur. Si Ia reduction de la flatulence tait choisie comme exemple 
d'3bjectif soulhaitable, I approche serail d identifier et de caracleriser les hydrates de carbone 
particulhers responsaeles de gaz flatulents. de metlre au point des methodes rapides de determina
tion des hydrates de carbone, puis dutiliser ces methodes pour selectionner ou ameliorer des 
cultivars contenantie rmoos possibie d hydrates de carbone indesrables. Une autre approche, qui 
pourrait d aileurs accompagner la precedenle, consisterart aarnehorer la culture, la conservation, 
les methodes de culsson ou de conditionnement de ladon a reduire la leneur ou Iimpact des 
hydrales de carbone generateurs de gaz flatulents Ace nfveau, la grande variabilite de ia compo
sition en hydrates de caroone de la palate deuce sera un facteur positif en procurant un eventail 

tplus large de nossIb1tes pour Une production evenluelle de pa tes douces dune uomposition en 
l, cites de ca-,on_ soua1 tee el par !a presentlant les caracteres desresi 

Des eludes supple'mentaires sur les hydrates de carbone de la patate deuce sent recomman
dees. car elle traceront a yore pour qu en fn de compte soil acceptde et utilisee de maniere 
accrue cetle plante de grande valeur, nolanment dans les regions en developpernent. 
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DISCUSSION GENERALE
 
(SEANCE II) 

ANONYME: En general, les racine- des plantes accunuhont des metaux puises dans le sol en 
quantes plusieurs lois plus elevees que ios pousses Par exemple, si ia teneur du sol en cad
mium est de 1 por, queile sera sa concentratbon dans /a rcime do /a patate douce ? 

WILSON: Je ne connais aucune eltude sur ! accurnulatoI du (admiurn dans les racines de la 
palate douco 

ANONYME : Oue -St It m/eieur ndooteour pour determnor Lia'.turte do la pIatate douce ? 

WILSON: Aux Cara nes a senescence du feuillage est uhtisee comrie indcaleur de I epoque de 
ro'oClt: La matrteo c a palale eouce est difcile a delrminer du facon precse par une obser
,.,;l!o CL1 c. 'v 

WINARNO: Le moce co deveoppemien racitmire (t /a patato douce ost-/ 011quo compare a 
( tutrcs to!iorctu!es com e le Ianoc etla carotto ? 

WILSON : Ou oeudercule doCa palate deuce est unique du fall do son ceveiopporrlelt cellulaire 
Crr'Tn e t 1 ctivlte des bandes meristeratiques primaires. secondares el lelrares oll asso
c0;,1on avec le issu du xyleme. Ce mode parliculer n est pa; procsiol rtl repr.- par d aulires 
pilarlirs a iacines 

VON UEXKULL : Dans quelle mesure la formation de /a racire tubcLus est-elit rCIon10 par la 
tonotir de :a bouture en elements nutn/ti(s et en hydrates Ile airbone 0t-,:J quoi degre est-elle 
!lfqisoleor, pat des facteurs externes (elements nutritss t itottos stit1st11cesI pendant les pre
m11rs stcies (10/a croissance J ai vu, a Bali. des ffo1,01,s c, paltomrlt /os bouturos dans 
i i,lsoe III hluolie5 mortes do patmiers a hutle, el qut tlinspllmltOelt0ns te ls boutures enra

c,noos iu ihmp Lus forters pretendaient alnSi obtenitil pill 11an1 hombre do ricies. 

WILSON : a snivulalon d I enracinement par ic milteu organque des asselles de feulies de 
Paim,ur i, ru e petmet probablement dobtenir Ul pus grand nombre de lubecules el une mel
[Oure . risance J ignore loutefois queue pourrat lre a substance specif iuo rojeu Lazote 
n11~i-Llt? 0t11 1ourCOU iavorser le grossssernel des tu)ercules de Ia]palate deuce. 

RASHID: On observe souvolnt chez ios pattes douces dos formeios do ricilnes tres differentes. 
xils ooueic nesure les factours mtul lbs dot i plante ot !os (actours do / enviromementpeuvent

!Is illmfu5f SW. 1i 1 aiwlolt-eles 111efome idontique dans desorinre de !a 1:101o Lus (13cme 

r: r Olrlfll~t5 S[llllairos 2 

Itit(CU: i dl car des formesWILSON: t-a ferme d r St l t-ll la~ui geneiquo 0',exislo 
(Lo(uriuses0 itypques - afiOrrrsde1o[iti Toutfols. 1!Ost ur fail que les contiions 

l t 111 Olsd lltmllt dt',i rrloErnlt it forimr Par r'r?!liplo 0(110r1es ( oau peuvili COldi.i-
Will J d(', (tu r- ules filisfIrlles 

TSAY: E(w,.t;ut-t- s lholm l s PL)'r.'u Tl caAt (1010ivorisor I l ahtio? ct tulobercule ot la 
1055 1T 00 ' pI tt;o 11100ucton doi)s tio !/A 2/ 

WILSON : 11 .'0 plus/ qU pObili)2o qw br0 dllP Cedltill 11011 f101111iOes jouerl un role dans le melabo
hSne dIt librcule t dns a cro ssance Moi rapport traile d une hypolfrese qui expique la 
fonclion de I AIA el de son oxydase chez a patate deuce 
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ANONYME: Etant donne que vos photomicrographies ainsi que le travail de beaucoup d'autres 
demontrent de fapon aecisive que I'organe de reserve de lapatate douce est une racine, ne 
pensez-vous pas qu i seiait preferable de designer ces organes de reserve sous le terme de 
racines de stockage ou rwcnes charnues plut6t que d utiliser le terme incorrect de tubercule, ce 
qu ov teraitcmdure lepub/c non averti en erreur ? 

WILSON : Le lubercule de /apatae deuce se developpe a partir d une racine qu: a beaucoup
danalogies avec lestolen de Ia pomrre de terre, comme legeolropisme posii, lescaractbres 
anatom ques qui ladifferencieni dune racine normale 'ni, alon d un organe de slokage, la
capacile demeitre des bourguons Si ladefirltun du tubercule eSn,,;e dun organe de stockage
deveioppe sUr un organe speciaise .our I tinier,a'ors I organe de slockage de lIapatale douce 
est une racre tLj')ereuse, par oppositior a!atige tuberouse de lapomme de terre Solanum. Mais 
acrossarce de Ior(iane de stokage e'rtrds difterenle de celle d une racine normale. La crois
sance ceitracine ie stockage du maincc, par centre. est tres smilaire a cele dune racine 
noraie excepte que leparenchyme de stockage est produil dans chacune d cries a parbir du 
xy eme 

WARRIT :Oudiles perspectives ret~rons-nrousdo nos discussionrsde ce matin en matere danelio
rationtit iapcaote 2
 

WILSON :L ojeti des rechercrres physiologiques sur ies composanles deterninantes du ren
derrient es do metlre au point des moyens de crib/age pour s(lectionner des varietes eltes de 
ptate douce 

URITANI: D apres votre dis-ussion, le"C ne semble pas 6tre rrcorpore uarrs !es hydrates de 
caitron cc cotte.x Si cest vraiment lecas, pourrnez-vous opporter une expication 2 

KAYS :Lo 'C s accumule aulour du carnibiurn vasculaire Icependant,au cours de Iadivsion cellu
aire. es rouverles celluies adjacentes au cambium ne sont pas marquees Les Figure 3 (a 45 

lours, el4 ia 75 joursl i/Iustrent ceci. Chez les plants marques au 105 .lour elrecoltes au 106"" 
four Figure 51 le'"C se trouve essentiellement dans lazone du cambrum vasculaire 

ANONYME : Chez laprtite douce, lavariabilite genotiquo naturoeto n apas ete exp/oVtoe complo
tonern; Alalunrterede cette constatation, quel est lavantage durne appricle mphiquantlegeme

qnetnique par rapport aux methodes classiques d ameliorationr des panies 2
 

KAYS : Pour repondre acelle question du point de vue di physiologiste noire objecf estd arriver
 
a saisir les processus de base de 
laplante qui limitenl lerendemenl dans lesconditicis nor
maIns Ceci ouvrirait lavoie aun programme plus pragmatique de selection en vue d une produc
tivile elevee 

ANONYME : Ouant vous utilisez leCO, de l'air, cornme /etalonnez-vous 2 Conmerrt mesurez
vous letaux net d'assimflation 2, 

AGATA: Tous les echantillons de CO. ont d.. analyses avec un analyseur de gaz CO., a infra
rouge. Un facteur de 0.61 a ere applique pou, canverir leCO. en matiere seche. Le taux dassumi
ation net etail calcule par lanethode de Watson.
 

ANONYME: Ocet est topotenitel do production maximum rie Iapalate douce ' Certairsconforen
cloms orrt par/ Ce bot ha er de 70 t ha oc plus J'aimerais counitre / rerenmerrt heorique 
naxmurr te iapalate deuce 

AGATA :J a! o ernu un rendernent maximum d'env ron 60t na Ipoids trais/ en cinq mois. Le ren
demerit de la palate deIce est lonction de la longueur de laperiode de croissance. En me basant
 
Sur mon experimentation, I ai ca,/ule que Ion pouvail obtenir 120t ha en buit mois et
801 ha en
 
six mois aNaha,Okinawa, Japon.
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U	RITANI: Pourriez-vousme depeindre 'effet du stress hydriquesurla matiere seche et la produc
tivite ?Disposez-vous de donnees sur la difference de temperature entre le jour et la nuit, en 
relation avec la productivte ? 

AGATA :Je pense que Ihumidite du sol est un des facteurs les plus importants pour la production
de palates douces. /1mest impossible de repondre de maniere precise a votre question etant 
donne que je n'ai pas eludie 1'effet du stress hydrique sur la matiere seche et la productivit6.
Dans mes essais toulefois, I'irrigation a frequemmentl ee utihse dao0t a septeibre pour 
reduire ;e stress hydrique. 

SAJJAPONGSE: Quelle est la melleure epoque pour planter des patates douces sous les 
tropiques 2 

AGATA: Comme je nai pas I experience des tropiques, je ne saurais repondre avotre question,
Cependant, la meileure epoque pour planter la patate deuce dans les regions temperees se silue 
pendant .emois ou !a temperature de Iair est superieure a20 C.Solon mon experimentaion, elle 
correspond au printerips. 

OKA : Une at'gmentation en CO' entrairra:tun accroissoment de Iaphotosynthose. Cependant,
elle s accompagne habituellenent dune pollution do Var avee HSO,, NO,, etc. Quefe est la 
sensiblite dos plants de patate douce a a po//ution. comoaro acele aes autrosplantes ? 

HOZYO: Nous manquons de donnees specifiques concernant a sensibuile de la patate douce ala 
polltion de I air lOl./elois, d apres co quo !on sail de I efet du CO sui I activIte pholosyntneti
oue I est suggere quoe a sensib lte de Ia Filate deuce a la pollution ne I air est intermbdiaire 
,omparee aux autres plantes cullvees 

ANONYME: Pou ez-vous exuliquer ia difference Ontre les tesu/ta/s di L Hoz',o qui montrent une 
dirnuton de /a pho/osynrhese avec le veihssement et ceux do D Agata qui montrent que le 
TNA (p/rotosynthesonette) est cleve a la fin d iacrossance 

HOZYO : Mes resultats proviennent do la mesure de a photosyntnese d une seule feuile irliacte
 
alors quo ceux du D Agala ot ele oMenus apartir df, la production de nalere sdche dans les
 
condilions exoernrentaes on champ La VaIeuf dI TMA n 
ncrique pas le laox de consommation 
de CO.. La vaeur Cu TNA lradt I f/cOerce de la produc/ion do maere soche el celle-ci est un 
processus coirpique 

URITANI Pourriez-vousetf"',quet I eloet de la tompora/ureel uistress hydrique (toneur en eau du 
sol) sur / ac , ',ephotosythlletque, dauis ys essais , 

HOZYO: Cn a etab. que los laux de ore/vere'., e danrhydride carbonique avwent presque ta 
reime v deur a25-32 C ansi I effet de la temperature sur Iaclivite photosyn/heique n'est pas 
marque aux terrperatUres sauees entre 20 0/32 C Nous n avons pas dec(onnees au sujet du 
stress hydrique, mais dans des conditions dhrmldie du sol df/iciene. I etiolement survient ce 
qui /aissc supposer cue estress hydrique peut , uencer la pholosynthese 

LEE: Pouro .. le contenu en arnidonotat-il si bas apres cuisson ") 
CHEN: La conversion de / amildon en sucres a ieu pendant la cuisson el la conservation des 

patates douces. Coci explique e niveau ( anidon plus faibe el!a leneur en sucres accrue. La 
conversor est Jue a une hydro!yse enzymalique Par exenple, Walter ct al. ont rapporl que
42-95 ILdel amidon elail convert; pendant Iacoisson. 

VILLORENTE: Jo vous saurais gre dexpiquer davanta,_ poutquoi l coritenu en sucres aug
trentaitvendant /osechaoo (u la conservaton. 

CHEN : I existe deux sources naleures de bdla-arnylase commerciale. la patate deuce et forge, 
re qu non/re que la pala/e douce contient une grande quan tie de bbta-amylase. L'alpha
amylase existe egalement ch( la patate douce. Ces deux amylases contribuent a la conversion 
d'amidon en sucres. 
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WINARNO: L'augmentationdu contenu en sucres est-elle due a Ihydrolyse d'autre, .aratesde 
carbone ou alasynthbse apartir dune autre source ? 

CHEN: Je pense qu 1Ia dej, ete repondu aceci dans laderniere question, mais jaimerais donner 
quolques informations compementaires D apres lerapport de Walter et al..les activiles de 
Ialpha-arnylase de cerlaines varietes de palates douces passernt de 0,6-2,5 unites a larecolle a 
10-62 unites apres un stoc age de 71 tours. mais 1activite de )a bita-amylase reste constante. 
De plus. les resuilats (1eienqueie gUstalve concordient dc manere significative avec les activi
tes de 1aprja"yae ras pasav.ec ce!!es de a bdta-amylasc. Cest pourquo lactvite de 
Ialpna-arnylase pourratl Ore I agent causa maeur de !a conversron de Iamidon. II faut aussi 
remarquer que lcsvareles de palate (doucetypiquernent seches presentent des activites de 
alpha-ar'n ase elun pourcentage d amidon con vertbeaucoup plus faibles. 

URITANI: Lors dc laaecornpositc'r de arni/don en maltose pendant lechauffage, pensez-vous 
quo egoit sucre dmi7nue I acceptabltOne /apatate deucO ? 

CHEN: Quano laleneur en sucre augmenle,lego6t sucre augmenle egalement. Cec pourrait btre 
une raison de !afaible acceptation de lapatate douce, du mons lorsqu ciie est utiisee comme 
princpai alrmnt d appoint. 
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SEANCE III
 



LA RECHERCHE DE SOURCES DE RESIS-
TANCE AU CHARANPON DE LA PATATE
 
DOUCE
 

N.S.TALEKAR 
Centre Asiatique de Recherche etdo Developpement des Cultures Maraich6res, Shanhua, Tainan 74?, 
Taiwan 

INTRODUCTION 

Parmi plus de 40 especes d'insectes nuisibles qui parasitent lapatate douce dans differentes 
parties du monde, lecharanqon de lapatara douce, Cylas formicarius (F)et une espece tres 
voisme, C.puncticollis, s'averent les plus destructrices dans les regions tropicales et subtropi
cales. C puncticolls existe seulement dans tine douzaine de pays d Afrique. Toutefois, lecharan
(on de lapalate deuce, plus cosmopolite, est present de IAfrique Occidentale a IAfrique Orien
tale en Atrique du Sud. a Madagascar, a Ilie Maurice, aux Seycnelles, en Inde, au Bangladesh. au 
Sr Lanka. en Asie du Sud-Est, en Chine, en Papouasie-Nouvelie Gunee, en Austrahe Orientate, 
aux lies salomon a Hawai, aux Iles Samoa. Fidji, Carolines. Gilberl et Mariannes, dans lesud des 
Elats-Ums. aux lies Caraibes. au Mexique, en Guyane et au Venezuela IHi 1975) 

pendant lIa 

Dans lechamps. Ja 

Les insecles sattaquent aux racnes de palate douce dans lechamp et conservation. 

femelle adulte pond ses oeufs dans la lige ou dans les racines en formation si 
ehes sont exposees ou accessibles. Les vers blancs apodes, principaux responsables des degts, 
c usent -,cdes galeres dans tiges elles raines. Les galeries nourricieres tortueuses sont 
remplies avec leurs excrements, et degagent une odeur caracleristiqUe de terpene perceplible 
m6irne dans lesracines peu endommagees ce qui les rend inconsommables par Ihomme 

M me en utilisaint des insecticides. i est ditficile de lutler fart de sescontre lecharanqon, dui 
habitudes almenfaires. La lulte agronomique n esf pas toujours efficace, ni facile compte tenu des 
multiples modes de culture pratiques dans le monde, La methode de lutle qui parait laplus pratique 
eflIa
plus economrique consiste a utiliser des culfivars de palate douce resistants au charanQon. 

Au cours des quarante dernieres annees, plusieurs tentafives ont efe faites pour trouver un 
mode de resistance acet insecte nutslble et Introduire dans lescuivars cormerciaux. Une des 
toutes premieres etudes ae1e initiee en 1939 par Cockerham etDeen (1947) du Departement de 
IAgriculture des Etats-Unis, Bureau d Entomologie et de Quaranfaine des Plantes, a Baton Rouge,
Louisiane. De 1939 a 1946, plusieurs cultivars ont feecriblbs chaque annhe. Les chercheurs ont 
observe une grande varrabilie dans les niveaux d'infeslation dune annee a lautre etont relate 
que pour une lignee, a savoir lalignee N 32-10-5, c etait ,lapremiere foisqu'un seedling ou une 
vanrete montrait une reelle resistance aux charanqons pendant deux annees consecufives en 
presence d'une infestation sutfisamment elevbe pour qu elle signitficative ,.La discordancesoil 
flagrante dans laresistance des cultivars d'une saison atautre ou d'un endroit aun autre, obser
vee par les auteurs, avait continuellement dejoue les efforts des chercheurs. Cockeham etDeen 
(1947) ont releve, parmi d'autres caracterisliques. que les cultivars possedant de tongues racines 
a parlir desquelles poussaient des racines charnues largement reparties dans lebillon etaient 
souhaitables pour eviler I'altaque des charan(ons. Dans d'aulres essais realises en 1949-1950, le 
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Numero 32-10-5 (rebaptise L187) tail beaucoup moins parasite que les t6moins L225, Porto Rico 
ou Oklahoma (Cockerham et Harrisson 1952). Malgre ces premiers succes enregistres en Loui
siane, on ne disposalt toulours pas. en 1969. de cultivar resistant )Anon 1970) 

Sur une petite parcelle d un essai en champ groupa,.: dix cultivars et sans repetition, Jayara
maiah (1975) ne put discerner la mondre dOfference significat ve entre eux en matiere de resis
tance oien que les cultivars locaux tussent morns ateits que le curllvar ntroduil. Centennial. I 
nora que es cutlitv d ,c u,, dai rt de frne ,i soild s couronnes tiges el racines tube
reuses Cockerhnar el Deen i1947) ont observe le mme caractere chez le cutivar resistant. 
Jayaramatan 11975) a aussi remarque qup les cutivars locaux avaent d0 [ongues tiges el que
leurs racires tuDereuses etaienl locaisees proforoement dans ,e so! et argement espacees. Elles 
nelaent de ce fal pas faciiement access'bles aux charancons pour !a nutr ton et a reproduction. 
Edmord 11971 menltonne egalement que les racines formeos a 10-15cm en-dessous de iasur
lace du so! sont relativement indenmnes de charanqons 

Un effort concerto pour la selection de palates doures resislanles a C punctcolis a el# 
conscni depuis 1971 par I Instilut International d Agricuture Tropical# lIITA) a badan. au Nigeria.
Leurs premiers resullats de criblage pour cetle resistance montraient que les ignees TIS 2534. 
TIS 2328. TIS 2529 et TIS 1499 etaient resistantes au charanion pendant un an dans les condi
tions du champ, mais se montraient susceptibles I annoc suivante (Anon 1975 b En 1976, iAnon 
1976) i IITA signalait 12 nouvetles lignees tres peu endommager.s par le charancon dars les tests 
de criblage aussi bien en !aboratoire quen champ. Toutefois. un rapport ulterieur mentonnat 
quelies ne constituaient pas encore de sources importanles de resrslance du lubercule Anon 
1917). En se basant sur des essais de rendement realses (tans 15 environiements entre 1976 el 
1978 on apu relever que TIS 3053. TIS 2328, TIS 2544. TIS 3030, TIS 2532, TIS 2153. TIS 2534 el 
TIS 3017. elaient dotees d une resistance stable au charancon (Anon 1978), L hertablite de a 
resistance a et6 evaluee a 828 -- en pleine saison seche, lorsque la pression de ia population de 
cnaranions est elevee a39,3 K au debut de asa;son seche, Iorsque la pression de la population
de charancons esl basse el a40.3%3pendant la saison des pluies (Anon 1978). Une autre elude de 
terrain de I IITA a montre que les ignees resistantes TIS 3030. TIS 3017 et TIS 2532, a racines 
moyennemient profondes f2-4 cm). elaient mons endommagees que la igne susceptible Tib4, a 
racines superhcies (0-2 cm) Ceci confirme les cbservations de Cocketham et de Deen It947) et 
de Jayaramaiah (1975) qui soulignaient que les ignees aenracinement plus profond elaient mons 
endommagees. Une etude en laDoratoite de I IITA cite I antbiose comme mecanisme possible de 
resistance. Neanmoins, jusqu'en 1979, aucun cultivar resistant au charanqon nav2at ete mis au 
point a partir des sources de resistance precedemment dentities (Anon 1979) 

Dans trois essais de criblage en chr,,;ip etteclues entre 1975 el 1977, Waddil! et Conover (1978) 
ont teste cinq cultivars, 34 selccduns de patates douces achair blanche el une ignee de selection 
a chair orange pour la resistance au charanion de la palate douce. Bien quits aient pu degager
des differences significatives de susceptiblite, ils constaterent, dun test a Iaulre. des discur
dances dans les taux d'infestation par le charancon de certaines selections. Par exemple, Ia 
selection 32, la mons endommagee dans les seconds tests, etlat consrderablement attaquee dans 
le premier. Aucune des selections prometleuses des deux prermers tests ne purent nalheureuse
ment 6tre inclues dans un troisieme lest pour juger de eur regularite 

Rolston et al. (1979) ont remarque une resistance appreciable chez plusicurs ignees au cours 
d'une etude de qualre annees rdahisee sur la resistance au charanpon de Ia patate douce a 
I'Universtde d*Etat de Louisrane, aBaton Rouge Certaines hignees se sont monlrees tesislanles de 
faion regutiere pendant leur evaluation pendant deux ou plusieurs annees Par exerple, (a ignee 
L 3-64 ftait peu atlaqude en comparaison avec les lignees susceptibles et elle tul uliisee comme 
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temoin de resistance clans les essais ulttrieurs. Certaines de ces lignae, resistantes se montre

rent neanmoins susceptibles dans nos tests aux AVRDC. 

Mullen et al. (1980 a)ont trouve que sur 79 lignees, cinq se montraient resistantes en deux 
localites. Savannah en Georgie, et Yoakum au Texas. 

Le criblage du maleriel genetique de palate douce pour la resistance au charanqon a bee initie en 
1974 au Centre Asiatique de Recherche et de Developpement des Cultures Maralcheres (AVRDC). 
Noire approcre de base ela;t d identifer la source de resistance en crblant le materiel genetique 
disponible sous une pressien de population de charanqons corstante relalivement plus elevee 
que celle du champ, et ensuile, de transmetlre mrnedialement la resistance ades cultivars agro
nomques Ires productits 

METHODOLOGIE 

Procedure de I'experimentation sur le terrain 

Le criblage ce routine a ete realise a deux endroits a Taiwan Ia parcelle exp-rimentale de 
IAVRDC aShannua dans esud-ouest de Taiwan. ella Staltion Gouvernementale de Recherches 
Agronomriques de !1ePengnu clans e DelroIt de Taiwan. Alors qu au sud de Taiwan le climat est 
representairf s p:anes trapicaes runides ile Pengnu a un chmat tropical semi-arnde Le 
croblagee u rater Ce. aces deuy endrois :rerret desInler charanQonuquo sa res'slance au 
dans des cor it .r's o vr ,'rnrtrrent ire-s Cvorses A i AVRDC. les grie, d destalon d 1nrde 
large 0 de2ceesort p-anteos s rotos avart u ceb age du materiel iFgure 1A).de 2 c, u tro 
ELes sert tola pr :ie't ,rf'este-s de chiara n ,nrde ou s a a plantatoro a part, de coloniesupres 
conservees au i tior ur des raciros d" patlaes uces slockees Le terrain compris entre 
,,'s :i s trala puv','e rolt c d a piartiatlon et prepare platescn es ,e au seur a n,e en 
uandes dur metre de arge De ceto fatorencniur var etc or ossa, est contigue a un igiie 
d nfestaton ires wruertcUrc rtstat, or gn i se ese alqer s. assuree 

Notre parce i:e u est uro s Iph? ijne de 5rn de org Lt rombre de repel,lons depend 
du nomtbre de -igiees a tstor et C* a superlicie dspon-'le pour e test Le crelage prelimiraire 
est habilue lient retu t a . s; u!, reetl, on l t es tests plus avances a deux ou trois Les 
pratliques cu turaies conse:!lees a AVRDC pour' ( ulure de a palate deuce a ! exception de 
IAVRDC sent appkouees Iemp'io, d rsoclcic d s LOs rercornerts en racir'es sent rnesures a la 
recolte (Figure I Ci Toutes 'Os racnes recoetes par parciie jusqu a un pods maximrnu de 5kg. 
sont pre!evees pour evaluatlon de eur nfestator par ies charanQons Cinq liges do cinquante 
centimelres sont egaleirent prelevees au rasarc cans !a parcele pour .ire evaluees Chaque 
longueur cons:stait en 25cm de tg, aererre e 25 cn de tge souterramne La parcelle experimen
tale est ensuite preparee au puiversaleur arsques (F;gure 1Di dehmee en candes de 1 m de 
large el la procedure est repetee IFigure 1E) 

Les ignes d infeslation de charancoris ne sON pas conser ces a tie Pengriu acause des rnois 
d fiver extrdmement secs el des fables precipilations de ma a septernbre Nous p!antons le 
materiel a tester en his de 5 rn t r n e 1c rnonslis crarinris aussi urifrmertne l que possible 
huit a dix semaines apres Ia plantation Les autres protocoles experimerlaux sent analogues a 
ceux irenltornes plus haul Le criblage aI Ie Penghu est effectue ertre avr et seplemore. 

Evaluation de la resistance 

Pour plusieurs raisons. les divers chercheurs utilisent des procedures differenes pour I'evalua
tion de Ia resistance. Dans certains cas Anon 1975b, 1976. 1977, 1978), ies details fournis quant 

159 



aux methodes suffisent pas a effectuer une evaluation critique. Cocherham et Deen (1947) el 
Cockerham et Harrsson 19521 se basaienl sur une observaton visuelle externe des tiges et des 
racines infestees pour estimer liresistance. Jayaramaiah (1975) adoptart lepourcentage de
racines et de trges enorrmagees comme crilere de resistance. Ai lITA.les methodes devaluation 
sont tres clfferentes Un systerne d esl rnalton de ampleur des degits Dase sur une echelle de 0a 
5 a ele adople en 1975 Anon 1975 nlpuis complee par une notation des dommages causes aux 
tges par Iecnaranccr, eloar un porraqe n U i pev,,nfe'Ies 1 976j ou de consomma,rnon 
lon de lasurface tohaire par es charanpons adulles (Anon 1977 1978) Wiadid elConover (1978) 
ont base :eur taux do res slance sur le ronmfe de cnarancons qu, emergeaent d ecliantillons de 
racr'es ripo .1,gcr,serves a a'tenperature amnante 22-26 C; pendar 30 !outs 

• . o.,,n,,,,
 

I II , L I 

•.''rw "r . -,
 

' . . .. .. ,.,: ,. ..
r, ... . ,,,,,. 


r 2V. 9 ' ,, , i ;" ,*O >,".:.,"~ ~2 ' -%".*;
 

Figure 1. PriOce.q~e notchliniaqe p]u).jlv'resirarice au cha'anrin a!t[,p~lta idece iALus hgres ce sourceo 'rresrat~on par Ios ciiaranlc()ris (]oa,patate unce sorot outronsplinters (ieu% mnn avant quo Iechamp ne
sOtI pro!t pour hiplantator; du mar~rlel a cribierpour s roestvrrlce iB; Crorsnaice du materiel acriblor pour sa
resistance, plante tntre deux Iir]nen, a infnstaton environ deux mloipius uardApres Ia recolte des lignos Ce
materiel crubIe pour laresistance (C;. le terrair oxporimrntal esttravaille au pumveriseur rotatif entre los higneso'infestation (Djat plus tarn plante avec 'iautres Series do rnaterliul a tester IEl1F1 Los racines dos palates
deuces sont decoupee s en trarctras epaisses de 2 5 t) our observer leschiararyrns etiI toue des deg~ts 
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Rolston et al, (1979) ont evalu6 laresistance en rangeani les racines en cinq categories d'apres
le nombre de perforations: 0,1-5, 6-10, 11-15 et 16 ou plus. Le nombre de racines de chaque
categorie etait multiplie par un facteur ponderal de 1a5et lasomme de ce= produits etait divisbe 
par le nombre de racines de ILecnantillon. I!en resultait un indice, avec une variation possible de 
1.00 (pas de degts)a5.00 ibeaucoup de degcts), qui pouvail faire I objet dune analyse statisti
que. Mullen et al. (1980 ont utlise I irfestalion de lacouronne etde labutte comme criteres 
I'estmation des n,veau de res'stance L 'nlestaton de la ccuronno c!.2it mesuree par lepourcen
tage atteint et par sa gravt6 lodice de couronne de 1-5). Leslimalion elait par qualre perfaite 
sonnes pour redure es dfierences indivduelles L infestation deo delerminee par leabutte elail 
nombre de Dut;es dcnt es racines etaient atletnes elpar e nornore de charanpons sortant des 
racines piacees en ranoratore (a 22 - 26 C pendant 30 jourst Mullen et al/i1980 b ont aussi mis 
au point uric tecnoque de crblage en laboraoire consi-lart aexposer aux charanqons des cylin
dres de 1 7cm de d ametre proleves sur lesracines etarecenser les perforation occasionnees 
par lesinsectes bien q9e hidn-etode parosse smpe elpeu laboreuse. n etail pas evdent de 
pouvoir extrapoor es resultals de jaboratoire aux cond-tons en champ Apres piusieurs mois 
d essais nous avons du ac)andonner on 1 :)_75-76. I nous etat imposunie tecni(tue semblaole car 
sble de re rns"resultats de aorartc a Cuix du cnftmp Celle :mposstulhte etail probablement
due au fat que. lcut ccocn.me certi:ns cOnsluants comme ,ecarotene (Anon 1975 a Ezeil etWilcox 
1968 
eo s crote-nes rArr 175 a cosfacteurs de resistance ces racmies Peuvent varier, pour 
une meme pato a r 0 ut ou',.rte, Pour une memo- racin e dune region a I autre. Derie aa lc 
telies var at ens c-utrtte cliez .apalate douce sont su, ceptlbies ce fausser tout resuitat acquis 
grace .aux rret,,les it a ,at r, 

A I AVRDC. pour proce.-c-t,- ev,,at cr, ; re-5stanc ,ncous decoupons des tranches de 
25 m d c-pass;-ur , (c -.cantjo ns as de do rac,nes. aite d tin coupe-larnbon HDJ-2 Deluxe 
Tokyo tIanlsunt Sc-iu C F,qure r FiLe nomore cnsectes arves . pupes - adulles) de 

raci. ecrant;l.onee 
scnt ises e-l 

cnaque lrancne ide est releve Les tanches endormmagees par les insectes 
a part pesees pour determiner lIs degalts La resistance retative a I insecte est 

mesuree comme :hoiadev' n standard de amoyenne d infestahon de toules les entrees du test, en 
fonetdon du norr-r (i,_ spar kg de racines et du pourcentage de racines endommageesnhar-eng 

par ceux-ci, Do culet aitnir- es eritrees sonl classees dans differenles calegores de resistance 
'TabDeau 1 Les entrees qu sort cassees dans -lesctegories MR ou TR d apres I ensemb!e des 
Irscrieres sont essayees a saison su arlte inftrmathon de leur resistance.pour !a 

TaLleau cassement despalates deuces dapres leur charanon1.Methodes de resistance relative au 

1.Baseessurlenombredecharancons 2 Baseessurlepourcentagederacinesendommagees 
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- .. . N Si Siscc-mt;e , a Xi , 2s-,,
 
I S 
 , IvTS TesSsce !oe :X 1 2sSC 

surnombre d'inseclesellepourcentageracines3.Baseesle de endommages 

I T, T's. sa X r , - ld, ,! 

,11Er X to, X' 15c!, - , ,r iX 
' X . -2, - X,, 2so, i
 

i TS.- t, 'X, 2si 41 2s.,
T,e sce-

r aao , ~ciX 1o0ye'ne
 
-: P a:.'c ag£- SoD iaton staindard
."scom'T 

161 

http:ccocn.me


U
... 

cc 
c 

r 

im
N

 

f 
E

 

-=
0

E
 

g 
-E

 
m

-
m

 

U
 

' 
N

 

_
 

L
 

C
L

~ 

I~ 
~ 

12c~. 
1

2
1

 N
 

U
 

.A
g

 

162__ 



Chaque essai de criblage comprend deux cultivars temoins susceptibles, habituellement P1 
344129 et le Tainung 57, el deux cultivars qui se sont montres resistants dans les tests precedents, 
habituellement B6712 el Red Tuber Tail. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

A la fin de 1980, nous avions crible toute notre collection genelique de palates douces (400 
numeros) et plusieurs centaines d'entrees provenant du materiel selectionne a partir des croise
ments realises par nos selectionneurs. Initialement, nous avons concentre nos efforts sur le palri
moine genetique. Apartir du moment ou certains numerus se montraient resistarts pendant deux 
saisons, Is elaient introduits dans notre programme de selection. Les reserves genetiques ainsi 
que le materiel selectionne etaient cribles pour dautres sources de resistance provenant des 
croissements, en vue d etudier iheredite de la resistance. Nous avons crible toute notre reserve 
genetique au mons une fois el plusieurs de nos numbros prometteurs jusqu'A hill foms, en deux 
endroits. Comme la plupart des autres chercheurs qui se sont attaches a cribler les palates douces 
pour leur resislance au charanQon, nous avons rencontre une enorme variation dans les degres de 
resistance, dun e!droit a lautre et dune saison a Iautre. En effet, ilnest pas rare de constater de 
grandes differences enlre deux parcelles de la meme variele Les resullats des numeros selec
liofines montrant des niveaux de resislance prometteurs fligurent au Tableau 2. Dans ous les cas, 
sauf deux, B6712 et Red Tuber Tail, nous avons arrbte le criblage des quo le numero se montrait 
susceptible. Nous continuons a utiiser ces deux numeros dans nos essals et cans notre pro
gramme de selection parca qu'is onl montre ia resistance la plus regulhere au cours des cinq
dernieres annees. Chacuri d'eux est croise avec un parent qui presente des caracteres agronomi
ques souhaitables (par e,. rendement eleve et precocte) et la performance de la descendance de 
ce croisement simple est evaluee. En vue d'elever le niveau de resistance, soit ce croisement 
simple est croise en ,etour avec un numero resistant au charanQon, Soil deux croisements simples, 
chacun d'eux source dc resistance au charanlon, sont croises re iproquemenl. Les descen
dances de tels croisements sont lestees en champ. 

La grande variabilite de la palate douce n'est pas limilbe a la resistance aux charanqons mais 
s'eend a de nombreuses autres caracteristiques. Ezell el Wilcox (1958)) ont releve une variation 
des carotenoides lotaux atteignant 45% el une variation de 145%o du contenu en carotene chez 
une varielt cultivee sur environ 0,07ha el echantillonnee en dix repetitions de cinq racines cha
cune. Une variation de la teneur en carotene double de celle-ci futobservee d'une saison a I'autre 
dans le m rme champ. La teneur en carotene des racines dun meme plant, prises individuellement, 
enregistrait une variation alteignant 47 % pour la variete Orange Litl!e Stem et 82 % pour la variete 
Yellow Jersey. Des variations de cet ordre ont egalement aet relevecs a I'AVRDC pour les teneurs 
en carotene et en proteine de la palate douce (Anon 1975 a)et dans un essai de rendement de six 
cultivars realise en huit endroits sur une periode de trois ans en Coree (Jong et Park 1975). 

Pour une meilleure comprehension de I'eendue et de la nature de la variation de l'intestation par
les charan(ons, nous avons realise un essai uniforme au printemps 1980. Le cultivar AIS 35-2 a 
6t6 plante sur un hectare et les charanqons yont Mte Iches aussi uniformement que possible deux 
mois plus tard. Trois mois apres, a la recolle, des racmnes ont ete recoltees sur une surface de 20 m 
X20 m sous la forme de 400 lots d'un m2 chacun. Les racines de chaque lot ont 6t6 decoupees en 
tranches de 2,5mm d'epaisseur et le nombre de charanqons de m~me que le nombre de racines 
endommagees ont ale comptees. Le coefficient de variation (CV) de chaque dimension parcellaire 
est donne a la Figure 2.Le coefticient de variation illait de 170 %pour I m2 jusqu'a un minimum de 
65 %pour les parcelles de 20 M2 , en utilisant comme critere le nombre de charanqons, et de 132 % 
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A55% respectivement lorsque le critere ,nombre de racines endommagees,, etait ulilis& Une 
variation de cette ampleur est survenue en depit de tous nos efforts pour repandre les charanqons 
les plus uniformement possible sur le champ. On peut s'attendre Aune variation similaire, voire 
m~me plus grande encore pour le taux de resistance base sur lirfestation naturelle par les 
charan(ons.
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du nombre de charanqons de la patate douce pourdes parcelles de diffreries dimensions. 

Rechercher une explication a !anature de celte variation ou a l'influence des facteurs du milieu 
depasserait le cadre de cetle communication. Les varialtic ,s entre plants e entre varietes ont 616 
certainement responsables de I'echec essuye par la recherche de cullivars resistants au charan

on (Jepuis presque 40 ans. epoque a laquelle Cockerhan et Deen, mentionnaient pour la premiere 
fois I'existence de sources potenlielles de resistance. 

CONCLUSIONS 

L'interaclion plante h6le-insecle parasite est basee sur des facteurs physiologiques et ayant
trail au milieu, en plus de leur propre interaction. En ce qui concerne I'interaction entre la patate
douce et le charanqon, les facteurs du milieu jouent un r6le important clans I'expression de la 
resistance. Les travaux de recherche sur la resistance devraient par consequent bfre realisbs 
dans un eventail tres large de rmlieux. Sous certanes conditions experimenlales, la plus grande 
attention devrait t'e accordee au choix des dimensions parcellaires et au nombre de repetitions.
Un niveau de resistance obtenu sur de Irop pelites parcelles, avec un nombre de repetitions
insuftisant, et sr un nomnbre de saisons insuttisant, ne constilue pas tn resultat suffisamment 
liable, surtoul si on entend I utdiser pour selectionner des cultivars resistant au charanqon. La 
grande variabilite de bon nonibre de caracteres de la palate douce, deja soulignee par la littera
lure, et limpossbilitde, malgre des annees de recherche, de selectionner un culfivar commercial 0 
parlir de geniteurs possedant Line source reconnue de resistance a t'une ou I'autre espece de 
charanqon, font souptoitner quune source appropriee de resistance au charanqon pourrait ne pas 
exister dans le patrimoine genelique de la pilale douce. 
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L'ELIMINATION DU CHARANPON DE LA 
PATATE DOUCE, PAR APPLICATION FO-
LIAIRE D'INSECTICIDES 

V.H.WADDILL 
Universite de Floride, IFAS,Centre de Recherche et d'EnseignementAgrico/e,Homestead, Floride, USA. 

INTRODUCTION 

Le charan;on de lapalate deuce, Cylas formicarius elegantulus (Summers), d'abord repere en 
1878 aux Etals-Unis pres de laNouvelle Orleans (Louisiane) s'est repandu depuis dans les Etats 
du sud. C'est linsecie le plus nuisible alapalate deuce, en Floride et dans les regions c6lieres du 
Texas, de laLouisiane, du Mssissipi, de Alabama etde laGeorgie. L'insecte donne entre six el 
huit g6n6rations par an en Louisiane du sud (Cockerman et a/. 1954) et montre actifse toute 
1'ann6e au sud do laFloride (Waddill elConover 1978) 

W,lfenbarger etWalker (1974) ont prouve que les nsecticides granules couramment utilises 
pour tutter centre lesinsecles vivant dans lesol etaient inefficaces centre C.formcarlus elegantu
!us. On a cependani observe que des applications lolaires dinseclicides ettectuees toutes les 
trois
ou quatre senames reduisaicnt forlernent leur nombre (Pila et Magoon 1969: Wolfenbarger 
etWalker 1974 , Kung et a/1976 , 

Etant donne Iimpurtance de ce parasite el Iabsence de moyens de lulterentables, des eludes 
ont ete inii es pour preciser refticacite des insecticides centre C.formicarius elegantulus. Les 
resulials de ces eludes sont presentees dans celte coninunicalon. 

MATERIELS ET METHODES 

Essai de bain parasiticide de lafige 

Le 19 juin 1975, on enirepril de plonger des tragments de tige de palate deuce de quinze'cm, de 
lavariei6 Nancy Hall dans des soulions insecticides, avant de les metre asecher. Les boutures 
"tureni ensuite placees dans des cages cylindniques on treillis (hauleur: 17 cm, diamelre: 8,5 cm) el 
maintenues avec les 2,5cm de labase de ]a boulure 6ans un petitbocal rempli d'eau. Les cages
lurent placees dans une serre a raison de cinq repelilions par Irailemenl, selon un dispositif
ccmplelemenl au hasard Dix specimens de C.formicanus elegantulus caplures au champ lurent 
iniroduils dans ctaque cage apres lesechage soil apres 1,7,14, 21, 28 et35 jours. Le nombre 
d'insectes mots fulreleve qualre tours apres l'iniroducion. 

Etudes en champ 

Le cultivar Engordo susceptible aC.formicarius elegantulus a l6utilisd dans deux essais en 
champ. Les boutures de lige etaienl plandes en lignes separes de 30,5cm dans un sol de 
Rockdale. L'essai 1fulplanIe le26 aol 1975 :le,parcelles avaienl 2,4 mde large el 7,6 mde long 
etconlenaient une seule ligne. L'essai 2fulplanle le 23 juin 1978: ses parcelles mesuraient 1,8 m 
de large e 5,10 m do long, evec une seule ligne. Pour les deux essais, un dispositif en blocs 
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complels au hasard a quatre repetitions futullise. Les traitements etaient appliques toutes lestrois semaines avec un pulverisateur monte sur tracteur, acinq jets par ligne et debitant 935 litres
du produit prepare ha. Lus essais 1 et 2 reiurent respectivement un total de neuf et six 
applications, 

Lessai 1fulrecolte le26 mars 1976 etun echantilon de 2,7 kg de racines futpr6ove de chaque
parcelle. Lessa, 2lutrecolte le 9novembre 1978 et un echantillon de 3,6 kg de racines futorelevede chaque parcelie. Les racines pre!evees furent conservdes a 241C pendant 30 jours dans des sacs en papier, a la suite de quoi lenombre d'adultes de C.iormcariuselegantulusqui en sortaient 
fut
compte. 

Les resultats ont eta analyses pour lavariance etles moyennes departagees en utifisant le test 
des ecarls multiples de Duncan P 0,05). 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Essai de bain parasiticide de latige 

Tous les insechcodes testes se sont monlres efficaces contre les adultes de C. formicarlus
elegantulus pendant las 14 premiers lours ITableau 1).Toulefois, des differences sont apparues21 jours apres I appiicahon Le phosmet 1S,le methyl parathion 2F,lepermethrin 25WP ell'endo
sultan 50WF ertrainaient loujurs une forle morlahle (Tableau 1. Le Phosmet IS elle permethrin
25WP possedaient aplus iorg, rermanence 
Le Phosmet ISetiemelw9,;
naralhon 2F sont des formules moullables presentees sous laforme


de microcapsules polymeriques contelant lesinsecticides Le Phosmet 1S causait 100%9 de mortaile etle Phosmret 1E 6500 de mortahte al 28, - jour lTableau Il.ces rbsulats prouvant que dansles conditions de iaserre lemn1croencapsulage allongeait laremanence du compose 

Tableau1,Toxicile liges dansbaindesbouturesde plongeesun dinseclicides stir lnsadultes de C,lormicarius elegantulus 

Le muli;r37'eu4Ious' 

[,a 
 ' t 5ement1'o ,5posedesnsetteso 5"s surlesplants
 

7 ,4 21 28 35 

0i5 1Oa IO0a 1O0a 155 100a t0Oa
%, ,aatn
cq 2F 045 M a lIOa 100 82ab -" -

Pa *atno1E- Cnbrjae8E 
 0.45, 0,45 01a 0 a 9a 541 -
Pemrrr i25WP 



009 l a 90'a j2a 98a 76b 51b
Paag,
on8E 
 045 100I a 9)3a 27c 

Endosurlan 

- 
500VP 
 0.15 10a 
 98a 89a 96a 40C


Pnosmel!E 
 045 10a 100a 87a 66b - -Tamo ni',ae 
 - 22 l I5 21c 14c 2d Oc 

Z Fomuies e :vresde mat ereactveJSgalexprrees 


Y Kgdemawye act'epour
378,5 irs deau 
x DansIns ns n iamentsCsclar e 'o mirqen!pascolonnes,
moyr e esra sL.v ee de. flerences sgrfcatyesp.'0,05) 
w Bolwtes par cnaranonsCrlersres Le-mon nt1le chaauesemanedes
! r m rece,ral loulureoftraces
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Etudes en champ 

Tous les resuitatc obtenus par les essais en champ figurent au Tableau 2.Malgre I'absence de 
differences significatives entre les insecticides appliques au feuillage dans l'essai 1, seuls IeL 
traitements au permethrin 25WP et a l'endosulfan 50WP ont donne des racines completement
indemnes de C.formicarus elegantuius. Cependant, iltaut remarquer que cet essai fut conduit de 
septembre z mars, a une epoque ou la populatron d insectes est plus basse que pendant les mois 
d'bte. 

L essa, 2 ful condui pendant I ele et I aulomne et quelques adultes emergerent de tous les 
trailements Les racines de parceiles Iraitees au permethrin et a lendosulfan montraent un nom
bre dadutes s,n ifcatvement nferieur a celuidu lemoin non traie 

2 Efficacite desTableau puverisations fo1iairesd'insecticides pour laluttecontre leC. formicariuselegantu/us 

T "K mara Nombredad0es emergeant 

TestI 
P. ,0.22 00 a 

12 Goa 

P, sm ! 
P ~ 001.12. 

1,12 
1,12

1,12 

0,8a 
1,0a 
1,5a 

1,12 68a 
16,0b 

P.' K2 ,' 
Test2 
0.11 1a 

EL,3suqa, JEC 
3C 

Er cs utn 3EC 
Te fnro 1,. 

1,12
1,68 
056 

2,1 
4,3a 
5,8a 

43,9b 

Z 'msexp'ese']esema %US 
Y OLICSegeanlde2.el36kgderamesapairsessasle2.respeclvement'-ee 

,Le; "uneL des 'a.emenls suaes seIamome e erma'quenlpa:seafoeneos s gnfcat ves p 0,05' 

CONCLUSION 

Les resulhts de ces deux essais en champ moritrent Cue des applications foliaires d'insecti
cides diminuent Ia population de C formicarius elegantulus. Les applications foliaires d'insecti
cides conjuguees a des techniques culturales adequates et a des cultivars resistants pourraient 
coniribuer a la production de palates douces commerclalisables. 
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LES MALADIES VIRALES DE LA PATATE 
DOUCE ET LEUR ELIMINATION 

E.R.TERRY 
Institut Internationald'Agriculture Tropicale, PMB 5320, Ibadan,Nigeria. 

INTRODUCTION 

Les donnees concernant les pertes de recolte dues aux maladies virales de la patate deuce 
(Ipomoea batatas L)sont generalement peu abondantes. Hildebrand et Cook (1959) ont releve que 
les quatre maladies virales reconnues etaient r3sponsables de plus de la moitie du total des pertes 
grevant la culture des patates douces aux Etats-Unis, soit 2000 de la production totale, toutes 
causes confondues. En Afrique du Sud. des pertes atteignant 50%o de la recolte ont etr attribuees 
aux maladies virales (Anon 1978). Hahn (1979) arapporte qu'au Nigeria, le rendement en racines 
fraiches etait reduit de 78 °. chez les plants montrant des symptemes de maladie virale et Mukiibi 
(1977) a signale qu'en Ouganda, une maladie virale reduisait de 57% le rendement exprime en 
poids ou en nombre de racines. 

Les chiflres de perte de recolte cites ci-dessus montrent que les maladies virales de la patate 
douce peuvent serieusement limiter la production de la plante. Cet article passe en revue la 
distribution globale des maladies virales de la patate douce et nos connaissances a leur sujet. II 
propose egalement quelques strategies de lutte conQues pour reduire les pertes de recolte 
qu'elles oc'asionnent. 

DISTRIBUTION MONDIALE DES MALADIES VIRALES
 
DE LA PATATE DOUCE
 

La distribution des maladies virales de la patate deuce dans le monde est donnee au Tableau 1. 
Etant donne que ces maladies de la patate douce ont W caracterisees essentiellement par les 
relations entre la symptomatologie, !atransmissibilit6 et les vecteurs, it a 616 difficile de les grou
per sur la base de leurs liens avec d'autres maladies virales de la patate douce dans d'autres 
parties du monde (Terry 1976). Nous avons trouve, par exemple, qu'une maladie virale decrite 
comme etant la -mild mottle,, de la patate douce en Afrique Orientate (Hollings et all. 1976), 
transinise par greffe, inoculation de sbve el par des aleurodes comme vecteur (Bemisia tabaci), est 
causee par un virus dont les particules sont lineaires et filamenteuses et mesurent 800-950 nm ; et 
qu'une maladie virale decrite aux Etats-Unis comme etant le <yellow dwarf , (Steinbauer et Kush
man 1971 ),transmise par des vecteurs aleurodes (Trialeurodes abutolonea et B.tabaci), est cau
see par un virus dont la morpholgie n'a pas etb decrite. 
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ETAT DES CONNAISSANCES SUR LES MALADIES VIRALES 
DE LA PATATE DOUCE 

Symptomatologie et developpement de lamaladie 
Les noms donnes aux maladies wrales de lapalate douce refleteni les symptOmes exteriorisespar les racines (craquelure dc Iecorce interne etcraquelure rousse) ou par lefeuillage (,featherymoltle .., mosaique. blainchimen e ra,'ures des cervures, etlches chlorobiques, ou traduisentdes modicaljcns morpnologiques du plant petit feuille etbala de sorciere (Nielsen et Terry

1977) 
Iiesl mar este cependant que rndme s.certans virus de la palate deuce induisent des symptomes nels eldLfnis au niveau des racnes ou du feuillage, ilss,,'habituellemenl,obagatolrement associes inars nona daulres symprmes mreurs ou passagers do cerlaines partiesaeriennes ou soiterrares de ;a plane Par consequent.insappellatons decernees aux maladiesvirales de apatate deuce ont tendance a eavantage attirer I atlenrtiosur les sympldmes les plusmarques a iexcusi o des auties syrnptcmes mneurs mars oul aussr Imporlants pour le

diagnost,c 
Les d iterentes procedures de recnerc- 0 res reactions van es a des inlectons complexesimpliquan doeux maladies viraces de a palate deuce ou lus. ont rndui tinecertaine confusionquant a I eoiogie des malades vrates de la palale deuce 
Le manque d iforMation au sujtl ces virus nfectanl ins patales deuces peUl 6ire altribue dansune large mesure aI instaDlite relaive des virus non-persislants (Martin 1970) Aquelques 3xcepliens pres les virus de lapalale deuce sen d ficilernent IransmissV es manuellement (Hildebrande0 Smith 1961i et Iexpanson nalUrelle des virus indlque que des vecleurs y jouent leur part,toutefois un fabie nombre do relations veCtOlr-virus a eie eludie (Nelson ei Terry 1977). 

Morphologie de laparticule 
La maladie decrite aux Etals-Unis sous lenorm de russet crack (craquelure rousse) et qur estquelquelois associee a lamaladre fealnery mottle du feu1lage. a ee attr buee a une particuieflexueusc rnorime de tiatonnen do 800 nm faisant parne du groupe des potyvirUs (Campbell et all.1974) Er oulreI. eauxa rnalade eCrm Etats-Unis SOUS I applo atrCon e featiery mottle complex,Hildebrand 19601 exterior, - Iutres sympidrnes associes a savor Ie nanisme jaune (yeliowdwarfi. taches sur le iege it..,,: ,lsur !a feuile, et a ete attr uee aun virus dent Iamorphologiede lapartcuje doit encore O"iru dk:ecriee Le virus qui serat responsable du liege interne est depeinl
comme polyedrique. nosuran 
145-47 rim fSala'ca et ai/ 1966)


Meyer 
etKerredy lI1978, on relaid qu Line cuiture de feathery moretle . de lapalate douce,jsolee a partir de plants mon rant des laches chorchques entre lesnervures etsur celles-ci. elaitconstituee de paricules resurant enl.ron 850rm de long. En Afrque Scaefers elTerry (1976)
ont mentionne lapresence d un btonnet flamenieux non persistanl (850rim) qui est latent dans
les plants de patale deuce au Nigeria 
 dans le mdirre termps, Hollings etal i19761 mento nnaienldes partiules flilamenteuses lnoaires d une longueur de 800-950rim, causani des laches, lerabougrissement ou rre causant aucun symplome visible chez les patates deuces d'Atrique Orientale. Plus tot, Sheffield (1957) rapportait qu en Afnique Oroerale bgalement, un virus dent lamorphologre do a partcule navai pas ele decrite elat connu pou provoquer des symptdrnes de
taches, de rabougr ssemen (Ade deformalion de apalate
 

Relations virus-vecteur 
Ia die suggere quela feathery motte e it une mraladie..


responsables des laches sur los feLilles et du 
causee par un melange des virus 

rege ;nlerne. qui sont lransmis par les aphides, ed'un virus Iransmrs par les aleurodes IHildebrand 1960). 
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Deux aleurodes paraissent capables de transmettre le virus du complexe -feathery mottle". II 

s'agit de Bemissia tabaci (Girardeau et Ratcliffe 1960) et de Trialeurodes abutilonea (Hildebrand 

1960). Bemisia tabaci a aussi ete signale comme constituant un vecteur de virus de palate douce 

en Israel (Lobenstein et Harpaz 1960) et en Afrique Orientale (Sheffield 1957). 

Au Nigeria, Schaefers e Terry (1976) ont separe deux agents infectieux d'un complexe de 

maladie virale de la palate douce. Le premier btaif un virus non persistant. Iransmis activement par 

les aphides Myzus persicae ef Aphis gossyp, et moins actvement par A.ctricola. Ce virus btait 

latent cnez la palate docue, mais provoquailt un blanchiment prononce des nervures chez I.setosa. 

Un second agent non idenlife, (soupgonne detre un virus) etait transmis par I aleurode B.fabaci. 

Cet agent causa' etaif ,galement latent chez !a palate douce. mais il provoquait une chlorose 
beigne chez I.setosa En association, ces deux agents pathogenes provoquaient I'apparition de 

sympt6mes graves cnez la palate douce 

Un virus fourn, par des palates douces au Kenya, en Ouganda et en TAnzanie a bee transmis par 

inoculation de la seve et par B tabacr ades plantules de differentes ligiies de palates douces qui 

difteraienl considerablement dans leur susceptiible Hollings et al. 0i 76) en ont conclu que le 

virus elal une particule filamenteuse, transmise par aleurode (800-950nm de longueurl 

La nature des re'ations entre les virus de ia palate douce decrtis dans differentes parties du 

monde et ceux qui commUnement transmis par les apmdes et les aleurodes comme vecteurs n'est 

pas connue La constalation ale par Scnaefers et Terry f1976 que Iagent veh~cule par les 

aphides elai latent cnez la palate douce dans les conditions de serre au Nigeria et qu'une infec

tion doubie par les agents vehicules par les aphides et par les aleurodes etait necessaire a 

Iexpression des syrnpltmes par la patale douce semblent indiquer que certains des syndromes 
de la maladie virale dCla palate douce peuvent resuller d nfections multiples par dilferents virus. 

Celte indication est renforcee par le fail que aculture de meristere apical elimine cerfains symp

tbmes viraux mais pas lous (Alconero etr i 1975) 

L utlihsalion de bouturos enracnees sanes cornme plantes tests dans !es essais sur les 

vecteurs de transmission reahses par cerlans chrercheurs (Clerk 19601 el la preuve d'une 'nfec

lion latente chez es patalaes douces IHolhngs et a) 1976 Schaefers et Terry 1976 Sheffield 1957) 
suggeront en oulre que les symptbmes que Ion croyalt provenir virus de la palate douce, pour

raent eftectvernent bre le resultal d une infeclion multiple ou corrplexe. Dans ces conditions, 

I utlsation de plantes indicatrices sensibles comme I setosa est un prealable indispensable pour 

toute recherche dans Ie dcmaine des maladies virales de la palate douce, car elle permet de 
separer les composantes dune infection complexe. 

LA LUTTE CONTRE LES MALADIES VIRALES 

DE LA PATATE DOUCE 

Resistance de la plante h6te 

Les varietes de palates douces vont des varietes tres susceptibles aux variets tires resistantes 

bla maladie du liege interne, et la resistance a celte maladie virale est facilement transmise aux 

descendances de palate douce (Nielsen e Pope 1960). La resistance des pal~tes douces au 

complexe , feathery mottle, n'a pas ete signalbe (Martin 1970). 

Hahn e al. (1981) ont rapporle que dans des essais en champ realises au Nigeria en quatre 

endroils, cinq cultivars de palate douce (TIS 2498, TIS 3228, TIS 3053, TtS 2544 ef TIS 2534) ont 

Wteevalues pour leur resistance en champ Aune maladie virale de la palate douce (MVPD), Une 

175 



correlation elevee entre les resultats oblenus dans 'essai en champ et ceux obtenus en comparant de faqon absolue les m~mes cullivars par lamethode de transmission par greffe de racine, aconfirme le rirveau de resistance eleve cunstate dans les essais en champ.
Des plants individuels de culti ars resistants ont ete testes a !aide de tissus internes viroses el,malgre les sympt6mes constates, I etait evident qu'fls pouvaient croitre avec vigueur elguerir de 

infection (Terry 1979) 

Hygiene de laculture 

Propagatton de lamaiade le mace de mulhipication vegetative des patates douces constitue unmecanisme tIres effcace de perpdtuatlon et de dissemmation des maladies virales de celles-ci.Sheffied i1953) estimai que lapropagation de lamaladie par vecteur en champ etait peu impor
tante el que iesdegrls les plus graves pouvaient provenir des tiges mfectees 

Au Nigera Den que d anondantes populations d aleurodes ela aphides aienl ele elevees encaaltvie sur ces patales douces. lesniveaux d rnfestation sant piutl bas, etles degres de transmission en cramp dans Iessar MVPD par ces vecieurs sont egalement assez bas (Hahn etal.1981 Dans es corditions d badan IN rge'ak tLtfauattendre entre une et lroisannees pour quedes descencances de patales douces indemnes de maladies virrales ceaumencent a montrer dessympl6mes graves on chanap Hau, 11979) asouigne que la plupart des piants ne monlrant aucunsympt6me. ut i'sescomme lenons demnes de maladie dans les essays de rendement comparantles plants nfectes at es pants ndermnes de maladies viraes continuarent a ne monlrer aucunsymptdme jusqu aiarecote,qualre mos apres laplanLalon
 
Les aphices s cverent des vecteurs actts du hege interne quand Uls
se deplacent de plant aplantpour so nourrir dans un cilamp donne Martin elElmer 1961 iCependant Isparaissent perdrerapidernent de eur polenet facteux. car leur propagation esl tres hm,,p Uun champ rntectevers dautres cnamp 'dernes de virus dislants d environ 90 m (Marl.n elKantack 19601. 
Ceci laisse supposer qu au mos pour certaines rnaladies virales ce lapalate dauce, homme
pourrail atre leur princjpa vecteur. an multipliant des boulures de liges prelevees sur des plants


de palate douce viroses
 
Eliminatron des virus de la
paale deuce -culture de meristeme apical une melhode delimrnalion des virus des cultivars d patate deuce esl oasee sur 
laconslatation que les concentrationsvirales sonl plus faibles dars los d,,,i;;oi
les liges ot que !es symptbmes viraux sont oartois
etimines daris Its plants provenant 
de pousses et ou de merislemes apicaux preleves sur desplants malades lHollings 1965 En usant de techniques aseptiques de dissection des pontes demeristeme eldun rmilieu nulritifslerile pour cultier des plants issus d ces pointes, ceux-ci sont
souvent indemne de virus Les rapports ace sujet mentionnenl que des palates douces indemnes
de virus ont pu 6tre cultivees a partir de pointes de merislemes de plants viroses, aux Elats-Unis
(Nielsen 1960), au 
 Japon (Mori 19711, on Nouvelle Zelande lOver de Linden etElliot 1971), a

Porto-Rico (Alconero el al 19751 at au Nigera lFrison 1979), 
Les pointes de mensterme des cuil ,ars de palate douce ne poussent pas avec lam~me tacilitesur milieu nutrilti, ellaproportion de plants indarines peul 6tre taible Un aulre moyen consiste ,utiliser lathernratherapie. En cu/lvant des patates deuces infeclees a 38'C pendant qualredouze seinanes. ai est possible, en utilisanl cerlains cultivars, d oblenir dos plants indemnes devirus (Elliott 1969) Le traitement a lachaleur a ele utilise avec succes pour eliminer leliegemnterne, lenanisme laune ellos taches chloroiques, mais pas lacraquelure rousse (Anon 1978).
Pour contirmer le caraclere non virose des plants produits apartir de pointes de mbristeme oupar thermotherapie, tous los plants sont reperloribs en utilisant respece sauvage I.setosa comme 
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plante test. Ceci est realise en greffant une pousse de deux feuilles de la patate douce sur I.setosa 
et en la contr6lant pour I'apparition de sympt6mes viraux. I.setosa est une indicatrice sensible et 
extiriorise les sympt~mes viraux beaucoup plus facilement que la patate douce. Pour que la 
patate douce puisse 6tre choisie comme plante mere, ilsuffit qu'ele art enregistre un indice negatif 
trois tois pendant une annee de croissance (Anon 1978). 

Lutte integree 

On projette darriver aun niveau ,leve dans le contr6le des maladies virales de la patate douce 
en conjuguant la resistance de la plante h6te et le materiel de p!antation indemne. Le succes d'une 
telle methode de lutte depend dans une large nesure de I incidence el de I ampleur de I'infection 
ulterieure au champ. L infection en champ est tonct:on tour a tour de la susceplibilile vareltale du 
materiel de plantaton aux maladies virales domnantes el a I existence de condilions de milieu 
lavorabies au developpernent de ia raladie apres Iinfection 

Hahn et al. 1981, ot rapporte que les varietes amehorees de palate douce de I IITA. qui sont 
resistantes au ,tVPD peuvenl auss. produre, sans ergrais enlre 20 el 301 ha de racines fraiches 
en qjatre 11ols 

Dans les essa s en chtamp ia variete resistanle TIS 2499 a presente un fable taux de susceptibi
hit aux MVPD et une faible augmentaton de frequence. 

La lenteur de propagation de Ia maliade aux plants indemnes de virus d une variele resistante 
rend donc pousible one culure indemne de virus produsai;! une moyenne de 20-30 t ha, en arra 
che nl les quelgues plants qu. pourraiedn 61re ullereurernent infectes 
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LES MALADIES VIRALES DE LA PATATE 
DOUCE ET LA CULTURE DE MERISTEME 
COMME MOYEN DE LUTTE A TAIWAN 

R.J.CHIU, C.H.LIAO et M.L.CHUNGb 
aConseil pour la Planification el le Developpement Agricoles. 37 Nan Hai Rd, Taipei, Taiwan 
bStation Experimentale d'Agriculture de Chiayi, 2Min Cheng Rd, Chiayi, Taiwan 

INTRODUCTION 

Jusqu'a une periode recente, les maladies virales de la patate douce ne suscitaient pas beau
coup d'attention a Ta/wan. A la Station Experimentale d'Agriculture de Chiayi )CAES), o6 des 
collections varietales de patates douces sont conservees pour les besoins de la selection, Yang 
(1972) aexamine les collections el sest aperqu de la presence d'infection virale. Un examen plus 
appiofondi tul efeclue plus lard par Liao (1978), incluant l'observation des sympt6mes viraux en 
champ et quelques tenlatives devaluation par indexation echelonnees sur deux saisons cultu
raies. Cet examen arevele que 285 varietes sur les 320 etudiees etaient virosees Le programme 
de recherche sur les maladies virales de la palate douce qui en est resulle a mis Iaccent sur 
I identification des virus et la constitution de clones indemnes de virus pour la multiplication. Celle 
communication passe en revue le travail realise dans ce sens et donne une esquisse des resultats 
des recherches realisees. 

TYPES DE SYMPTOMES VIRAUX EN CHAMP 

Au cours dune enquete gnerale, Liao (1978) aobserve des sympl6mes viraux presumes chez 
la plupart des 320 varietes de palates douces conservees ala Station Experimentale d'Agriculture 
de Chiayi. Ces sympt6mes ont ere catalogues en laches jaunes, laches pourpres et anneaux 
pourpres, marbrures et l, , mosaique, plisseinent et enroulement des feuilles. Lesfeathery mottle 
taches jaunes et les anneaux pourpres ont e observes respeclivement chez 190 et 183 varietes: 
i1 y avail toutefois un certain chevauchement des symptbmes et la plupart des varietes montraient 
les deux types de sympldmes adifterentes positions de la feutIe et1 (ifferentes saisons. Des 116 
varibtes atteintes de feathery mottle ., 108 montraient egaloment des taches jaunes, des anneaux 
pourpres ou les deux. Lenroulement des feulles sest avere etre un autre type de symptlme 
predominanl, isole ou en combinaison avec daulrds sympt6mes chez 185 variptes. La mosaique a 
e observee chez 20 varieles e le plissement de la leuille chez 18 varietds, associes ad'autres 

sympldmes. Liao a egalement tenle de transmettre le virus de varidtes, manifeslant ou non des 
symptmes, ades plantes indicatrices d Ipornoea se/osa ou dl.hederace ar inoculation meca
nique ou par greffage. Sur les 13 varields lestees, la transmission a ret . < chez 68 variets qui 
developperent des symptbmes. Sur 12 planles exemptes de sympt6me uera montrait egalemenl 
une reachon positive par rapport a ces planles indicatrices. 
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DEUX VIRUS DE LA PATATE DOUCE TRANSMISSIBLES
 
PAR LA SEVE
 

Deux virus transmissiblos par laseve. appeles SPV-A et SPV-N, ont dte isolds apartir de plantsde Tainung 63 ayant comme symptimes des taches chorotques entre les nervures (Liao et al.1979 a. 1979 b)Les deux virus orit eta facilement transferes par frottage de feuilles 1 Chenopo
dium quinoa et
acertainen especes alIpomoea On peaut es dilferencier par teurs symptbmes et latransmssiiltIC par les apindes Les descriptions suivantes des deux virus de lapatate douce
proviennent prncpalement de Cnen (19791 et de Liao et a! 1979 aj 

SPV-A 

v 

transmis par es iptide et (jcl ispar 


Ce v rus ijreenlail d h6lts red(it Ce qui correspond a d autres virus de lapalate douce 
divers cnercheurs (Nome 1973. Campbell et al. 1974;Moyer el Kennedy 1978). Suite i un ,nocuatuon mecanlque, ;es jeu~es piants de Tamurg 63 ontdeveloppe des tacnes cnorotiques systematiques en 8-10 jours Ces laches nctaieni pas biendislinctes et Curs heres etaie rnima definis EIles sefac iental:jeiilemant en 1-2 sernaines apres eur preTiere appartlon. Cnez lecUltivar Hung-isn-,,ei apigment violet. les laches chlorotiques sont apparues aussi cans les conditions do lacage n mais@t. en chafimp. les prircipauxsyrnptdmes corsistaent cn iacnes annulares violeltes. Le beanchimrenl ou lejaunissemert des nervures n apas ele observe sur celia variee, ainsi que sur les aulres varnetes testees 

Chez I. ill. jaunissement systematique des nervureson aobserve le d abord les grandes iervures environ 6-8 jours apres Iinoculation les petites nervures ont ete atteintes ensuitle, connani
ainsi un aspect de petites taches plumeuses caracteristiques. Des taches systematiques jaunes
de differentes tailles se sont tormees au bout de quatre semaines environ apres I inoculation sur
' 
 ' 
les 6- a8"tfeuilles a compler de lapremiere paire de feuilles qu avait re~u 'inoculation. Ces
lesions se sont effacdes et, plus tard sont devenues nvisibles. Les jeunes feuilles enises ensuite
 ne montraient pas de lesions. Les plants infectes dtaient legerement rabougris Des sympthmes

similaires ont etobserves chez I.setosa e I.hederacea.
 
Les feuilles moculees de C.quinoa et de C.amaranticoloi developpient des lache,: cnioiu::
 ques, d'un diametre de 2-5 mm, 
 en 6-8 jours environ. Les lesions plus anciennes re laseconde 

espece devenaient souvent rouges, rnais landcroise napparut chez aucun h6te.
 
Les reactions d aulres plantes testees avec le
SPV-A sont donnees au Tableau 1
 
On aobserve que Iaphide de lapeche verte 
 (Myzus persicae) Iransmetlail leSPV-A d unemaniere non-persislante. Un temps d'acquisition de 0,5-2 minutes produisail un taux 0e transmission plus eleve (60 -80 o.)que celui obtenu en accordant aIaphide d one periode d'acquisition decinq rinutes ou plus (0-30 Co)(Liao et al.1979 a) Dans des essais ullerieurs. 1atransmission elait

aussi alleinte en uti/isant comme vecieur Iaphide du cotonnier (Aphis nossypi) mafis pas leRhopa.losiphun maidis (Lao. donnees non publies) Les semences rbcolees .:urIt. i/at sur des plants
de palate deuce inectes no tiansmetlaient pan le virus (Liao ela/1979 al. 

SPV-N 

Ce virus parcit atenl ou presque cnez Iaplupart des varites de palate deuce Le cu'f'varHong-hsin Wei no monlrait pas de sympihnie viraux. Le mild mottling . elle jaunissement desnervures ont ele obseives stir des plants de Tainung 63 environ qualre sernanes apres inoculation. Chez I rr SPV-N provoque des pointilles ver ple le long des nervures elun leger /aunisse
meni des nervures des leLilles deploydes. Les zones apoinlilles etaieni rregulieres, quelqueois 
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'~'- Ta~eau 1;Wecms de dlve sp6 etaes,Iocu~ehbSul sm ecSPV NetSPV-A 

r-- --- T 7 SPA~ SPV-N 

CaqyOwhfaeae '-

Dianthuscho~ests-
Che~1pdaceae
Chemp~~Im amrantc o -. tNsICs 
Chewnomo O~s lCs 
Ckyncodiwmma e Os LCs 
Spwda okmcea 
Cunposbwe 
CM)OGsobiiatus 

CeOIdWoflmal 
T41ees crecfa-
Crucderae 
SraacMe 
Brssca awvpeiis
Rapaus satks -

CCucumiSfmbdefus-
Mwwabasaina-
Convoulaceae 
Ipxoeabona-nox
Ip*woahederacea SVS.dIpmwoa absUra Sn,SVdIfnoearaWu S,VdriCIpoioa nM 
Ipmnaasetosa S,VcVn S.VdCnCs 
IpoaeateLgans-

Grineae 
Am lack,-Avbprzntna Coa 
Amnsa~va'Clintand 

sorghomhakmwns 
Tnbcumaesftvm
Lab~alae 
SaWasoenrens 
iLegumiuoae
G~riwmax'Bragg'

was'8ounb~ulPhasea4us 
PsumSa~m'Peected Waes' 

Solanaceae 

Lycpn mescutenum'argob'
Lyi chuoews 
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1.Reactions especesTableau de diverses vigetales, inoculeessous serre etSPV-AavecSPV.N (suite) 

Reaction z 
Piante test 

SPV-N SPV-A 

Nccrt.,anaaata
 
Ncotanabtnarn ana 
 S.MlMo,N
NMcotanadect,ei. LCs
1j'Cotonaacuca
 
Ncotana g'ut nosa
 
Ncot'ana3os phon
cae S,li_

Ncotana repvnca 
 LCs
 
Ncotaca rustOa
 
Ncorana sy'es .s _ -

Notanat3bacuL.7
Juc s PFide LCs
 
N,coat'ana T ,
taO2Cu,'1s
 
NcctrraaaacmSai sun 15A 
 Sc _
Ncotana tabacumr NC Sc _
 Xan:,n 
Nco~aatba2" Ht:'s LCs _

Ncctarata,: r Ha".aa L,Cs 
 -
Na,.a nya, mV23
 
NCOorotm ~
Petevnra h?,:',aP', 5u]ns f'-32, '-) C 
P,sa'sfc,'ca. 

Legernre ces reL.:., 
- , eGa!veS syse, r,ueR Guerson: L LocaN Necrose Cs Lane chlorotique Me= MosaqueMi Petles laches: Ns Tachenecrot.e Sc PO' s icine Vd Jaounsse',ePJc.raner.ure Vc B':vrnmendelanervureVnV N"e,,'esenlrelaceesVs =TacheChrOnOtcucs re,'.;u'es 

discontinues et dlsposees d un seul cote le ong Je la nervure. Elles presentaient des bords nets.Les feuilles ,unrieures ne monlraient habituelement pas des symptlmes. Les reactions dl. 
setosael d !. holeracea etaient similoires a celles d'l. nil. Toutefois. dans des conditions d'inocu
lation identiques, on obtrent d rdinaire un taux d'irfection plus bas pour les deux premiers. 

C. quinoa presentat des lesicis chlorotiques locales, d un diarnetre de 3-5mm, dan. les 4-6 
jours suivart I moculaon avec SPV-N Les lesions elaient eqalement produites sur C. amaranticolor qul, cependant, etat mons suscephble Comme plante test que C. quinoa et qui donnait des
releves de comptage moins eleves, avec le mrfne moculum. Chez les deux h6tes, les lesions 
devenaient ne,otiques en vieillissant 

L, SPV-N se distinguit des autres virus de la palate douce par le fait qu'il infectait des plants deNicotiana qu'l ne sont pas hates d'autres virus connus de la palate deuce. Chez N. benthamiana,
des sympl6mes systemiiques se devoloppaient 4-6 fours apres Iinoculation. Les feutles infectees
montraient de petiles laches, de la chlorose entre les nervures, un plissement, et une d formatiori
plus ou moms protioncee. Une souche particulierement virulente provoquait aussi de la necrose 
de zones disposees au hasard le long des nervures. Aucune necrose n'etait observee avec une

souche benigne IChier, 1979) En travailtantlavec une 
souche virulente, Chien put determiner la
proliferation du virus che N benthamsana et elablir que le pic do concentration du virus se situail 
au 7.. lour apres Iitoculation. N. megalosiphon,infecte, montrait aussi de petites lachos syst6miques, mais il ses averb moins susceptible que N. benthamiana. Plusieurs plantes du genreNicohana, comprenant N. !ebneyi el N. tabacurn, icagissait a SPV-N en produisant des 1esions 
chlorotiques vagues sur les ft"ji les inoculees (Tableau 1). 

La transmission du SPV-N n'a pas edt obtenue avec N. persicae comme vecteur ou en utilisant 
des graines recolteos sur des plants d'. ni/nfertes (Chien 1979 Liao et al. 1979 a). 
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COMPARAISON DE SPV-A ET DE SPV-N AVEC D'AUTRES VIRUS
 
CONNUS DE LA PATATE DOUCE
 

SPV-A el SPV-N onl tous deux des particules virales filiformes d'un diametre d'environ 12 nm. 
Des mesures anterieures de ]a Iongueur de la particule donnent une gamme de 850-900 nm pour 
SPV-A et de 800-870 nm pour SPV-N en preparations immergees. La longueur modale se situe a 
830-880nm pour les deux virus. Des echantillons partiellement purifies de SPV-N ont montre une 
gamme de longueur de 750-800 nm (Chien 1979). Toutefois, ces va'eurs se basent vraissembla
blement sur un nombre plutbt limit dobservatons et demandent, par con~equent, a 6tre confir
mees. La morphologe de la parlicule ainsi que la transmissibilte par les aphides selon un mode 
non persistant (Liao et Chung 1979) semblent constituer un motif iegilime pour ranger le SPV-A 
dans le groupe des virus-y de la pomme de terre. 

Certaines des proprietes in vitro des deux virus SPV-A et SPV-N ont ete determinees (Chien 
1979: Liao et al. 1979). Le SPV-A montrail un point de fin de di,,tion de 10 1- 10 et un point 
thermique d nactivation de 50-60 C i perdail sa nature ,nfectieuse dans de la seve diluee au 
1:100 apres 24 heures a25' C.Le SPV Navait un point de fin de dilution de 10- 2 - 10- et un 
point thermique dinactivation de 55-60, C II perdail egalement son caractere infectieux en 24 h.a 
251, C 

SYMPTOMES D'ENROULEMENT DE LA FEUILLE CAUSES
 
PAR UN AGENT TRANSMISSIBLE PAR LES ALEURODES
 

Ei ufisant un aleurode (Bemrisa tabaci) comme vecteur, un agent pathogene responsable de 
l'enroulemen, el du gaufrage de la feuiile apu tre transmis avec succes al1.nilet aI'. seotsa, eta 
63 plants sams de Taimung 63 obtenus par cutiure du mdristeme apical, a partir de 63 plants 
malades de Tainung 33. Un eget gonflemen des nervures a e observe sur la partie inferieure 
des feuilles malades Les feuilles des plants nfectes etaient fortement enroulees vers le haut 
(chez la palate deuce) ouLvers l has chez I nil e I. setosa) et les plants etaient tres rabnugris 

ofo etal 1979. Ces symplrnes etaient prononces seulement chez les jeunes plants, en 0t6, de 
mai a septembre, el les essais de transmission realises au cours des aulres mois ont souvent 
donne des resultats nbgatfs (Liao et Chung. donnes non publihes). 

Les aleu-odes se sont averes des vecteurs inefficaces pour I'agent de Ienroulement des 
feuilles Des transmissions reussies nont ec obtenues que lorsquun grand nombre dinsectes. 
100 individus ou plus, etaent utilises par plant lesle, apres avor eu acces aux plants constituant la 
, aurce de conlam ainaion pendant 24 h.Des tentatives pour transmettre I'agent pathogene, porte 
par les aleurodes, par des moyens rneconiques, ont echou, tLiao el Chung, resultats non publies). 

Yang (1972) asignale la transmission, par B.tabaci,dune maladie de plants de patate douce qui 
montrail un blanchiment des nervures el des sympt6mes de , feathcry mottle ,,ades jeunes plants 
issus de graines. La rnaladie conseculive ace test de transmission na pas 6t6 decrite en details. 

LA CULTURE DE MERISTEME POUR PROTEGER LES CULTIVARS 
DE PATATE DOUCE DE L'INFECTION VIRALE 

Conscient de 'incidence elevee des maladies virales dans ses collections varielales (Liao 
1978), IaCAES a intie, en 1978, un programme de culture de meristemes pour tenter d'eliminer les 
virus de certains cuitvars de valeur. Les cultures de meristemes provenaient des cullivars 
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Tainung 63, Tainung 57, Tainung 64, Okinawa 100 et Hung-Hsin Wei, dont on avait preleve des 
tLssus de 'extremite de po:isses, d'une longueur de 0,3 a 0,6 mm, sur des plants prealablement 
exposes a 38-401C pendant environ un mois. Un fort pourcentage des jeunes plants produits de 
cette a(on a e1-i classe indernne de virus (Liao et Chung 1979). Par exemple, 16 des 24 plants de 
Tainung 63 issus de culture do meristeme ont Ole juges indemnes de SPV-A et de SPV-N, apres 
avoir 616 testes sur I.nilet C quinoa, alors que les plants d origine etaient porleurs des deux virus, 
peut-dtre associes aplusieurs autres. 

Les plants issus de cultures 1e meristemes el calalugues comme indemnas de virus etaient plus 
vigoureux que les plants dont Ils provenaienl. Dans un essai sous filet, les plants indemnes de 
virus de cultivar Tainung 63 ont donne un rendement de 19,6 t ha de racines fraicnes et de 9,2 t ha 
de feuillage, compares a 12.9 et 7,5t ha respectwe ment pour les plants nfecles. Les plants sains 
dOkinawa 100 ont produit 14,51 ha de racines fraiches el 79 t ha de feuilage, alors que les plants 
infectes donnaient des rendements de 6,41 ha el 6.41 ha respecivernent. Dans un essai en 
champ, les rendements en ilbercules des plants ndemnes de Taminung 57, Taming 63, Okirawa 
;00 et Hong-Hsin Wei. onf ete respectivomenl ne28,1 :25,3 :20.2et 49,3t ha. Les plants de ces 
cuiivars mnfectes par un complexe viral ont produit 24,5, 35.6. 30,5 et 31.7 ' de motns, respecti
vement La rdduclion du rendement en tiges et feuilles etail moins marque (Liao et Chung 1981 ). 

Un autre cssai de renderent ful conduit par Liao (resultats non publies) pour comparer des 
plants ndemnes de virus de dferents ,ultivars ades plants infectes, s,)i par un virus connu, soil 
par on complee viral Les resulaits nont pas montre de difdference signmfcative de rendement 
entre les plants sains el les plants infectes par SPV-A ou SPV-N ou par les deux. Un rendement 
signtficativement 'nferieur en lubercules a ete obtenu a partir des plants qui avalent 0td utilises 
pour ia culture de merislemes et qt.. vraisemblablernent, etait porleurs dun complexe viral. 

Liao el Chnng (19811 ont egalemen delermne I eflet do infection virale sur le contenu en 
malieres seches. en protenes brutes el sur la lecture du rdfroctomelre pour la leneur en sucres 
des plants de palate douce Toutes ces valeurs etaient plus elevies chez les plants porteurs d'un 
complexe viral que cnez les plants sans. 

DISCUSSION 

La production des palates douces aTaiwan est caractdrisee par la dispersion de petites fermes 
sur foute I71e. Aucune enqute systemalique sur incidence des virus au niveau des cha',, 
paysans n'a t reaisee. Bien que la forte incidence des maladies virales dans les collections 
varielales de aCAES (Liao 1978) ne traduise pas forcement I'ampleur du probleme de palhologie 
pose dans les plantations commerciales on estime que I infection virale doitdre tres etendue, 
compte tenu du mode de multiplication asexue de la palate douce, el que les quelques cultivars 
principaux sont exploiles par los agriculleurs depus de nombreuses annees sans renouvellement 
reguiei Aucun systeme de cerlificalion nexiste au nveiu du gouvernement pour protdger les 
palate douces des agents paihogenes a I orw ne des maladies systeriques, les v,rus y compris. 

Apparemment. cerlamns cullivars de palate douce explomles sur celte ile ont probablement 
neberqe ur compiexe de virus Un eldmerit probanl est fourni par I essa sur le terrain conduit par 
Liao (Rdsultats non publidsl, qui a obser.e un rendernent en racmnes do reserve qul netait pas 
signiftcatvemer.i diff6ent enfre les plants sains et les plants infecies par le SPV-A, le SPV-N ou 
par les deux. Leur rendemenl elait cependanl significalivement plus dleve que celui des plants 
intectes montrantl des sympl6mes plus graves el poriani probablement des virus additionnels 
provenant d'infection naturelle contraclee lors des saisons cullurales prdcedentes. IIest evident 
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que par rapport au SPV-A ou au SPV-N, lapresence des autres virus apu agir sur le rendement 
dans une proportion plus forte. Un autre element probant est que inoculation de certains cultivars,
notamment Okinawa 100, avec soit leSPV-A soit le SPV-N Ou avec les deux, n'a pas provoque desympt6mes ressemblant aceux des plants malades ordhraires. Ace niveau, les elements respon
sables de lareduction du rendement devraient 6ire idertifies et isolis 

Des deux virus do lapatale douce transmissibles par laseve mentionnes ci-dessus, le SPV-A 
est probablement elroitement it. au virus de la Iiathery mollle de lapalate douce ou do ses 
souches Campbell etai 1974 Moyer otKennedy 1978 Moyer etal 1980) sI on lient comple de
lamorptroiogie de laparlcue. de !a transmssibile par lesaphides scion un mode non persistant,
de Ieventail oes h6tes elde ¢ertalnes propris in vitro Le fail que ;eSPV-A n induise que des 
acnes cniorohiques cnez les cLlttvars er essai leis que Tainung 63 A1Oknawa 100, no doit pas
Iemptocner d6tro classe dans legroupe de virus de Ia *,fealhery notile si lcconsensus est 
acquis sur ce qu avancaienl Campb eaii 974) 

Le SPV-N parail tjdre dfferent de tous 0Psauies virus de lIapatale douce lont Iia eo question 
jusqu c.BEn quI ressemble au v us. apporte p ir los aleurodes, de a nindmoIle, de lapataledouce iHoigs fa/ 1976 Hollings 0f BocK 19-61 en ce qu ilofece C anmaranhcolor, C quinoa
elpiusieurs especes de Ncoana, Iexs' epn, dant degrandos differences Le virus de la mild
molli selon Hollings nduil des laches 'ecroliques aussi nioque If 'blancnment syslematique
des nervures. les peltlos taches sur les feuiles, legaufrage e lerabougrssemenl de laplante
chez N glutinosa of N tabacun. Par contre. lapremiere espece nelail pas nfeclee par leSPV-N,
land, que lasecoide reagissait a ce dernier en rionlranl une chorose local see. elce unique
ment sur les feules noculees. La recherche sur les aspects serologiques el sur Ieventuelle 
transmission par vecteur du SPV-N progresse 
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LE TRAITEMENT DES MALADIES POST-
RECOLTE DES PATATES DOUCES 

James W.MOYER 
Departement de Phytopathologe, Unvarsited Etat de Caroline du Nor#, Raleigh. NC 27650, USA. 

INTRODUCTION 

Les palates douces, Ipouroea batalas (Li Lan, sont cullivees ades fins variees. Aux Eta's-Unis 
el ailleurs elles sont utlisees essentiellement pour Ialimentation humaine acause de leur valeur
nutritive elevee Sans parler des hydrates de carbone, elles son riches en vitamines: les cultivars 
achair lachetee c orange sont pariculerement rcnes en vitarine A Dans beaucoup de pays, les
racines etle feuillage sont uhlises pour Iahmentation des animaux. Los usages ndustr:els pour la
production d amuon el d etnanol ont connu recenment un regain d nterbt. Le degre d inter~t que
les cultivateurs portent aux operations oosl-recolte depend largernent de Iutilsation :ui est envi
sagee. Quoiqu Ien soil. presque tous ceux qui produisent des patains douces dowent conserver 
;es racines rocoltees pendant un certain tereps apres la recolle Les pertes 'origne pathologi
ques pouvent nlorvenir quello que soi la brevoto de a perode de conservateon. Certaines des 
maladies los plus devaslatrces Irappent quelques heures apres i arrachage Par exemple, la 
pourriture moile bacter:enne, causee par Ervini chrysanromunr, peut detruire une racine entire 
en 48 h apres I efection s, les conditons set lavorables 

Les problemes de maladies peuventltro speciliques a cheque usage envisage. Chaque usage
Impose une periode ditferente de stockage des racies. L impact des malaies tiecis a la conserva
ton pout btre reduit si les patalos douces sont cultiveos, dans un chmat tropical, par des agricul
teurs autoconsommateurs Dins de tellos conditions, la culture continue permetlutilisation de 
racines fraichement recolteos Inversernent. la ou los palates douces sOnt cullivees comme une 
plante annuelle, dans un chrnat lempere, I peu! 61re impor;ant do conserver les racices pendant 
plusiours mois, d autant plus que les planlours essaient nalurellernenl de tirer profit des priodes
de grande cornnerca,,sation, comme los jours de ftoe, afin d obtoni, un benefice supplementaire, 
Comme la comrnercialhsaion devionl plus perfecttonnee et que Faconcurrence entre les denrees 
augmente, il esl devenu necessaire de conserver pendant plusiours mois la fraicheur que lo 
produit avat a i recoite De plus, los consornmateurs exigort un approvisionnenlent constant et 
acceptent difficilement !es fluctuations saisonnieres Les m6rnes facteurs s appliquent a la pro
duction pour la conserverie, qui dot pouvoir bne cior d un approvsionnement sur une periode de 
temps suffsamment longue pour rentabdiser le travai invest Les indusinels ont egalement 
beson c un approvisionnoment sur lequel is peuvent compter eld une qualite acceptable. 

Les colivateurs qui comptent sur les racies comrnme source do semences sont egalement
affectes par les maladies post-recolto de la patate douce Los racines utihsees pour la production 
de rejels, destines a tre transplanles en champ pour produieo des racices a leur tour, seront 
desomrais designes dans cello communication sous I appellaton de semences On insistera 
tamas trop sur a necossile d utilser des scmences do bonno qLIalo Cortaices des maladies qu,
apparaissent pendant la conservation sent on fait presenles - ben qu ndece!ables - a I nteriur 
ou a la surface de sOno e L exenple classique de cc genie de maladIe est la pourmiture noire, 
causee par Ceratocystis hfnbraaElis et Halshd Cependant. d autres ealadies causees par des 
champignons, des bacleeris el des virus peuvent ogalernnit prove,,,r des semnences utilisees pour
la multiplication I ostevident que quiconque produit des palates douces, pour quelque usage que 
ce soil, devrail 6tre conscient des perles polentielles dues aux maladies apres la recolte. 
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MALADIES
 

Un traitement efticace de lamaladie devrait 6tre ntegre aux methodes culturales. 11est souvent 
possible de reduire impact des maladies post-recolte des palates douces en ameliorant les 
pratiques de production. Prevenir est mieileur - elmomns coOteux - que sorgner. Pour appuyer 
celte hypothese etpour s aligner sur une approche inlegree de lawullecontre les maladies post
recolle, celles-ci ont ete classees 'ci selon un sysleme base sur es relations enife lemoment le 
plus probable et Infection ellos elapes crilques de 'a producti Cell dernarche se justitie par 
lefait qu a partir de Iinstant ou [a piupart ces maladies post-recolte de'cnnenrte appirentes, la 
mise en opuvre ce msures de tulle est laite en pure perte Le sulet ce celte commuricalon esi de 
traiter des maadies qu surviennent, apres la recoite perdart aconservation Iiest ansi hossible 
de classer !es maladies en tios categories dapres lapositon ce ;infecton t'-ale par rapport au 
moment de ia recoite Ic est-a-dre lemornenl auque iIr ectucr) Se stue au cours de !aproduclon, 
fournissantI noculum de iepidemTie qui se deveioppera perant aconser ,Fton) Ces categories 
sont les suvantes 11lesmaoadies contraclees avant a recole 2 fesrniaiadles contraclees 
pendant que se deroule a recoile el3, es rlrades cortraclecs pe'ranrl "a conservation et 
I expedtron Ces subcosors ne devraienl pas rot! eit.u0og:ques ou d aulres alflniiuqtr d aitriCles 
Ies biologiques aL sein de chaquu groupe ("lUCeoa no id- ij tw qu eles scjent mutuelle
menw !nrus,,esiTableau li 

Tableau l Listemaladies de conservation, son agentdes la pathogene elson appellation courante
 
Lemoment deIinfection parrapport aceluirecolte est indique alin misemuvre
dela deaciliter la en des moyens delutte 
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Avant de nous engagor dans lecnapitre des recommandatons de lulledelailees pour chaque 
type de maladie, ir est bun d examiner lecycle des maladies, pour chaque clause Celle lislenest 
pas exnausive, elle envisage au contrare e trater un noombre hrMie dexemples Los maladies de 
lapalate douce i,! .:+- passees en revue a de nomnibreuses reprises lHalsled 1890 Harler el 
Weimer 1929 C1ip elShert 1969 Sleinbauer elKushman 1971) etquelques unes des plus 
nolires sont reprises Cu Tableau 1 
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Infection avant larecolte 

Plusieurs maladies pirdemiques ,post-recolte de la palate douce sont contractees avant la 
recolte. Les germes pathog.nes responsables de ces maladies sont frequemment introduits lors
que Ion utilise des semences infectees pour lamultiplication. Ces maladies peuvent 6tre pre
sentes Iors de larecolle, aun degre certes relativement faible, mais offrant une excellente source 
dinoculum Celui-ci peut alors ,tre transmis ades racines sarnes par contact pendant leur manu
tentron. Les bassins de lavage constituent on autre reservoir dirroculurn Losque lesracines sont 
conservees dans des boltes ou des bacs. lescourants d air et les nsecles peuvent propager 
inoculum Un loisque les germes pathogenes se sont introdutis dans Iachaine de production, it 

est difficile de les en enlever 

La pourrture no~re, causbe par Ceratocystis fmrbrata, a pose un reel probleme partoul oU les 
palates douces eaent cultivees intensivemeril Les symptbmes. asavoir des lesions de couleur 
sombre, sont visibles sur les tiges et lesracines souterraines. Les lesions des racines sont circu 
iaires et peuvent penetrer vers Ianneau vasculaire L envanissernent secondaire peut aboutir au 
deperissement de laracne entere Lagent patnogene est propage sur les semences et leunes 
rejets chez resquels !es symptornes sonl indiscernables, et iiest capable de survivre sur lesdebris 
abandonnes au champ IIsporule sur es racines pendant la conservation, les miles peuvent 
propager I noculum cC qui augmente. baucoijp Iincidence de lamaladie (Halsted 1890, Slein
bauer et Kusnman 1971 

Les pelhicules. causees par Momlocnaetes nfoscans ElI et Harst ex Harter, sent essentielle
ment une malade cosmeique tHa',sted 1890) Figure 11Comme lapourriture noire, elletouche 
toutes !es parties souterranes de laplanic Toutlfois. eile agit pow sur lerendement (Figure 2A, 
B). La colonsatcn est limitee aU perderme natfecle pas iaparle comestble de iaracine, mais 
les laches superficeeiles brun once anoir de Iapeau de aracine deplaisent aux consommateurs. 
De plus un rapetlssementmnarque se produt pendant laconservation, d6 a laperte excessive 
deau des zones eclatees du perderrne Les esions grandissent pendant laconservation. Les 
conidies son! produiles en 'ongueschaines sur a surface de laracine d ou elles peuvent gagner 
dautres racines elpmopager ifectun Contrairement a beaucoup de germnes palhogenes de la 
racine do a parate douce, fl' inuscans n infecte pas a lafaveur amire blessure. Les appressoria 
se forment sur la surface do a racine a partr do tuoes a germes elIc periderme est ensuite 
colonse de taqon inlracedlulaire iLawrence et Moyer 1981j 

Les virus peuvent aussi causer certaines rnalaefes de Iaconservation do lapalate deuce. La 
maradie du liege interne esl probablrrient dorgine virale. ben I agent pathogene n art pas encore 
eoe denift IIaere transmis par greffage ot apropagation aele observee dans ls conditions en 
chanip Cotte malade pout r1"e particuhererent grave car les racnes mala ne peuvent btre 
detecteeb que si on les deccupe en tranches HINusbaum 19461 Par consequent, les proceds 
habituels do triage no peuvent pas servir a elminer les racines malades. Les lesions qur se 
produtsent a I intenieur de laracine sent des zones brun sombre aconsistance de liege La taille et 
lenombre des lesions augmentent auA temperatures de slockage superieures a20C. Celle mala
die prend une grando importance iorsquel s raicnes sent conservees pendant plusieurs meis 
lAycock of Hughes 1952. Aycock etii 1953 Nielsen 19511 

Les neimatodes, et on particuier a malade des no.,uds de riacnes. ne sent pas consideres 
comme responsables des problemes do conservation CependaN legroupe des maladies des 
nceuds de racines Meloidogyne spp. peut a I origine des craquelures ou d autres blessures,tre 

susceptibles de facilter I entree d autres germes patlhogenes Do plus, des amas deufs sent 
quelquefois trouves darrs lepedernie ou !ecorce des racines cultivees dans des champs torte
ment !ntestes (Stembiaer et Kushmar, 19711 
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Figure 1. Sympt6mnes de lamaladie des pellicules causee par MonrIochaetes infuscans sur les racines de 
reserve.
 

Figure 2. Colonisation des plants de palate douce k
 
par AIfonlochaetts nluscans
 
A Cconisaton des reletsde racines nestles,
 
les11cIe smd iquel I 	 lesiOnsIOs 
E3Sympt6rnes leclesl a la'ecolle sur lesparties "
 
enlerees de laige0 les racires dun plant issu 	 • ' 
de boulure infeclee 
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Infection au moment de larecolte 

L3s maladies de cette categorie sont habituellement causees par des organismes du sol, qui 
pour pouvoir infecter les racines de patale douce, demandent lapresence de blessures fraiches.
Mbme laplus petite draflure, en eniavant un peu de ,peau ,,peut fournir Ientree necessaire a 
I'infecton. 

Fusarlum spp cause frequemment des maladies qui apparaissent ;ors de laconservation. La 
maladie communemenl appelee pourriture de surface est causee par Fusarnum oxysporum
Schlert, (Figure 3A,B)(Harler et Wieiner 1919) Les lesions sont circulaires, selendent apartir de 
Iendrot dnocu!atlion, e deviennenl Ires apparentes apres 3-4 senaines de conservation. Les 
lesior;s, de couleur brun fonce, peuvent avoir plusieurs cent mnetres de diametre, mais se propa
gent raremcnt en dessous du periderme. La frequence de cel ,maiadie augmente quand le taux de 
blessures causees par des manipulations brutales a larealte est eleve elque ces blessures 
cicatrisent trop entement par suite dune conservalion nal lite. Les racines recoltbes dans des 
sols humicdes sont particuieremenl sujetles a cello maladje. Gei.nralement, lamaladie ne s'etend 
pas pendant a conserv3tion saul si des blessures suppiementaires sent inflrgees aux racines, 
creant de nouveaux cenlres d mnfecton iLauritzen 1935. Nielsen 1965). Fusarium solani (Sacc)
Marlemend Snyd elHan provoque tne infecton qui ressemble superficiellemenl a cello causee 
par F okysporum Cependant a esion pout setendre profondement dans laracine (Figure C)
(Nielsen of Moyer 1979i La bordure de laleson qui va en selargissant est brun fence, lestissus 
lraicnement pourris utuns a oranges. tranchent netlenent sur los lssus sains La lesion peut 
selendre au-de'a do I anea vasculaJrO et eventuelement detruire toule laracine (Figure 3C).
L agent patoogene crot pIUS rapdement a28 COn culture pure. bien quo letaux de developpe
meni de la aialie ctans iPs racines. obJserve a 24 C. soit lepus eleve. Plusieurs rapports
(McClure 1951 Clark 19801 sur es nfecthons de [a tigecausees par F slam suggerent que
Iagent palhogene poUrra t egalementl lressu de Iasemence. Des etudes prelininaires rbalsees 
par I auteur appuient cetle hypothiese Des boutures de tige eldes retelsinocules artificiellement a 
partir de racines malades so sont averes ifectes tMoyer et Campbell. donnee, non publies).
Cependanl !inporlance du point de vue eotdermoiogie n a pas encore oe dernontree. Ces deux
Fusrun spp sont des formes non spocalhsees que Ion lrouve frequemnent dans los sols ara-
Oles L evenlai; des htoles d un F soiai sole do a palate douce comprend, en plus de lapalate
deuce, lapomne, leconcorobre :a courge I aubergine. a tomale et les lubercules de pomme de 
terre, Nielson ot Moyer 1979 Clark 1980 

A .C 

Figure 3.Sympt et; h poturturt (e face 0re lapourrtute ce ia racine causees par Fusarum 
Oxysponuri etFus5,awi otsw nf,'p'cnvib.nn 
A Une lesionde surface cciw ,eparF oysporuwr
B Une vue laterale do a lesin cijla.ournitur .otc rtace 
C Lesions ( une racine eoeselve cauSee par F solam 
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La pourriture noire de Java, causee par Diplodia tubericola (Ell et Ev) Taub, et la pourriture
charbonneuse, causee par Macrophomina phaseoli (Tossi) Goid sont egalement d'importants 
pathogenes pouvant infliger des pertes sdveres pendart la conservation. Ils disposent d'une vasle 
gamme d'h6tes et creent souvent des problemes en region tropicale. Ils scnt mentionnes ici A 
cause de leur nature tellurique. Ifs peuvent entrainer de serieuses pertes si I'infection des racines 
maltraitees se stue pendant la recolte (Harter e Weimer 1929. Comme les Fusanum etudies plus 
haut, D.tubericolapeut auss infector les tissus de la tige (Dames 1959). 

Infection au stade post-recolte 

Les maladies classees dans celte catbgorie ont une caractbrislique commune :les racines pour 
rissent dans les quelques heures ou jours qui suivent I infection, ce qui les rend impropres a la 
vente ou a la consommation Ces maladies sent frequemment observees immediatement apres la 
recolte, ou au moment o6 les racines sont enievees du lieu de stockage et conditionnees pour 6tre 
expediees sur le marche. Elles sont classees ici parce que cans les mesures preventives doivent 
nterveir au cours de la preparation finale pour Iacommnercaisatlion Les petites blessures infli
goes aux racnes au cours du nettoyage, I eau de lavage conlamnee el Iemballage de racines 
humides, constituent des condiions quasi optima poor I infection La production par Iorganisme 
d enzymes pectolytques. apres I nfection, entraine une dissolunon rapide des parois cellulaires 
et Iapparton dune maladct caracterisee par 'a pourriture molle des tissus 

Une des pourriures molles est causee par Rhizopus stolin er (Ehr ex Fr Lind Cot oganisme est 
un agent paltoogene de olessure quasi omnipresent Les tlissus infectes sent mous, humides e 
filandreux Is degagent une odeur douce tre caracteristique Un element diagnostique de Ia 
malade est la presence de mycelium dense, aerlen a spores brun fonce souvent appele ,,favo
ris . La fornaton de favors sur une racine suspecte peut 2tre provoquee en perlorant la surface 
de la racine apluseurs endroitls a I aide d un couteau. Apres un certain temps, les racines infec
tees se ratatment et devennent cassantes suite a la baisse de leur contenu en eau Si les condi
tions sent favorables. Iorganisme sporule abo'damrment, produisant un nnoculum qui pout btre 
propage par les mouches. les rongeurs et les corants dair (Halsted 1890). Une abondance de 
mouches a fruits iDrosophla spp) cans or, igar de stockage signale habituellement la presence 
de colte maladie De nouvelles nfection, peuvent alors se produire la ou i1y a do nouvelles 
blessures fraictres UrCe seule racine infectee pout, si elle est introdulle clans un reservov de 
lavage, contamner loutes les racines qui seront nettoydes avec cette eau. Les racines peuvent 
tre detruites par la suite au cours des quelques jours qui separent Iemballage de Ialivraison au 

consommaeur. 

U e pourriture molle do , jtate deuce reperee recemment est causbe par Erwrnia chrysan
theni.Cette maladie aete signalee dans I Etat de Georgie, aux Etats-Unis (Martin et Dukes 1977), 
oU elle pose on grave probleme. Eile aegalement de observee, bien qua on moindre degre, en 
Caroline du Nord. La phase racinaire do celte rnalade pout 6tre confondue avec la pourriture molle 
due au Rhizopus. E chrysanthemi est un agent palhogbne commun qui beneficie dune gamme 
btendue dh6tes. el i1esl mclus IcI on raison de son risque potentol eleve (Schaad of Brenner 
1977). La maladie est classee comme malade post-recolle acause de ses effels dvastateurs sur 
les racines. Cependant. elle pourrait tout aussi nen Otre classee dans les deux autres categories. 
puisque les plants sont aUSS inrectes au charrp 

La pouMiure moile baclerienne se developpe a des temperatures relaltvemonl elevees (32
34 C), comparee a Ia pouMLIure molle due au Rhizopus Linfection exige des blessures lraiches e 
de Ihumidle ce qui correspond aux conditions a envron , ment crees par le lavage et le condi
tionnement Quand on utilise des racines nfectees pour les oesoms de la multiplication, les rejels 
peuventl Ire mfecths bien que no man,lestanl aucun srnplmes. Une pourriture rapide et humide 
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de latige et des petioles peut apparaitre plus tard au cours de lasaison culturale, aix periodes 
chaudes et humides. Les bacteries vont survivre dans ces debris en constituant une excellente 
sou-ce d'inoculum au rr oment oj les r-cines sont recolt.es. Ls symptlmes observes sur la 
piante comprennent des f,,uies jaunes avec des lesions brun fence et noir, imbibees d'ea,: S',r 
les tiges erles petioles. Des rayues noires pcrvent apparaitre dans le tissu vasculaire des tige . 
des racines. Les sympl6mes ;ont siaires ,jceux causes par Fusarmrm oxysporurm fsp batatas 
(Wr) Snyd et Hars (Martin etDukes 1977: Schaad elBrenner 1976). Les deux phascs de lamaladie 
ineressant Ii lige ot 'aracine, sent une neriacc potentiellL dans les regions tropicales ou les 
pluies sont chaudes. Dans les regons plus temp~iees, ies epidemies surviennent seulement pen
dant la conservatton. L)aprds lesobservations failes par Iautaur, Ia maladie est declenchde par 
lintroducton de quelques racines infectees dans! oau de lavage pendant letriage et I emballaqe. 
Jusqua 30%odes racines subissant lem~me lavage peuvent 6tre inocules de celle maniere. 

Iloit agents pathogenes onneta choisis comme exemples des trois classes de parasites qui sont
 
a l'orijine des maiadies post-recoite, bien quo beaucoup 0 autres aent fail I oDjet de rapports
 
Chupp et Short 1960: Steinbauer of Kushrman 1971 )Ces exomples nous montrert que beaucoup
 
de maladies post-recolte commencent au mnoment ou laplante ost recoitee, ou meme avant. 

MOYENS DE LUTTE 

La lutte centre lesmaladics post-racolte devrait s ervisager du point de vue de laprevention. 
Peu de chose pout !:e fail une foisque lIracine et intectec. Beaucoup de recomrn, dations 
pualiees au su tde Ia lutle moment de lareceltecontre les raladies po: :-recolte concernent le 
Cependant, ine shategia rationnelle do lutte centre lesmaladies pust-recolte devrait commencer 
par ia selectio, de la. semence.. Seuies des racines saines devraient 6tre utilisees ou la 
rTiUltip!ication Des cultivars resistants acertaines rmaladie, comme leliege riterne etlapourriture 
mol e bactt!rienne sent disponibles. bien aue des sources de niveaux acceptabtes de res;.ria;ice 
naient pas "todentitias pour tnutes !es maladies. Les serres ou parcelles utilisees po.ir la 
multiplication devraient tre fumigees etune rolation de chaque culture devrait leur ,re appi
que. 0-, devrait, de pr fdrence, adopter une rotation de 2-4 annees. Une rotation analogue 
devr.-t 6tre respectee pour leterrain davaril portor lacultie. Beaucoup de germus pathogbnes 
tel.sue M imfuscans, C.finbrrat. et E chrysanthe.mi peuvent survivre dons les residus do plantes 
lasses par laculture precedente. -es boutures de tige deraient tre prele./ees au-dessus du 
nivea.J du ':plutlt qu'arractees, pour eviter lacontarminatior, par les orcan'smes telluriques. 
Dans :oti',lnes conditions detavo,ahles, Ipout s'averer ndcessaire de traiter les racines etiou les 
boutores avac Ln fongicide. 

A Ja recolte, it conviendrait ddeantier los eftorts pour mairiser ces inalad;es. Les machines 
devraient 6tre correctement regles. Le, trayailleurs devraient 61re entraines a manipuler les 
racines avec soin, de faQcn a reduire I's risques d'eraflures e1de meurtrissuros qui favorisent 
installation de germes palhogenes do blessure en provenance du sol Dans !a mesure du possi

ble, ies sols humides devraien pouvoir avoir letmrnps do so ressuyer avant lIarecolte. Les ricines 
malades devraient tre mises au rebut a. les racires sames placbes dans des recipients ayant 
recememnt sr i rn netloyage et une ddsinfacolen. Differents produits peuvent .treutllses t cot 
effet: pour res t )cteries, Ihtpochlorite de calcium.bromure de ,,rrth/le, tongicides divers et, 

Des leur extraction, les racines devraient 61re stockees en vue de leu, si.chage ;Celui-ci permet 
une cicatrisatior rapide des plaies, ce qur evle l'infection r'. Les racinespar oiv organismes 
fraicnement recolltes pauvent Otre sectre. en le3 maintenant a 280 -300 Cet a 85-901C d'humi
drtr re,anve pendant erviron sept tours. Ces conditrrns lavorisant lacicatrisation elreduisent les 
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risques de developpement de pourritures comme ceile due au F.solani. Les racine': devraient
ensuite btre conservees a 15 'C jusqua leur utlisation. h est 6galement important d'eviter ledeplacement des racines conservees, apres leur traltement. De nouvelles piaies pourraient 6tre
occasionnees ouvrant la voe ades germes pathogenes tels quo R.sfoloniferou Fusarhum spp. 

L2s racnes sont frequemment lavees, triees et calbrees en vue de la commerciahsation, et cps
mampu!ations aunmentent us risnues do binksures Au cors de co!,!',s-c. R. stoonifer et E.
chrysanthem peuvent poser de seroJx proolemes Leau de lavage do!! 0tre changee frequemmont pour eviter 1accumulation d nocUlum. L hypochlorte de calciur esl un desinfectant efficace 
e! actif contre E chr'santim/ De plus os racines peuvent etre tratoos avec un fo-gicide qui
inhibe R sto/on for Tous es pesticides Ml'es makriel; doient (-re utilhses on conformite avec la 
legislaltrc ocale el ies recomrnaidalions des lab canls 

Une strateg e provenivo dans e cadre de la ute centre los maladies ne acon setvahon de laplante douce et essent'el:, pour attuendre n veauun love de reudsite. La mrse en caiVre de 
moyens de ulte prec Dces dcs los slades ,Itaux de ia production peut avoir des avantages sup
p!ementares Par exempie, liaseection de racimos de quiale pour la mnullplication est efficace, 
non seulerrent conlre les malades de la conservation, mans aussi contre ies maladies qui survien
nent au cnarrp. el conlribue ainsi au naintien des caractersiques horticoles. 
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Delegues du premercoIo que internationalsur la patatedouce visitant une usine de fabrication de bonbos a 

partir de la patate douce. 
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DISCUSSION GENERALE
 

(SEANCE III)

ANONYME: Quefle saison est Ia meilleure pour proceder au 
criblage pour lardsistance de la
palate deuce au chranpornr Avez-vous etabli les moyennes des comptages saisonniers, multi
locaux et annuels ? 

TALEKAR AIAVRDC. I automne est une saison propice au criblage. avec laplantation en septembre. Nos resultats provrennent de crtblages realises en deux endroits et sur huit saisons 
reparties sur lesqualre dernieres annees. 

ANONYME: Que est / effetde iarotation culturale sur Ioccurence du charancon de lapatate
deuce et I;nclonce de Iattaque 2Existe-t-i des cultures qui redulsent ce/le-cr ? 

TALEKAR La rotanon cu!turale avec le riz roduL nettement iinfestation par lecharanqon de laculture de palate deuce suiwante Cependant, si un foyer de charanpons existe dans !as champs
voisins ou si vous utlhsez des plants 'nfestes dc charancons comme materiel de plantation, larolaton ri aplus tellement ( effelDes praiques p;'"losan taires simples comme I uhhsation d'unmaterie de plan/a/on ndenrre do charancons, ou leettoyage du champ des sources de charan.ons telles que lesIponioea ilerbacees peronnes etdes bourgeons etr.sidus de laculture depalate douce precedente, redtrront cor,siderablemer Infestat on par lescrrarancons sans 
devoir utiser arotaion 

WARGIONO . Pcrrsez-vousou !/cxistt urr inor? ontre ta positon do /a racine tuberouse, lecontenu 
ornIatex. /epalsseur de !apeauoe ies o,.gts de charancons ? Pourriez-vous dire si/ 152, quevous are: proseotee coiine nmodererent resistante. posseode des racmes profondes ou une 
teneur elev eon a' 

TALEKAR Le, racines tubereuses prof/ndes sot netlement momns rfes/ees que celtes prochesdo I,,surface du so! Nous navons conduit auCrLne recherche sur! eftedo laleneur en latex ou
 
e Iepaisseui (e eai sur I n/es/ahon par lecharanqon. 1152 n est pas on cultivar a racines


profondes. Nous n avrs par, encore etude d au res caraclerisliques.
 
MEYNHARDT 
 Le port ce/cI a-t-!,p1arrt une irfluence sur Infestationpar lecharan on ? Y-a-t-ildes indices soion losques ies cu/tars dnt/les racirres sent plus profoerdrent enlonces dans 
lesol seraent morns susceptl,b/es a/iles/a/on par lecharan on ? 

'ALEKAR :Our. car plus lesracines sont profondes plus 'infestation par lecharanqon est faible.
Ceci aetc domainore par plusreu-s crerrerurs Darns ra communication,ja passe ladocumentation en revue Les cuilivars aracnes pro/ondes no sont pas necessaremenl moins susceptibles

au cnarancon rnais 
 es racines profondes lui soot moins a:sement accessioles 

TANABE Vous avez men ontnquo los charancons n affectent pas /o r,ioement. Envisagezvous lerenieJertboioqquo co /0 rendrrent comercial de lapa/ate deuce ? Vos coupes

montrent que los charanons mfestont ies tiges, co 
 qui va tres vraisemblabfement gbner la
translocation de rra/ire .
icho vors /a tcne de reserve Pourre:-vous cornmenter ce point ? 

TALEKAR: Nos resullals moonte que Iinfesaon par/os charanpons ne reduit pas lerendement
total
on racines. Je surs bien conscipnt que thoriquemen. Iinfestaon devral rdduire latrans
location des photosynthetats ou des elements mineraux nutnitifs, mais, dans lapratique, nous
n'avons constatb aucune diminution de rendenlent, ce qui est di]peut-tre alacroissance vegetative exuberante qu manifeste ta pa/ate deuce 
 Par consbquent, une quantite adequate dephotosynthetals est regulirement transloquee, cc qui permet d'oblenir un rendement egalement 
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acceptable. Cette croissance vegetative exhubrante consomme probablement une grande 
quantitb de pholosynthetats chcz les plants temoins. 

1.RITANI: Navez-vous jcmais cherche a savo,,-s/Iexista!, chez certaines especes d'lpomoea, 

des substances attractives sp6cifrques ?? 

TALEKAR . Nous n'avo fait aucune recherche dans ce sens. Toutefoi,. lefait que les charan-
Qons ninfectem presque exclusivement que les especes dlponroea suggere Iexistence possible 
d'une substance altractive ou dun quelconquo autre facteur chez Ipomoea, essentiol pour la 
croissance et le deveioppement du cliaranpon 

URITANI N avez-voi., ,erTais recherche / existence eventuelle de certanes relations entre la
 
res.stance au charonon et 'a producton par la patate deuce de certans mrtabolites secon
dairesen ,'eponsea i infestation ? 

TALEKAR Nor. nous n avons fat aucune recerche a ce point de vue Je sus au courant du 
travai accomp au Japon Las metaboltes secondres semblent 61re non specifiques car ils 
sont produits aussi 0en suite aI nfestaton par iecharancon que suile acelle par lechampignon 
de lapourriture oeire La nro aba,hteque de tes composes chintqtes soient imp',ques dans ]a 
resistance mucrarancon estce piutdtretduitec last, 


WILSON Un erfcrt a-t-i 
 ete consent, pour identcier t'Ps sources de resistance au charanon 

d especes d lpomoea atutre que 'a palatedeuce 

TALEKAR Nous navcaifal ucun effort systenaque diclement mas nous avons remarqud
 
que certanes especes d ll)rnooej] ne sont pas du lojt attaquees par cet jisecte. Neanmoms,
 
oucune des autres 
esreces d lpcmara obseivoes en plus de 1Ipalate douce, resistantes ou 
susceptibes ne torment deiacines tubrsees Uillser de telies sources de resistance pour la 
selecton de 1apalate douce pOu 'aitposer un serieux probleme. 

WADDILL Los plants qu ne montraient aucune relatior entre lerendemontetole nombre de 
cnaranpons present,, otac:,t-;isattques par ceux-ci de st,to apres laplanttion ou se'lement 
plus tardau cours lelacrofssance 2 

TALEKAR Pendant deux saisons, lesplants furefit infestes six semaines apres Ia plantation et, 
pendant une saison, Is furent exposes a infestation naturelle par IPscharangons Lui coincidait 
a peu pres a i epoque de planiatinn parce que laculture avait ble plantee juste apr.,s larecolte 
d'une autre culture de palate- douces forternen infestee Dans les trois cas, cn observa, a la 
recolte, one infeslaton considerable des racines par U~scharanyons 

VILLAREAL Pouvez-vous ol,urnr dis animaux avec des patates douces inlestees de chaian
cons 9Ceti -c pouvent constituer une source supplementairede pmteine. 

WADDILL Ou 

ANONYME Es correct daftrmer quo iaifl feathery mottle ,(FM) est on complex de deux virus: 
a) Iun transnis par Myzus persicae, bl Iautre transmis par les aleurodes, etque les deux 
eomposantes wrales doivent dtre presentes pour que !essympt6mes apparaissent ?Si ,ela etait 
10cas, levirus A de /a patate deuce. identihe a Taiwan pourrat ne pas .treidentique 1 FM,
 
poisque /ewrus A de lapatate deuce pout, par lu-mdme, produire les synipt6mes de petites
 
taches cttez apalate deuce Pourrez- vous comnrter ce point 2
 

HAHN Le virus dela feathery mottle ,est transmis par les aphides elpossede des particules 
d'environ 85rim de longueur. Plusieurs souches ont ete decriles, comprenant lasouche com
mune, lacraquelure rousse etanervure jaune. Le complexe auquel vous referez est lamaladie 
virale de lapatate douce trouvee en Afrique. Les deux composantes transmises par lesaphides 
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et :3s aleurodes doivent coexister pour permettre 1'expression des sympt6mes. Le virus Ade la 
patate douce est tres probablement une souche de craqueluro rouse de laFM. 

ANONYME: L'IITA va-t-il expedier prochainement ses lignees selectionnees sous forme de cul
tures de meristemes apicaux, ou le fait-il deja 9 

HAHN: Cela se fail En efletdeja je viens de remetire au D'VlIareai plisieurs cultures de meris
tdme de ceraines lignees prometteuses de IlITA, 

ANONYME: La FM peut-elle dtre transmisea Chenopodium quinoa ou est-elle limitee aIpomoea
 
sp ?
 

CHIU: Les souches de acraquelure rousse et uvirus jaune de laFM peuvent infester C.quinoa;
 
par contre, lasouche commune ne lepeut pas.
 

URITANI: Avez-vous trouv? un quelconque champig'on pathogene qui pulsse penetrer a l'inte
rieur des tissus en traversan lacouche de ceilules epidermiques, sans devoir profiter dune
 
lesion mecanique ?
 

MOYER Oui .infuscans, iagent causal des. poeHIculs .Un appressorium est produit par le 
tube germinal quI penetre apaio cellulaire Curieusement. alors que los hyphes se developpent 
da.is los cellules. un nouve' appressorium ost produit chaque foisque lechamoigon t,-verse la 
paroit celulafre 

WINARNO: Le condaetionnemnent des patales douces est generalenent rabse a des ernperatures 
relatIvement elovees l30 C HR 85-90 C) ahn devoter lapourriture noire, mnais d'autres pro
bletnes survennent comme leliege interne diJ onvirus. Pourriez- vous recommander les meii
leures condtions ltenperature, perinettiildeviter los deux problemes ? 

MOYER Los racnes ne sont conditonnees a cos hautes temperatures que pendant cinq Asept 
jours. Le developpemenI du vii us di iege interne ex ge plusieurs mois. U'i conditionnement suivi 
dune conservation a 15 Cresoudra cos problemnes 

WAN :Des seedlings do patote deuce indemnes do virus peuvent dtre obtenus par thermotherapie 
et culture do rneristeme qie!ies sont los temperatures necessaires of quelle est Ia duree do 
traiternent la chaieur ) D ipres vctre experiencu, laculture dapex elmnine-t-elle completement 
te virus 00 1inactive--e1l ' 

CHIU: Nous avons obleru des cultures de meristeme d apex par on procede qui implique one 
exposition des plants donneurs a 38 C pendant quatre semaines elone exisron des extremites 
sur 0,3-0.6 mm de longueur Dans ce cas, ine temperature de 38' C re sernble pas compldtement 
mactiver levirus (ou los ,irusl, mais ralertir iemouvement do virus vers le sommel de apousse. 
Dans un essai rous avons obtenu 16 plants indemnes de vrus sur 24 plans testes. 

WUSTMAN . L application d'irsectcdes systernatiques est-elle a recommander pour reduire la 
propagation des virus do /apatate douce au champ ? 

CHIU :L'application d insecticides systernaiques peut se montrer efficace pour rddurre lapropa
galron des virus de a palate douce transmis par los aleuroces et qui sont semi-persislants ou 
persistants dans leur vecleur, mais ineflicaces parfois conlre los virus non-persislants transmis 
par los aphides, cornm e levirus de la feathery mottle, et ses mouches, notamrnent torsque 
I'intensificalton de 'irreci on virale esl due pour one grande part a des apports de migrants. 
Toulefois, pour supprimer I expansion do virus a I interieur do champ mdme, les insecticides 
systdmalques onl une certaine valour 

WUSTMAN: L'observaion des vols des aphides o1 des aleurodes est-elle one technique utile pour 
laproduction do grarres 9 
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CHIU: Ce serait une technique utile dans les zones reservee: .a la production de grail 
semences. Les observations serviraient de base pour ajuster la date de plantation et pour 
grammer les applications d'insecticides afin de pr venir la propagation des virus persistants 
aux insectes vecteurs mentionnes precedemment. 
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ANCE IV
 



LA RECHERCHE 'UR LA PRODUCTION DE 
PATATES DOUCES A PARTIR DE FRAGMENTS 
DE RACINES 

J.C.BOUWKAMP 
DepartementdHorticulture. Universite du Maryland, College Park, M. D. 20742, USA. 

INTRODUCTION 

Les materiels de plantation de ]a patate douce sont habituellement constitues de germes ou de 
boutures de tige. Les germes sont produits en plapant les ,tubercules semences;, dans les 
plates-bandes (souvent couvertes ulterieurement do couches ou de films de polyethylene), en les 
recouvrant de 5-8cm de sable, et en retirant les germes lorsqu'ils ont atteint une hauteur de 
20-25cm. Les boutures de tige, prelevees dans des cultures en pleine vegetation, sont essentiel
lement ut~isees pour laproduction de semence indemne de maladie ou pour lagrande culture 
pratiquee dans les regions a longues saisons culturales. 

Les deux methodes exigent beaucoup de traval. Une methode plus simple consiste a planter 
directement do pets tubercules entiors ou morceaux do tubercules (comme on letait pour la 
pomme de terre) (Solanum tuberosun L) Les premieres tentaives Liz et al. 19461 de production 
de patates douces a parlir do morceaux de tubercule ont ete infructueuses, aboutlssant Ades 
racines mal formees, a de faibles rendements cl ade taibles taux d'occupaion du Sol. Dais la 
plupart des cas. lemorceau de tubercule gross:ssait etproduisait un organe racin ire ditforme. Le 
travail uiltrieur de plusleurs chercheurs japonais (Kobayashi i968: Kobayashi et Akita 1916; 
Kodama etKobayashi 1952, 1954: Kodama etNonoto 1954, 1955; etKodama of al. 1958) s'est 
aver6 plus encourageant et a ranime Iinter~t manifeste aux Elats-Unis. Nos travaux ont debute en 
1970 

MATERIELS ET METHODES 

Toutes les experimentations ont e conduites a laFerme de Recherches Legumieres de I'LUni
versite de Maryland, pres de Salisbury, au Maryland, Etats-Unis (380 22' de latitude nord), sur un 
sol sablo-limoneux de Nortolk (sol finement limoneux, siliceux, thermique typique paleudult). Les 
lignes etaient ecartees de 0,90 metles plants espaces de 0,30 msur laligne, ladensite de popula
tion ainsi obtenue etant approximativement do 35800 paquets ha. Toutes les parcelles rei;urent 
1680 kg ha de 5-10-20 (NPKj par application d'un engrais a2 o de MgO, un tiers enfoui avant la 
plantation, un tiers applique un rois apres laplantation ou latransplantation, letiers restant 
applique doeux mois plus lard. Les morceaux de lubercule pesaient entre 20 et 25g chacun, et 
etaient traiie, par un bain de DCNA (75 W,12 g litre) mmediatement apres ledecoupage, amoins 
d'une autre indication expresse. Les mrceaux do tubercu!es pourris etaient ecartes avant la 
plantation et souls los morceaux de tubercules sams etaient planles. Les morceaux de tubercules 
etaient plantes, a lamain, dans des sillons profonds de 3cm environ etrecouverts de terre sur 5 , 
6cm en confectionnant un leger billon sur laligne de plantation. Les pratiques culturales subse
quentes ont porle lahautfir du billon a7-9 cm. 
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CLASSIFICATION DES TYPES DE REPONSE
 

Ouand on utlirse des morceaux de tuberc,,es comme materiel de piantation, lareussite dependde [apparition de nouvelles racines charnues a partir des germes apparus sur lemorceau dutubercule (appcl. ,s racoes filles indirecles) et du grossissement de celur-ci sri ne devient paspuits metabohque Nous classitions un type de rdponse dapres le mode de croissance des nou
velles racines charnues eld apres ledevenir du morceau de tubercule (Figure I): 

1) racrne f,:re indirecte morceau de tubercule grossissart (F;TG .2 racne Hle 'odirecte, morceau de tubercule persistatl mais sans grossissement iFiTPj 3)racine tile indirecte, morceaude tubercule dsoaraissant iFITD), 4)racine hfie directe (nouvelle racine charnue tormee par lemorceau de tubercule ,morceau de tubercule grossissant IFDTG): 5) racine filledirecte, morceaude tubercule persistant (FDTP, el6)morceau de tubercule mere grossissant mars pas, ou tres peu. de racroes ties IG). En fail. I n existe pas de classes distinctes nais des types inermedia res tendant aun iradafion continue, parccuherement dans le taux de grossissement du morceau de tubercuie Pour etaohr une class!f,cation nous evauons en ligne c apres son mode dereponse Par exernple. (we igne doont tuus los morceaux de tubercule persistent et donl certamsgrossissent weerenrlot pc urrat ,fIreclassee comme PP une hgre comportant a lalois desracnes direcles et odirecbes pourra I0Ire classee d apres leslockage de lamajorite des matidresde reserve dars les racoes liles direcles ou indirectes etTG pourrait Otre classe comme posse
danC roims de 20 des reserves stockees dans les racines filles 

Figu-e 1. Types do reponse du morceau do tuberculo (A)racine tille indirrcte,sissant, (B)racine tul irdirecle rorceau morceau do tubercule grosco tuborcule persistant i( racine t.lle roirecte, mercoau dotubercuie disparaissant, (D)racino tulle directo. morcoau do tubercule, grossissant. (E)morceau de tubercutemere grossissant, les tbocers indiqtuont It?merceau do tuhorcule oruginel 
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TRAITEMENTS AVANT LA PLANTATION
 

En utilisant des lignes appartenant aux groupes 2 et 3,nous avons trouve que nous pouvions 
produire une culture de patates douces comparable acelle obtenue apartir de germes lTableau 1, 
d'apres Bouwkamp et Scott, 1972). D'autres experiences et dautres expbrimentateurs nous ont 
convaincus que la difficulte d'obtenir une occup3fon satisfaisante et uniforme etait un probleme 
serieux devant 6trr, resolii pour que la production a partir de morceaux de tubercules devienne 
realisaL,le. C'est ainsi que nous aons decide d etudier la coupe des racines et la mise des mor
ceaux de racines en conditions de pre-germination 190 °o d'HR eta environ 30, C). Nous esperions 
que ce traitement pourrait contribuer ',riser la dominance proximale (Thompson et Beattie 1931 ), 
a cicatriser les surfaces coupees et a induire une germination precoce (Deonier et Kushman 
1960). Nous avons trouve lBouwkamp et al. 1971) que les pertes de morceaux de racines dues a la 
pourrture causee par Iespece Rhizopus pouvaert 6tre reduifes par la DCNA (2-6-dichloro-4
nitroariline) of qu il existait des differences significatives entre les cultivars en ce qui concerne la 
suscepthbilite Tableau 2). 

Tableau1.Pendements de quelques clones de patafes douces cuitiv6es apartir de fragments de tubercules etde germes. 

Toal
co: 

mec asac'.e 

Fragments detubercule ' 

YD16 '6 25 346 
YD12 C9 2 123 

68 33 
1 -7YD11 6 

LSDS 89j' !34 

Germes 
YDi8YD112 

e3
00 55 

I 00 
1207 07C0q 0 

458
32 5 377 

YD15 
YD116 

7276 
'! t 22 

8 
68 

C 
00 

439 
478 

LSD5 - 7 50 

Tres os 875cm 229cm. s5675 qamtc1e Icgu
Cdame 5-675 ongeu 72.229cm.c: s5'753g

N; 2 da mere25-Scm isnguevS-175cm
F'aq'evts cvic-c. vsc m[e16my1971 21cov21 0 av13 octo:mv u 
GCr.es 24 1371 ec h,1!9 reces ie 5 33655 pa0 

Nous avons etudie les effels de la duree de I e poiion des fragments de racines aux conditions 
do pre-germination sur Iemergence precoce, Ioccupation finale et ic rendement. Cest le cultivar 
Redmar qui a Me ufilise, el tous les fragments de racines ont elt trails au fongicide avant le 
fraitement Nous avons taif deux plantations distinctes, Iapremiere le 20 mai, la seconde le 2juin. 
Des comptages de taux d'occupation onl e realises plusieurs fois au cours de la saison culturale. 
Toules les parcelles ont etc iecoltdes le 10 oitobre, ce qui donnait des saisons culturales de 142 
el 129 jours, respectivernent. Les resultats figurent aux tableaux 3et 4.Dans les deux essais, des 
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taux d'occupation intiaux et finaux si~nificativement plus faibles ont 616 obtenus pour les parcelles qui n'avaient pas requ leIraitement de pre-germinatior, e dans l'essai I letraitement d'unesemaine 6tait egalement plus faible que les trailements plus longs. Les rendements n'ont pas 616Offectues do faqon signficative, bien que dans les deux essais, le temoin (traitement 0)alldonne
lez rendements lesplus bas. 

Tableau2.L'etficacite delaDCNAentrempage pour utter contre lapourriture molledes morceaux de lubercules depalate douce 

Te, e-e 

Tv-c ' 
 J7a 
 8.8e8ne
 

DCl'75,',,:!2o ,e 80972 b
DCN75I 24ig 37 
 979 97 8b 
S83!a, 

Tableau effels3 Les dela trailement delongueur du pre-germination sur laleveelerendementel 

dcuces issues deOepatates fragments deubercules (essai 1) 

5-:,::
Sem: r,: ,, e.Projucto
 
n
 

-c s comimerclasable
 
0' -"22C38 
 217 a
!'..:: T 
 4 r 3ab 235 a 

::-:~~~~; -'72ab 25a8,.9b 
 258 a
,5"'::i4 a6 
 a 72a J 293a 

Suite a ces exporirenlalons, nous app quons generalement un traitement de pregermination
de deux a Irois se-iaines avarl do proced,'r aIaplantation en charnp Une plus longue periode de
pregermination pout presenler un certair avanlago Ian lasaison cu!lurale est Imidee en Iongueur. car lesgermes qui percent plus rapidement peuvent donner le maine eoel qu Jne saisonculturale plus longue. IIesl aremarquer que leIraiement do cinq semanes adonne les plus hauts
rendements, equivalant 
a une saison culturale une a deux semaines plus longues que pour les
traitements de deux el trois semanes, puisque nous savons que Iaugmentation de rendement de
laRedmar est d'environ 0.45t ha jour durant laseconde moitie de lasaison culturale (Scott of
 
Bouwkamp 1975)
 

QUALITE DES PATATES DOUCES PRODUITES 
A PARTIR DE FRAGMENTS DE TUBERCULES 

Etant donne que ]a qualite et,en particulier, laqualite pour I industrie de transformation, est unechose importante aux Etats-Unis, nous avons decide d'etudier leselfets exerces par les methodesde multiplication sur les differents facteurs normalernenl associes a Ia notion de qualite. Descultures ont etr,conduites en 1978 0f 1979 a partir de germes ot apartir de fragments de tuber
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cules. En 1978, nous avons cultive un cultivar et trois lignees seluctionnees (Redmar, MD 302, MD 
628 et MD 714) et, en 1679, trois lignees selectionnees (MD 628, NC 718 et NC 719). Ces deux 
annees-la, nous avons utilise un dispositif en split plot Aquatre repetitions. Les parcelles 6taient 
constiluees d'une seule ligne de 10 rn de Iong. 

4.Elfets du traitement 
de palates issuesfragments de (essaiz 

Tableau de laduree de pregermination surlaleveeel le rendement 
douces de tubercules2) 

Se,-%ar'es . ie.,:.e 'es Proluctnn 
CeI Voale 

rarne 27 37 rs 4: i's 48SuS commenca'sable 

22L ]I 3c 234a 
3c 721 271a

2 -8' 321a 
3 :2x: % 7, 3 311a 

21a 7Ab 284a 
a2K 7:. 87ah 326a 

A la recolte, nous avons determine le rendement lolal cornnercialisable et le rendement des 
difft rentes categories de"arusselir. Les racres ont ele travaillees le lendemair de !a recolte 
(conforrnem rent aux techni lu s el prolocoles standard, el des tests varies entrepris sur le produit 
Orut. Nous avons deterrmine le poids speciflque par posee el deplacement de I eau, le pourcentage 
d azote par le Kjedahl total, le pourcenlage de natieres secnes a partir db'cnantillons seches a 
Ietuve Lacdvle de pronolase(nor cissemnl) ut etabie en traitant les racines avec des poids 
egaux d eau disiee el des solutions variees h1 g detnouree par litred H:O d,log de calechol par 
ire dH.0 d, el Ig de t~oruree lg1 FeC , par hire d H:O d) Les valeurs colormetriques (L, 

albedo a coloraton rouge elb. coloraton jaLne) furent delermmirees par le corrpteur de ditt
rencos coI/irnetrpques Hunler par rippojrt a un panneau slandard de palale douce (L 58,6, a 
2094 b - 9,? 

Des echanrilons de conse: yes crit ere analyses en''ron six mois apres la rnise err boite, a I'aide 
dun corpleur de difflerence colorrrrnetrque Hunter le pourcentage de fibres a e16 determine par 
les procedes AOAC et la lerrnete mesu'ee on foncion de a resistance au cisaillement a I'aide 
dune presse a nsadhr Al!o-Krarr-r Los resutals sonl presenles aR Tableau 5 

Pour Ies dUX anneefs l[s e t] t. sent siailaires, Dien que es eIlers ne sorent pas obligatoire
irenI sig ficatifs bans les deiix cas IIsomblerarl que des rendernents reburts solent probables de 

la part des cultures issues (e frag'ents de tubercules, du morns avec les cultivars el les techni
ques dent on dispose. Ces rendeirents reduts peuverit dtre parliellement atiribues a une saison 
culturale effective plus courte 

Pluseurs caraclerislques quaitatives peuvenr aIre oorWioures dans le cas des patates douces 
produes a parlir de fragerents do racines el necessitent rie plus ariples recherches. La concen
tration plus basse en azole, surlout Cuand elle se traduit par des valeurs crnprolones plus faibles, 
constilue probablenent le problenre le plus grave. En ce qui concerne 'aptitude a la transforrna-
Iron la trmele inleroure el la decooraltion plus prononce (Itraduiles par des valeurs plus basses 
pour L et des valeurs' A Lplus oleveesI constiuent le problme le plus preoccupant. 

IIy a cependant quelqUe raison d elre opltrmsle parce que cerlanes interactiors cullivar '7 
aitement sont du type inverse, ce qur indcique que cerlairs cullivars se comportent mieux Iors
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qu'ils sont issus de fragments de racines 2- 1.u de germes. No is sommes donc capables des,6ectionner des lignes -ui ont un bon comporemen! et qui sont de qualit, Iorsque cultivbes A
partir de fragments de racines, 

Tableau5. Las nifticalion slatisique deseffets surles surrendemenIs et us facteurs liis a[aqualite d ifferentsbruts
produIs

et enconserve pour chacune des deux annees 

Ca' -blg~e"'en., ,y',,vs ,23k",,:, EiffeL '!'CJesCi.:'a'S omn 'Cus' 

173:T -1978 1979 
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Frrmess-srear 65" 98 ns 
 ns 
"- iess-gnvfcaIcfs
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in7Polance deIeld Me'acson Suv aelanature R)effet
dehntera,r nverse
 
rMlefleie agntude

'Lesmvycvvescs revcemenls oblenus aver des exp en
ftdgmens deracivesmeespJrcenage doceuxohenus Apart degormes 

SELECTION POUR LA PRODUCTION DE FRAGMENTS DE RACINES 

Notre schema de selection se ddroule comme suit (Tableau 6). Les plants son[ cribles sur lacouleur de laracine en serre en find'hiver ou au debul du printemps ; ensuite, les boutures de tiges
des plantules relenues sont cultivees en 
champ pendant 1'616 elselectionn(es sur leurs caracteres horticoles en automne. Eltes sont consenvees en magasin et, a la fir de I'hiver, selectionnees
pour leur aptitude a une bonne conservation, oul specialement en fonction de leur resistance aux
pournilures de laconservaton.
 

Les racines sont mises en plates-bandes au printemps, bvaluees pour leur aptitude a emeltredes germe,, puts retirees des plales- bandes. Les germes sont enleves et les racines soni d(coupees en morceaux de 20 a25 g, et dix morceaux de chaque lignee sont plantes. Nous designonsces operations soias I'appellation d'evaluation preliminaire. A I'automne, les parcelles sont r(coltees eldes chox sonl failssur labase des caracteres horlicoles, du petentiet produclif, du taux dosul"ie, etc. Les lignees relenues sont alors recoltees, sichees et slockAes. Au printemps suivant,les racines sont decoupees, traitees avec un tongicide et mises en conditions de pr6-germinationpendant deux Atrois semaines. Apres t'oblention des r(sultats sur lepourcentage de pourriture en 
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selection arUniversite du pour des 
adaptees fragmentsracines 

Tableau6.Methodede utilisee Marylandrepererlignes depalatesdouces 
a la production de de 

Selecltons retenues 

Epoque Annre sa Crsere apalirdes 10000 
plants dor;,ne 

DeboI esr5 1 Sere Coleir nea cnairCeiaar7 ,oe 3000
 
Automre I Champ Ca'acesno1;coies 400
 
eo I'-Ica 2 on tuceCr'Iso" 350
Conserva Apt a!a atrn 


F"u.',e-pa 2 Su Cau gerCe 300
PRates-baoneses , ce 

lemu!l
p!cato"
 

A cre 2 Cramp Raz e', ca,acte,es coies
essa nees non 30 
p'se'm rae
 

Debr Cs'atn :cre a a noServal 25
A",! o 
F dI "ie'% j I ran Pes a,x nurr! 15,, s Preger stale es 

Auno'~ 3 esa "es ecaracierescoles
j Cra'"! Daz, les sur non 10 

Daeu' ce~ 4 Coqser,,a:-A :ce a[: ona cc'servai 
Fr CuJp'ato,- 4 Pe9 ' na!r Res st:Ie'e auxourmus 5 

Cramp, Ca'aerates 2-3Auto"e 4 essa a noncoles rendement.qual 

pregermination ef Ielimination des lignees peu irteressantes, les fragments de racines sains sont 
plantes dans ce que nous appelons des essais o'observalions, habituellement sans repetition. A 
Iautomne. les hgneaS sont une fois base des caracteres horticoles, lede plus selectionnees sur la 
faux de reprise et lefaux de grossissemanl du morceau de racine. Les lignees retenues sont 
plaees en essa's avances ou renvoyees aux essais d observatioq du printemps suivant. Les 
essais avances sont habituellement repetes et, en aulomne, nous oulenons les resultats de ren
dement etde qualte. 

LA POURRITURE 

Les resultals fournis par trois annees dessais dobservation (Tableau 7)indiquent qu'ilexiste un 
niveau relali, ement 6.leve de resistance a lapourriture dans lapopulation mais itfaut remarquer 
que les fragments de racnes avaient ete tradtes par trempage dans un bain de Botran a ra:son de 
12 g litre. prealablement a !apregerminalion Nous altribuons ce niveau de resistance Adeux 
causes. Premierement. los lignees ont ele sournises , deux bvaluatons separees pour leur apti
tude aune conservation sans atteines de pourrilures, etdeuxiemement, les fragments de racines 
n'etaient pas tradtes aux fonqicodes dans Iessai preliminare etseules !us lignees qui avaient 

7 Distribution treqUnlille deslignes en 

deuAsenaines apresdecoupage
 

Tableau observation pour lepourcentage defragments deracines pourris, 
le 


•ce",'en e'.+az eaa,:,us 1 F'sneque 

55 298
 
05-24 138
 
25-493 223
 
50-999 117
 

100-1909 106
 
20 117
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manifeste une bonne reprise avaient 06 choisies pour participer a I'essai d'observation. De cetleid~on, laplupart des lignees tres susceplibles avaient e1e elirinees avant les essa,." d'observation 
dou proviennent ces resultats 

Un bon etat sanitaire indemne de pourriture est une grande qualile et ce, pour deux raisons. Toutd'abord, !a perte de morceaux de racines, donc de materiel oe rnu!tiphcation. a comme consequence Iutisatron oune quantite de mateliel de piantalion superieure d lanormale. De plus, leslignees plus susceplibles ont un taux d uccupaion du sol plus faible, meme lorsqu en prend gardeane planter que des morceaux dCracin s sais Er, 1976, r'ous avens olante os 1.6'qiees enessai doDservalion bien que certanes dentre oles eussent une faible resistance Nous avonstrouve une correlrhion ineaire hautement sgmficatle de -0 6,12entre lepourcentage de pourri
lure ellepourcentage de reprise. 

Nous sommes persuades qu au fur et a mesure que lenfveau de resistance a lapourritureaugmente. Icldevient possible de se passer de lusage des fongicides avant lapre-gprminalion. 

TYPES DE REPONSE ET CARACTERISTIQIJES ASSOCIEES 

Comme indiqu# precedemment, nous avons releve six types de reponse el,en 1980, nous avonsrealise une etude minutieuse des 220 lignees dans notre essai preliminaire. Outre c-ie classificaton des hignees selon leur type de reponse, nous avons aussi releve lefaux de reprise ellenombrede germes vivants par emplacement. Les resullats sont donnes alaFigure 2. 11faul noler que les!ypes prbdominanls sont ceux qui presenlent un morceau de tubercule grossissanl lIes lypes TG)etceux qui presentent des racines fillesindirecles ties types Fl). En ce qui concerne lerapportgermes emplacement, les valeurs infrieures pnedominent, e en ce qui concerne lerapport repri
se emplacement les laux superieurs de reprise predominent. 

Reprise, germes emplacement, eltaux de germination (obtenus en plates-bandes de muitiplrcation) pour cnaque type de reponse sont presentes a laFigure 3. Ifaut noter que lous les types aracines illesdirecles (FD) ont e1e fusionnes,etant donne que laclasse FDTP comprend seulernentdeux individus. On s aperi;oit que les classes FITD elTG sont tres dferentes des autres classes
de reponse pour les deux variables. Ceci abta veritfi 
 par des tests de non-homogeneitde, 

>Moyenne 1.97 Moyenne :6.92 
'S 20 =0.SD080 S D=3.06 
.2)
 
(.) 
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0 X c",d C <_o 
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~ C IL.,r42~ c~ .. 1 Reprise 

-- Cc'J rr n
Type de reponse Germes emplacement 

Figure 2. Frequence r, Iive des types de reponse, nombre de germes par emplacement elfaux de reprisedans tine populaton de lignees de palate d0uce pilantees en fragments de racines. 
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Les relations entre la reprise et germes! emplacement ont 6t6 recherchees par regression poly
nomale. La courbe de regression fut calculee comme etant Y =0,05 t 4,26x - 0,77 x2 (R2 = ,323) 
ou y est le taux de reprise escompte et ', est le nombre de germes emplacement. Ces relations 
peuvent tre expliquees en admettant que les lignees a production de germes taible ou lente son 
plus susceptibles de succomber aux attaques des pourritures ou des insectes avant que les frag
ments ce racines aient bien repris. Les types agermination plus vigoureuse sont davantage capa
bles demettre des germes rapidement et en abonoance, ce qui diminue la vulnerabilite de leurs 
morceaux de racines aux altaques. 

80 Moyenne 2 44 Moyenne 8.24 

S D= 1.94 S D 1.94 
S40, 

Moyenne z2.08 Moyenire 7.07 
SD:0 91 S D295 

LL401I 

.80004I £ 4.2rSynO-I Ioen 
.g 0 F .. - f --- ,ti... -

80,
 
>r . Moyenne I 92 Moyenie 6 95 

e 0' SD:0.69ITI05D:2 25 

80i 

ur Moynn 98 oyne 45 -" 

SID =0.68 SD=20 

40! 

C) M' CY" a) ) - D 0, 0 Ci)- CT - . 
0 ' . .. . 

Germes eoiplacement Reprise Germination 

Figure 3. Frequences relatives des germes emDlacement, de reprise el de I'evaluation de la germination 
pour les dtf6enls types de reponse TG - FD -FITD -FITP - FITG 

Les relations entre les qeroies des emplacements ayant ropris et la reprise des dilferents types 
de reponse est quelque peu embroullee (Figure 4). Un test de coincidence des equations de 
regression indique que celles-ci sont significalivenient difterentes mais aucune des equations 
propre achaque classe de ri~ponse n'est aussi bonne que l'equation generale en termes de valeur 

' do R, 
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Figure 4. Courbes de regression polynormale !radusat les relations des taux de reprise et des nombres degermes par plant pour les ditterents types de eponse 

Les relations iant la germination (notee en plate-bande de multiplication comme bonne, acceptabie et faible) et les diffterenls types de reponse ont fail Iobjel de travaux. Nous avons 6tabli qu'engeneral, les lignees abonne germination etaient distribuees au hasard parmi les types de reponse,mats que les hignees a germination acceptable ou faible edtlent representees en quantites pluselevees que prevues dans ies classes FITD. FD el la classe de fron reprise (NR). Nous interpretonsces resultats en disant que la germinaton faible se produit chez les plants a reprise faible et quechez les plants rescapes. le tragment de iubercule plante a toutes les chances de disparaitre.C'esl ainsi que liaclasse FITD est constiluee de lignees qui sont generalemenl de mauvais producleurs de germes, avec pour consequence un nombre plus taible de germes emplacement et d'em
placements vivants. 

Les relations entre le nombre de gerrnes avant repris eniplacemeri et le taux de reprise chez les 
diffrentes classes do germination sont plus revelalrices (Figure 5). 

On s'aoergoit que les types a germination acceptable ot faible presentent, par rapport auxlignees a bonne germination, un rapport different entre Ienombre de germes ayant reprts'empla
cement el la reprise La nature quadratique de la reponse peul s'expliquer si I'on admet que lesfragments de racines proximaux reprennent a un taux plus elevb que les fragments dislaux chezles lignees a germination faible el acceptable (presumees montrer un taux plus eleve de forte 
dominance proximale). 

Amsi donc, les lignees de selection, represenltes par le c6te droll des courbes de regression,sont conslitues de types agermination taoble ou acceptable, et a forte dominance proximate. I enresulle une plus torte reprise des fragments proximaux que des fragments distaux ce qui se materialise par davantage de germes vivants plant e un taux de reprise plus bas. Nous pouvons aussiexpliquer la nature quadratique des types de reponse FITP et FITD en notant que ces classes secontposent a raison de 25% et 400o respectivement, de lignees a germination acceptable ou 
faible. 
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Figure 5. Courbes de regresson polynomiale traduisarit lesrelations entre le taux de reprise et lenombre de 
germes par emplacernent pour lesdifferentes classes do germination (evaluees avant plantation). 

Limportance de larelation entre !'aplitude a germer et le type de reponse est soulignee en 
comparant les types de reponse de I essal prehminare de 1971 avec ceux de I'essai prdliminaire 
de 1980 (tableau 8)IIest anoler que Iatrequence des groupes de rdponse FD et FITD adiminub et 
que lafrequence des types de reponse FITG et TG aaugmente. 

Tableau8. Pourcentage defrequence des reponse et des anneeset 1980types de categories degermination pour les 1971 

19OK 

RTG 22.2 232 
FiTP 2!8 18.2
 
FITD 194 17.3
 
FDTG 194 114
 
FDTP 10.1 0,9
 
TG 39 22.7
 
NR 31 6,4
 
BoqgermOn 232 746
la: 

Germatosaccepae 37.2 113
Germn'l!n l 141r1t cs be 39.63. 14,1 

Nous pouvons conclure qu'en augrnentant I'aptilude a emeltre des germes de lapopulation 
globale, nous avons auss! augmentd ]a frequence des fragments de racines qui grossissent, e 
diminu lIafrequence des racines tilies directes dans lapopulation. En I'absence de donnbes pour 
Iannde 1971 sutr lareprise etle nombre de germes vivants plant, nous ne pouvons que supposer 
que ces deux tacleurs ont augment6, suite a la capacite accrue de germination de lapopulation. 
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LES FACTELIRS PHYSIQUES AFFECTANT LE 
RENDEMENT EN RACINES DE LA PATATE 
DOUCE 

A.SAJJAPONGSE et Y.C,ROAN 
Centre Asatque do Recterche et de Developpement des Cultures Mara;cheres.(AVRDC) Shanhua, Tainan 
74 1.Taa;;an 

INTRODUCTION 

Dans le cas de 'a patate deuce, comme chez la piupart des plantes a racines, ce sont normale
ment les rac.nes ekes-mnmes qui sent recollees et qU1consituent Iahiment L'etendue du deve
loppement racnaire. et donc du rendement en lubercules, esl efluencee dans une large mesure 
par le developpement vegetatif ou croissance des hges Dien que es conditions favorables au 
developpemont des tges ne sojent pas tojours celles qUofavonsent la formation des racines. Une 
plante few wl1ue atres Souvent une production de racmes peu clevee. On pensea thges vgoureuses 
que le prom:er stade de formation des racines estl accurmulatorn de pholosynthetats en parliculier
d(hydrates de carbone provenant de aparne aerienre (Austin. etfi 1970) La date d application de 
1azole I rrrgaton 0u !numidit6 du sol el es propltoes prysI qes du sol fgurent par m les fac
teurs auxquels on atrnrue un r6le riporlant dans le r ndernrF ei rac rne UnLexces d azole peut 
causer u deveoppement exagere des tiges, marls aussI (We redwcthor du rendement en racines 
Johnson et Ware 19481 Lana el Peterson 1956. Do Geus 19671 Jon's 1t9611 avance que 
3810pi enwrorr d eau saisonpere est !a quanlte d eau requ se par une Culture de patates 
douces Pearson :1961, a etabi qu une irrigaton de 251 mm par semare clait suffsante pour 
assurer un rendement eieve ern palates deuces, aiors qu wee rr qatOn de 127mim par semaine 
reduisait le rendemornt de rnamere signifcatve Une secheresse temporaire Imposec a Un certain 
moment est susceptible de contriouer aune formatior accrue de racnes . loutefois. la cornpacite 
du so pout egaiement avoir une nfluence significative sur le rencdement 

L objeclf de celte etude est d evaluer Ieffet de I rrigation el de la compacite du sol sur les 
rendements en racines des palates deuces. 

MATERIELS ET METHODES 

Trois experiences ont ete realisees pendant la periode 1979-80. Deux experiences en champ 
avanent pour but d efudier leftet de I epoque dirrigation : et la troisieme, reatisee en pots, d'etudier 
Ieffet de iacompacte du sol sur le rendernent en racines. 

Experiences en champ 

Les deux experiences sur le terrain, tune a I'automne (12 octobre 1979-31 mars 19P0), I'autre au 
prinlemps 119 mars-31 juillet 1980) etaient identiques, excepte que dix irrigations furent appli
quees comme traiemernts en automne el 12 traitements furent app'!ques au prinlemps. 
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Un disposilif en blocs ornpletement randomise fut utilise, les traitements s'effectuant sous 
forme d'irrigations faites adifferentes epoques, de 20 ours apres laplantation (JAP) a120 jours, el 
repetees quatre fois.Le terrain furd'abord travaille au pulverseur rotatif eldes plates-bandes de 
3m 12 m,comportant troisbillons, furent arnenagees. Les repetitions Maent separees par des 
allees de 1mde large etles plates-bar des par des aldees de 0 5m.Avant !a plantation, ia plaie
bande fut fernisee avec 40 60 el100 kj ha d azote. de P.O. elde KO, fournis respeclivement par
de !ure du superphosphlate eldu clIorure do potasse Un mos plus tard, tous les trailements 
re,,curert
ori compiement de terticah rtie 40 et100 kg ha d azotc. etde KO. appliques le long
des ligres Le outface fUtauss exer"ule ace moment. Pour laplantation ftoulilise lalignbe de 
patlate douce selectronnee a IAVRDC. 1aAIS 35-2. Des boutures d environ 30cm d" long furent 
planlees sur es plales-bdaide, avec un ecartement oe 0,3 I (3lignes plale-bandel. 

Le premer trartement dfferente! dJirrigation commenca a 20 JAP. et tedernier a 120 JAP A 
chaque rrgaton. Inumidile du sol hiait amenee environ au nveau de )a capacite en champ.
Pendant ia croissance des plantes, lesmauvaises herboes furent elimnees alahoue. A la recolte, 
seule lahgne centrale tUtrelenue pour les mesures 

Experience en pot 

Cette experience en pot comprenait huit traitements constitues par huit densites apparentes de 
sol differentes Elle etait disposee en blocs cumpletement randomises et repetee troisfois, L expe
rience etait serre.
menee en dehors de la 

Le sol preleve du champ tut seche a Iair elpasse au travers d'un tamis a trous de 2mm. On ie 
plasa ensuitle cans un seau de 14 litres sur une epaisseur denviron 4cm, puis on lepila a I aide 
d un piton en bois pour quo sa texture dovienne d une compacile uniforme, veri ie au penetrorne
tre. Cette operation futrepetee par couches successives jusqu'a ce que Icseau soi presquce
rempli. De cette manere,hurt densites apparentes furent obtenues. Les traitements detailles trgu
rent au tableau 1. Avant lepitonnage, chaque lot de 18kg de terre avait recu 10.3. 9 et 45g

respectivement de sulfate dammonium, de superphosphate et de chlorure de potasse 
 Apres le
pilonnage. letaux d humrdtde du sol futamene au taux de capacite au champ et on laissa lesot 
incuber pendanttroistours avant lap;antation. Le 1 ' ao0t 1980, une bouture de 30cm do long do fa 
variete de patale douce selectronnee AIS 35-2 tut plantee dans chaque pot. Un taux d hrtmidte du 
sol correspondant grosso modo a lacapacile au champ futmaintenu pendant toute laperodce de 
croissance de plante. Alarecolte. le23 decembre 1980. lapartie superficielle du sol lutcoupee et 
pesee separement de laracine. Le rendernent en racines, lenombre de racines par plant, etle 
poids moyen des racines, furent egalement notes. 

Tableau 1 Details desfraitemenIs appliques torsdeI'exp6rimentaIion deprintemps 

TraC"
-
 Lectrre 
" ..,, va: v aupeneornere;;:_______.,__cc cm. 

2 T 119Se19 

2 2 123 So',3 185 4 130 2
 
4 199 '42 140 3
5 213 142 150 
 56 227 142 160 11
7 241 142 1.70 13
8 256 142 180 15 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

Effet de I'epoque d'irrigation 

Les etfets des epoques d'irrigation sur le rendement en racines, le poids des tiges, le nombre de 
racines et la taille des racines sont presentees au tableau 2, pour la plantation d'automne. Le 
developpement aerien ou le poids des tiges fraiches a e affecte de maniere significative par
l'epoque d'irrigation. La plus taible croissance des liges, correspondanl a 3,8tUha. 6lait celle du 
1emoin (sans irrigation). Parmi les traitements avec irrigation, la plus faible croissance a6rienne,
4,3t ha, correspondait a I'application de I'eau a 30 JAP, alors que la plus torte croissance, qui
donnait 6,9t ha etit obtenue par le traitement qui recovait krrngation a 60 ol120 JAP. Les resul
tats ont montre que I'irrigation effectuee au dernier stade de croissance donnait la meilleure 
production de tiges. Pour la production de racines, la tendance etait assez semblable. Le plus 
faible rendernent de 13,41 ha, elait celui du Idinoin, qui no recevait pas d'irrigation. Le rendement 
du traitement qei recevait Line seule irrigation a 30 JAP, 14,41 ha, elait beaucoup plus bas que
celui des autres traitements qu! recevaient irrigation aux stades de croissance plus tardifs, a 60, 
90 et 120 JAP. Les differences de rendenents en racines urent attribuees aux diffrences dans la 
taille des racines, comme I analyse des coefficients de correlation le montre (Tableau 3). Les 
resultats de la deuxieme experience, du prntemps 1980, ligurpnt au Tableau 4.Its concordent 
pour lessenliel Aceux de 'autoinne 1979. On ade nouveau observe que le fait d'iriguer a30 JAP 
redusat considerablement le rendemont en racines, qui etait memo plus faible que celui du 
temoin (5,6 contre 6.6t ha) L irtigation a 40 ou 50 JAP donnait aussi de faibles rendements. La 
meilleure appication unique duau elait celie faite a 60 JAP, avec on rendement do 8,31tha. 
Irriguer deux fois a40 et 90 JAP permetltail d obtenir le rendement le plus eleve. La dft, once de 
reridernenl etal attribuee a la difterence do lalle des racines (Tableau 3). 

Le rendement ecenonique do Iaculture nest pas loujours elroitement ide a la croissance totale. 
Pour la palate douce, une croissance excessive des sommets peut causer un abaissement de la 
production de racines. L inleraction entre e poids des tiges etle rendem nl en racines elait, pour 
I'essai d automne, haulernent significat:ve if 0,88-1. alors que celle puur lessai de printemps 
n'etait pas significative if 0.55) 

Tableau 2.Effel 35.2), aulomne 1979, AVRDCde repoque dirrigation sur lerendement ella ctoissance aerienne de lapatate douce (AIS 

67:".o":: , ., ' co -0 0u la13, c Dmnso racne 
ri, graciger 

413 12290 
60 52 14t5230

58 423 15209 
122 68 19 432 4869 

31,60 53 'F1 387 16467
3l0 56 !10 484 12035 
62120 69 i96 436 14721 
90120 65 176 392 15443
 
3060 9 23 65 192 
 434 14321
 
Sags rr;v"1!on 38 34 
 383 11676 

LDS05 168 9S s 

ns nons~gn f-Calt 

La suppression de la croissance foliaire selectivemenl par manque d'humidite peut favoriser la 
formation des boutons floraux (Willian et Joseph 1976) et l'poque d'irrigation pourrait avoir un 
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effet prononce sur le rendement en racines de la palate douce (Tanaka et Sekioka 1976). La 
formation des racines de la patate douce peut se trouver stimulee lorsque des periodes de seche
resse sont imposees pendant un certain temps pendant la croissance de ]a plante. Jones (1961) a 
montre que 'irrigation de la palate douce donnait les plus hauts rendements en racines lorsque 
40% de la quantite tolale d'eau disponible etait enlevee. Celte etude indique que la premiere
irrigation ne devrait 6tre faite qua 60 JAP. Dans ces conditions, une plus grande quantle de 
photosynthetats peUt 6tre transniise pour augmenter le developpement et ou le grossissement des 
racines. 

Tableau 3.Lecoefficient enlie lerendement enracines et le nombre deracine ellepoids deracines parplant,decorrelalbioi 
enfonction deIepoque dirrigation, AVRDC,1979.1980 

. , 3:,-" -' Ta,le es ac es 

S,4 095" 

Orss qfCa:ft- ':'b:, *cc 

deIepoque dirrigation sur lerendement enracines delapalate douce IAIS AVRDCTableau 4.Effel 35.2), printemps 1980, 

JAPra ,, '§lmerac'es PosHesrac nes,i g racns 

20 150 77 39 685

30 146 56 31 638

40 121 57 3,1 603

50 170 69 34 710

60 155 83 31 
 875
90 219 74 34 745

2090 188 91 36 808 
30,90 175 90 36 81.3
40.90 203 119 35 1021 
50.90 UJ5 10" 35 94E
20.30,40 50,60,90 1.6 100 39 848

Pas drgaton 173 
 66 1 3 675 

Effet de la compacite du sol 

Le tableau 5 montre I ellet de la compacite du sol sur la croissance et le developpement raci
naire de la patate douce. On aobserve que Iorsque la compacile du sol augmentat, la croissance 
de la plante Iait considerablement reduile, ce qui se traduisail par la reduction considerable du 
nombre de leuilles par plante et do la hauteur de la planle, mesuree a 30 JAR 

La meilleure croissance lail oblenue par ia plus faible densite apparenle du sol (1.10 g cc). Par 
cantre, Ieffet de la compacite du sol sur le rendenert on racines etait quelque peu different. Les 
rendements failbles provenamnt. de coinpacites (Iu sot soil Irop elevees, sol trop basses. Les 
meilleurs rendements de 367,7 a 110,7g plant lurenl obtenus a une densite apparente du sol 
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comprise entre 1,3 et 1,5 g. cc. Les differences de rendement etaient davantage dues ades diffe
rences au niveau de lataille des racines qu'au nombre de racines (Tableau 6). 

Pour obtenir des rendements meilleurs, la densite du sol doit tre prise en compte. Les resultats 
montrent quun sol meuble ou a densite apparente faibie favorise ledeveiopper-ent vegetatit aux 
depens de laformation des racines. Par contre, une densite aPparente elevee reduit a lafois la 
production racinaire et ledeveloppement aerien oe lapatate douce. et tegrossissernent des 
racines esl contrcarre. La veileure dcrns'c, ;6t d envron 1,3 a 1,5g cc.apparento du sol 


5.Effetdelacomnacitedu solTableau surlapatatedeuce(AIS.35-2), 1980,AVRDC 

.% n H:. I D . , -t 

'
 Pi " r c'" TaI ces racn s 
'3:,'es2, , g acr:. 

i 713 51 87243 E 467 , 3 9S3
 

127j 2 H 7;27 
b 35Jl
, 
 2 ; 4366 

733 .... 33 3 .
 3 i 208 

807 

6.Lecoefficient decorrelation entre leTableau rendemenl enracines dune part,et lenombre deracnes el de]aracine,[afaille 
parplante, enfonclion delacompacite du dautre partAVRDC.sol, 1980 

.'.>rxo' a ce 
-', es raciies 

,qe<'er' en:~~ otl-':376'
 

g,-fcat!
auntauxdeprobabileiae5 
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L'EPOQUE ET LA FREQUENCE DE LA 
CUEILLETTE DES POUSSES DE PATATE 
DOUCE A DIFFERENTS NIVEAUX DE FUMURE 
AZOTEE 

P.U.BARTOLINI 
Centre Philippin de Formation et de Recherches sur les Plantes j racines, VISCA, Leyte 7127, Philippines. 

INTRODUCTION 

Aux Philippines, on ne consomme pas sulement les racines do la patate deuce (Ipomoea bata
las (L)Poir), mais aussi ses tendres pousses. Les pousses de palate douce constituent une bonne 
source de vitamines Aet BI , de ter et de proteine. Elles sont aussi une source potentielle d'ali
ments et de fourrage pour completer l'alimentalion ordinaire de Ihomme Pt des animaux. 

Les pousses de patate douce contiennrent jusqua 2,8g de proteine dans une portion de 100g 
comestible (FNRC 19 68). Li (1974) a aussi ndlqu" que les racines de diffprci;rs cultivars conte
naient entre 1,3 °o et 25.8 % de proreine. Pour cueilhr les pousses, i1est donc important de choisir 
le moment de la recolte, de rnamere ane pas nure ala production de racmne- Les soomit s de la 
patate douce sont egalement precieuses comme materiels de plantation pour liamultipicatm .1.Le 
manque do materiels de plantation nilte souvent I extension des superficies de production. 

Los objecrfs de celte experimentation etaient de determiner I' ige optimum de la piante pour la 
cueiielte des poussos, do mtsjirel les etfels de ILfrequence de la cuemllette sur la formation des 
racines el smir Our composition chirniqu.e, et de determiner les effets de diferenls niveaux de 
lerilite et de nodes de cueillotte sur le rendement of les aufres caraoci ,st;ques agronomiques de 
iapalate douce. 

MATERIELS ET METHODES 

Trois experiences furent rbalisees pendant deux annees, el denommbes Essai A(comprenant 
deux essais la premiere annoe) el Essai B un essai la secunde anneei 

Essai A 

Cet essai eludiair I interacton de Idge du planl av(c afreqJuence dO la cueillette, - il ut realise 
la proimere annee :u coJUoS di - sOO)( , 0. autre hurnidedux sa]Si)s I UL1i0 Les trailements de 
l essai A qurent ci-apres 

Les mmes moelhodes el soins culluraux on ele utihises pour les deux saisons culturales, Une 
rtose unforme d engrais de 60-62. 4-49, 8 kg de NPK ha ful appliquee a )a plantation. Des bou
lutes apicales de trenle centimutes de ia variete BNAS 5, furenl plantees une par une a 25cm 
d ecartement sur des ignes, celles- ; elant Ocatltes de 100 cm. Le deshorbage ful realise a la 
dernande. Sarclage, mnage e bullage furenl execules un nios apres la plantation. Les sommilbs 
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furent coupees A35 cm au niveau du septieme nceud a partir du verticille de feuilles non-ouvertes. 
Enfin, on rassembla les donnees concernant le nombre etlepoids des sommites, ainsi que les 
racines commercialisables et non commercialisables a iarecolle. Le di.positif en blocs complets 
randomise a trots repetitions fututilise pour les deux essais. 

Culture desaion seche Culture desaison humide 
Coe dualement AgeCup!an!a la cue:llete" Ageouplantalacuelilelo I 

iSema resan'es o!nmton) iSeranesPprep nlation) 

To Pascecue:.!ere Pasdecue:lene 
TI 
T2 

4-6 
6-8 

48 
6-10 

T3 8-10 8-12 
T4 10-12 10-14 
T5 
T6 

12-14 
14,16 

12-16 
Cuelletle conglnue 

T7 10-16 
4-16 
-

TS 12-16 

cueIleles b-hebcom ja res saul To,etqu:/ Deux a ilerva!les event eu, DourT7 T8 fuen, ecmes 04et3lo s. resoectivemeni 
Y Tros cue!eres b-hemomam ,es Ieu pourelqu, 0e7fousa,nte~vailes eurensaul To T6 fulni ecfres respect vement 

Essai B 

I fut realise adeuxieime annee eletudiail des combinaisons de plants cueillis Aqualre Ages
difterents et Iraites a cinq differents niveaux de fe,ilsaton. Ils comprenaient un temoin non cueilli 
(To). une triple cueillette a intervalles bi-hebdomadaires aux semaines 6-10 (T2) et 12-16 IT5) 
apres laplantalion el une cueilletle failesept lois commenqant a la4'" et s'arr~tant ala161' 
semaime apres Iaplantation (T6) Les niveaux de ltrtilhsation observes etaient de 0-0-0, 0-60-60, 
30-30-30. 60-60-60 el 90-60-60kg ha do NPK Tous lestra:tements a l'engrais turent appliques 
au moment de laplanlatioln saul 90-60-60: dans ce cas, un tiers de l'azole lulapplique un mois 
apres la plantation Le reslant de I azote futapiiqu'r au moment do laplantation. 

Lessai fulrealise selon tn disposilif spit plot a troi , rdpetilions. Ia parcelle principale etant le 
niveau d'azole el la soUS-parcolle ' ge ,Iu plant au sommol de Ia cueillette. Les r'sultats furent 
rassembles suvanl lesysteme adopte pou, 'essa A,of 'analyse de laracine pour son contenu en 
amidon eten sucre fulincluse. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Retidement en racines commercialisables 

Les rbsultals four os par lacilture do saison seche (Figure 1)montrent les effets de lacueillette 
sur lerendement en racoes c(,mmercialisables. Bien que depourvue de signification stalistique. 
les differences numeriqePs dlrendement en racines semblent obeir a une certaine tendance. 
Compare ATo tedmon zero cuefllettle, Ieplus haul rendement fulobtenu par T1, soil Ulie double 
cueillette effectuee environ uwiiois apres laplantation, qui adonne un rendement de 211 ha. II 
eail sumv 1 '.,par T2, cueilh enwron mois apres Ia plantation, avec un rendoment de 201 ha de 
racines traiches conmercialisables Les resultals donnen! a penser que ladouble cueillette aug
mentait lerendemen lorsqu elle elait alors que Ia plantle etait Age de un Adeux mois.effectue 
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Cependant, ifapparait que la cueillette est nocive vis-a-vis de la production de racines lorsqu'elle
est pratiqu~e au-del de deux mois apres la plantation, La formation et le developpement rapides
des racines se situent Acetle periode. Comme l'indique le r6sultat de T7, en augmentant la fr6
quence des cueiilettes Aquatre fois, on reduit le rendement de faqon encore plus drastique. 

25
 
] Racines non commercialisables
 

7TI [ Racines cornrnercialsables
-220 "T 

55 

E Figure 1. Rendement moyen en raci
nes commerciatisables et non commer-

X, cialisables de palate douce, en fonc
lion des trailements de cueilletle, cul

5 lure de saison seche, 1979. 

0 4- 6-8 8-1010-12 121414-1601612-16
 
Age du plant a !a cuehiette
 

et frequence des cueillettes (sernaines)
 

La culture de samson humide montre des differences significalives entre les traitements de cueil
lette (Figure 21.Compares au To (lemoin), T2 donnait le rendement le plus eleve de 17,1 tha, suivi 
par T5 avec 16,8t ha de racnes Iraiches commercialisables. T6 (cueillette continue) provoqua 

20 - Racines non commercialisables
 

[ Racines commercialisables
 
T2 -T4 T5 

15' 

10 ,Figure 2. Rendement rnoyen en racia nes comrnmercialsables et non commer-A T6 cialisnbles de patate douce, en fonc{.'lion des Iraitements de cueillette, cul
cc 5 X-5 /lure '/ de saison humide, 1979. 

0 4-8 6-10 8-1210-1412-16 en 
contlinu 

Age du plant a la cueillette 
et fr~quence des cueillettes (semaines) 
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une reduction drastique du rendement avec 7,1 t ha. La triple cueillette pendant le cycle de crois
sanre de laplante eut des effets significatifs sur le rendement de lapalate douce, Ainsi, un rythme
de cueillette approprie augmente le rendement mais une cuerletlte plus frequente et continue le 
reduit considdrablement. 

Au cours de !adeuxieme annee, dans lessai B,les poids dces racines cimmercialisables a ee 
affect, de facon signific par I. cueillette elnon par los trartements dengrais lFigure 3). La 
fertilisation n a pas comb :.e I,,,.duction du rendement en racrnes commercialisables causbe 
par lacueillolte, et ceci conlkrmc aussi les etudes faites par Gorizles efal 1977). To (pas de 
cuedlette) adonne leplus haul rendement de racines commecialisables, suvi par T5,avec 22,0 et 
18.5t ha, respectivemenl. T6 (cueillette continue) adonne le rendement leplus bas avec seule
ment 12.81 ha de racines commercalhsables. 

0J Racines non comrnerciahisables To Pas (to cueitlotle T2 6-10 semaines
 
25 L] Racines cominerciatlisables 5 12-16 semrnes T6 Cuelettle continue
 

-To
 

201 T5 T25151 T 6 

1 T5 T2T5
 

1,j1,H1 

0000 0-60-60 30-60-60 60-60-60 90-60-60 

FormuLtes dergraIs 

Figure 3.Rendement en ractnes commercialisables elnon commercialisables de palate douce (BNAS51) enlonctior,de I ingrais et des trailoentsde cuedlette, culture de saison seche, 1980 

Nombre de racines commercialisables 

Un rendement eleve est associe a lafois ades racines commercialisables plus grosses eta leur 
nombre plus elee. La cuedletle flae a trois reprises seulement favorise laproduction d'un plus
grand nomnbre de racines commercialisables (Tableau 1,culture de saison humide). T6 (cueillette 
continue) a reduit considdrablement lenombre de racines commercialisables dans toules les 
cultures. 

La lertisation el les cuerlletles ont eu un sureffeltlenombre de racines commercialisables 
(Tableau 1. saison seche). L'augmeriatron des apports d'engrais a redut lenombre de racines 
comrnerciahsables. Ceci peut dlre d?' alacrossance vigoureuse de aplante qur produit alors plus
de matieres vegelalives elun rendemn t plus faible. Labsence de fertilisation etde cueillette 
tavorisail par contre un nombre plus eleve de racines commercialisables 
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Rendement en pousses 

Une cueillette frequente ou continue augmentait successivement le nombre de pousses, dans 
toutes les cultures, de sorte que plus le nombre de cueillettes tait e1ev6, plus le nombre de 
pousses recoltees etait important, bien que cela reduisit le rendemen' en racines (Tableau 1). 

Tableau1.Nombremoyen commercialisables nombre depoussescommercialisables douce 
(SNAS51)enfonclion de'ligeduplant dela cueillelte elde'engrais 

deracines einon el depalale rcoltees 
alacueiletlte,frequencede applique 

,
ombre , !0:j.lrcesi11
 

Th Oe,,.eS Nombtedepoussesrcoliees ha 
Com-.rc alsabies Noqcomrrcrc asables , 104i 

EssaiA 
cubt
re de s,seche 

TOpascecued!erei 768 427 -

TI14. sefrnaesi 829 
 34.5 21.7d 
T2i6.8C2emrnesj 723 303 367d

T318-10 set 735 258 534da~resi 

T4l10-semaresj 827 415 654k:
12 

T512. 727
14rma nesi 416 67.0bc 
T614-Isen nesi 708 433 520c 
T7!10.!6sema nes; 720 373 1110a
 
T81,12-16 646 408seanes 
 791 b 

CV.'; 163 221 36 

Cute oesasonhulr'e 
TOpasce cue:le 348c 130e; 

T14-8sema'r, 33.7c
s 195 715c 
T2!6-10sema ncs 508a 149 110.1bc
 
T38.12 semanesi 365c 19.0 1170b
 
T4 1 -14s,'a,nesj 493a 162 
 1092bc 
T5 12-16 433bsema'nes! 188 1148b
 
TOcue e,counuey 275d 112 1782 a 

CV 218 30.4 184 

EssaiB 
Cu ture son"chede rs.s 
NS'eaj
ceeqisat on
 
FO10-0-0
1 1048a 469 a 50.1 
F1(0-60-60, 8901b 397ab 48.9 
F230 60.&G 872bc 370abc 520
 
F3160-60-60) 868bcd 
 284cd 54.7
 
F4r9--60O 804 e 206 d 
 55.2 

plnts
Agedes a'acueriefie 
TOfpas decueelene1 105.6 372ab a 

T2l6-1O 837bc
sema;.s) 315bc 30.7c 
T5l12-16 semanes 974 ab 464a 459b
 
T6(cuelelecooiruej 717 C 231C 81.1a
 

Cv j-t
 
Parc elie pc:pale 244 454 
 251 
Sous purcole 7.2 389 156 

/ Lesmoyennessujmesdelamrnmelenrefldifferenl pasdemaniero lauxde5%suivant sMultpleRangeTestsignificatse au I,Duncan 
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Teneur en amidon exprimee en pourcentage (poids de matieres seches) 

Le niveau de fertilisation et la frequence des traitements par cueilette ont atfecle le contenu en 
amidon des racines (Tableau 2). Des niveaux plus eleves d'engrais azote semblaient provoquer 
une augmentation du pourcentage en amidon des racines. F3 (60-60-60) et F4 (90-60-60) ont 
donne les plus forls pourcentages en amidon, (teas deux 67,1 %.)Ils etaient suivis par F2 (30-60
60) etpar F1 10-60-60) qui onl donne respectiven ent des pourcentages de leneurs amylacees de 
66,5 o et de 66.0 1. 

La cueilette a paru agir sur lepourcentage en arnidon dans les racines, comme lemontre l'oidre 
decroissant depuis la cIefliette continue T6) avec 66,8 0. jusqu'a lanon cucillette avec seulement 
66,0%odamdon. 

Pourcentage total en sucres 

Le pourcentage totalen sucres n apas ete affectb, ni par lafertilisation ni par les traitements par 
cuellette des pousses. Le pourcenlage en socres n'a pas non plus varie de fagon significative 
avec les engrais ou avec lestraitements par cueillette. 

CONCLUSION 

La cueillette augmente significativement lerendement en racines, torsqu'elle est faite environ 1 
2 a deux mois apres laplantation. La cueiilette faite au-dela de deux mois se montre nuisible ala 

production de rucmus,. une cueillette plus repetee ou continue reduit laproduction de racines de 
taqon prononcee. mais un rendement en pousses plus eleve est alors oblenu. 

La ferlisation azolee etla cueillette des pousses semblent agir sur Iepourcentage des racines 
en amidon. Le pourcentage des sucres tolaux nelait alfecte. n par lafertlsalion ni par la 
cueillette. 

2.Pourcentage enTableau amidon etpourcentage ensucres totaux enfoncion des niveaux defertlisation 

etdelacueillelte (surbase du matieres seches) zla poids en 

TI ' , CSdcreS1OiUX 

Niveaux defertilisation 
F010-0-, 
 6 126 
FIi0-60-60 12.5 
F2(30-60-60, 66, 12.3 
F3160-60-60 671 12.4 
F4190-60-60i 671 12,6
Ages decuelette 
TO!,ascuelereae 660 125
T2j6-10 apres 663semanesplantaton 12.5 
i512-16 semaines 667apes planIalton) 12.4 
T6lconltnuej 668 126 

ecflnalions prelevesTrois dans chaquerepemtronetalentmelangespourIanalyse atmdeprodureunechantillon secde 100 g 
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INTRODUCTION 

t-., Etats-Unis, environ 700000 tonnes de patates douces sont produites annuellement sur 
..uelque 48500 ha. Plus d'un tiers de cette production provient de la Caroline du Nord. Certains 
agriculteurs ne cultivent que quelques hectarpc alors que d'autres exploitent plusieurs centaines 
d'hectaes. En Caroline du Nord, quelque 11,00 fermiers cultivent ia patate douce, mais environ 
90% de la production est assuree oar 10 O ( es planteurs. Generalement, la palate douce est la 
culture principale de ces derniers q(i ont dadntage recours a la mecanisation que la plupart des 
petits cultivateurs 

Les operatons de production de palates douces sont intensives en inain-d'oeuvre. Lorsque le 
coot de la main-d rnuvre augmenle el ou quand celle-ci se fait rare, les besoins en mecanisation 
augmentent Les progres en matiere de m6cansation ont 0t6 obtenus principalement gr~ce ades 
efforts de recherche soutenus par des fonds publics et realises par des instituts subventionnes par
le gouvernement. La mecanisation ala ferme repose souvet sur les resultats de la recherche. Une 
telle mise en ouvre completee par d'autres innovations nombreuses a abouti a la mise au point 
dun equipement el de methode visant a 6conomiser la main d'oeuvre, dans presque toutes les 
phases de la production. 

U4'[HONNEYENT ]HUMUDTE.TEMPERtATURE 

Er,','iicN~ItrMAnANuP ONENEJI4OIE 

PRODCTIOC_ EOTSTODE q\,-

['i~~eT~')"I" l'O ~}:)" ~ Co'q T !' ,'fv T L I)AZ, El 

Figure 1. Schema de simulation du systeme de production de la palate deuce. 
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La mecanisation de la production de palates douces doit 6tre envisagee de fa(on systematique 
en pr~tant attention aux interactions entre les differents processaus et operations qui comprennent 
la culture, ia recolte et Iecoulement du produil. 

Le systeme do production do !apatate douce comprend cinq stades identitiables -production de 
,a plante crolssance de liaplanle, recolle el manpulations, condit~onnement a Ja terme et ecoule
meinl La figure p s0 nh ct iAp, l du fa,:,on schemaliquv el tentu do montrer les multiples 
iterdepenlances Acliacun de ces stades des amhiorationu son! possboles et des progres signi
fIcatfs oct deia ete reai ses 

Les operat ons decries cans cette communicalion sont exposees de faton plus complete dans 
un ouletin de production de la patale douce de Caroline du Nord IWilson e al, 1980). 

PRODUCTION DE REJETS 

Les palates douces sent multipliees par voie vegetative. Les pratiques de production commer
ciale de la patate douce incluent aproduction de relies apartir de, racines merest,. Les plants de 
patale douce (rac'res de rpservesl sont mis en plates-bandes au debul du prmnemps pour la 
production de retets La pregermination des plants a24-30 Cet 90-95% d hurnici e relative pen
dant deux aquatre semanes peut augmenter la production de rejets de faon signifcative. 

La plate-bande de palates douces doit btre installee sur un sol saolo-hrioneux bien draine, qui 
n apas porle de culture de palates douces depuis au mons trois ans (pour eviter les problemes de 
ma!adies propagees par les planlsl Ce sol doit tre bien travaille. Les plates-bandes dovent btre 
surelevees car la plupart des varietes de palates douces sont susceptinbles aux degts causes par 
les 'nondations. Generalement. les plants sonl reparltis uniquement a la surface ou sot prealable
ment prepare, pus recouverts delerre dune epaisseur unitorme de 5cm environ 

La reparlition des plants peul se faire manuellement en platant les racires one pIar une sur le 
sol Habiluellement. Its sent deverses avec precaution a parlir de boiles de 23 kg 1 gallon US) 
Cec; peut 6tre fait a la main en porlant la boile jusqu'a la plate-bande. Le plus souvent. cependant, 
une remorque transportant plusieurs boites de plants se meut le long de la plate-bande, tandis aue 
les ouvriers distribuert au, racines lour contenu, boite par boite. Des dispositis de deversement 
mis au point dans ce but peuvent 6tre montles a arriere de la remorque 

Des conteneurs pouvanl recevoir environ 450kg de racines de palates douces sent en vote de 
remplacer les boites unitaires dun gallon pour le stockage etla manulention des plants Le dever
sement de ces boites sur les. plates-bandes se fail en utihsani des disposilits de deversement 
mecaniques ou hydrauliques montes a Iarriere de la remorque Le transport des conteneurs dans 
la remorque pour alleindre leur position de deversement est habtuel!ement faciite par des trans
porteurs arouleaux. 

Un equipernent lourd de repartition des plants do patateL Sur les plates-bandes (Edwards
0Manufacturing C , Bufs, NC) a le mis au point pour repartr les plarils a Ia surface des couches de 

manicre continue et unilorme La tremie a approximaltvement la Iorme dtune pyramide renversee 
et contient 5675 kg de plants. L ouverture a la base do a Iremie esl de 305 cm , 76.2 cm. Le plant 
semence tombe par celte ouverture sur un transporleur hydraulique. Une repartition uniforme est 
oblenue en reglant la vitesse du transporteur et celie du lracleur Les blessures nftigees aux 
plants paraissent equivalents a celles observees en tilisant d'autres systeme de distribution. 
C'est le systeme le plus rapide el Iemons exigeant en rrain dceuvre actuellement utilise. 
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On peut minimiser le pourrissement des plants de patate douce dans ies plates-bandes en 
evitant de planter des racines atteintes de maladies. L'application directe de fongicides agrees 
aux plants enterres contribue areduire le developpement potentiel des pourritures. Des pulverisa
teurs abas volume montes stir tracteur sont utilises pour une operation. 

Pour retenir les racines mtres pendant les operations d'extraction et de coupe des rejets, cer
tains planteurs utilisent un tilet en matiere plastique. Ce filet est compose de filaments soudes 
ensemble par la chaleur lous les 5cm approxfmativement. Le filet se presente sous forne d'un 
rouleau monte a I arriere dun tracteur. Au fur et a rnesure que 'e Iracleur avance sur la plate
bande, le filet est derould sur les racires-plants, avant qu'ils solent recouverls de terre. La largeur 
du filet depasse de plusieurs cm celle de la plate-bande. IIest temporairement maintenu en place 
par des pelietees de terre disposees sur les bords latdraux. 

La couverture des plants de palate douce repartis sur Ia plante-bande peut se realiser grace a 
plusieurs types dequipement a barre de travail porte par attelage trois-points. De la terre bien 
ameublie peut dre epondue sur a plate-bande en une seule operaton En general, le sol est 
creuse enlre les plates-bandes dans ce but, ce qui cree des drains. La plupart des equipements de 
recouvrement des plates-bandes necessitent une lame ou un rouleau pour aplanir 'a terre unitor
moment sur les plants. Une profondeur de sol uniforme esl nmporfante pour oblenir uno production 
uniforme de rejefs. Une plate-bande top epaosse peut provoquer Lin manque d0,, une accumula
tion de CO- et. par la suite, It ddperssement! eta pourriture 

La fertilisatlon des plates-bandes est mtporlante pour obtenir une production maximum de rejets 
robustes et vigoureux Generalement. environ 36 kg de 8-8-8 NPK ou ne quantte6quivalente de 
1-1-1 sont recommandes par 100 uea couche Lengrais peut btre applique apres que les plants 
aient teerecouverts de terre. en utilisont urn epandeur dengrais. Le sol devrait ensuite btre lege
rement ratissd pour incorporer 'engrais dans les 5cm qut constituent sa couctre superficielle. Une 
autre methode consiste a incorporer I!engras dans la couche superficielle de 2,5cm de terre en 
Iappliquant a la voee avant de roceder a Ia confection des plates-bandes. Un egrais comple
rnenfarre peut dtre epandu a ta volee plus lard en couverture (a raison de 10 kg de NaNO 100m 2) 
apres chaque exar actn de I ejets 

La concurrence des adventices doit etre dvifee au maxiliurn dans les plales-bandes de palates 
douces si Ion veul obtenir une production optimum de rejets. L'application d herbicides agrees et 
recommandes (comine le dphdnomrd.it est reahsee a Iaide de putverisaleurs a bas volume, apres 
le recouvrerneni des plants avec a terre 

Le plant le palate douce est vulnerable aux gelees: c est pourquoi on recouvre generalement la 
plate-banue dun film plastique (1-2 rmn ddpaisseur) pour proteger le plantations precoces. Le 
film plasfique est fourni en rouieaux de difterente largeurs t doitdtre environ un tiers plus large 
que la plate-bandet el deroule sur le sol depuis I arriere du tracteur, de la mdmo fa(on quo le filet. 
Des disques espaces fixes en bout et de chaque cote dUfilm deroule sont utilisds pour le maintenir 
en place en y deposant de la terre La couverture de la plale-bande a laide de films plastiques ser 
aussi aconlrbler Ihum idio 

Si la plate-bande est recouverte de films plastiques, ce materiel devra dtre moderement aere 
toutes les 24 a 48 heures enl vue de evitr'exces de chaieur, la perte d'O , et I'accumulation de CO. 
Cela peut se faire en perturarrt le film plastique (errvron un trou de 1cm tous les 25 cm-') a ]'aide de 
courtes pointes fxees sur un tambour fire sur la plate-bande par le tracteur. Ouand les rejets 
commencent a edrerger du Sol e ou quand les lemperatures ambiantes journalieres atteignent 
environ 20 Cou plus, le plastique recouvrant la plate-bande peut d1re enlove. 
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TRANSPLANTATION ET PRODUCTION
 

La preparation du sol pour la production de la palate douce est similaire a celle des autres 
cultures en lignes. Les champs sont laboures et prepares aI'aide de 'equipernent approprie des 
que les conditions (desol le permettent, La largeur standard des lignes est de 107cm et des billons 
de 20-30 cm de haul sont confoctionnes. 

Los nodaites de tertlisaton varont. rnais une certaine quantile dengrais est habtuellernent 
appbqueo avant la planlaton. Cell-ci est sot epandue ala volee el incorporee au sol, soit appli
quee le long de a ligne. constituant alors une des operations cuIltrales preliminaires. Dans ce 
dernier cas. des fumnigants neraticides hquides peuvent bire appliques en meme temps . la trans
plantation doit alors Irt- r'lardee de deux semanes pour eviler tout accident Ouelle que soit la 
sequence des operations, I est important do preparer el (Ientretenir des p!ates-bandes suftisam
ment surelevnes. de fa,on a redLire lcs risques d inondation eventuele sube a des periodes 
pluveuses proiongees en fin de saison 

La transplantation des palalos douces des pliales-nandes aux champs lespacernent de 20-30cm 
dans la ligne) est realsee aIaide dequipernents sm.:aires acLux qut sont utilisees pour la plupart
des autres cultures maraicneres transplantoos Los transplants comrmerciaux peuvent 6tre extraits 
des plates-bandes ma s loSdo0Vnt (?Ire coLupes si!los plates-bandes sent soupponndes dhe berger 
des maladies Los rejets utlses pour Ia productor de plants-semences doivent etre sectionnes 
lors de arracnage pour eviler Ie transport eventuol de naladies. orginares duJ plant ou dui Sol, 
vers le champ Le prelevement des rejets apartir des plates-Dandes reste une operation manuelle. 

L utilisaton oes herbicides pour lulter contre aconcurrence de, adventices dans les champs de 
palates douces est largement repandue Des herbicides. cornrime le Vernolate par exemple, peu
vent tre apphques avant la plantation, ou des nirbicides de preenergence, tels quo le diphbna
mide, le choramben ou le DCPA peuvent 6tre appliques directerent sur les plants a aide de 
pulverisaleurs abas volume, dans le lour qui suit la transplantaion 

RECHERCHE D'UNE MECANISATION DE LA RECOLTE 

ET DES MANIPULATIONS 

O'Brien et Scheuerman (19691 decrivent l'approche aI aide apportee a la recolle telle qu'elle est 
acluellement appliqude aux palates douces Isdecrvent une machine consistant en un extracteur 
el6vateur et un lapis roulant de triage passant entre des plates-bandes, sur laquelle se trouvent 
des ouvriers charges de recuperer los racnos sur le tapis roulant La machine est precbdee dans 
le champ par un engin enlevant tiges et teuiilage el degageanl les Ilgnes. Les ouvrmers se trouvant 
sur la machine otfectuent l(!s mn.mes operations quo s is b1aient au sol ;s separent les ia cines 
des debris do tiges et des teuilles, classent les racires dapres leurs dimensions el leur aspect, el 
les meltenl dans des reciplenls qu peuvenl 6tre soil des caisses d'un gallon. soil des bacs de 
450kg, 

Haminerle (1971) examine a possibilite d un systetne pour la ntecanisation complete de la 
recolle des palates douces I propose aussi une premiere tentative de recolte combinant toutes 
les opdrathons en une seule machine: extraction, separation lerre-racine-feuillage, calibrage, 
nelloyage ot emballage. 

Burkhardt ot a/. (1971) presenlent la premiere approche d'une machine maniable el eficace 
combinant les operations de recolle des patates douces. La machine qu'ils ont mis au point mate
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rialise la conception d'un transporteur sureleve de tiges, equipe aussi pour teur separation d'avec 

les tubercules et I'limination de la terre. Les racines sont deposees dans de grands bacs dns le 
champ, et les operations de calibrage et de nettoyage complementaire sont assurees par une 

installation centrale. L'idee initiale de cette approche de systeme de recolte a 06 creusee et a 

abouti a ]a mise au point dune machine commerciale (Johnson Manufacturin C'. Pendleton, NC), 
utilise dune fagon limitee dans le sud-est des USA. 

Humphries et Abrams (1975) decrivent une machine permettant d'enlever les tiges teuillues et 

les grosses liges des racines avant le deterrage, et proposenl son utilisation tant avec des proce

des de la recolte assistee qu'avec des machines rcolteuses combinoes 

Le calibrage mecanise des patates douces en champ a fail Fobjet de certaines etudes. Goodman 

et Hamann (1971) et Carr et al. (1970) decrivent la mise au point d un calibreur pouvant 6lre 

ocorpore a une recolleuse. Ce calibreur est base sur le principe d'une ouverlure en expansion 

situee entre des tapis roulants se mouvant dans le mme sons pour creer le triage des tailles de 

racines, et d'un V torme do rubans actionnes par des axes de diftdrentes dimensions pour orienter 

le pre-calibrage. Ce schema a e6 en detinitve u111s6 pour la fabrication fixe aplacer dans une 

installation centrale de calbrago comme celle decrite par Brantley et a/. (1975). 

Le ressuyageot la conservation des palates douces sont determinants pour un systeme efficace 

de production La capacite de slocker los racines permet une commercialisation methodique du 

produit ainsi que sa disponibwlte tolt au long de Iannee. dans un otat de fraicheur. Le ressuyage, 

associe a un stockage bien pense. perinet de garantir un produit de haule qualite Kushman et 

Wright (1965 e I96 8i decrivent Iafacon de conlrdler Ienvironnement des installations do conser

vation par ventlation aenenne, ainsi quune methode de ressuyage et de stuckage efticaces de la 

recolte respectant los taux adequats de temprature et dhumidit6. 

Les etapes do la recolte. de la manipulation e du conditionnement, qui ont lieu a la ferme et qui 

constituent le sysleme de production. consomment la plus grande partie du capital humain et 

tinancier, sans compter a terre. Le succes enregistre par le producteur depend dans une tres 

large mesure de I organisation elicace de ces operations. De plus, lour nature tail qu'elles se 
prdtent aux innovations par la mecanisation. 

Comme pour beaucoup dautres cultures, la mecanisalion de la recolte a progresse en suivant 

deux directions: Ia recolte assistee el les recolteuses combinees. La recolte assistee est taite A 

Iaide de machines qui, ntroduiles lens1eprocessus, permetlent une amelioration des conditions 
de travaii do la recolte traditionnetle mais qui ne modiient pas fondamentalement la sequence ou 

les types d'operations devant Ctre accomplies. Les machines qui permettent aux ouvriers de router 

dans le champ pendant Iarrachage, par opposition au ramassage manuel qui impose a louvrier de 

marcher e de so courber, sont typiques de cette sorte de mecanisation. Les solutions de mecani

salion du type combine introduisent generalement certains changements fondamentaux, dans le 
processus, de mhme que dans les operations aaccomplir, el, genhralement, reduisent considera

blement I'etfort direct de I'homme. 

OPERATIONS COURANTES DE RECOLTE ET DE MANIPULATION 

La mdcanisation de la recolte de la patatoe douce et des operations de manutention progresse. 
Aux Etals-Unis, la plupart des palates douces sont toujours recoltbes manuellement. L'outillage de 

recolle renverse los billons de palates douces et expose les tubercules qui sont alors aisement 

ramasses e tries. L'etficacile de celte operation depend du reglage adequat de l'outillage et ce sa 

vitesse soinneusement conlr6lee. Certaines methodes de recolle comporlent renlhvement dps 
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tiges par faucheuse rolative, D'autres encore pratiquent la coupe des tiges a I'aide de disquesmontes verticalement (methode connue sous le nor de degagement). 
Les conteneurs pour palates douces vont de la contenance de 23 kg unlaire A450 kg pour lesgrands bacs Un planteur important de Caroline du Nord ultise plusieurs grosses bennes dunecontenance do 2200kg. Les untes manueles so composent do casses en tredlis mdtallique, decajsses en bos el de paniers. Cex-ci sonl portes manuolernenl depuis le champ jusqu'au transporteur el oujusqLau local do reSS.yage et de conservation Le transport de ces caisses estcouramrnent execute aIadoJe do pa!lttes Co qu sigofie le transport el rednjt les degbts. Des seauxen plastque soot utises poor Mrassor los palates douces et los amener jusqu aux conteneurs. 

Des corps butteurs deterrenl los pilates douces on leur causartl un minimum de dommagessupe,hc le . mais Is ne decouvrent pas tres bien les lubercules. Des modifications apportees aces corps bulleurs peuvent amehorer i efficacite u traval tout en respectanl I epiderme desracines. Une amelioration ires appreciee consiste acouper I extremte de la ane tournante et en yfixant une spirale rolative pour faciliter Iemiellernenl de la terre entouranl los racines 
Des arracheuses de pomme de lerre irlandaises sont populaires danis cerlains regions. Lourchaine de transport a barreaux delachent efflicacement le sol des racoes dans des conditionsd humidile adbquates. Mais la terre seche et legbre passe facilement a yraversinchalne de transporl et entre en contact avec los lubercules lendres, lour occasionnant des blessuras super

fici lles. 
De grands disques montes sur Iattelage a trors points d'un Iracteor entbte largemenl adoptesces dernieres annees. Les disques sent ajusles aun angle de 45" envron par rapport au billon et a10, environ par rapport a la verlicale. Les liges sonl seclionnees en m6me temps que les billonssont renverses. Ce systdme est efficace sur les sols legers, expose les racines sans les blesser,

nais n'est pas adapte aux sols [curds. 

La recolte assislee esl faite par des machines qui, apres fauchage ot operatiors de deblaiement,deterrent, soulevent et transperoent 1s palates deuces vers une eqorpe de triage se Iroivanl abord de la recolteuse Generalemenl, ies besoins en main d'ouvre sont similaires a ceux qu exigela recolle rnanuelle, inais lavantage reside dans le fail que toute la main d'oeuvre esl rasseibleeot que le travail pout se farre en position deboul ou assise au lieu de devoir avancer lentenenl en 
se courbant. 

La lerre qui accompagne les palates deuces s'arnoncelle peu a pou el est graduellemeint ehrninee en passant au travers de la chaine transporteuse. Des dispositis a secousses piaces sur la
chaine elevalrice permeltent d'eliminer la lerre. Pour une 
utilisation en sols !egers of sableux, lachaine est generalement continue pour le transport vors le haut ole triage Sur des sols pluslourds, une parlie de la chaine eleve les luoercules vers le Iriage ouJIs tombenl de quelquescentimeres sur une chaine horizontale. Celle chute legero emiete la terre et degage aracine. Lospalates deuces sent, le cas echeant, degagees de la masse de liges et de racwres einldes,choisies ou tribes d apres lour faille ou lour qualite (ou les deux) el distriobot es (als des coriteneurs pour olre amenees a I entrep6t. Cerlames machines pour recole asssee sontONMUMes odedispositifs mecaniques (sous la forme de rouleaux a ressort) qui dolachen loules los palatesdeuces reslanl altachdes a lour systeme racinaire, apres queltes sowiit passeos devant la tierni(re personne de la chaine. Ces racines son habituellement dirigeos vors on casier de rebut. 
Les systemes de triage ot de manutention derivant de ]'assistance a la recoIto varent selon lesplanleurs ol solon le type de machine uldise, Les palales deuces commerc;aisables peuvent btreenlevees du Iransporteur of placees, solon lour calegorie, dans des co'tereurs d une capacldt do23kg ou dans des bacs de 450 kg. Les rebuts ou aulres tubercules peuvent etre rojetes au sol ou 
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stockes dans un bac de 450kg place au bout du transporteur. Une autre faqon de proceder 

consiste a enlever alamain les tioes, mottes de terre, dechets et rebuts du transporteur ce qui 

permet de collecter toutes les palates douces commercialisables dans des conteneurs place,. au 

bout de chaine. Des dispositifs de bennes basculantes et ou rotatives sont prevus dans certains 

cas de recolte assistee afinde minimiser les deg~ts dus aux manipulations. 

Des evateurs a fourche sent utilises au champ pour transporter les palettes de caisses ou de 

bacs vers les camions charges de les amener a Ientrepdt. Ces elevateurs afourches sent encore 

utilises a Ientrepbt pour decharger les camions et pour placer les palates deuces dans les 

endroits de ressuyage et de stockage, ou pour lesy enlever. Des elevateurs a fourche a tate 
rotative sont egalement tres repandus pour alirnenler les chaines demballage 

Les recolteuses cornbinees sent des rnachnes qui deterrent, detachent etmettent les palates 

douces dans des caisses ou des bacs. mecaniquernent. Les operations preiminaires de coupe de 

lavegetation etou deb,aienent de celle-ci ne sont pas touiours ndessairgs. Le reglage precis de 

lous les organes composant liamachne est crucial pour vitr ,ertains dogts Los recolteuses 

combinees cotent cher et sont des engins sophistiqus Iebons operateurs et un 

minimum de gaspillage de temps pour o ' !Ct rrachage e IenlevementaCf la 

des palates deuces sont simlares aceux des engins d'assistdnce alarecolto. 

Les recoiteuses combinoes Iractees exigent lapresence dun conducteur de tracteur etdun 

operateur Le conducleur de tracteur survelle ieben fonctionnement, c es;-a-dire lavwlesse 

d'avancement. Ia protordeur de !alame dextraction etla vitesse de lachaine elivatrice. La 
combinee est munie do moteurs hydrauliques pour actionner lachaine, et de cylindres hydrauli
ques pour lacondulit do Dac. Cc systeme hydraulique est actionne par une pompe branchee sur 

une prise de force Une double ctaine est ulilsee La chaine suporeure Iransporle les plants 
intacts dent lestubercules restent attaches etsuspendus en dessous. La chaine inferieure est 

analogue a cello utilisee par otsengms d assistance a la recolle. Les palates deuces qui se 
delachent oms de leUr transport en hauteur sent recuperees dans lour chute etpoursuivent leur 
ascension Au somnmet du transporteur superieur so rouve une paire de machores a ressort qui 
separert !ospalates (JOLICUS des tiges. au cas oijelles seraient toujours altachees. 

Les palates deuces sent achemnes ver un transporteur reversible regloble transversalement 

qui les depose dans un bc de 450kg Les nacs places ces deux cles de a combme peuvent 

treavances ou recules pour atteindre larneilleure position de remplissage En position de rem
plissage, on bac pout 61re incline de facon a reduire Iecart de distance entre Iextremite du 

transporteur lateral Ptlefond do bac Le bac est progressvement ramene aone position horizon

tale au fur&ta mesure qu it so rempht. Le tronspoteur lateral est d abord amene dans lebac 

incline el ii est actionne d avant en arrere de faton arernplir lebac de faon uniforme. Le feuillage 

est transporte sur !a chaine transporteuse supereure vers I armiere de lacombinee d'o it est 

renvoye au sol. 

Des combineos aulo-motmices pour palate deuce ont ere construites pour dtre utilisees de faion 
precise. Elles arrachent one ou deux Iignes simultanernent et peuvent separer les petites racines 

destinees a la conservere des autres palates douces comrmercia'isables. Lo rerplissage automa

tique des caisses est analogue a celui qui aele ddcrit pour los combmnees aremorque. Un modele 

utilise entre 12 et24 bacs de 450 kg. alors quun autre utilise des bacs de 2200 kg La presence de 

deux operateurs est necessaire sur ces machines sophistiq.,ees. 

Des combmnees irlandaises pour pomne de terre ont 6te utihsees pour recolter des palates 
deuces destinees au conditionnement. Des modifications apportees aces combinees los ont ren

dues capables d'arracher des palates deuces pour lemarche prnmeur. Generalement, los palates 
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douces sont r6coltees dans les caisses de 23 kg en raison des problemes de logistique et demanutention des bacs dans le champ. Les deg~ls infliges aux palates douces sont estimes ne pas6tre plus importants que ceux enregistres par les systemes de recolte manuelle. 

RESSUYAGE
 

L'environnement ideal pour ressuyer les palates douces implique une temperature de 300 Cavecune humidit, relative de 90 a95 O%et une aeraion adequate. Le ressuyage favorise la cicatrisationrapide des coupures, meurtrissures et des paries ecorchees, diminuant de ce fait le risque depourriture. Le ressuyage diminue le ratalinement et la perle de poids et ameliore la qualite culinaire de !apalate douce en convertissant les arnidons en sucres. Les patates douces doivent 6tremises a ressuyer dans les deux heures qul suivent la recolte 
Des installations modernes, etanches sont contrules pour assurer des conditions oplimum deressuyage uniforme dans chaque local. Le chauffage et Ihurniditication sont assures par desfourneaux et es hunrid4icaleurs. Lair chaud et humide est distribud par des canalisalions situbs 

dans le plancher 

STOCKAGE 

Les conditions ideales de stockage des palates deuces consistent amaintenir une lemperaturede 130C, une humidite relative de 85-90% et une aeration judicieuse. Les constructions destockage moderne sonl conues pour maintenir ces conditions pendant plusieurs mois par uneisolation appropriee, un chautfane el une ventlation adoquates. 

TRIAGE ET EMBALLAGE 

Des elevateurs a fourches a dloe rolalve sont utilises pour renverser les bacs et deverser
doucement les palates deuces dans des inslallations de traitmerten 
 a l'eau dans lesquelles it estrecomman -16de pratiquer )a avellisation. Los dimensions des citernes sont variailes, mais dans
la plupar! des cas, Ieau a une 
profondeur de 60-90cm. Le mouvement longitudinal des palatesdeuces dans I eau est favorse par de nombreoux jets d'eau (apartir de canalisations de 5cmpercees de trous de 1cm localiseos sous asurface de I'eau dans la piscine). Les patqtes doucessent retirees de (a citerne soil par des elevaleurs a aries soit par on systeme de roue a godets(Edwards Manufacturing Co. Bunn, NC) Un nleveiment plus rapido exige l'installation d'eleva
teurs el de roues a godets additionnelle. 

Les palales douces sent tiailees par pLilverIsaton, trompage ou muuillage avec un tongiciderecommande 2 ,6-dichloro-4- hitroanilne, pour prevenir nolamment loute po Lirriture interne. Desouvriers postes do chaque cote de la chaine de Iriage limrinent les patates douces qui ne correspondenl pas aix hermes standard. Les palates douces de qualite primeur sont ensuite repartiesmecaniquement dapres leur taille, el emballees pour le transport vers le marche. La pluparl desexpediteurs utilisent j6 ' cartons en panneaux de fibres agglomerees, d'une contenance de 18 . 
23kg. 
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RECHERCHES ACTUELLES EN MATIERE DE RECOLTE
 
MECANIQUE ET DE MANUTENTION
 

La simulation du systme de recolte et de manutention donne des informations utiles pour !a 
recherche et pour sa phase ultime d'application. Un modele de simulation de recolte et d'opera
lions de manutention aete ddveloppe (Abrams et al. I980): ilest actuellement utilise pour I'etude 
de so'utions nouvelles. 

Une des solutions btudiees -onsisle arecolter, dans le champ, les racines en vrac sans triage ni 
calibrage el a K- trirnsporter a une installation centrale ou elles sent nettoyees, triees et mises a 
ressuyer (Abras et a;. 1978). A cot eifet, une recolteuse experimentale iettant en pratique la 

conception decre par Burkardt et al. (1971l aele conque et fabriquee fFigure 2). Elle se caracte
rise par Iadjonction dun transporteur dist ibuteur lateral articule qui permet d'acheminer les 
racnes vers nimporle quel conteneur ou recip ent de transport place paralelement a la recol
teuse Ele est donc generalernent analogue aux recolteuses traditionnelles de pommes de terre 
irlandaises. 

Dilferents types de transporteurs de racires en vrac ont ete etudies. La tremie irlandaise pour 
pomme de terre, afond en V sest revelee dicile adecharger a cause de I entrelacement et de 
Iimbrication de, p:itates douces Un reservoir agrain nodifie et aflux gravitaire, (environ 2300 kg) 
s Ost, par contre, avere iteressant. routefo,s, les modifica, uns necessaires, entre autres I'ccen
tuatc:;r de a pente du plan er, etaont trop mirbortaiites pour donner suite. En se basant sur les 
eludes relatives aces deux types de transpo~ieurs, une trernic a ecoulemernt basai de dimensions 
anaIlogues a d concLie Ce transportCur se comporte de facon satisfaisante. Toutetois, pour 
essayer de !rouver un moyen pIus simple de manIpurler s racines, un reservotr aliroir de dever
sernen! aete etud e. Le nivoau dps degts nflges aux racines ndtat pas significativement difft
rent de ceux observes crez es t,jlres engmns testes. IIest important, neanmoins, do noter que les 
niveaux de degits observes dans tous ces tests n'etaient acceptables que siles tubercules etaient 
mis immedialement a ressuxcr 

Figure 2. La recolteuse combinee de 
patates deuces tes arrache, les separe des 
tiges et le, depose dans un conteneur. 

Le point crucial do toul le processus est le ressuyage. Le ressuyage est une etape importante, 
que los racines sotent recolles mecaniquement ou non. Dans le cas de la re.olte mecanique, la 
probabilito d'inliger des blessures aux racines augmente (Figure 3): le ressuyage permet leur 
bonne cicatrisation. Cependant, itnest pas commode de proceder au ressuyage de la totalit6 de la 
recolte avec la methode actuelle Nous avons eludie dautres methodes ameliorees de rer-",'age 
el de stockage. le ressuyage et 'ernmagasinage en las volumineux et d'un seul bloc, sans utilisa
lon de conleneurs ofre un avantage on termes d'dconomie de place. Avec cette methode, la 
hauteur drempilcrent est un parametre important quil faut prendre en consideration. La hauteur 
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admissible a6t6 estimee a environ 3,6 m(Abrams 1979). Les caracteristiques du flux d'air traversant de gros empitements ont aussi e 6tudiees el on s'est aper~u que les palates douces secomportaient acet egard dune faqon similaire acelle des pommes de terre irlandaises (Abrams etFish 1978) Les travaux menes sur letfluming (Trylowski et Abrams 1979) ont souigne tavantage possible que presentefait Ilautomalisation accrue de lamanipulation des palates doucesentre leressuyage elle slockage. Les problemes qui restent a elucider comprennent le contr6ledes maladies. le contr6le des conditions de milieu, laconstitution des las et lafaQon de retirer les 
racnes de ces las. 
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Criblagestolerantii f'mondation au stade des boutures (AVRDC). 
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LES SYSTEMES CULTURAUX INCLUANT LA 

PATATE DOUCE A TAIWAN 

H.WAN 
Insfitutde Recherche Agronomique de Taiwan, 189 Chung-Cheng Rd,Wufeng, Taichung, Taiwan. 

INTRODUCTION 

ATaiwan, lapatate douce est laculture de fourrage laplus importante, puisqu'elle represente, 
juste apres le riz, ladeuxieme surface de production. Sur une periode de 25 ans commenqant en 
1948 (PDAF 1980), les superficies cultivees annuellement ,taient d'environ 230000 hoctares. 
Pour lambme periode, laproductiun avarie, selon l'annee, de 2,0 a3,7 millions de tonnes. Depuis 
1971, toulefois, lasurface planiee en palates douces decline. La superflcie la plus basse tut 
enregistree en 1979 (74 336 ha) avec une production de 1,22 million de tonnes (PDAF 1980). Le 
declin de laproduction de palates louces decoule de Iusage accru du mas pour I'alimntation 
animale etdu ddveloppement des ressources hydrauhques qui a favorise lariziculture Cette 
tendance se poursuil. mais aun rylthme plus lent. La repartition des superficies cullivees sur ile 
est de 48,8%, 23,5 %, 18.5% et9,2%, respectivement dans les regions du sud, du centre, du nord 
el de I est. IIest evident que lapalate douce est une culture essenlielle dans lesUd oii les possibili
les d'irrigation sont limitees. 

Taiwan, situe en parte dans ia region tropicale elen partie dans lareg,on subtropicale, se 
caraclerise par une pluviomelrie abondante et une radiation solaire aense, ce qui explique la 
multiplicite des systemes de culture generalement praliques. De nombreux schemas culturaux ont 
6e cites par Ho elYoung (1966). La palate douce peut etre cultivde toule l'annde, dans lecadre de 
systbmes de culture rnulllples. IIy a quatre saisons de culture, I'automne (dao6t aseptembre), le 
printemps (de fevrier a mars), I'te juillel) eli'hiver (de septemre aoclobre). La saison de(julin el 
culture ne constituant pas un facteur imitant pour laculture de lapalate douce, laplace qu'elle 
occupe dans les sy. temes de culture peut devenir Ires cumplique. La patate douce peut consli
luer une planle importante dans une rotation, ou 'ne culture mineure dans un schema de cultures 
intercalaires. Touteois, depuis quelques anndes, les syslemes de cultures multiples sont devenus 
mons diversifies suitc au manque de main d'muvre eta Iaugmentation des coots de production 
(Wan 1971) 

Celte communication presente quelques importants sysldmes culluraux dans lesquels intervienl 
lapatate douce, dans des schemas de rotations ou oe cultures intercalaires, aTaiwan. 

SYSTEMES CULTURAUX DANS LES RIZIERES 

La palate douce est cultv-e dans lesrizieres (55,3%. de laproduction), aussi bien que sur les 
plateaux (44,7 %).En lermes de superficie, les cultures de printemps etrdete sont principalement 
faites sur les plateaux avec peu d'irrigalion, alors que les cultures d'autornne etd'hiver sont 
realhsees sur les champ a paddy irrigues. Cinq sysames de culture principaux sur rizieres sont 
examines ci-apres. 
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Riz - riz - patate douce 

Dans ce schema cultural. lapatate douce esi cultivee comme plante intercalaire-relais, dont laperiode de croissance requoeul de 5 a 6 mois. La culture de rz precedant lapalate douce estrepique- aux ecarlements de 25cm - 25cm avec un espace do 50cm iaiss9 enlre les blocs dequatre lignes de rrz. Un p tehl de 6-10 cc, dt i ::.'.xiOon ',Li, ue large, esl ensuite confectionne dans cnacun de cos espaces de 50cm apres lederner desherbage etapres que lariziereau ele draree Les palates deuces sont piantocs sur le bilon 5a6 semaines avanl lareco:te de laseconde culture du rizLa patate Gouce est recoltee apres enwiron 1-1 ':mois La densitc deplantaton est d environ 50000 Doutures lhaLes engrais, 40-80 ka de N.54 kg de Pel70 kg de K aIheclare, sont appliques imm dialement apres l recolte au rizsur lesdeux cdles des lignos de 
patale douce Un buttage s ensut (FFTC 1974 

Au debut de lacrorssance de lapatate douce 'I faut prendre so.n de ne pas monder iechamp. Austade maturation du riz. !es plants de riz contigus a lapalate douce dovent etre legerementecartes pour permettre acelle-ci de recevoir de IensoledIlement. La patate douce peut 6tre recoltee en tevrier etie champ est alors prdt pour lerepiquage de lapremiere culture de fiz (Figure 1A). 

Riz - palate douce - riz 

La patate douce peul ega!ement tre cullivee comme culture dbtd, entre deux cultures de riz.Elie est intercale comme relais avec lapremiere culture de riz pendant une pdriode d'environ40-50 jours La periode de culture totale, culture intercalaire comprise, est inferieure atrois mois.Dans ce schema cultural, lapalate deuce n'est pas unrquement cultivee pour ses racines. maisaussi pour son feuillage, aliment vert pour tebetail. Le DAIS de Tainchung (1965) rapporte que13 000 kg de racines el30 000 kg de feuillage peuvent etre recoiles a Ihectare, e1L:n eta;. (1968)rapportent aussi que ]a reduction de production de lapremiere culture de riz elaitseulement de
2,8 0. et qu'aucun effelnotable netailobserve sur Iaseconde Ce schema est largement utllisd au 
centre de Taiwan (Figure 1B) 

FTv Mar 1Avr Mai Ju IJuI , AUo7 0So c:t:,N- :Jan 

A 1 culured riz2' jullire dte rz(k ucePalate 
nouco 

Cd 
 Pd dou((le jArach'dei 

"U"U ;' ci , , 

Figure 1. Rotations uluLrilei tn0 O,. 

Riz - palate douce 

Celte rotation esl plus courante dans le sud. Le riz constitue soil lapremiere culture (Figure I,C,), soil une culture intermediaire (Figure 1,Cj). La premiere culture de riz est mise en place Alami-tevrer elrecottee en jur. La patate dosce est ensuite plantee, en juitlet, elrecoItee en janvier 
de I'anndes suivante (Fig. I,C2 ). 
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Patate douce - riz - tabac 

La patate douce peut prendre laplace de lapremiere culture de riz dans les regions ou I'eau 
d'irrigation n'est pas disponible en quantiles suffisantes pour pouvoir cultiver deux recoltes suc
cessives de riz.Dans ce schema. lapalate douce est p!antee en janvier etrecoltee Alafinjun. La 
seconde culture de riz est alors repiquee et sera recoltee ala fin octobre ou en debut novembre. 
Avant larecolte du riz, une culture de lauac d'hiver est intercalee en relais. La plantation interca
laire de relais de taoac dans le paddy est parliculierement interessante. La methode a 6re decrite 

en detail (FFTC 1974) 

Deux semaines avant la recolte du riz, le fermier utilise une tige de bamboo pour ecarter les 
plants de riz de facon adegagei une ligne de plantation suffisante pour les plants de tabac. Toutes 
les lignes de riz ne sent pas traitees de celte faion. Trois Ignes sent quelles,laissdes telles 
ensuite la quateme et a cinquieme sent divsees, de 'a faqon qui vent d'6tre decrite, pour ia 
plantalron du tabac Co dispositf est rdpete dans lechamp tout entier. Aux endroits ob lelabac est 
plante. 50 % du compost necessaire el 20 1. du total des engrais chimiques doivent dtre appliqus 
uniformement avant laplantation. Los engris etie compost qu rcstent sont apiphquds lelong de la 
ligne apres larec te do riz. est enslite ameublia Iade d oneLe sol petile herse etles engrais 
sont melanges au sol au cours de cette operation Adoes intervalles de 50cm enre es deux Ignes 
de riz ecartoes. de petites buttes sonl contect onneos pour recevoir los planlules de tabac. La 
construction de ces Duttes forme des cuveties peu profondes qui faclitent ledrainage. 

Immediaement apres )a recolte du riz,reste des engrals eldu compost est epandu le long dele 
laligne. etun bllon de 3-6cr0 de haul est alors confectionne a I aide d on tracteur de jardin. Le 
billonnage final La premiere recolte de tabac commence 70est realise deux semaines plus tard 
jours apres laplantat on else poursuit usqu en janvier. 

Riz - canne a sucre - palate deuce 

Dans laregion do Clirayi-Tainan, I approvisonnement en eau pour Firrigation ne suffil pas pour 
cultiver du riz dans De ce fail,oute Ia region un systerne dirrigation par tours successils est 
applique, selon lequel tOute a region est subdivisee en zones irriguees pour lesquelles lestrois 

doses et les frequences d irrigaion sont ,troitement surveilldes par un comide special dans le 
cadre d une rotation trtsannueoet Ce plan pernet aux fermiers de chaque zone de realiser deux 
cultures de riz en trois airs Les autres annees,lesplantes en rotation qui sont CLtivees avec une 
quantile deau mors ]nporlante, sontl acanne asucre el la palatp deuce 

Comme lenontre laFigure 2. lasuccession culturac oechaque zone pendant ta periodJ, trisan
nuelle est essenhellement !arnd.rne, iz -- canne asucre - cuture de rente - rmz- patate deuce. 

Ar-e nrre 2"avrv 3"wee 

Zoreir i .'r r R 

R I Lrr,.2cr ' - Rz Pib:: cc..:,u R i as5uCx 

Figure 2. Systemes e cJuiiUre par rotation trisarnnuelie dans laregion deChiayi- ainan 
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Toutefois. elle differe du fait que lasuccession culturale dans chaque zone est decalee d'un an parrapport aux autres zones. Par exemple, les plantes successives cultivees lapremiere annee enZone I,latroisieme annee en Zone I at la seconde annee en Zone III sont exactement les memes.Ce systeme dirrigation alternee apermrs une economie en eau une utilisation intensive du sol el une augmentation de !aproductiri 

SYSTEME CULTURAUX DES PLATEAUX 
Les syslemes de culture praiques sur es plateaux sent encore plus compliques Dans laplupartdes cas, lapalate deuce es! ,aculture prncipale alers que 1irachide, lesoja et d autres legumessont ses partenaires dans uesrotatons De pius.diflerents systeres de cultu es intercalaires sontegalemonl pratiques Buen quo J ptath deuce suit habituellement I culture prncipale, elleestoccasionneitemrrnl liecororndire P'ugJetJrs modes de culture su;,td6 cri s ci-dessous. 

Schema cultural adeux plantes
 
Palate ju.---arc- dne 
.apalate deuce esl laculture principale et est plantee en juillet etrecoitee , f,,r L.ir 
 racn de est onsuile piantee en fevrier et recollee en jun. 

Schema cultural a trois plantes
 

Palate c'loucearachde lsojaJ - legumes: le schema cultural a trois 
-
plantes es analogue auschema a deux ,;antes, exceple qu un legume precoce suppldmentaire est cullive hier,generalenient de ducenbre a fevrer Figure 3).Les legumes cultives peuvenl etre le cnou de Chine. le

chou 1eradis ou aulres
 
Laracnide peut conshtuer une culture de printemps ou dautomne Ains 
 dans leschema a troisplaotes. lapalate deuce peut 6tre planle au prinlemps etI'aracnide en automne, ou vce versa. Silapalate deuce est choisie comme plante de printemps, I arachide est laplante principale. Autremerit a patate deuce est consideree comme laculture principale Dans certains cas, lesoja peut

remplacer IaraLrte. 

Figure 3. Diagramrnme s.hematque montrant la faoon de planter soja etpatae deuce en culture inlercalaire 

Sorgho (arachide - soja - palate deuce :quoique les superflices culihvees en sorgho aTaiwanne soient pas tres eendues, i1constitue cependant une mportance culture de rolation d'ete danslaregion de Tainan I est sene en fintevrier ou debut mars else recolle 120 jours plus lard. Lesoja esl alors seme et recolte dans les g0 jours Debut octobre, une cuilure do palate deuce luisuccede Ce schema diltere de celur des regions rizicoles en ce sens que laculture inlercalaire n'y
est pas pratique 

Dans la partie orientale de I lede Taiwan, lasaison culturale esl plus courte el la temperatureplus basse au printemps que clans tesud. Dans ces conditions, I arachide esl souvent plantee alaplace du sorgho,el la palate deuce dhiver doit alors tre intercalee 20-30 ours avant Ia recolle delaculture de soja precedenle, de taon Aatlonger sa pdriode de creissance. Ce schema cultural 
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amelior6 permet une augmentation de profit pouvant atteindre 69,2%compare au schema ara
chide - patate douce (Chung et Su 1967). 

Schema cultural en intercalaire 

Patate deuce eI canne asucre en inercalare. le rythme de croissance lent de la canne a sucre 
on debut de vegetation permet aux agrculteurs de planter en intercalaire une culture additionnelle 
do patate deuce entre les hignes, sans nure de faion trop prononcee a la canne a sucre. La 
preparation du so; est principalement tate au benefice de )a canne asucre. avec un ecartement 
des hgnes de 1.25 fn Traditionnellemenl. les planlules de canne a sucre sont plantees dans le 
silion. :a palate deuce etant plantee sur le billon 

Avant Ia platlateen du ia palate doece tous cs engrais sent appliques en couverture. Les bou
lures sont plantees Ous les 30cm sur a ligne ce qu correspond a une denstde d environ 30000 
plants r a La ;gn, ec palates euCOces n esl p Iravalee bulittee. do faqon a eviter tout effet 
nefaste sur a carne a sucre Imedatemert apres a recolte do apalate douce, 150-180 jours 
apres Iaprantation la cannoe a sucre esl butoe 

Grace ace syterne O culture. cne recoie de palates deuces additionnelle permel daugmentet 
l profit par rectre Touteftec, aelei cc aculture rtercalaire de palate douue sur le rendement de 
a canea C re vatr de 70 a17 6 ,. en fonchon do la sarson de plantation el des vareties de 
palate deuce ultc ec Tang 1960i I esl preferable d ulihser des vareles precoces avegetation 
erienne coI comma Taiuing 57 car e'es on in potenll producH plus eleveot genent peu la 

cann , sucre Taboeaj 1) Le rendernient de a palate deuce cultivee dans ces conditions est 
tOUJOUrS tnerieur a ceui d Uine culture norrmaie. qur re;oit evitdemment plus de sorns quone culture 
otercalare Uic plantatior tardive aU1elft' S les rendomeris a la fo sde la canne a sucre el do 
la patale deuce Tanleau I; Leffel residue oes engras appliqucs a Ia palate deuce est un autre 
avantago que presenle Iaculture intercalaire 

Tableau 1.Rc.dements delacannaasucre el delapalate douce dans dcs sysiemes culturau utilisant laculture pure 
el !aculture intercaiaire (Tang) 

Dcace ' S e 'r :.i.. d"Pri :" c'% " 

/re tg ri rcreem ettI10 hc ce 

en cue p,:. - - 960 100 
Tanuns 53 
en riercaare 142 205 831 86 
Ta.nung
57
 
,,,-crila e 136 186 892 930 
Reden, 
en iercal'e 242 115 791 824 

e-qcC rule - - 100,ure 706 
lacr ng53 

Ocobfe cne.'. 9)95 122 615 871
PvidFz:er 

ncacc 010 210 586 831 

Palate deuce et sola on culture intercalarre: dans ce schema de culture retercalaire, la palate 
deuce est la culture principale. Le soja intercale est recolt dans les trois mois apres le semis. Le 
feuillage do la patate douce a ce stade na pas encore recouvert la totalhte du champ. En general, la 
palale deuce et le soja sont plantis en m~me lemps. 
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Le terrain est prepare pour la palate douce en billons ecartes d'l m.Apres epandage des engraisen couverture, la plantation s'effectue de faqon Ace qu'il y ait une ligne de soja et une ligne depalate douce sur les cotes de chaque billon. Cependant, leur position relative est inversee d'unbillon a I'autre de faqon a obtenir un schema de plantation presentant deux lignes de soja allernant avec deux lignes de palate deuce (Figure 4). 

; Avr MO iJuin: Juil Aoo Sep Oct !Nov Dc Jan 

Arachde Palate douce 

Veg Pdaltedouce / Arachde Legumes] 

sorg!,o 
I E 

Soja Pa~ale 
I 

sauoce, 

Aac-,,cc Sos J 
/ Puatae dece 

Avant le semis du soja les engrais de base sont appliques dans des sillons peu profonds quisont ensuite recouverts de terre L.e sojl est seme en poquets espacbs de 15-20 cm sur la ligne, araison be deux atrois graines par poquet. 
Le binage-desherbage, le billonnage et Iapplication en couverture des engrais restants sontrealises, pour la palate douce, sur un cole seulement de chaque ligne et le feuillage de celle-ci estgude vers le silon commun de faon aeviter qu'l n ombrage les plants de soja. La palate doucepeut se cultiver loule !annee, alors que !e soja est

longueur dulour 
plul01 susceptible a la temperature et a laC esl pourquot, !a varele de soja el lepoque de semis appropribs doivent 6tresoigneusement choisis. Dans le sud de Taiwan. ifest conseill, en ce qui concerne la culture desoja d lover de ne pas semer plus tard qu octobre 

Ouand la palate deuce esl culivee en itercalaire avec le soa, son rendement chute de 13-24%,compare avec celui oblenu en rionoculture de palate douce (dependant du type de plant de soja),quand les 'Jeux planls sonl sernees en mbme temps Les pertes de rendement alteignent 17-19%si le soja esl snie d1x lours pius lard (Kaohsiung DAIS 1961) Cependant, les lermiers plantentgeneralement a palate deuce el le soja en mi.me lemps, ce qui dminue la perle de rendement dela palate deuce et fail gagner du temps. Le rendement du soja a Ihectare bgalement est, dans cesysteme, has acause du grand espacemenl des Ignes necessite par la palate deuce (Tableau 2).Bien que ce systeme de culture intercalaire aftecle le rendement de la palate deuce, la valeurtotale des cultures par hectare est quand m~me plus elevee (Kaohsiung DAIS 1961 ).
 
Tableau2. Rendernents delapalate douce etdusoja en
monocullure etensystemes intercalaires (Kaohsiung DAIS1961) 

Sys~' ,ecu tr:/SOlatI 
har- ,-:ce 

- 7h
 
Tanung 53p€ante sept 

Culure we	 II 

It'1j 3!5 100 
Soia clae eq 	ne,a ae le30serl
 

Pamelo241 
 764 
Shn-sn 275 872 06Sola plane enntercalac le10o ob ePalmeno 255 810Sihn-shno 	 06262 833 05 

10 
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Culture intercalaire patate douce et mais: lesysteme de cultures alternees de palate douce et de 
mais differe du schema palate douce-soja seulemen, par le fail que le mais esi: intercale 30 jours 
apres laplantation de lapatate douce quand le binage, le billonnage elI'application des engrais en 
couverture pour ]a palate douce ont ete effeclues.Ceci s'explique par le fait que le mais ombrage 
lapalate douce beaucoup plus que ne lefail lesoja. 

Chang et al. (1963) ont rapporte que lerendement de ]a patate douce etait serieusement affecte 
quand lemais etait intercale 30 jours apres laplantation de !a oltate douce. On aobserve une 
reduction de rendemenl de 20-30 %, en fonction de lasensilite a Iormbrage des differentes 
varietes de palatc douce. La reduction de rendement pourrait alteindre 60 %, si le mujs etla palate 
douce ecaient interplanles en merne temps (Tableau 3l Le rendement du mais lui-m6me chute 
aussi, compare acelui obtenu en culture pure iTableau 3) 

Tableau 3 Rendements de la palate douce etdumuis obtenus el encultures associees (Chang etal. 1963)en culture pure 

a hdce
T .,.,'V..5	 [:;!~ ~ ,"rc ~ p-1 ,!I 

74 1o 

e 	 190 397 67 900 
350 703 62 842 

358 100 74 100 
Y3,S C". nre!cala:e 

8se, 191 532 66 896
 
9 oct 288 803 52 708
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LE COMPORTEMENT DES VARIETES DE 
PATATE DOUCE CULTIVEES SOUS 
COCOTIERS 

D.L.ZARA, S.E.CUEVAS et J. T. CARLOS, JR 
Deparltnent d Horticulture, Universitedes Philippines aLos Banos, College, Laguna, Philippines, 

INTRODUCTION 

Le cocotier esl one des cultures perennes les plus importantes des regions humides d'Asie 
tropicale. Aux Philippines, 3,42 millions d'hectares, soit 25 °o du total des surfaces cultivees sont 
consacres au cocotier lCoconut Statistics 1980) Pres dun ters de la population depend direcle
meat ou indirectement de cetle ndustri. On estime que d ici les 20 a30 prochaines annees, entre 
20 %oet 25 : de la crolssance economiqiUe du pays devront bire assures par lindustrie du cocotier 
lCreencia 1979. qua' 1978) 

En depil du lai qUU ies Phuhppines sent le plus grand prolucleur de noix de coco au monde 
Ilgual 19781 le re',, Li Ret decoulant de i e.,ploitaton du cocotier demieure tres bas (Medina etal.,
1976 Valiente et 1) 1977l Ce lal ndl(Lierai que a tecihnologie el les mettlades de production 
senot adequales 

Dans lne culture pure de cocotiers piartes a des ecartemnents al!ant de - n a ta 10 m, 
avec une zone r icnare Litle dun rayon de 2 n. on estire que seulement 12.6 ODa 25,7% de Ia 
superficie lotate isponible sort effecivermenI ulises (Nehi of al 19 74I. De rndme, ia structure et 
lorientatui ues feuilIes de cocoler perrnettenl a une parlie de la radiation solaire incidente 
d alteindre Ia surface dU sol en litlranl au travers des etages inferieurs. Ainsi. les plantations de 
cocotiers en monocullure unone produchvite bologique annuelle de 17.1 1 ha seulernent, ce qui 
est de loin en dessoLs des valeurs tneri ques iNehalto1:)/ 1974) 

Les plantat ns up cocotiero pefi.,vent ,Ire exploitees pils ploiner ent sit Ion plante des cultures 
associees appropriees entre les stipes Au Phlippines, beaucoup de cultures on ete installees 
avec succes sous les cocloers Des revenus substantiels ot ele obleonus frdIce a 'es cultures 
associees. et les cucotiers eux-mnemes en on benefcie Barlolome e Tolentno 1952 : Leach et al. 
1971 : Cuevas or al 1974 Ramadasan o1 x 1976 . Brant 1978. Creencia 19781. 

Dans tine elude realisee par Cuevas eta/i 1974). apalate deuce s est averee one des cultures 
les plus rouramment pralquees sous les cocoers dans les provinces dAlbay e de Leyte. mais 
non ailleurs. dans J autres proveces 

La palate deuce s adaple ien aLne grande variele denvronnenients el ele est facile a tablir. 
Elie empfche les mnauvaisos herbes do se muripher clains acocolerae et ses pousses constituent, 
pour le planieur, une source riche do verdure Les operatons de prdparation du sol avant la 
plantation, el de recolte produ[senl one aeration benefique a systeine racinaire do ccotier. Les 
lubercules constituent ire source polenie;le precieuse dalinents pour IloirinM e 01 les anim aux, 
voire meme denergie n(luslrIelle 

Le comportcment de ia palate deuce sous cocotiers vane largement d'une varilet a I autre, 
parce que Iombrage aftecte les processus biologilques de la plante. Les ditdbrences de rendement 
entre des cultures ombragees el des cultures non onbragees ne f~euvent 6Ire prevues AI'avance. 
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Tsuno et Fujise (1965) cites par Austin et Aung (1973 a), ont rapporte que le rythme auquel les
photosynthetals sont preleves des feuilles pour 6tre transferes aux racines agit plus sur Ferende
ment que le taux de production des photosynthetats dans les feuilles per se. Ainsi, les varietes a 
taux pholosynthetiquo supbreur ou a indice do surface foliaire plus eiev6 ne donnent pas obliga
toirement le rendenent le plus eleve. 

La presenle etude a ete conduite pendant cinq saisons alternatvemen humides ot seches, 6e 
fevner 1976 aavril 1,378. Au total, 26 vareles de palate deuce ont ere tesibes a ]a Station Experi
mentale de IUPLBCA aBitukang Manot Jans Barangay Mainit, Bay, Laguna. 

MATERIELS ET METhODES 

La plupart des vari~tes utilisees furent choisies dans es cclle'ions du Departement d Agrono
mie, UPLBCA. En raison do manque de boutures, quatre des 26 varietes ne furent pas cultivees en
plein champ durant la saison seche de 1976. De m6me, Misamis Oriental el Georgia Red ne furent 
pas culivees au cours des saisons successives a cause d'un manque de materiels de plantation 
(Tableau 1). 

Le labour et le hersage do terrain furent entrepris a deux reprises Des paicelres mesurant 2
7mfurent utilisees pour chaque varrnte. aussi bien en plem 
 coamp que sous cocoliers. Elies furent 
repelees trois fois. Les emplacements de plantation etaient espaces do 50cm entre e dans les 
sillons et plantes avec une bouture chacun Ainsi, iiy avail qualre plants par rnetre :arre 

Lengrais (40 kg de NPK ha) fut applique adeux reprises : ia moit ede a close tut appiquee deux 
sernanes apres la plantation et le reste six semnones apres. Los cultures de saison seche furent
irriguees. Le desherbage otlte bmage furent ralises a deux reprites avant claque appicanl on 
d'engrais. Les traitements contre les pestes et les maladies turem offeclues aux anIIxprescrits
 
pour ces cultures.
 

La rdcolle commenqa 15 semaines apres la plantalion. Du fat qu elle et reahsee a la main au 
moyen de bbches-fourches, ii faliut une semnaine pour recolter ous les echantillons 

Dix echantillons par parcelle furent peleves au hasard Lors de Ia recoite furent notes la longueur
de la tige el le poids des tiges of des racines fraiches. 

RESULTATS 

Les essais conduits au cours des saisons humide et seche de 1976 ne furent pas courronnes de 
succes ot 'on n'oblint aucune donnee utile. Les poids de feullage des varieles testees en 1977 au 
cours de la saison seche figurent au Tableau 2. Karja produisit le plus fort tonnage de feuitlage
dans les deux situations. En condition ombragee. Kinaiansi Puli s avera le mons bon producteur
de pousses legumrires, landis que BNAS 51 donnait le monns de teuillage on condition decou
verle. 

Les vanels lestees pendant ia saison hurnire de 1977 donnerent des resLitats variables en cc 
qui concerne le poids des hges Huit des 12 varieles produisireit plus de feuillage en conditions 
ombragees qo en condions tecouvIerles Par consequenl, la producion rnoyennre de feuillage fut
plus elevee en condiltons orotbragoes Toutefois Ia production a I ornbre, m rne avec Line irrigation
reguliere appLquee pendant asaison soche de 1978, ful tifereure. Ceci etait vrai pour toutes les 

252 



varietes. Les meilleurs producteurs furent Quezon 7 et (Jap , US) 23, respectivement pour les 
situations ombragees eldecouvertes. Le producteur le plus faible futNorth Carolina dans les deux 
situations (Tableau 3). 

Tableau cultivees sous cocoliers et adecouverl, tevrier 19771.Les varietes depalate douc, 	 aavril 1978 

1977 1978 

sa,soe:r-e rum M",qSaSo",c- seche 

K,'.aansPuti 

'Jaoa,
XUSi23:J~aXUSi17
 

LIPKA47
 

See:[g47 

,S

1C't-',1
,,5 

Tableau 2.Poids detiolesplantl de14cultivarsde palate douce culti,,,sadecouvert etsous cocotiers, saison seche 1977(9 


-J'e< 
 ,V
Sou.s. <oe' Csan o , e'6,B ASB:: 

JpCA 47 	 380 570 6667
 
-. 249 5533
a, 	 450 

Kv 832 1048 7939 
Kac 39 427 9342 

361 463 77,97
487 	 .43 7974 

. 372 371 10003

387 349 11089
 
322 715 4503
 
532 444 11982
 
494 828 5966
 

7 563 612 9199

SIg 45 	 544 385 14130 

133 579 7478 

*mc'cq£ 	 563C e 	 454 8461 

HSD 1] 2677 0290 
01 2821 467 

CV 144 220 
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1978 Tableau3. Poids des tiges (gplant) de14varietes de palate deuce adecouvert et sous cocotiers, saison humide 1977et saison seche 

Varele -____ 
SOnrunde 1977 
______ _________ 

Sason seche 1978 

Souscoco'eeA] Cramnojverq Bi A6 SisCco!c rA ChapoujerB) A B(%) 

OIezo- , 75 115 3 36 9918 

CU- 7 5 9- 28 4 "6475 

*aX US 24 
.8 

12902 
432-., 

210 
7 

577 
7108 
3639 

, 's2453 177 33 5655 
: 4 1105 8 9791 

S ., '. 442 692 327 7675 
67 8C2 127 325 3908 

,2-

C045513 

69 

553 

2 
1 

C5
,7 !6 

104 2 3 
44 

237
51 

2 .2 
192 

353
3,5 

331 

6572 
4447 
77 5 0 
5800 

C - - 25 354 7175 

G ,ee'e 547 524 '04"1 21 34' 6608 

HSD05 37s6 ,45 871 26' 
01 3355 255U3 732 

CV, 2" 5 24 3 262 

La Iongueur des tiges variait de faqon s;gnificative chez les varieles cultivees dans les deux 
situaltions. Kaalsa el Ilocos Norle produisaient les plus longues liges a Iombre el a decouvert, 
respectivemenl, alors que Seedling 47 produisait les liges les plus courtes quelle que soil la 
situaion (Tableau 4) 

Tableau4,Longueur des tiges (cmplant) de14cultivas de palatedouce cultives adecouvert el sous coeotiers, saison seche 1977 

Sous !Aj oreq rB, ABIVa,' I- cocotier Cnam"p 

UPCA 33247 257 12918 
K6,'ans Pu' 314 26 10979
Karla 229 210 10905 
Kaogbon 274 236 11610 
Kaa!sa ,11 314 13089 
iJap XUS)23 232 211 10995 
lJap XUSj17 246 210 11714
BNAS 25951 200 12950 
Kalalo 258 205 12585 
liocos 310Nore 359 8635 
locos Sur 333 357 9328 
Seecl447 169 140ng 
 12071
 
Sem!n "45 241 174 13850 
BaIguea 179 147 12177 

Gran!e
moye"' 271 
 236 11700
 

HSD05 1084 1142 
01 11.13 1203 

CVia 138 127 
1 
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Dans le tableau 5 figure la longueur de tige des varietes testees au cours de la saison humide de 
1977 et de la saison seche de 1978. Quezon 7 produisit regulierement les plus longues tiges 
pendant les deux saisons et dans les deux situations. C36 et North Carolina produisirent les tiges 
les plus courtes, respectivement a I'ombre et 3 decouvert. 

Tableau 5.Longueur des tiges (cmplant) de 13cultivars de patate douce cultives adecouvert et sous cocotiers. 

saison humide 1977et saison seche 1978 

$3so, rum 1977 Sa lsccne 1978
Va'e',e 

s ',ox A, ABc cocoe, A, 1B )Crampou', 'e'B Sous Cnamou;e AB 

C 7 18135 358 329 10881
 
C2' 29 '4314 269 260 10343
 
,j, XUS1 238 213 44 251 197 12741 
Ja2 231 249 217 11475XUS,2 19270 
,12~s 47! 9 223 10448152 233 

,,,'1 o' 171 5555 233 101 23067
 
S-'I Pcce5 35 1,1390 237 242 9793
 

302 11260 2.10 149 16167
 
C 3 155 3 227 28' 7212
 

2 422 "1 !4020 278 173 16069
 
1Efl' 5 3"1 11616 329 220 149.54
 

9 b' 208 11154
'481 232 

C!0- - 33? 282 !0709
 

a, - 2?< !6. C7263 222 12689 

HS01rS "144 

CV : 25162 3'5 

Lombrage semblal lavoricr I elrngalion des liges. Toules les varieles produisaient des tiges 
plus tongJues quand elles etaiem cullvees sous cocoliers que Iorslu elles etdient cultivOes a 
decouveil, excepte pour Ilocos Noite. Ilocos Sur el C 36 

Toutes les varalees culitvees pendant la saison seche (lovrer-mail de 1977 ont produit des 
racineq Des drflerences significaives furent observees entre les varides. Les quatre varietes les 
plus performantes sous ombrage fur ,nl IJap . USl 17 BNAS 51 Ilocos Norle, et (Jap, US)23. II 
est surprenant de noler que le rendement (f Ilocos Norte et de Seedling 45 elail m6me meilleur 
sous ombrage qua decouvert (1ableau 6l Avec une irrigation reguliere, ces varintes eurent une 
croissance vigoureuse el Ouismnreuse sous ombrage Ceci est aussi prouve par leur poids de 
tiges etla longueur de celles-cr 

Trois varetes qui setacnt bien comportees clans es deux situations urent cnoisies parmi celles 
cultivees en 1977-78 Eiies lurenl leslees a nouveau ies deux salsons suivanles ahri de verifier 
leur performance sous cocotlers 

Le tableau 7presenle I iencemenrl en racines par plant pour les varieles cullivees pendant la 
saison humide 1977 ella saison seche 1978 La cuilture raisee au cours de la saison des pluies 
ne donna que des rendemens tres bas por les plantes intercalees dans la mesure ob quatre 
varietes ne donnerenl pas de resultats ulirables Le rendement de ia culture pure est egalement 
bas celle saison Albay 2.Quezon 7et C 3. ne produisirenl pas de racines de reserve commercia
lisables sous ombrage. Ces rendemes peu eleves sent altribuables aux deg~ls causes par les 
tortes pluies el h c au cours de la saison (Figure 1). Sur les trois varietes.",ndaions qu, ,urvinrenl 
relestees, seul BANS 51 s6tai bien cerportee sous cocotiers. 
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FIgure 1. Precipitalions annuelles a Los Banos d ao~l 1976 a Avril 1978 

Grace aune irrigation reguliere, de bonnes performances ont ertobservees pendant lasaison 
seche de 1978 pour toutes les varits (Tableau 7). Aucune difference significative ne put Wtre 
degagee entre les rendements en racines des cultures realisees dans les deux situations. Minuras 
produisail , tablement plus de racnes de reserves quand elle etailombragee et son rendement 
en rcines etat le plus eleve des 13 varietes. Anouveau, BNAS 51 produisail de bons rendements 
sous cocotiers, de rnmo qu en culture non couverte. 

Tableau6. des (gplant)14culivarschampouvertsous saison 1977
Poidsracines dce en el cocoliers,seche 


Va'ce SotiscocolA Cham7 ovet l, A B V 

UPCA47 
Kinarar-u!; 

63 
340 

63 
28 

10000 
824 

Kaja 106 4 377 
Kaocboi 244 111 45.49 
Kaalsa 386 108 27.98 
(JapXUS)23 392 151 3852 
JapXUSI17 
BNAS 51 
Kaalo 

282 
414 
210 

207 
171 
26 

7340 
4130 
1238 

liocosNone 
Ilocos Sur 

168 
280 

155 
77 

22794 
2750 

Seedlng#47 
Seedlng 445 
Bangued 

336 
73 

239 

105 
148 
130 

3125 
202.74 

5439 

Moyennegenerale 242 106 4380 

HSD 05 2797 1769 
01 

CvlHho 
2947 
351 

1864 
508 
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Tableau7. Puids destubercules (gplant)de 12cultivars de patate douce,en culture decouvere et souscocotiers, 
saisondespluies etsaison 19781977 seche 

Sa,son h-,"ce 1977 Sasonseche1978 
Va,,ee 

Soc c A' Ccona! a,'8 ABi:; S;sccccxefIA, CnamnuvenB, AB(%j 

....
-)̂ A 2 E3 16 50082JXbSr 17 2 2" 857 108 5000
'JaoXUS,2 2 3235 27,; 112 4014 
M 1682 32 177 1111 86 

, ,35 "7 158 8191 
Sa , 23 424: 283 8 4141C7 'j 8369 3314 

2- 298 '33 4463
7524 1 153 78416 

S- 59117 4517
7 t 21i 28 2 

C38 , 0 23, 17' 4391 

G -,3118 238 c 5196
 

HSDD5 N ; ; ; 

DISCUSSION 

La production de feullage et celle de tubercules de patate douca sont considerees separement 
aux Philippine La proprole est donnee a Ia producton des lubercules alors que celle du feuillage 
(pour Ielevace) peut etre consideree comme morns importanle. 

Au cours ces trois saisons ou les rc.,,imenls en racres et en feulliage furent releves, on 
observa que Iun comrne I aulre eiaient reduts par ombrage. A I exception de la saison des pluies
1977, les poids rnoyens de feul lage elaent generalement plus bas pour ies cultures sous coco
tiers que pour les cultures decouveres Do la mcme facon, le rendemen en racines des varieles 
intercalees etal nfereur 

Cependant. les saisons pendant lesquelles le poids moyen du feuillage des plants en culture 
associee tMaitbas. exprme en pourcentage, une augmentation correspondante du pourcentage du 
rendement en racines fut observee (Figure 21 Ceci fut observe durant la saison secne 1978. IIest 
interessant de noter que lorsqulee pocds moyer, du feuillage sous ombrage depsse celui obtenu 
en decouverl, le rendement en racines est considerablement reduit. Pendant la saison des pluies
1977 la recolte des lubercules de la culture associee ne correspondait qua morns dun tiers de 
celle en provenance du champ decouvert (Tableau 4). Dans ce cas, on peut penser que la crois
sance exuberante du teuiilage s etal fate aux depens des lubercules. 

Bien qu Austn ot a (1970 aent elabl que I augmentafon du poids des tubercules se produit 
concurremmel avec la croissance des sommiles veres, avec un degre eleve de corrdlation, le 
taux do migratio des assimriats pourraii eIre plus mportant pour le developpement des tuber
cules que les augmenlatons de surface foliarre (Austin et Aung 1973 a) Ii 1 est pas surprenant que
des rendements en racines plus eleves aent ete obtenus er 1978 et non au cours des essais 
precedents, m6rne en depit do rendemenls en feuillagc nfroeurs. 

La longueur des tiges n a aucune influence sur la prolection des tubercules. Les plants cultives 
sous les cocoliers produisent des tiges longues e tines a iniernouds longs el a peu de feuilles. 
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Dans ces conditions, le rendement moyen en tubercules est de oin inlerieur a ce qu'letait en 
champ decouvert, Pour expliquer ce fail,Austin et Aung (1973 a)et Incoll et Neales (1970) sugge
rent que les tiges agissent comme des pults intermediaires qui concurrencent avec efficacite les 
racines de reserves (leputls terminal, pour les photosynthetats originaires des feuilles. C'est ainsi 
que, dans leurs autres experiences (Austin elAung 1973 b), au cours desquelles ]a croissance des 
tiges etait restreinte, des produits chimiques qui ne purent reduire lacroissance du cultivar Cen
tennial, reduisaient le poids des tubercu'!,s en matieres seches de faqon significative. Cependant, 
des precautions doivent 6tre prises en ce qui concerne lareduction du developpement des tiges.
Les rendements en lubercules furent gravement reduits (Ching 19231, suite a une severe coupe 
des tiges les ramenant ades longueurs de 30 cm et 45 cm (Ching 1923). 

Le, rendements en tubercules taient aussi aftectes en fonction de lasaison au cours de 
laquelle laculture _tatl effecluee Les cultures de saison secne donnaient des rendements plus
Mleves que celles des saisons de pluies (Tableau 7)Ce tail peut 6tre attribue aux differentes 
quantiles de lumiere disponibles pour les cultures, dans les deux situations, celles-ci e!aient 
influencees par un temps nuageux. La figure 2 donne lapluviometrie pendant laperiode de crois
sance des cultures. Kennard (1944) pensail que lapluviometrie et laphotoperiode avaient une 
certaine action sur le rendement. Ce fait etait aussi rapporle par Kim (1961) qui observait qu'une
photoperiode de 16-heures favorisait laformation des racines de reserves, alors qu'une photope
riode de 8-heures entravait le processus. 
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Ouoiqie les rendements en tubercules soieni influences par le rendement on feuilloge, ce der
mer ne doit pas 6tre utilise comme mesure de lavaleur de telleou telle variete de patates douces. 
Au cours de cette etude, des differences significatives ont ete observees dans les rendements en 
feuillage pendant les trois saisons, alors que des differences significatives dans lerendement en 
racines ne furent observeos que durant ]a saison seche de 1977. Les dix varietes additionnelles 
testees durant ia sainon des pluies 1977 etlasaison seche 1978 etaient ceiles qui se comporterent 
aussi bien cans lessar conduit par le Departerent d Agronomie, UPLBCA. 
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LES CULTURES INTERCALAIRES AVEC LA 
PATATE DOUCE EN AMERIQUE CENTRALE 

R.A. MORENO 
CentreAgronomque Tropica; do Rechche etdEuseg(r;imrnt I'CATIE) Tumu,'ba. Costa Rica 

INTRODUCTION 
La patate deuce (Iponoeahatatas(Ll Lamb) ttprobabiement domestiquee pour lapremiere fois 

dans les basses terres du nord de I Amerique du Sud et aux Antilles. Son introduction ancienne en 
Amenque Centrale Jaft connaitre des Mayas qui Iappelerent camotlh ,appellation d'o est 
derive e nom espagnol camole (Leon 1977. Bronson 1966) Malgre sa domestication ancienne 
dars cette recion ia patate deuCe 1 est UnO culture mportante dans aucun des six pays de 
Ilsthme d Amerique centrale iCosta Rica EI Saivador. Guatemala Honduras, Nicaragua et 
Panama; Ce sort probaciement os prouoernes de coinmercla satron qui constituent la principale 
enlrave a eet s:ord"2 a cuilure de cetle plante dans a region Cependan!, eue est frequemment 
cutj,. dars e ard ia it1 domesque uneee es pet!ts agrrcultours pour corsom on et, dans 

oi;ndre Csro (nmcUIreO rene sur cc,petitos superlicies a proximite des grandes villesco Ie 

Qu,),que peu auordantes os quelques nformatons disporbles provenant dc diflerentes zones 
eco;ogiqUes pr nc:pa du Saivador eldu Costa Ricatemer:! sou,gnenl !a possibolte d nlegrer la 

ata e ce ,ars d' systmes de cuituro adaptes au× conditions agronorniques et soco
ecor(mo ques rics petteagrcuiteurs dAmeriqueCentrale IBeber 1978 Moreno 1979 J. Lescul-
Iuresassc es Ciomprs a culture smultanee de u,CLOU plusieurs piarts sur lem rme terrain. 
sort rportantes c.tns laregion 

DepUIs 1973 e Centre Agrnoque Tropical de Recnercr, etd Ensegr;mmnterl iCATIEI base a 
Tumaloa, Costa Rica mene des recnercrms pour deveiopper une technologic appropriee pour les 

rcuiteurs d Armerque Centrale 
ques de liafre. e cor Ulto par des cnercneurs locaux wn coilaooratron aec es agronomes 
res~oents du CATIE dans craque pays et rovt une importance parthcuere pour 'j phase ultlime de 

pett aqsa L eAper mentalior orwntee vers les problemes specitf

ce programme Une recherche pius fondamrentale aee str des solutors a apporter a moyen et a 
ong terme aux problemes de production des petits agricoleurs esl realsee au siege du CATIE 
pour appuyvei us Iivit ) ,.u,cuigifa ;M,orr& et Saunders 1978, 

La descrptron des sysleries cutluraux e 1es nl LIXetants> !amise au point des solutions 
tecirnologques. 1expermentator sur e terrain ellesui,.des inovations eficaces. sont les 
etapes fonoameontaes de a methoco oeye de recrercre 

La misc au poirt de nouveaux systemes cu traux pour lespelts paysans .mp que necessaire
ent conecon.aissarce d. ii reponsu pnysio!oq.jque des plantes a 1en .ronremert Le concept 

dervronnemert mp'iqUe iiprostnce d a1trs aries pulqe CuLv~er des plarntes en associa
ter est un des mecan;smes qui perrrletlron aux petilt,acricuiteurs d Amerque Centra!e de faire 
tace IXrisques agrormom ques eleconorripues rlis a a product on 

Turlalra (9 3 N 83 39 0)e,, sluee a 600 m a-Cessus du nveau Cie a mer e1a une pluvone
trie moVenne arnnuelle de 2700 rm L evapotranspiration r est super eure aux precipitations 
qu entre janv erelrmars La temperalure, moyenne annoeile est de 22 , el; energie degagee par la 
raoaor solaure urroyenne arnuelle esl 154 kcal cn-. Les sols du st ,experimental appartien
rent a Ia phase Rocky des series so! de I nstlut a I ordre Inceplsol. etau sous-ordre Tropepts du 
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Septieme Systeme de Classification et d Approximation (Hardy 1961) Depuis 1973, a Turrialba,
plusieurs schemas culturaux incluant ]a palate douce ont ete testes sur leterrain. Les cultures 
composantes utilisees dans ces schemas ela~ent le mais (Zea mays L),lemanioc (Manihot escu
lenta Crantz,. leharicot commun Phaseoius volgatis L)et lapalate douce. La patale douce y etait 
inclue en tant que culture composante a cause de sa teneur elevee en vrtamines eten protbenes,
de la possulite de Iutlser pour !ahmenlaion des animaux. de son aptitude acroitre dans des 
sols pau, res etde sa tOer r'c( a a sec'crosse. ATurraba acu nltrdlre pir;.,paie qui s oppose 
ala production de gram sec esti a perode de recolte Ires courte fevrier-mars pendant laquelle la 
precipitation m yoenne mensuelle est nlerieure a 100 mm Le manque d eau etlisbasses lempera
lures p,2ndant lapriode seche sont eoscontrantes majeures qui sopposent a la production de 
nanoc Lexces d eau dans leprol du sol pendant ierestant oeI annee esl probablement la 
contrante majeure pour laproduction de palate douce 

Cette communicalion passe en revue en s eflorpanl de les combiner, iesresultals outenus au 
CATIE dans ledomaine des cultures intercalaires de lapalale douce avec lemais. le haricot 
commun et le manioc. Les resuitals de recherche exposes ici ont ec coternus a parhr des especes, 
des cultivars, des distances de plianlaton etrlenstes resurnees au Tableau I 

Tableau I,Especes. varietes, distances eldensite deplantation dedifterents schemas culturaux bases surles
palates douces 

D:S0e2I rn 

Ha,
cos 

Zeamays Te Par Saa 05 10 
Paiare C-7couce 
lWmoeabatalas C-0 0 0r 

Atan-Irresxuert '- "; 05[ 10 2 

CULTURE INTERCALAIRE DE PATATL DOUCE AVEC DU MAIS 

Les premt.s essars en champ, reaises dans lecadre de lamise au point de systemes de culture 
assocrant ces deux plantes, onl suivi les schemas culturaux represenlees a ]a Figure IB. Ce 
schema a ee tesle pendant deux sarsons novenrre-mars et ma!-octobre Ces essars se sont 
stues entre 1973 et 1975. Deux lignes de palate douce (ecartees do 050m furentl ilercalees 
dans des lignes de mars ge de 30 lours, dcartees de 1rn Le mais lot couche apres 4 mois e 
recolle au 4,5-5t,-" mois Coucher laplante de couverture est une pratique qui protege lesopis de 
lattaque des maladies en cas de plue avant a recolle La palate dOce fitegalement recoltee au - "4,5-5 ' mois NPK futapplique araison do 175-33-42 k' a ors do Iipremere saison de culture 
et a raison de 150-10-63 ko ha Iors de Iaseconde 

Apres ces premiers essals, Iexperirnnlaron t plo rsuvwe en 1975 err Vue do determiner 
Iinfluence do schema cultural etdes nlveaux d appicaion d K sur os rendeernnts de celte 
culture associee Le schema de culture? 1B ulcompare a iapalale deuce planlee on m6me temps 
que lemats (Figure 1Al. el avec ia palale deuce planlee 60 jours apres le rats (Figure 1C)
pendant lapremiere saison La lumiere disponlble pour lapalate ace fulnrodifree en laplantant
suivant difterents schemas culturaux La mnirioe terlisallon de base araison de 150-40 kg 'ha pour
N efP fut appliquee, ras K futapplique a trois doses diflerenles, C3, 125 et 187kg ha. Mais et 
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Figure 1. Schemas culturaux regroupant la palate ,ouce. It mais, It. aricot commun et le manioc, testes 6 
Turrialba, Costa Rica 1974-1978 

palate furent aussi cultivbs on culture pure pour servir de remoins aces essais. L3 monoculture de 
mais reti 110-52-35 et celle de palate douce 65-10-30 de N Pet Kkg ha. 

Pour la pfemiere saison de culture, entre 1973 et 1975, le rendement moyen en racines de la 
palate ',,, e intercalee dans les schema cultural 1 B ful extr~mement bas (1,1 t ha), compare au 
rendement' ,n monoculture (10,7t ha) Le mais donnait 2.51 ha en association avec la palate 
douce, mais se,:lement 2.1 t ha en monoculture. En seconde saison culturale, les rendements 
furent de 3,5 et 2,u I ha pour les palates douces et le mais associes, alors quen monoculture ces 
cultures donnaiont 4.7 et2 2t ha. La concurrence de la palate douce plantee 30 jours apres le 
mais n'affectait pas le rendement de celur-ci de fadon significative. Aucune difference significative 
dans les rendements ne fu observee avec celle association culturale, qu'elle soil cultivee une tois 
par an et suivie d une jachere dans la meme parcelle, ou qu'elle soil mise en rotation avec le mais 
ou ]a palate douce ou le mais associe avec Iapalate douce. 

On aestime que si le rendement du mais associe avec la palate douce etait plus eleve qu'en 
monoculture durant Ia premiere saison culturale, celait probablemen! a cause de l'exces de N. 
Pendant la seconde saison culturale, les doses plus elevdes de P et de K favoriserent probable
ment le rendement do la palate douce quli, entra en competition avec le mais pour reduire le 
rendemer., de celui-ci. 

La comparaison des schemas culturaux 1 A, B et C a monlre une diminution du rendement de la 
patale douce torsque sa plantation etat retardee par rapport au mais. Une reduction de rendement 
de 72 0' (Tableau 2), provoquee par une plantation retardee de 30 jours, a pu etre parliellement 
mise sur le conrpte d'un manque d'eau, la pluviometrie ayant ete inftrieure d'environ 50% a la 
normale pendant to cycle cultural. Le meilleur traitement aproduit 2,5 tha dr mais e 11,4 t/ha de 
patates douces lorsque les deux cultures etaient plantees en meme temps et fertilisees avec 
187kg de K'ha. Aucune difference sigitficative n'a eWerelevee entre les dates de plantation de la 
palate douce en champ nu, pour ce qui concerne radiation ou temperature, mais les difterences 
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en racines et en grainsTableau 2. Rendement fraiches de patatedouce de mais dans ditterents schinmas(14%HOH), culturaux;totale cumuee par douceradiation intercepteelapalate de0.90 jours, etpruviometrie curnuteeaucoursducyclevigtatifdelapatatedouce. 
Turrialba, Rica,Costa 1976 

Ra at orcumulee 

Scnema cu : t!a.s ra, Patare cuce t0-90 oursl inteceplee P iuomer[e pendantpar
lapatateuce Iecycle cultural 
'C;Cr) delaPatae douce l mirrr 

221 961 229 659 

347 266 148 338 

3"5 216 121 699 

dans la radiation interceptee par les palates douces intercaloes avec la mais a dilferentes dates
etaienl signficatnves TaDleau 2)el ltaient probablement en grande partie responsables des dilfl
 
rences de rendemeril
 

La radiaton ies elements rutrlhfs a temperature et I humidite du sol. on le sait. sont des
 
fa.teurs qui con d 
 lonnent ie rendenernt de la palate deuce (Hahn 1977i: A Turrialba. la lumierc el
les elements nutrithfs sont les facleurs les plus susceplibles d tre modifies dans les associations
 
avec le mars Le mais. en irntque planle a C-I. developpe son feurliage avant la patate douce,

interceptant Ia majeure parfe de la lunrere disponible D apres Arze (19751. une moyenne de
 
243cal ni ;our sous forme de aciation solaire elait a )a disposition de !a palate douce dans les

interhgnes du mars Tuxpeno Planta Baja C-7 alors qu une moyenne de 437 cal m 
 jour etail
 
disporible pour une monoculture de patale douce 
 Celle reduction d envron 503. de I intensint

lumineuse est suffisante poJr reduire la production de matieres seches et. probablemenl, a la lois
 
la lignificalion des cellul s de .a stele 
 II actvite carmbiale 

On a observe une reduction du reridernent de !a palate deuce lorsqu e!le elait cultivee en asso
ciation avec le mas, mais ol nre dispose pas d informations detai!lees a ce sujet (Tang Departe
ment de I Agriculture 1960l. Une correlation positive et significative a eld observee dans plusieurs

essais conctuts a Turrialba entre i: radiatron inlerceptee par Ia palate deuce dune part 
et la
 
surface foliaire el la blomasse 
 otale d autre part jEscobar 1975 Lizarraga 1976) 

Comme relate precedemmerrt, les drfferences d humidiie du sol disponble a chaque date de

plantation de la palale deuce ont probablernert affecle la performance du scherna cultural 1 B, en
 
comparaison avec les schemas 1 Aet 1 C Dans tous ces essais. auctne correlation na 6t 
 obser
vee entre le renderniert en tuberculcs el la leneur 
en K el er P de la biomasst airienne ou des
racires Une teneLIr elevee en N du feuillage de Ia palate deuce agit sur le rendoment de fa;on
negative cornme on I a mentionne ailleurs tHan 1977). Le pourcentage en Ca et Mg des tissus du 
mars augmente au fur eta rresure clue la concurrence avec Ia patate douce dimine. Quelle que
sontla date de plantation, la palate douce extrait di sol des quantiles de Mg relativernent grandes.
La plantation simutlanee du mais el de palale douce a pour resullal une concurrence plus torte 
entre ces deux plantes pour le Mg disponilbe De plus, la teneur en Ca et en Mg des lissus de mais 
decroil lorsque ronaugmente la dose de K Des quantilts appropriees de Mg sont sans doute
necessaires pour evter le desoqulibre de cet element dans le sol el les lissus des plantes lorsque
la fertilisation polassique est utilisee en vue dobtenir un equilibre adequal avec le N applique
(Zuniga 1976). Dans les irois schemas culturaux. ies nnveaux moyens de K, Ca et Mg du sol ont 
decru entre la plantaton el la recolle, de 1.05 a 0,72, 4,7C, a3,71 el 2,14 a 1,62 me 100 ml de sol. 
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Le rapport N Koptimum, utilise pour fertiliser la patate douce et le mars, a ete etudie pour ces 
plantes en monoculture (Fujise et Tsuno 1967: Bishop, Smeltzer et Maccacaern 1972) maie :a
culture simultanee de ces especes pr'sente quelques problemes specifiques etant donne q ue le
niveau adequal de fertilisatrorn azotee pour le mais doilt tre relativenent eleve si t'on veut obtenir 
un bon rendernent en palate douce Une experimentation plus poussee aete eftecluee en 1977 
pour metire au point une formule de fertilisation appropriec pour les deux planles associpees.
Divers trartements comportant dillerents niveaux de Nel dc Ken presence d un njveau constant de 
P !40 g na) ont ete testes dans le cadre du schema cultural I A 

Ces tratements sont presenles au Tableau 3avec les cnifres de rendernent eri matieres seches 
de mais et de patate dOce, a Ia fois pour la o ornasse totale et la fraclion cornestible. Les traile
merts 5 6 7 el 8 on(ldorne une bromasse t0lal supeneure rnais les traeements 5el 6ont produit
la plus grande quant e de biornasse conestlo. suggerant Une relation N Kde I ordre de 1:2 pour
attemdro a meilellre perlorinanc, ne Celle association dans des conditions simnilarres acelles de 
Tuirnala La rnalee seche la partteie aerenne du inals augmentalt avec une application de N
aliant )usqu a 120 kg ha el 187 kg ha de K ce qu, permLttat aUss d obtenr la meilleure production
de matere seche en grain etle rnellour rende en ten gran 14 %H.,O) Le mais ne repondait pas a 
des niveaux pius eleves de Ken lermes de ilatrds se(r,es do grain ou de rendemernt en grain
S14 HO) a cause, probablernent, des Valeurs rfore ures de la relation MG K0t de celle de (Ca • 
Mgl Kdu sol qui dinrinuaienl encore davantage avec de hauls ruveau, d apphcation de K 

La production maximum de maliere scne aeronerI dt Lapalate douce aete obtenue a90 tours 
elle augmentail proportionneilemenl de 5.6 a8,1 1 ra. des lraitnerts I a8. avec Iaugmentation
de I application do N A 150 jours Tableau 3m. tus ltos trailements s aoaissent a des valeurs 
allant de 1,9 a2,7t na sans ilfferences significaive, entre elles La nahere seche commencait a 
s accumuler dans des tuberc ules Mrrediatenert apres que la bcomass au-dessus du Sol ait
atteint son poids maximurn on sec Elle tendait a ininuer orsque , applcalion de Naugmentait. II 
en elail de m me pour 10 poids de racines traicnes 

En se basant sur les donnees fourmes par McDowo of a/ (1974) of Merrit et Walt (1955), le poids
de maliere seche de Ia trachon comestible de ces deux plarites elit transforne en energie (g
calories, unte cominure c:hoiso pour exprimer le rendernenl Los renderenls en energie de la
palate douce decroissawnt orsquo le N aigmornita ,orn aobserve I riverse pour le rendement du
rais. De nouveau, aucuire repurs nolet n apu otre obenue en teries de gcalories produites
 
par le mars oule mars associe a 
apatate doucoe C(o Jl elait (lu au rapport basique irftrieur du sol. 

Tableau el lapalate douce cuitives en 19774.Prelevemenl deselements nulritis par lemais associalion. Turrialba, Cosla Rica, 

[ ij e e 2,ek- nm... ,, ni-d(are,~, 13',SLi'~h2 

Er mtmu .au,esPourcentage
iaouloaDser duVal preleve 

N 126 554 0 503 275 
K 2j 50'130 46 .137P 12 3,T0 7] 205 39
S I20 30 55 235 70 t1
Ca 120 220 326 400 F00 
 114Mg 20 260 160 620 380 89
N 120 .40 47 465 535 18
Cu 45 004 001 820 180 00r
Mn 120 006 001 807 193 002Zn 120 007 004 650 350 002
Fe 45 003 145 20 980 
 031A] 45 008 400 20 980 083 

266 



Une fertilisation de 110 et 183 kg ha de N et de K produisait laplus grande quantite d'nergie 
lorsque ces deux plantes etaient cullivcs en association. La quantite d'elements nutritifs prelcves 
par lemais et lapatate douce cultivs en association figure au Tableau 4. Pour lemais, loidre 
dimportance des elements nutiilis est K.N,Mg, Ca, P,alors que, pour lapalate douce, ilest K, N, 
Ca, Mg, S.Le mais aosorba ]a plupart du P. du Mg, do CU.do Mn el du Zn disponibles, alors que la 
palate deuce absorail surtout leS 1e F- P, I'A! 

CULTURE INTERCALAIRE DE PATATE DOUCE
 
AVEC LE HARICOT COMMUN
 

ATurrialba les harocots communs sont cultves une lois par an pour 6tre recoles en grains secs 
pendant lasaisor secne iFevrer-Mars) De 1974 a 1978. 14 essa ,en cnamp onl 616 realises dans 
les mdme conins lechnnques. iu consslaent a intercaler Iapalate douce en lignes allernees 
30 jours apres ier cot iFgure I D1 Cele coftario:son culturale a reco un Iota' de 145-61
45kg ha de NPK La pus grosse parhe duN et doP etal appliquee au srms des haricots le 
restar etalt avar;! do 1apalate douce Le desherbageapp 'que inimidpalement a pianladof 

nmanuel (l'teftecLt deux sernones apres a m:s oerpace des harcots e1 irnmedratemenl avant
 
I r elapalate deuce
ietplonlafion 

Les harcuts corruns onl produl en moyere 1.11ha ol lespalates douces 7,9! ha. Les ren
dements dtc s d(Oux piiwtea es loaocultu[e elalen, respecli\emenl de 1.3 et de 10,7t na. L'as
socialon cu'llrale 01l cullvee seukemont une lois teirain etailet le ensuite raisse en jachere le 
reslantle !ar,nec Au 60, ' ,lau 9( ' our Ia bomasse fohaire de lapalate douce associee au 
harcot comGi n e"101pas signAicalvemen ditferene de celle oblenue en monoculture. Cepen
dant. urnretard a ele enreg~slre da0 lefaux d "ccurrul a tion de labomasse dans lesysteme 
racinaire de iapatale oojce assocee corpare acelu. de sa monocullure. Lenombre de racines 
plant elal (1 2,2-2,5 pour lIapaate douce associee au haricot common elde 3,6-3,7 pour la 
monoculture de a Palale drce. Celle reduction du normbre de racines est en gra 19 parlie res
ponsabie de lareducln diurendernent de Ia patate douce inlercalee. La concurrence pour les 
elel nulritis duranl os prerniers sladus t developpemen de lapalate douce inlercale a 
pour resullal tn rn;Ore redul de racies plant, landis que lema que deau necessaire a la 
translocalor des photcsynthetals est probablenent acause du retard do faux daccumulation de 
labiomasse dans lesysleme racinarte. Aucune difflrence no futobservee entre laradiation inter
ceplee par laculture pure des patates douces e1Iaculture associe avec les haricots. 

Des valelrs de 1.6 el1.8 orrt ere oblerues avec etle association de plantes, pour lerapport 
d equivalence de terre Ces valeurs levees sont comparables a celles obtenues pour des asso
cial:ons de plantes a cycle vegetai long, comme I manioc, avec des plantes a cycle court, 
comme leharicot commun (Moreno ot Hart 1979) 

L'association mas-haricol commun est I'association culturale 1aplus rdpandue chez les petits 
agriculteurs d Arnerrque Centrale. Le rnmais esl planle au debut do lasaison des pluies etles 
haricots sent intercalds on relais onie les chaumes de rias a latin de Iaperiode pluvieuse. Dans 
Ia pluparl des cas, les haricots alteignent des prix plus eleves sur lemarch que ceux du nrais el, 
par consequent laquarntte d intranls utiisos pour leur production ost egalement plus elevee. 
1.irtercalation de palate deuce dans des haricols gos de 30-40 jours constilue une forme de 
prodciern precrouse pour rentabiliser les engrais of les autres intrants qu sont normalemenl 
applrques aux haricos communs. Des cultivars de palate douce precoces of resistants alaseche
resse devrarent 61re testes sur Ia erme en association avec des harrcols communs pour perfec
ionner celle innovation qur pourrait egalemoent devenir une source importante d'aliments pour les 
animaux. 
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CULTURE INTERCALAIRE DE PATATE DOUCE AVEC LE MANIOC 
Le manioc a une croissance nitia;e lonte et ne couvre habituellement le sol complelement que90 a 120 jours ,pros [a plantation. Pendant celte periode initiale, son intercalation avec une plantea cycle vegetatif court comme la palate deuce ameiore Iexploitaton de la lumidre et du sol.Certans genotypes de manioc voGenl leur surface fohaire se reduire suite a la chute des feuilles200-240 jours apres 'aplanlaton, ce qui permet do planter une autre cuwture dans les interlignes

des plants de manioc 120-160 jours av,ant sa recoletMoreno 1980l. 
Trois schemas culturaux avec man-oc et palate douce Figure 1 F et Gl ont ele lesls ATurrialba depus 1974. Deux ignes separees de 0.50 m; d e palate douce elaient intercalees dansdes hgnes de manioc fseparies do I n). Dans le schema 1E,la patale douce elait plantee enmerne temps quo le manioc el recoltee marnuejlemenl apres 140 jours. La palate douce elaitrecoltee avart quo les raccnes dc- macoc ne soiee pleinement developpees. Larrachage deslubercuies de palate douce n causalt pas de deg~ls notables au systeme racnaire du maniac.Lameublssemenl du sol ace slade sernblait favorser le developpement des racines dU manioc.Dans )e schema cultural I F. la palate douce etait ntercalee vers ia fn du cycle vegelalf dumanioc de faqon a pouvor uliser ai meux la radiation des nterlgnes de manioc apres quocelui-ci ait commence a perore ses feuilles. A la recoite, les plants de nacoc sonl arraches,manuellement. en premier lieu, ce qur ameublit suffisamment le sol pour lacihter le delerrago despalates douces. Ces deux schemas culturaux recevalent une moyenne annuelle blare de 150-4875 kg ha de N,Pet K.Alorq lue Net Psont restes constants, Iapplication de Ksest eievee de 45 a63 et a125 kg ha durant 1975-76. 1976-77et 1977-78. Dans le schema cullural 1G.deux culturesdo palates douces alternarent avec le manioc. Un total de 185-49-75kg ha de N P et K claitapplique chaque saison de plantaton. Le potassium selevait a 125kg na durarn 1976-77 el 

1977-78. 
Le Tableau 5presente les resultats de ces differents schemas culturaux pendant quatre saisonsculturales. Lintercalation simultanee de manioc et de palates douces reduit le rendernent dumanioc jusqua 37 o compare a son rendemenl lorsque les palates douces sont intercalees a !afinde son cycle vegetalif. Les rendements du aniaoc en culture pure sont en moyenne de 171 ha sur
les quaero saisons de culture. La culture des palates douces a la fin du cycle vegelattl du manioc
ne reduit pas le rendement de ce dernier (to faQon significative comme i!avait ele rapporte prece

demment pour d'autres cultures (Moreno 1980;
 

Tableau 5.Rendements dumanioc (C)et delapalate douce (SP)associes enintercalaire suivant trois schemas culluraux
pendant quatre saisons cullurales. Turrialba, Costa Rica,1974-78. 

^c 

Aiwes C ;P C Sp
197.1-75 107 . 7 8 104 79 
1975-76 43 98 22 07 64 71t976-77 96 35 166 06 60 101 031977-78 135 16 !67 O0 i 0 0590 

z Lemaoc esirecole l J 12mos iamme.o e,0: ' 55io 
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Les rendements de lapatate douce ont e6treguliers de 1974 a1976, mais ont diminue de faqon 
significative de 1976 a 1978. Cette reduction de rendement a principalement affecte les patates 
deuces plantees alafin du cycle vegt;,tt du manioc. Aucune augmentation notabie dattaques 
d'insecles ou de maladies n'a 616 observee au cours de cette periode de bas rendements. Cepen
dant, comme on peut le voir a laFigure 2A et B, oine diminution de lateneui en Mg extractible a 

affecte les trois schemas culturaux, particuliarement le schema cultural 1 G, au cours des quatre 
saisons culturales Le Kextractible elaitaussi rdduit, bien que celte reduction n'affect~t pas le 

schema cultural 1 F avec lameme intensjle. Apparomment, les applications renforcees de Klors 
des dernieres annees dexperimentation au champ n'elaient pas suffisantes pour compenser les 
prelevements operes par les cultures. 

2.4L24 A ,------ B 
0.42 

C .0.35 

fl "":ZZ c..--e 0.
0 0 

2.0 ' 
E 0.28 E 

<~LU 

0.21 LU< ,.6 "-

C) C) 
1.4 0.14w 

1.2 0.07 

1974 1975 1976 1977 1978 1974 1975 1976 1977 1978 
TEMPS (ANNEES) 

Figure 2. Etlft (ju s CulWu str oelement:;temps eites dti Oes f1ifneruLix echangoales d'un Inceptisol 
aTurrialba, Costa Rica A)MIqechannqfabl t13, rigeatile ilEurig]e 1980i1 Kochi 
Elementechangeable me 100o
 

La production de racnes ct de riatieres secies foliaire du schema ctltual 1 G de 1974 a 1976 
est presentee alaFigure 3. La palate duuce I5plants m,. qui atleignait un pic de 1t ha environ 
apres 90 jours de plantation, etait respunsab., de lamnaleure parlie de labiomasse foliaire durant 
les premiers slades de cette associaton cullurale. L accumulation de matieres seches dans le 
systeme racina re augmentat apres 90 Jours Le mamoc (2 plants m')atteignalt son pords maxi
mum de matieres seches dans les feuwiles entre 210-270 lours apres la plantation. Le poids de son 
systemp iacinaire sec seleval do tacon prononcee apres le1801" lout. La crolssance de la 
seconde patate douce etait treitee et atteignait son prods maximrnum de matieres seches foliaires 
120 tours apres laplantaion. Le niveau inferieur de luriere nterceptee au (ours des premiers 
stades de son cycle vegelatif elailprobabletnent responsable de ce retard. Celte secondte culture 
de patate douce futrecoltee a 160 lours alors son systome racnaire accumulait toujours du poids 
de matires seches, et aucun signe de deleriorailon de laqualite des racires ne fut observe. Un 
retard de la recolle de 30-410 jours aurai! probablement accru terendement en racires de faqon 
significative. La radiaion disponible pour les palates douces intercalees en mbme lemps que le 
manioc etal reduite a75-80%o do !a radiation du champ decouvert, 100 tours apres laplantation. 
La plus grnde partie de labiornasse aoiienne de lapatate douce se constituait au cours de celle 
periode La Iranslocation des photosynthetals et Iaccumulation de labiomasse des racines 
avaient lieu quand laradiation dans les interlignes de manioc passal de 75 a30 % de laradiation 
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du champ dbcouvert. La seconde culture de palate douce etailinstallee Iorsque approximativement 50% de laradiation du champ decouvert etait disponible. Approximativernent 80% de laradiation solaire etaildisponble quand elle atteignait son poids maximum matieres sechesen
foliaires (120 jours). Cete radiation disponible s'elevait a 88% au moment de larecolte. Unequantile de lumiere disponible plus importante pour lapremiere culture de patates douces etaitprobablement laraison de son iendement meilleur, exprime en poids sec de racines. 
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Figure 3. Rendlements en 
 matieres socnos des fouilles of des luborcules en function do temps pour deuxcultures do patates douces ot une de nanioc pianes on mode intorcalaro aTurrialba, Costa Rica (Gallegos1976). 

POTENTIEL DE LA PATATE DOUCE DANS DES SYSTEMES 
DE CULTURE INTERCALAIRE 

La patate douco est habituelloment cultivdo en monoculture dans plusieurs systemes culturaux,
notamnment dans les regions a saison seche bien ddlinie, ob elie est conduite 
sous la forine dleculture do rento pour utiliser Ileau of les engra;s residuels. A lurrialba, ]a palate douce a unrendement en racinos traiches d'onviron 18 t ha, avoc une application do 133 1 ha dle K,en succ6dant a une associauion do mais of do haricots cominuns (Prioso jo Leon 1979). Toutetois, quand laterre est rare ot la main d'oouvre abondanto, il oxiste aussi des possibililds do culture dos patatesdlouces on intorcalaire avoc d'autros espbces. La palate douce ost cultivee en intercalaire dlanscertaines regions des Antilles, notamnment au cours do la phase d'installation dezpeces perennescomme la hanane plantain ot los bananes dessert. 
La concurrence pour la lurninosite et los 616ments nulritits est probablament le principal tacteurmodifiant le comportement doela patate douce associee en intercalaire a d'autres plantes, parrapport Ason comportement en culture pure. La rechercho devrait 6tre intensiti~e pour mettre au 
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point des schemas culturaux qui mettent aladisposition de lapalate douce intercalee laquantite 
appropriee de radiation lumineuse, et qui, par une fertilisation judicieuse, assurent aux plantes 
associees I'alimentation adequate. 

Dans lecas de lapalate douce et du mais, laluminosite semble plus importante que les elements 
nutritifs par son eflet sur lerendement en racines fraiches. Les resultats preliminaires obtenus A 
Turrialba indiquent que les schmas culturaux adouble lignes de mais elquatre lignes de palates 
douces donnent de bons rendements pour les deux cultures. Ce schema cultural permet aux 
palates douces dintercepter assez de lurminosite etassure I application dune fertilisation azotee 
individuelle au mars tresullats norn publics. CATIE, Turrialba, Costa Rica). En depit du caractere 
concurrentiel des relations eotre ces deux plantes (Figure 4),cetlo association culturale produit 
annuellement une quantile considerable de biomasse totale, Plant donne qu'elle peut 6tre cultiv~e 
deux fois par an dans cerlanes regions a distribution bimodale de lapluviometrie, comme Tur
rialba. Les interactions Iluslrees en Figure 4 onl e obtenues en combinant les resultats de 
plusieurs essais sur leterrain (Mateo 1976 ,Jaramillo. 1977). 
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Figure 4. Rendements en ris grain (14 '%HOH) eten lubercules frais do palate douce obtenus ,partir de 
plusieurs essais (1975-76l aver ces cultures en associatlion TUrrialba, Costa Rica (Maleo 1976: Jaramillo 
1977l 

Les elements nutrilts, plut6. (1elalurninosite, semblent Olre leprincipal facteur contraignant 
dans laculture ntercalaire de rnanioc elde palate douce. Les types de mamoc a part 6rige 
permettent aux palates douces, qui leur sont associees elplantees en m me temps queux, de 
recevoir sufisamment de lumiere, et les cultivars de manioc qui ont une surface foliaire reduite a 
la fin de leur cycle vegetahf oflrent lapossiblite d installer une aulre culture de palates douces 
intercalee, a recoller Alameme epoque. ine fertilisalion equlibree en Mg et K semble 6tre 
cruciale pou une production elevee de celte association culturale dans des conditions de sol 
similaires a celles de Turrialba. Ceci est probablenent valable pour des cultures intercalaires 
associant lapalate douce ad'autres plantes a racines 

Les cultures mercalaires avec 'espalates douces constituent egalement une allernative inte
ressante dans lecadre de systems integrant elevage etagriculture. dans lesquels lalirmentation 
des animaux depend des cultures de laferme.Plusieurs resultals de recherche iuvrent des pers
pectives prometteuses, tant pour laproduction de viande que pour celle du lait (Baker 1976; Ruiz 
etal. 1977). 
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DISCUSSION GENERALE 
(SEANCE IV) 

HO: Quels sent les principaux avantages de f'utilisation de morceaux de racines decoupees par 
rapport aux boutures: lesquels mbrissent le-premiers ? 

BOUWKAMP L avantage principal est que le procede exige mons de main d'nuvre et qu'il per
met larnecanisaton. Les Iragments de tubercules exigent une perioae de croissance un peu plus 
tongue que laproduction tarte aPartir de rclets. 

CHEN Oue' parametre utihse-t-on en mabere do crib/age pour determiner lastabilite au 
stockage ? Ouel est Ievental des perodes do stockage de ia patate douce puur les varietes 
testees 2 

BOUWKAMP Pour une annee donnee, toutes oesvarletes sont emmagasmnees pendant lameme
 
duree. Pour routes les annees Iaduree ou stockage aele tres sembiablo - I ny avait qu environ
 
doux semames de differonco
 

ANONYME. Je rerrarque que vows ut/se 0 telrTme trargment (leracine pour designer votre
 
natoriel (i r
muftplica ton. Cependant. ars /a htterature spec ahsee, on utibse egai,ment les 
teores fragment '0 semerire et frajrriert do tubercue. Ouo est ieterme correct? Ne 
serat-il pas avantaqewx pour nows d adopter une termnologe coherente 2 

BOUWKAMP Le termre tragment de racine esi correct pisCIuC lematerel de plantation est un 
fragment de rarne e non tint ,ence Ou Un tut)rcul0. IIserait utie dadopter une termiriologiese 
ationnelte Otle proposerais fragmrrenl de racine puisque i organe de reserves de iapalate douue 
eSt One racine etnorr une serence ou on tubercule 

URITANI :Pourroz- vous ephiqufe Ii difference d effet su lacroissance otle rendement entre des 
fragnents de racire preloves sur / extrenmto proxtma/e otceux provenant oeIextremte distale ? 

BOUWKAMP Sia domimance proximra! eestlorte. lextrermt proximale reprend Menox etproduit 
plus de rejets par oriplacef te pas entendu parler de resultats quique I extremite distale. Je n at 

tendraient aprover iquIexiste des d,lterences de rendement
 

RASHID: Avez-vous tenu compte de I effet ,i tmperature darts linterpretation de vos 
resultits? 

SAJJAPONGSE: Oui. 

KAO: En ce qur concerr yes experiences en oratiere dirrigation, comment pourriez-vous expli
quer Iadifference entre les resultats de vos essars d'automnne et de printemps ?Ouand avez-vous 
recolto pour estiner terendement en racrres 9 

SAJJAPONGSE: La difference entre lesrendements en racines des essais d'automne et de prin
temps etait due a ladifference de temperatures efdo nombre de tours jusquA larecolle. En 
automne, latenperature Mtail basse elfla palate douce tut recollbe a 170 jours, alors que la 
temperature au printemps etait Ires eleven Mtlapatale d uce recolte a 140 jours. Les projets a 
long ternre cornprendront I etude d un evenlail Ires large de lemperalures elde cycles vbgbtatis. 

URITANI Vos palates deuces auraent pu souffrir d'ite deteriorahon physiofogique forsqu'elles 
ont ete eondees. Ceci pourraitsignifier que lapalate deuce estplutdtsusceptible aune humidite 
du sol elevee. Est-ce effectverrent lecas ? 

SAJJAPONGSE: Jo tie pense pas que lapalate rouce soil tres sensible a l'inondation. Au cours 
de I'irrigation. les parcelles r'ont pas 616 submergees. Elles etaient humides. Dans ces condi
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tions, je ne crois pas que les palates douces de nos essais aient soulferl d'une quelconque 
deterioration physiologique. 

MEYNHARDT: Dans vos experiences, les variations entre les repetitions etaient importantes. 
Aviez-vous utilse un materielindemne de ialadie et notamment de virus ? 

SAJJAPONGSE Nous n avons pas constale de problemes lies ades virus dans nos essais. Nous 
etons certarns d uliliser do materiel sain dans nos experiences 

WARGIONO Avez-vous observe une correlation entre le rendernent et les degits dus aux 
charan~ons 2 

SAJJAPONGSE ,ous n avons pas precede aceci dans nos eludes 
ANONYME Avez-- us uthse I irno1tion dans votre essa ie compacite ) Pensez-vous que le
faibe roncoment cans le cas diune denste en vrac reduite sot lie a un manque d humid te ou 
non ? 

SAJJAPONGSE Lexperience sur la cempacite du sol a eletcaisee en pots el. pendant loute
I experience nous avons apeu pros mairtenu I hurnrte du sol au niveau de capacile en champ.
I! 61ail facile co ccntrler Ihumidlite du sol. Je ne pense pas que le rendement inferieur ail bt 
cause par runimdite du sol 

iHAHN I r a1valt wrcure d4ference do rendement entre les exper':"res avec irrgation et en 
presence dune forte compacite du sol. Aquoi est-ce d6 2Cue s'gnie c? fait 2 

SAJJAPONGSE 2ien qu I ny eul pas de dfforence stalistique de rendemenl entre les traile
menls du moins a-t-on pu elablir uri tendarice indiquant I e lotde I irrigation el de la compacilb
du soI sur Iererdernent Le caactere non significalhf elait probablemenl due a (agraride variation 
enlre les repettons 

HAHN Oue/le est la potee des etudes dirrigation ot no corrp1cite du sot pour les petits planteurs
do patates dcoces er Ase 2 

SAJJAPONGSE Au mrnoritl de a formation des racines 130-40JAP) I irrgaton devrait etre 
arr61ee. La rnedileure (ierise apparene du sol est de t.3 a 1.5g cc Cos prescriptions peuvent
btre observees par la pliiparl des ag/rculeurs qui espererl un reriderrMcn love 

LEE: Au moment dirriguer,appi,quiez-vous I lirtgtionjusqu a obtenir une certaine humidite du 
sol. ou appliquiez-vous one quanrtte fixe d eau " 

SAJJAPONGSE: C etail plus ou rioins une quantite xee d eau. Nous remplissnons le sillon de
chaque cfte de la plate-bande el Iassions ensuite I eau penelrer a I interieur de celle-ci. Notre 
sol ayant une texture legere, Ieau en exces pout percoler facrlemenl o one hurnidile correspon
dant a la capacte au champ poul 61re obterrue 

AGATA tQuelest, votre avs. /e mecanisrnede producton elevee darns los conditions prevalant, 
30-40JAP 9 

SAJJAPONGSE L irrigation dotl bloe arrflee a 30-10 JAP, de taon a ce que davantage de
pholosyilelatls puissenil 6tre Iransloques pour former los racines lubereuses. 

WARGIONO: Comire vous I'avez montre dans vos projections, la cuellette des leuilles augmunte
to rendenentof la teneur en amidon Pourrrez-vous expliquerpourquoi , Quel type de cuedlette 
recommandez-vou. ? 

HARTOLINI :La cuellelle lavorise le iendemenl el la leneur des racines en amidon parce qu'elle
diminue la concurrence enlre los pousses ol les racines pour les pholosynlhetals. Los racines se 
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comportent comme un pults magneique qui attire les photosynthelats vers elles plutOt que vers 

les pousses et les bourgeons. Limier la croissance vegetative favorise laconcentration d'ami

don dans les racines Je recommande une cueillette tardive Iorsque les racines sont deja for

mees el developpees 

URITANI Oue convient-i! ce faite pour obtenr tn renOeqtent eleve, cueoir precocement ou 

tardvernent ? 

BARTOLINI Nos resultais morn nt qu 11esl possile (I oter des rendoerrels plus eleves en 

procedant so I a une cuedlelte precoce. sot aur, cueliielle lardive c esi a dire en pratiquant de 

toule facon a cue-lette Cuei r precocemer.,t a en, ron 1 . a 2 rues elnlus lard de 3 a 4 r-1is 

pararl adequal pour assurer un rendmeent eieve 

ANONYME Comment ies patates douces ont-eoes me ec, mees Par e.,mpIe. quepie etaIt /a 

onOueur es portoo- iiliite Oltp ptrtit, uC005 te( Put-O(rtre OXp' sretemelntseieves. 

obtenus pa, unocue :,;ette i n-5setliotc. 00on oq t ti tc.Ohct.olI 0 CaSi',i repartionOes 

rrat,eres .ectes Toutefois vot'e Lool tactO twOia etiihntl t t OatsS a sat quan, la 

crows5 et t oes J!2 rtte ntnetrdcc cc scra4 'J'f/,fc a I, I ue1 

BARTOLINI L c-e elte cor-;rtea preever ine pll on do-i 35cr cirportant envron 

sept 1,1u cs ha cue,-tO etaiteffclot deux lroi quare fii , t coclcuai routes les deux 

-ina s La BtILS 51 urge palate a e lo.-:oppt cu illetleetl varele de couce f,!uiliad La 

opere- ar' e. !arm frene sa croissance .egelal e De cc f:t la Plus grar'denr a sasor 

pa rl des p( N esl canalsee vers les rac -eu-o Ire versItrals es au ce es feuwries 

VON UEXKULL Vos cti0ftes odquent que Iincorporato fie 3 tonrnes de paie ougmente le 

neau tit K a i19 ;oge ,0 ha En supposant qudeta pa :e at, at u eicrutereu ce de K.C, 

e;e aurat oppo, t 30 Ag de K.,O0 u sol Corn-r,ent e x p qul:- ous uintrs grosse augmn'rentatiiodu 

i;eau deK ? 

WARGIORNO Grace a Iefet posiHt de la paille de l: .qu ame',ore a texture tousoi et eCEC. la 

crussarlce de a palate douce a etc satisfatsante et a define un nn rerdermer't Par consequent. 

Ia cotsorrnmalion en elements rutrilifs tolaux a augmente 

CHEN Corinte nous Iavons vu flier a Tong-Shun. lorsqu /e 5ol est homtde i,arecolteuse de 

p tatesdoucs atirve pas a debarrsser les racnes de a terre go adhere Eiste-t-I on autre 

t p,?e omcimne recoleuse qui forlcintitte de faon sats.asainfe er?presence 0 uc so! humide 9 

WILSON La roo te des palates duuces est fagtee iOI, 1Csqi et!l tdu sol esl reiativement sec Un 

be0trop 3ec iggrave les deg ,ts fiiges aux racnes Des oisposltIfs a vitrator ou a secousses 

npaces sur ,acnane eievatrce aldenl a enrever Ia terre des racres 

VILLORENTE A ec Iedeveooppernent 0e ia mecanisalon agricole Dour la cultore ce lapatate 

Ouce a 'afertile, dot11 coos tnous avez parle queue est a soptr',(;e rmnmrum cut/ee en patates 

deuces aux USA ' 4Icorrbien se monte I ,nrvestlssemertqu ,;taut conset'tt pour acquert. ubser 
le sMrach t's ,elentre er ,,r 


,
WILSON Ur / arc ,ombre de charps inereurs a un deori-rectaru cu;ltves auA USA. soot 

uro a ai; trecoltes rranuellerent ou a Iadde d Ur S,,l)e ctiariur, Habliellement. 8-20 

neocares srt equs pour ustlier un certain niveau errecarsat n Le co l , en quipernenl 

ai:,er a quelques de dollars exernple. 

sracrne de reco!le assistee lreco!teuse mootee/ code entre 500 el!000 S Un egupement plus 
simple pe tl de queques centaines rlhets Par one 

Sopfisihque.cootera pILiieu S Mtilbers de doilats Les frars d entretler sorl fonction de la com

plexle (orlaleriei 

WINARNO Ouels sont !es pestcrdes gcteraleent uthsos pour ies palates douces avant le 
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triage et aquelles doses les utihsez-vous 9 

WILSON :Is sont tous recenses dans le NC Sweet Potato Production Bulietin, ,Growing and 
Marketing of Quality Sweet Potatoes 

URITANI :Avez-vous constate un pblooorriene blessures occas'onnees aux palates douces par la 
,necansation' 

WILSON Ou!. le'rc1ag1 C. ,atereu l il 11,quaieii l tu(lUx suit essentiels pour
red ire les deg//Its Le ressuyage des patales douces est mportant pour eviler lesmaladies,
ameliorer i aptude a ,en s conserver elrniafltemr Lineorine quaIle II revel une importance 
consderaoe pour lespalales douces recoitees mecamquement et dot etre ettectue aussitt que 
poss;o e apres a recole 

SELLECK Le trava de ; arracheuse de pommes do terre, u/see pour I arrachage des palates 
eouces serait-0 facite s/ e; iges etaientdessechdes au moyen c hCrbicides avant /a recolte ? 
Que/s sont ies herbic;desu//ses cornmercialernent pour ;e contrdle des adventices ?Quels sent 
ies aerniers herbicides prornetteurs sur temarche ? 

WILSON Probablement non. Le fauchage des liges el eur transport hors du champ elirine ou 
reduit ia gene qu elles causent a I arrachage Ende. Aimben, Dacthal elVernarn sont les produils 
commerciaux Surfian est un herbcide promelleur 

TICKOO Quels sent les revenus economques nets a 'hectarepour certanes des successions 
cuitura/esies plus rmportantes ? La canne a sucre conshtue-t-etle une composante econornique 
des svsteres culturaux a Taiwan. etant donne sa longue periode de crofssance 2 

WAN S; a main-d oeuvre est bon marcme elabondante, comme ce rutlecas dans les annees 60, 
a culture addqlonnele ces cultures multiples procure un benefice 3upplemenlaire aux agricul
teurs La canne a sucre cornme composanle d un systeme cultural est largement utlsee a Tai
,van a ou I eau est peu abondante, ce qui empfche de realiser plus d une culture de riz Cest
 
pourquoi a canne a sucre a ele utlisee comme p/ante de rotation. Toutefois. elle n est econorni
que que s5e prix du sucre sur lemarche mondial est raisonnable, independammen lde sa longue 
periode do croissance 

ANONYME Vous ave: nentonno quo les superficies devolues a lapa/ate deuce a Taiwan sent en 
drinuton on favour du rz Quels sent les revenus econornques respectts quo ces deux cul
tures assuronl aux producteurs 9 

WAN Le riz ellapalate deuce assurent des benefices bruls de 80000S NT et de 70000 S NT,
respeclivemenl Toutefos, Ia palate deuce necessilant moins dintrants, lerevenu net des deux 
cultures n est pas Ires difterent Le probleme reside dans lefail que legouvernernent pralique un 
systeme de subventions pour le riz. rnais pas pour lapalate douce 

WUSTMAN Avez-vous observe une difference signifcative en co qui concerne / incidence du 
charanCon,do /a patate deuce. lorsqu elle est cultivee suivant differents schemras culturaux ? 

WAN Nous n avons pas observe que lecharani on posail un probleme cans les systernes de 
culture integrant a palale deuce dans los rizieres Los charanqons existent sur les aites lerres, 
mais morme la.I/sne posent pas de probleme grave 

ANONYME D epros yes diapositives. itsemble que les chifires de rencemonts pour /es cultures 
ntercalares datent de 20 ans Disposez-vous de chiffros reconts emanart d griculteurs 

tiodernes,a Taiwan 9 
Pourroe,- vous nous dtro quels probloies maejurs senties au systore io culture intercalaire ? 

WAN La culture intercalaire est Ln sysleme qui exige beaucoup de man-d ceuvre Au debut des 
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annees 60. la main-d'oeuvre etait abondante et bon marchii, si bien que notre principal souci etait 
I'augmentation de la production par hectare. Mais, ces der'reres annees, une penurie de main
d'oevvre est apparue. De ce fait, ii n'esl pas possible pou les agriculteurs de continuer aprati
quer ure agriculture auss intensive, el nous essayons detudier des methodes de culture exi
geant peu de man-d ceuvre 

ANONYME Ou les aariculteurs do Taiwarn trouven,-ils leurs materiels de plantation ? 

WAN La patate douce peu tre cultivee aTawan toute I annee, si bien que les planteurs peuvent 
se procurer des outLures proverant des criamps cul/ives Pour ies plantations dautomne, les 
racines sort ri[ ,es en plates-oandes au prinlemps pour obtenir de nouveaux materiels de 
piantation 

WARGIONO Oue, s, steme (it ,Liturt recornriiandez-vous et !equel fouuinra le rev,. ' I- plus 
eleve 9 

WAN Cela open er, par/e de ;a oca'issaton a Tai,,nan. ou diferents systemes culturaux sont 
adaples Par exenp!e un projet avc figat on et rotahon /riennaie aete lance dans la region de 
Tanan e/ I prouve qu,.e ! .W, nce riz-cane asuce-pa/ate douce est la plus rentable 

ANONYME Cue! poorctwiqt,? du tota'; dus teorni cotveo6 est respec/vement soumis a deux, 
tros et qua/re c tore5 oaf air a Taz ,an 

WAN Nous ne (Ispoons pas de cc, gene de donnees Toulefo,6 noous avors a Taiwan Iindice 
general d nulure muTpe, qu se sjua,! aux aletours de 163 e! 1979 

ANONYME VMZara 0e / Un verste des Ph ppines a Lo.; Banos i souigne une ddterence mar
quee dins /0 reponse le 'a pa/ate ouce? a rrrraoe des co(ettiers Vous avez montre qu j Costa 
Rca (apa/aat deuoe es/ (on/ement rarrdicapce pan/e as rite, caia~rc A"ez- vous teste cet offet 
a nec dofferentes varetes 

MORENO Non. nous ne disposons pas de resultats o(/enus avec dilterentes vareles, mais la 
rech rcir de la tolerance a i ornbrage chez es vare/es de pa/ate douce est tres inrportante dans 
a ise au poInt dodSynTIIoS d/culture nuliple 11y a une correlation nega/ive entre le rende

nienl en racibes de !iapalate douce 0l ierendernent en grain de mas. lorsque ces plantes sont 
cultvees eneiible Avec un ben dosage par/cuiiro ment du rapport N K, approprie pour les 
deux planes el un rneileur arrangement den ecartenents en/re el/es une valeur du rapport 
dequialence de surface supereure aun pout c/ru ,;uu. 
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ANCE V
 



L'EVOLUTION DE L'AUTOHEXAPLOIDIE DE 
LA PATATE DOUCE 

I. NISHIYAMA 
18 Hazamnacho, Shugakum, Sakyoku, Kyoto 606, Japon. 

INTRODUCTION 

On pretend que quelque cent especes d'lpomoea existent dans les regions tropicales et tempe
rees chaudes. Cependant, la taxonomie dipoioea est toulours insufiisamment r6tudiee. Le genre
entier est habituellement subdivise er. plusieurs sous-genres et sections. La palate douce, /.
batatas (L)Lan el ses semblables sont nclus dans la section batatas. Recemment, Austin (1978) a 
elabore une classifcation extensive de cetle section. ncluant 13 especes (Tableau 1). 

En vue d'etuJ.ier I orgine des plantes cultivees, il est gener 'emenl rlecessaire de rassembler 
des informations pour savoir comment, quand et ol les plantes prehisloriques cullivees apparu
rent pour la premiere fois. Nos connaissances acluelles font supposer que la plante cultivbe et son 
ancblre doivent avoir norne,oment iam6me constitution genomique ou presque. Dans le cas des 
polyploides. il est en outre utile de synrineliser des polypioides artiic~els avec la mrne formule 
genomique que cello oe la plante cUltvee en employant ses especes de base. IIest aussi impor
tant que I ancetre ressemble a la plare cultee sous dvers aspects: morphologie, physiologie,
intercompatibi lte, distrobulion geographique, ves!iges de plante et autres. Nalurellement, its diffe
rent pour certains caracteres appartenanl aux types sauvage el cultive. 

En se basa t sur des eludes cylogeneliques, Nis iyama el ses collaborateurs (1962,1963, 1971,
i 975) ont trouve tin anctlre sauvage. Ipomoea trifda HBK Don l6X), et ses especes de base (2X,
AX) de la palate douce, e! ont discute eurs relations dans un contexte evolutif. Le principe de 
Ihypothese a teearpuye par beaucoup do chercheurs japonais qui recemment ont trouvb des 
formes 2X- el 4X- d. triida (6X) (Muramalsu et Sniotani 1974, Teramura 1979: Kobayashi
1980, Kobay6 h, et al 1980: Muramalsu 1980. Shiotani (AKawase 1980). Cependant, Jones
(1967), Martin et Jones (1972), Martn et a! 119711 el Austin j1977. 1978) sont en desaccord avec 
Nishiyama et ses collaboraleurs, mais ne proposent aucune aulre hypothese. 

Celle communication presente une revue du developpement evolutionnaire de la palate douce,
communique des donnees nouvelles ason sulet et propose une nouvelle mlhode de selection qui 
utilise ses progenileurs 

ANCETRES PROPOSES PAR LES PREMIERS CHERCHEURS
 
JUSQU'EN 1957
 

Apres la decouverte de I'Amerique par Christophe Colomb en 1492, la palate douce fut diffusbe 
dans le Vieux Monde. On supposail generalement que la patate douce pouvait 6tre originaire
d'Amerique tropicale, bien que d'aulres opinions se soient exprimees en faveur d'une origine
africame ou asiatique (de Candolle 1884) Au dbbut du 20", siecle, cerlains chercheurs ont 
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avance l'idee que I. fastiagata, I.pandurata (Waite 1907), I. tihacea (House 1908), I. triloba (Wata
nabe 1939, 1940) pourraient tre des formes ancestrales de lapatate douce, &cause de tour
ressemblance morphologique. Lhypothese concernant Itil/acea etait particulirement populaire
parmi un grand nombre de otaansles Le nombre chromosomique (2n 90) de lapatate douce ftL
etabli pour lapremiere foispar King etBanford (1937) et Watanabe (1939). Des recherches 
cytologiques efecluees sur de rombreuses especes Ipornoea fureni rapporlees par beaucoup de
chercneurs La piuparl des especes avaienl 2n 30. el seulenienl deux especes, I gracilis (I.
fasthqata el/ tIlacea, aivaent 2fr 60 (King elBumford 1937 Woicotl 1937 Watanabe 1939
Ting el& 1957. Jones 1964) Diferenis n rnobreschrormosoiniques. 2n 30 et60,a lafoischez/.
 
ramom 
 et I hacea furen clbs dans a litlerature (Jones 1964. Ceta probablement dG a une
contusion ordre taxonomque A CaUSe d ladifference de nombre cnromosomique el de I in
compatbuile de croisemen inierspecilique, Tng etail 1957) concluaeill qu aucune relation phy-
Iogenique nexistail entre I.batataset lesaLJirrs especes rmenionnees piLIS haul L identie de son 
anceire reste a elabiir 

Tableau1.Taxonomied IpoiMoeasecIion bataas(dapresAusin 1978) 

,..t4 ro
: sL¢ L,-.,-; 

-I .2x
 

I X.' ' 
2x 

I 'ar"SSm Or;C 5 4x2 x
 
9I2x
 
I3 1 . 1cjCr,si 

4x
 
11 itrc..oc.ip
E! 
 2xIt.'t5,
!i GDcr, 2x,4x,6x 

f3rNL 2x 

HYPOTHESE DE TRAVAIL SUR L'EVOLUTION 
DE LA PATATE DOUCE 

II est apparu clairemenl que seule I. batatas I(.Lam est dislincte des aulres especes (2n
30,60) pour lenombre de chromosomes, Iacomplabilile du croisernent el les caracteres domesi
ques. comme laproduction de racmes comestibles. Avant dexplorer sfs plantes ancestrales. 
nous voudrions disculer de faqon hypolhelique de tous les intmeraires evoluifs pariant des anc
tres diploides elaboulissanl alapatale douce hexaploide. Les lineraires sonl irdiques sous forme 
de diagrammes comme Mtani les suivants 

Itinraire I. Tous les ancetres sont des plants sauvages )2X, 4X, 6X) ne produisant pas de
racines comestibles. La palale deuce derive de plants sau/ages hexaploides par mulation de gene
elaugmentalion du dosage genbtique. Ceci est appuye par des recherches cytogenetiques sur la 
palate douce elsur ses proches. Les details sont donnes plus lom. 

Itineraire 11. Tous les ancblres diploides eltretraploides sont sauvages a1 s ue les hexa
ploides induls par doublement chromosomique de leurs hybrides triploides sc t u type cultive 
comme lapalate douce. 
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Itineraire IlI. Tous les anc6tres (2X 4X) sont du type cultive. Donc les seuls hexaploides derives 
par doublement chromosomique de leurs hybrides triploides sont les varietes de patate douce. 

Itineraire IV. Aucune relation phylogenique ne futtrouvee entre lapatate douce et les autres 
especes Ipomoea jusqu'en 1957. 

Itineraire Type sauvage Type cultive Remarque 
I 2X . 4X -. 6X . 6X Soutenu par Nishiyama 

(1962,1971) 

It 2X>4X > 6X 
ItI '2X -> 4X -- > 6X Propose par Jones (1967) 
IV 2X ......4X 6X Situation jusqu'en 1957 

TAXONOMIE DE i. batatas ET DE SES ESPECES ALLIEES 

Une nouve!io fn":ie iexaloide, I frifida (HBK) Don (lignee K123. K177), lut trouvee pour la 
premiere fois I ftl etal un ancdtre probable de lapalate douceau Mexique en 1955 prouve qu elle 
(Nisniyarna 1963. Nisliyarna etTerarnura 19621 Le resultat de celte recherche suggere que ses 
progeh iteurs diploides elteiraplotdes pourraent se trouver en Amerque tropicale Depuis lors, I. 
leoucanthla Jacq 2X. K221 el I htora's Blrme 14X. K2331 (urenl colectes au Mexicque par des 
bolanisles japona.s Apres analyse du gerorne Is furent corifirmes comme Lfrmes de base de /. 
trifida(6X (Nishiyama 19711. En oLti. de nouveiles formes diploides elLetraploldes d I tlfidal6X) 
fUrenl recernm ent trouvees par Muramaisu elShotam (1974) elKobayasni 1980j au Mexique. au 
Venezuela et en Colornb e Dans sa laxonomne, Austin j1978) aegalemen elabi qu I tnida (2X) 
etaut Arnerique lropicale Ainsl. i:deient clair qu/.tnida est un complexeargemenl dislrbuee en 
d especes conprenanl des tormes 2X IX et 6X 

Austin (1977, a en oulr, avance Idee qu I racilis, I. bttorahis elles nouveaux ltraploides 
reperes par Martin et al (1974) pourraienl provenir dhybrides entre I. batatas etprobablement I. 
trida(2X). parce que lamorphologie des especes tetraploides lait Niermeddaire entre ces der
meres. Cela est disculable paice que laplupart des hybrides proveriant d /.batatas croisee avec I. 
trifida ou avec I leucantha (2Xi produsent des racines lubereuses, elque leur hybridation(2X) 
natuielle est tres diflicile (Nishiyarna et al. 1975. Shiolam et ab1980) Cependanl, le croisement 
est peut-dire possible quand les jeunes embryons sont cultives artificiellement. Austin (1977) 
suggere en plus qu /.leucontha Jacq pourrait naitre de I blybridation entre I.Iacunosaet I. tricho
carpa pendant plusieurs centaines d annees. Cec esi dilficile a juslifier du poi,' de vue de leurs 
liens cylogenetliques. I lacumOsa el . tichoecarpaont loules les deux !amdrne formie de genome 
AA, elsont compatibles Ion I autre en croisemeril alors que I leucantiha possede le gdnorne BB, et 
esl incompatible avec es ieuxpremiers (Jones c. Deonier 1965 Nishiyama 1971 ; Nishiyarna et 
al 1975) 

En dehors des 13 especes rIlpomoea section batatas, on adecouvert que I.tritida(2X. 4X, 6X), I. 
leucanrtha l2X) elI. hittora/is 4X) etaient etfroilement iecs a Ia phylogeme d1. batatas et cec; est 
prouve dans les paragraphes qui suivent. Le Tableau 2donne une lisle de leur taxonomie phylo
genque. Elle est partiellement rvisbe d apres les travaux de Nishiyama (19711, a cause de la 
decouverte rdcenle de formes diploides et tltraploides d'/. trilda (6X). 
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Tableau2. Taxonomie dugroupephylogenique Ipomoeabatatas 

1pomoea batatasiL Larn
 
var Oploid-nfda HBK)
Nshyama INsn1


dp,'od-trfidaHBK Muram
erShor eeA n.F~oure4 ftr,,oa2,
f 'eucantfaNshSyr Ibaaa ILILamvs'eucdnN sh nBMT843851971iFe4 tKeucanra2x 
var KN,te -rldalBapoI ictrap Muamolo.da(HSKI enShvoN; r
 

.orra.iBi b eN !atas ,
'ap.O(rKSnSnIs I LLa a'.ts i C F ,*ajar !OO i a B~1f i /, 4 I 4X,S~rl Luou: L;La'7ia aa lt,"cdan; tFgu. ,'artwa 6 ,I 'ieApc .tfdaH ;5;:s Sr' IOat't.-sL rm','ooa'tusfrd, tN Fg,e4 ftrfda6 xiea ,; src
f &tOStLjNorsS~rIL La~a Naa~Lai ,&m' o;ric 'Fgre4 f ,*trau6<t,,etpc a 

ANALYSE DU GENOME DANS LE GROUPE I. batatas 
En vie de comprendre une reaion de genome entre I. batatas et ses plantes tres voisines,I'appariement meiolique dans les cellules meres du pollen de leurs hybrides devraient 6treobserve. Un nombre variable dunivalents, de bivalenls et de multivalenis est habituellementobserve chez la pluparl des hybrides. Toutetois. ii Figure 1 n ind ique qu'un nombre moyen debivalents a la premiere metaphase pour chrque hybride ou un trivalent, un quadrivalent incluant tinpenlavalent et in hexavalent sent trarles comme un. deux et trois bivalents, respectivement. 
Tous es hybrides hexaplodres entre )a patale douce l6X), trifida (6X) el trihda (3X;-6X, mon-Iraient 45 1tou environ 41 11,na!ureliemerit. des appariements complexes se produisent souvent.Le tcitfoa l3X)-6X ful obtenu dans la descendance de triida tripbode, probablement un hybridenaturel entre trifida 12X) ,I tritida(4X1, collecli au Mexque IIest certain que ces hexaploides ont

la mdme formule de gernome. 
Chez un h/bride pentaploide, I batamas I6X)X Ittorahs 14X) environ 3011 ont habituellement 61eirouves. Dorc. es deiix parents peuvent aver deux genomes en commun 
Chez un nybnde triplode. ia formnhon de 1611 laisse entendre que es deux parents leucantha et

ittorahs ont un genome comrnun 
IIest Ires interessant qu un hybride letraploide, tfridal3Xj-6X croisb avec leucantha (2X), mentre environ 30 11,a III place des 15 11attendus Ceci suggere que 15 chrornosomes de trifida (3X)-6Xs'apparient avec ceux de leucanthaPt les 30 chromosomes restant du premier apartir des 15 I. Enexaminant avec sori !e comporlement des chromosomes monre a la Figure 1, on pcut conclureque le groupe I.batatas est auloploIde derve de la duplication des genomes BB de trifida (2X) oube leucantha.Lorigne alloploice de ]a patate douce, avancee pribcedemment par certains auteurs(Ting el Kehr 1955 Sharm et Datla 1958: Yen 1974) devraitl ire rejetee. 

leucantha(2x)1 16.011 15) - ittoralis (4x)1 
28.511 (15) 31.911 (30)
29811 (15) 1 

trfida(3x) - 6x 43.711 145) batatas (6x) 

44.011 (45)- -. Ca4511 (45) 

trifida (6x)
Figure 1. Nomb'e mroyen de bivalents chez les hybrides entire I.batatas et ses plantes tres voisines. Leschiftres entre parenthses indiquent les nombres de bivalents atlendus, formns par allosyndese (d'apresNishiyama 197 11 
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CARACTERISTIQUES COMMUNES D'. batatas
 
ET DE SES ESPECES VOISINES
 

Au cours des observations morphologiques, ilest souvent difficile de distinguer les membres du 
groupe I.batatas des autres espbces appai tenant alasection batatas d'lpomoea (Martin et Jones 
1972; Martin et al.1974). Cependant, ladistinction peut 6tre faite avec succes, du point de vue de 
I'analyse du genome et de lacomptabilite sexuelle. La Figure 2 indique les caracteristiques com
paratives du groupe d. batatas e!des autres especes qui etaient autrefois supposees 6tre des 
progbniteurs ou des especes voisines de lapatate douce 

Ces plantes ont ete reparties pour plus de vommodit6 entre les groupes A-, B- et X-. Darts le 
groupe A- sont inclues I.triloba et les especes voismes Lacunosa, trichocaroaet ramoni. Jones 
et Deonier (1965) ant signalb qu'elles etaient autocompalibles et compatibles I'une I'autre, et 
qu'elles avaient toutes lamme formule de genome AA. Le groupe B- est legroupe d'l. batatas, 
contenant les autoploides (2X, 4X, 6X) par doublexent du genome B. Elles sont toutes auto
incompatibles mais compatibles entre elles Deux tbtraploades bien connus, I.tiliaceaet 1.gracilis, 
du groupe X- sont auto-incompatibles mais se creisent lun I autre. La constitution de leur 
genorne n'a pas encore ete etudiee, Le grou e B- ne sc croise pas avec les groupes A- et X-, 
alors que l6groupe A- se croise avec legroupe X- quand ce dernier est len.rent donneur de 
pollen. 

GroupeA Groupe X Groupe B
 
Auto-compatible -ito-incompatible Auto-incompatible
 

Groupe I. triloba Groupe f-tatas 
triloba (AA) --L I tiliacea (4x) r- , .antha (BB 
lacunosa (AA) - 1 litforalis (BBBB)acil,'s(4x) 

ramoni (AA) trifida(6x) (BBBBBB) 
trichocarpa(AA) _._1 - - - - --.-.-.-.-.-.-.- batatas(BBBBBB) 

Figure 2. Relations de cornpatbihie sexuelle chez Ipomoo, batatas sectiun battas 
Legende compaible incorrioatibl. 

POLYPLOIDES ART!FICIELS 

Beaucoup de tbtra- et d'hexapioides furent produits artificiellenient apartir des formes de base 
dans les groupes A- ,t B-. Its Otaient fertiles quoqu'habituellement Aun degre moindie que les 
formes d'origine (Sakamoto 1970). Le comporternent des chromosomes alambeose 0t3it presque 
normal, excepte pour des multivalents et univa!ents occasionnels (Shiotani et al. 1970). Les poly
ploides artiticiels du groupe B- etait patate doucefacilement croises iun Iautre, et aussi avec la 
eltrifida J6X), alors que les pol ,ploides analogues du groupe A- etaient toujours incompatibles 
avec ceux du groupe B- lFigure 3). 

Les hexaploides arlificiels piovenant de liltoralis(4X) Xleucanthla (2X), ru trifida 3X) etaient tout 
afail caracteristiques. Cependant, ilfautsimilaires au tr;fida (6X) naturel pour p,-esque touti,; los 
souligner que I'hexaploide leucantha montrait une diminution marquee de vigueur, etqu'il elait 
parfos deforme elhaulomenl sterile. Itetait diffiile de I'hybrider avec Ia patate douce. Etant 
donne que I'autotetraplode leucan,ha est dun typ tres developpe et moderement fertile, I'inhib'
ton de lacroissance pourrait 6t1r, due a un delbtbre d'autoploide elevee, induit par ledoueffet 
blement dun isogenome de leucantha.Ces failssuggerent avec force que les genomes de leucan
tha elde littoraisse sont diferencies clans une certaine mesure de I'unet de I autre. 'Iuutefois, its 
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devaient 6tre hautement homoogues puisqu'ils nont pas perturbe la fertilite des se:.-c". ouI'appariement meiotique regulier des chromosomes dans certaines situations hybrides. 

Polyploides artificiels Polyploides naturels 

Groupe A Groupe B 
trifida (3x)==-4 6x
littoralia (4x) - .> 3 = =-6
 
leucantha(2x)> 3x= 6x
 
triftda (3x) - 6x~ ,-4 a ls(
leucantha (2x) F,-4x -- batatas(6x) 

F,- 4x' .I4x i---
I -- -x-Iittorahs(4x) 


leucantha(2x)=== 4x 
 trifida (6x) 

GroupeA 

lacunosa(2x) 
gracilis(4x) > 3x- 6x 

lacunosa (2x)== 4x 
trichocarpa l2x) ===> 4x 

Figure 3. Polypioides artificiels des groupes A- el B- et leurs relations de compalibilit6en croisementLegende: . c )npatibe ,. - -incompatible(d'apr~s Nishiyama etal. 1975). 

PHYLOGENIE DE LA PATATE DOUCE 

Les resultats de recherche exposes ci-dessus suggerent fortement que la patate douce estapparue selon l'ilineraire Ides hypotheses de travail. La Figure 4presente en plus une illustration
schematique de l'origine de la palate douce. Celle-ci peut avoir pris naissance suivant deux
schemas d'evolution : (1)1'existence de triida (6X) par duplication d'une simple garniture chromosomique Ba partir de trifida (2X) 
 ou de son espece voisine leucantha, et (2)domestication descaract,"isliques Ca type sauvage de trifida (6X) en caracteristiques de type cultive. IL est interessant de noter que les aulohexaploides naturels elaient libres de tout effet deterere d'autoploide
6levde. IIsemble probable qu'une harmonie ait ete acquise par differenciation genetique ou heterozygotie des hexaploides ou de leurs progeniteurs diplndes et tltraploides. Les croisements 
peuvent I'accelerer. 

Des especes voisines diploides et tbtraploides formant des racines tubereuses n'ont pas encore6t6 trouvees, Chez les hexaploides, cependant, il existe deux types avec et sans racines tubereuses. La formation de racines comestibles est Fun des caracteres les plus importants de lapalate doica. Mais i1est bien connu que les variels de pata!es douces produisent occasionnellement quelques plants qui ne torment jamais de racines tubereuses (Tiouline 1935; Miyake elMalsunaga 1939; Jones 1967) C'est probablement parce que la palate douce est toujours heterozygote pour ta ormation de racines tubereuses. Si les taxa ancestraux diploides et ttraploides6taient tubereux, la palate douce devrait 6tre homosygole. Les racines tubereuses semblent 6treapparues chez trifida (6X) par des mutations successives de nombreux genes. 
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Prototype 

Diploide (BB) Tetraploide (BBBB) 

I. batatas(L) Lam 
var trifida (2x) , var triflda (4x) 
f trifida (2x) f trifida (4x)
f leucantha(2x) f ittoralis(4x) Type sauvage 

HMexaploido(BBBBBBI 
var trifida (6x) 
f trifida (6x) 

Domestication - > I 

Type culliveI batatas(6x) 

Figure 4. Mllustration schematique dune sere de cas dt~volulion de lapatate douce. Les doubles lignes
inoiquent ledoublement du nornbre chomosomique (X 151 

Lheredite des autonexaploides est generalement sous ladependance d un assortiment au 
hasard de sixchromosomes homologues ou de leurs chromatides accompagne de crossing-over 
entro les kinetochores etlesloc de genes Chez lapatae douce ou chez trifida (6X), toutefois, 
certains chromosomes peuvent ne pas permeltre un melange libre, parce quils semblent s'6tre 
diferencies aun certain degre Ils peuvent e1re encore lavorables a Iaccumulation des genes,six 
doses elant possibles aii maximum, au lieu de deux dcses chez les diploides correspondants. 
L expression phenolypique peut btre modifi een raison de differents taux de dose. La frequeice 
de six doses de rece."sils ou de dominants est extr6mement basse chez les autohexaploides 
(Tableau 3J.Par consequent certains clones de patate douce ou de nombreux plants ont d16 
trouves, qul montrent une variation du caractere formation des racines, ou qui roontrent certains 
caracteres primifs tels une pubescence sui certains organes de laque des iges volubiles ou 
plante. Des disjonctlions occasionnelles de palate douce de type sauvage peuvent 6Ire distingubes 
pratiquement de laInfida l6X) typique, quoique apene dans les cas extrdmes. Les disjonctions de 
type sauvage sont des pseudo-trifida (6XI etpeuvent 6Ire denommes ,triidoildes 

3,Rapports dedislonction des homoz igolesTableau recessifs chez les aulopolyploides. 

ca cuies apartir del'assorti ment hasarddes chromosomes au 

. a s (i ; H rece auires 

2Y' Ie'lY1 
1 
r I 1 63 

Sr:'T'Y 4 656 
3 P''TIY, 63 

'' 0 4 R'"T Y1 ' 
" 

0 
R 0 2; R ;11,'Yr 0 15625 
q " 1 399 R:'rI I lY/ 1 63999999 
R"t 1 24 H-'r, T;'T 'Y 1 15,624 

1 3 R'r"T 't"Y 1 63 
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ORIGNE DE LA PATATE DOUCE ET SES REGIONS NATALES 

Comme ilaete etabli plus naul, les patates douces sernblent provenir de trifida (6X) par differenciation genique, parlicuiierement en ce qui concerne laformation de racines tubereuses. Avant detrailer du mecanisme genetique de grossissernent des racines, le me refererai brievement auxdifferences flsto!ogiques entre les racines tubereuses et non tubereuses Nishimura et al. (1980)
rendent compte de leur differences hnsr logicques de lananiere suvante 

I. Racines tubereuses de lapalate douce IijNon rigmfrcatron des cellules parenchyma
leuses etdes vaisseaux dans lexyleme prrmatre 2

i formalron ou cambium vasculaire priniare quiprodurl vgoureusement lexyleme secondarre (3)nil;aton dii developpement secondaire etter
tiare des deuA Yyl0es 

II Racines non tubereuses ou quelque peu epaissies de trifida 6Xl: I1)Lgnification d'unegrande pattie du parerctiyme, eldes vaisseaux du .lerme primnarre. 121lecambium vasculaire
primaire et e ,yleme secondaire elaient Ires rnalforrnes 3) lesdeux xylernes monfraienl un peu
ou pas dc doeveloppement secondaire ou terliaire Donc, !a structure analomique ressemble plut6t
acelle des racnus ordinaires En resume. les differenciations particulieres de astructure du tissu 
des racines tunereuses senibleni bire conlrdlees par cerlains alleles 

Nous navons que peu,vore aucune connaissance du mode d neredite des racrnts comolslibles.
J Cr. a tre dessai alfribue Irors differentes paires d alleles R-r T-t etY-y. a !a formation des racnes. En termes d interaction ce R.TetY. Iscontrolenl finalement lesracires non iubereuses. 
et.
de facon analogue, r. t ely. confr6lent les racines comestibles. AI origroe R T el Y peuvent
muter en r, I et y. respectivement, chez difterents midivicus de trfla l6X1 agenolype R'T'Y  . Sa 
consfitulion hybride peut presenter legrand avantage que lous lesgeoes mutants sent rassembles
dans un seul ;ndividu, par exemple de genotype Rr'T'TY'y' La situ ,on en termes de genotype
de sa descendance est extr6mement compliquee, comme on peutl ever au Tableau 3.dans lequel
lecalcul est faituniquemonl par I'assoriment des chromosomes au hasard dans los autoploides.Nous supposons maintenant arbilrairernont que ladose est fixee pour chaque gene dominant 2-0: 

que les
gene recessif 4-6, lel genotypes R,rIT 1Y,'yr' iryproduisenl (es racines cornesiiles. Par 
consequent, trifida (6Xl dont les racines ne son pas tubereuses pourrail posseder un grandnombre de genotypes vai s de PT'Y' a RrTItY y' Is peuvenl montter des varies d epaisseur
des racines non lubereuses Quoiqu 0 en scjilcerlains 0 entre eLI, son capables de so disjoindre
etde donner une descendance formant des racrnes coreslib es mars autres non 

En se basanl sur une lheore ltnguistique, on a avance I dde que lapatate douce avait etetranferee du Nouveau vors leVieux MIonde elen parlicuher dans lePacifique. suivanl trors lignes

de dispersion 
 Barrau 1957J Yen I1974j arevise Ihypolrese de Barrau lIaide de ses donrnees sur
 
lavarabrlie de lapalate deuce
 

1 La gne Kamole ,,lex que Micronsie - les Pheppines - Chine - Japon 

2 La rgrie Batata lies Carabes - Europe - Afrique - Inlde- Indonesie (Timor - Nou
velle Guinee - Melanesw iouvelie Bretagrne. lies Salomon - Nouvelles Hebrides - Nouvelle 
Caledonie - lieF~dj} 

3 La Igne Kumara Peou --Equateur - Colomboe - Polynesie Marquises, lies de Pdques,
ties Suciele, Hawai. lies Cook Tonga. Samoa Occidenlale - Nouvelle Zelande 

Recemrnent Kuobayasn al 1974oft onl Iabhi que lapalate deuce elIrdida 6X) avarent en 
commun sepl groupes dtincompalibille croisee A. B, C. E F, G. H En outre. Nakanishi el 

288 



Kobayashi (1978)ont provisoirement identifie 15 groupes d'incompatibilit6 croisee A-L et N-P, 
chez environ 700 cultivars de palates douces, comprenant la collection de Yen (1974) qui provient 
d'Amerique, d'Asie, et des lies du Pacifique. Le groupe d'incompatibilite Benregistrait la distribu
lion la plus grande clans presque loules les regions suivant les trois lignes de dispersion, suivi 
dans I'ordre par A, C, E,Het D. IIest noter que le groupe Aetait habituellement trouve parlout sur 
la ligne Kamote (Mexique, Philippines, Chine, Japon), etla ligne batalas lAmerique, Timor, Nou
veile Guinee, lies Salomon, Nouvelles Hebrides, Nouvelle Caledonie). Cependant, sur la ligne
Kumara, sur 66 cultivars du Perou, de Colornbie et de I'Equateur et sur 55 cultivars de Polynesie, 
aucun n'appartenait au groupe A.Seuls deux cultivars de Ile de Piques el des Samoa occiden
tales appartenaient au groupe A. L'origine de ces deux cullivars est inconnue. Le cuilivar des 
Samoa occidcntales csl plutt indicatf d'une derivation a parlir de varietes melatiesiennes et 
polynesienne.. e! Yen It 974) a suppose qu'il y avail contact entre elles. Dapres le preuves de 
nature gbograpnique on peut admetltre que apalate douce du groupe Aest 1pparue uMexique et 
celle du groupe Bau Mexque et au Perou ou aproximite. Les cultivars 3ppaiiei,,dnt aux groupes J, 
K, 0 et Psemolent natifs du Perou, de Colombie et de IlEqualeur ben que certains d'entre eux 
aient etelrouves sur I le de Piques. 

En resume. on peul conclure dune laqon generale et pres les c flerentes pieces aconviction 
discultes plus naul. que la palate douce a une origine polyphyletique en Amerique tropicale, au 
Mexique el de aColombie au Porou 

UNE NOUVELLE METHODE DE SELECTION DE LA PATATE DOUCE 
EN UTILISANT SES ANCETRES 

Certaines especes voisines peuvent btre utilisees pour 'amelioralion de la palate douce au 
moyen des methodes classiques de croisement. Compte tenu de I enorme complexite de lherdite 
hexasornique, toutefois, i! est evident que nous devons, soil cultiver de tres grandes populations 
d'auto-hexaploides. soil maginer un processus graduel pour oblenir les plants avec les carac
teres recherches Ivou Tableau 3). Je souhalite proposer une melhode de selection nouvelle pour la 
palate douce. Le protocoie cn est resume ci-dessous : 

(II Transformation de )a patale douce (6X) en ses formes 2X- ou 4X-. 

(2) Selection des formes de palate douce 2X - ou 4X- comme stocks genetiques. avec recom
binaison des genes majeurs pour les caracteres desires qui sont trouves chez iapalate douce (6X) 
ou chez ses ancietres. 

(3) Syntnese artilfciele de la palate douce (6Xi apartir de oalates douces desirables 2X- et 
4X-. avec comme resultai une patate douce brute (6X) possedant les genotypes atte'dus. 

l41 Les clones de palate douce (6X) brute synthelises peuvenl presenter cerlains detauls 
mineurs qui doivent 6ire corriges par une selection ullerieure visant a recombiner les genes ulils 
ou aaccroitre leur vigueur 

A litre d exemple. Ia procedure d'obtenlion de palates douces 2X- el 4X- est esquiss~e 
ci-dessous 

I. Induction des tormes 2X- ou 4X- a parlir de la palate douce (6X). 
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A. Diploide relatif X Palate douce (6x)
(trifida,2x) BBBBBB
 

BtBt 

F )hybride (Culture artificielle 
rBBBt d'embrvons hybrides)I
 

F2 
BIBBBBBt 
 (BBtest un genome qui 

melange les chromosomes 8 
3tt) 

Fx 
BBBB (Patate douce, 4x) 

B.Palate douce (4x) 
BBBB 

X D")plo-de relatif 
(trifida, 2x) 

BtBt 

F,hybride 
BBBt
I
 
F2 

BB - Bt (Chromosomes externes)I
 
Fx (Palate douce, 2x) 
BB
 

C. Palate douce (2x) X Patate douce (6x)
BB 
 I 
 BBBBBB
 

F, hybride (Culture artificielle 
BBBB d'embryons hybrides) 

(patate douce, 4x) 

II. La culture d'anilhres semble 6tre une technique imporlante pour obtenir les formes 2X- et3X- ap;:r des grains de pollen de palates douces 4X- et 6X-, respectivement. 
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L'ANALYSE DE L'INCOMPATIBILITE ET DE 
LA STERILITE CHEZ LA PATATE DOUCE 

F.W. MARTIN 
Institut d'Agriculture Tropicale de Mayaguez, Mayaguez, Porto Rico 00708 

INTRODUCTION 

Les details du mecanisme de reproduction d une espece donnee sont dune importance capitale 
pour le scientitique agronome, et notamment pour 0eseleclionneur de planles qui doll en tenir 
comple pour amliorer la plante ou creer des varietes medleures. Acet egard. la palate douce est 
une espece innabiluelie. reparte sous les tropiques etcdans une parte de la zone temperee, et en 
expansion dans plusieurs endroils importanls. et cependant loujours peu connue en ce qui 
concerne les problemes poses par sa reproduction Je suis persuade cependant. que le plus gros 
du travail de rechercne. necessaire a 'a comprehension cc a nature reproductive de a patate 
douce, aete accompli 

Cerlains faits concernant le systeme de procreation de !a palate douce sont clairs. La palale 
douce esl un nexaplo:de, et Iiesl haulement probable qu ele est un auto-hexaploice Elle presente 
avec beaucoup d especes primilives du genre Ioomoea et a famille des convolvulaceae, le carac
lere commun d auo-ncompatibildl Ce systeme physiologique favorse fortement les crolse
ments. La polin saton croisee est assuree par des insecles, prncipalemeni par des abelies 

Outre ces faits relaivernent simples, Iitaut ajouler I observaion courante que, mrnme dans le cas 
de polinisalions croisees. tres peu de sernences sont produites. Les selectionneurs ont eu a 
effectuer de fastideuses pohinisatons manuelles pour realiser les croisements specifiquen 
necessaircs aIobtention des varietes amehorees actuellement disponibles. Mais pourquoi est-ce 
si difficile d obtenrr des granf-s ) 

Si ion examine Iagarniture des capsules ou les graines apres poilinisalion dans un grand 
nombre de comoinaisons de croisement le genre de resullals suivants est oblenu iTableau 1).Les 

Tableau 1.Repartition des resul!ats pour lesgousses el lesgraines issues dun grand no', le lecondations croisees depalates douces 

ce gossescv ;'a %es 

v 40 
6 K 35 

7.12 19 11 
13.18 13 ;0
 
19.24 5 7 
25-30 6 6 
31.36 5 10 
37-42 6 3 
43-48 5 4 
49.54 5 3
55- 60 5 4 
61.66 5 2 
67. 72 1 1 
73.100 7 3 
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courbes sont apparemment similaires par les deux series de resultats. Le mode est zero dans lesdeux cas, et dans la majorite des croisements, tres peu de capsules et tres peu de graines sontobtenues (Martin 1965) IIest rare de trouver une parre de plants de palate douce qur puissent 6tre 
declares totalement intertertiles. 

I est mantenant clairement etabli que celte particularil est causee par deux phenomenes,Iauto-incompatibille et la ster ite. Ces processus sont completement distincts, et Isdoivent btre 
etudies separement 

L'AUTO-INCOMPATIBILITE CHEZ LA PATATE DOUCE 

Analyse chez une espece diploide 

Lanalyse de I nconlpatbibte chez Iponca necesste I uisaon d une espece diploide degagee des slerhites de a palate douce Dans une etude sur ! icompatibilile drs la famille desConvolvulaceae, nuit especes de cetle sorte ont ele reperees Marlin 1970) Urne de ces especes,
I setfera Por, aete choisre pour une anaiyse dIaiilee it larn 1968 

Iponoea settfera est une espece sauvage perenne grnmpanle ou ranpanle qu, lleurit uniquementpendant les jours courts a Mayaguez Porto Rico Les graines ont ete collectees dans de cinqlocahles tres eloignees a I ouest de Porto- Rco. et cullivees en plerre terre Comme etudes prehiminaires, nous avors observe le mode de cornporternent de pollen en fecondations compatrbles etrncompatb!es teste la pohnisaion do bourgeon floral en vue d evler I auto-incompatibilhte etexamine les resullals de plosiours cunrtaies de paires de crosenents reciproques La compatibihte elart deterinnee en foriction de deoux crileres succes ou ecriec de ia germination do pollen surle slyle, el succes ou ecnec de ia formation de la garniture et la capsule apres potlinisation 
conlrblee 

Le nombre de groupes , icoripathbilite et leurs relations de croisementl furent determinees pardeux criblaces Dans le piumiur 21 plants de la region de Mayaguez fure" t crosdes suvant le plusde corribinbisons possloes el leur fruchhCaton fut observee Daris IC ser-nd criblage, cinqgroupes de pliinles provenant dC zones geographcques distincles furent lesheS pour leur grouped inconpatibrili. En prern r heu nous avens determine les relations dans ies croisements d'unpetit nombre de plans. noous avoris ensuite crorse de fagon reciproque un ou deux plants dechaque groupe d icorrpahborie avec des plants non classes, de faron a determiner leurs rapports De nouveaux lesteurs elaironl ajoutes au fur el a iresure que de nouveaux groupes se 
dessinarent 

Linspection des sigrniales polliises a revele trois types de comporlement Dansl, : (roisements rncompahrles aucun grain de pollen , agerni Dans lCs croisernents compatibles, fous lesgrains de polien (ou presque tous) ont g,-rine Dars cerlains croiseients, une parlie du pollen agerme lautre pas. Celle icompatitbjle parhlon elt ditflicile a distinguer de I ncompatibilittolale parce que !es stigirales prepares pour I inspection subissant un tarlement assez brutal,beaucoup de grains de pollen non gerries etaent enh ves Le norrbre de grains de pollen 
 lait
haOituelerirenl ie t0 a 25 prour IS crirseiroi'; ls ferle" oo parhoiilemonril icornpatibles, et suttisata ferltiser la lolahle des quatre ovulers d unC flrou NOirMile Chez los deox especes, I echec dans laformation des graines elal associe aun ecrec total dans la germination do pollen, e ce, dans lescenlanies de cas elu hes Lilrrjriton de la grinaion du pollen chez celle espece est donc labase physiologique de I incootpaibiih 
Auto el allo-ncomnpatbrrles netarenl pas evles par Iapollinisation de bourgeons floraux etecluee bans plus de 150 combinaisons lesteos el observees pour Ia germination du pollen ou la 
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formation des graines. 

Apres que les resultats d'environ 300 pollinisations croisees aient et mis sur graphique au 
moyen des nombres de grains obtenus par pollinisation, nous avons obtenu une courbe bimodale 
correspondant a 'incompatibilite et a Iacompatibilile totale ou parti,ie. 

Les (.roisements reciproques entre deux individus etaient tous les deux fertiles ou tous les deux 
incompatbles o 1un elait compatible et I autre incompatible 

L elude de !apliude au croisement entre des plants provenant de cinq populations geographi
quement distinctes a abouti a dix groupes d incomptbilite Dans chaque groupe. les membres 
etaient ntra-ncompatlbles. Cerlans des combinaisons de crosement nter-groupe etaient ler
tiles, et cerlaines ne I etaient pas 

L analyse du systeme d aulo-incompatibilte tt alors reahse. Des plants fioriferes des trols 
groupes d incornpa0blite les plus repandus (A B et C)furent choisis et hybrides dans des condi
tions disolement. Les descendances furent classees pour leur ncompatlbilit par croisements 
entre ,soeurs et freres , elavec !es parents. Sur Ia base de ces resullals, de nouveaux parents 
furent choisis c,une autre ghneratior de descendances tutcriDlee
 

La descendance des croisernents enlre tes groupes A. B et C elaient de quatre sortes. Ces 
qualre sortes correspondaient aux groupes A,B,Cet Hde Iapopulafon orginelle. Chaque famille 
consistar en deux ou quarre groupes Deux groupes dans chaque famille etajent toujours des 
types parentaux, elchacun so croisat reciproquemenl avec Ion des parents mais pas avec Iaulre. 
Dun autre c6le. les Croisements entre les groupes A et B produisajent egalement des individus 
reciproquement fertiles avec les deux parents (groupe C). elrecnproquement incompatibles avec 
eux deux (groupe H) Certames families contenaient aussi quelques plantes femeiles striles, 
aiseinent classees sur labase de leur comportement rnles. 

Le nouveau type de planta produt par lesfamilies Aet Bfulcroise reciproquement avec un plant 
du groupe C.le seul des qualne groupeb avec lequel i1tait fertile. Dans chacune des deux families 
reciproques produites. deux groupes de descendance furent produles. Ces groupes netaient pas 
semblables aux parents mais avaient un comportement identique acelut des groupes Aet B. 

pout .Ire 
entre les groupes A. B. C et H Ce modele depend de Inypothese qu une serie d alleles multiple 
contr61e les groupes c ncompatbitlne d Ipomoea setfera Ces alleles agissent sur lesporophyte 
pour determiner le phenotype du polle Ains, ous lesgrains de pollen reagissent de lam~me 
faqon Les alleles peuvent avoir des effels ndependants sur lephenotype de I ncompatibilite, ou 
Iun oeut dc.mner I autredans lestgrnale etle pollen Suivant laconvention, les alleles ont e 

Un modele adapte (Figure I1) construit pour expliquer les resultats des croisements 

FRODUIT 2GROUPES 
PARENTAUX ET NON-PARENTAUX 

RRI R3 R3/."" ARENtAUX
 

PRODUIT 2GROUPES NON-PARENTAUX
 

Figure 1. Schema do croisernenis enlire 4groupes dIpnonovi sotteri etgenotypes pru,,oses.
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numerotes RI, R2 et R3. R1 et R2 agissent tous tes deux independarnment et sont dominants dansle sligmate et le style sur R3. Ce modele est conforme au type d'incompaibilite decrite precddem.
ment chez Cosmos bipinnatus Ca et chez Raphanus (Sampson 1964). 

R R 
R R 

PRODUIT 2GROUPES PARENTAUX
 
ET 2NON-PARENTAUX
 

Figure 2. Schema dc croisoments irs au poinipar Van Scireven 11953)chezIa palatedouce. 

Ainsi, le systeme dauto-mir:ornpatibihte de la tamille des Convolvulaceae apparait maintenant 
comme etant do type mulli-alielque, sporphytique, trouve chez les families des Compositeae etdes Crucifereae C esl le seul systenre exis:Jnt capable dexpliquer les resultats de celle elude.
Les caracterisques communes ace systeme el au systeme trouve chez /. setifera comprennent: 

Pius de deu groupes d ncornpatibilile
 
Incornpalibl o unitalerale enlre certans groupes

Incompaubille entre certans parentes el leur descendance
 
Deux ou qualie groupes d incompatibilite dans une famille
 
Lexistence de groupes parentaux dans certaines familles
 

INTERPRETATION DE L'AUTO-INCOMPATIBILITE
 
DE LA PATATE DOUCE
 

Etant donne que la palate deuce est on hexaploide, le locus de t'incompatibilite doit avoir 6t6
double ou mme triple. au cours de son evolution La question es! de savoir st le modele d'autoincompatibitite trouve chez Ipornoea setfera 
double ou triple dans un hexaploide qui monlre unapparement bivalent, peut exphquer le mode do croisement complexe decrit precedemment c ez 
la palate douce 

Le schema des croisernents entre qualre groupes d Ipomoea setfera, analyse en detail dansCelle elude, esl exacterenl contorme au schema des croisements entre les groupes d tmcompali
bilite trouve par Van Screven {19531 dans ses croisemenls de patates douces. Toulefois, lasimilitude des schremas dot fre consideree cornme une c , ! ,,.,nce, car le nodele des rapporls
enlre les classes d I slihfera nexpique pas re cas Van Scrireven En etablissant une serte diffe
rente de suppostions concernanl les genotypes et les rapporls de dorminance des alleles dincom
patibilite, les resultals de Van Scnreen peuven toutelois etre conciles avec Ihypothese du
controle sporophytique mult-allelque (Figure 21 

On suppose que RI est dominant par rapport a R2, R2 est suppose 6tre dominant par rapport aR3: mais Rl et R3 sont supposes agir independamment. Les relations de dominance sont suppo
sees 6lre les mnmes dans le sligmale el dorms le pollen 
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Contrairement aux resultats de Van Schreven, les relations de croisement que Fujise (1964) 
avail etabli chez Ia palate douce ne peuvent 6tre conciliees avec I'hypothese du locus unique, 
sporophytique multi-allelique. Ses trois groupes (A, B et C) intra-incompatibles, inter-compa
tibles, produisent ladescendance suivante quand its sont croises :A-,Bou B, Adonnaient des 
types A, B el C: B :.C ou C '- B produisaient seulement des types BetC.De plus, apres auto
pollinisation, les varietes A pseudo compatibles produisaient des types Aet Bet les varieles B 
produisaient des types B et C.Plus de deux loci (ou genes) seraienl necessaires pour produlre 
trois groupes d ncompatibiljte semblables, indpendamment du plan suvi. 

Un modele simple adeux Ioc,expiquant les resultats de Fujise. est presente au Tableau 2. Etant 
donne que Iappariement de bivalents est laregle chez lapalate douce. ,esdeux se voientloci 
attribuer des lettres de designation separees Mais les interrelatons entre loci(relations d'episla
si ) sent supposees etre comparables aux interrelations entre alleles a un locus (relations de 
dominancei Le modele suppose que Ri est domnant sur R2. et epistatique a Si IoS2, of que Si 
est dominant sur S2 Si elS2 sontious lis doLx epstalilques UR2 

Ains,. lemodele sporphytlique multl-aileidque. a deuA locipout exphquer les resultats do Fulise. 
De plus. i! pout ,'tre elendu elcomprendre de nouveaux gjroupes quand 1Issent identities et 
c'rconccrlis de faqon adequaie Lo modele ne contreuit pas CCLJIpropose sur Iabase des resultats 
oonus par Van Scirevon. vu que tans des croisements part'cuiers, soilIun sel les deux loci 
peuvent etre operaris 

T;,bleau2. Un a deux multi.alleique, sporophytique, pour expliquer les lamodele loci, schemas de croisements de palate deuce 
obtenus parFujise (1964) 

re'e Ce scenidancecx.Ca 


PS, S, 
A q 5.5 S. S S 

Compte tenu que lessimiltudes entre varels,mesurees par les coefficients de correlation, 
sont distribuees presque normalemenl, los classifications pour 'ncornpatbitit chez lapalate 
deuce doiven' dire Iites of inlerpretees ,een :)rOcaLtion II nen reste cas mons que labase 
genotique et ,vconlr6' do Iauto-ri comrpali ,.,Lez lapalate douce sent sans nul doule du type 
sporaphytique multi-allelique 

ANALYSE DE LA STERILITE DE LA PATATE DOUCE 

La slerilh Le lapatate douce resulte d Line serie de phenom nes qur reduisent lafertilite el 
mdme dans e cas do croisemnents complolement compatbles L analyse de laslerilt consiste 6 
identifier tes processu, de reprodiucthn qui soni atfecles. lIdegre d endommagement de ceux-ci, 
of a expliquer los CaLiss de I endomr'magement 

Processus de reproduction alfectes par laslerilite 

Los defaillances des processus de reproduclion qui ont ee deceles chez lapalate douce sent 
decrils au Tableau 3 Corlaines dentre eles sent tres communes e f.,, es a dceler. D'autres 
sent moins courantes ou sent rares, el la possibilite de les delectler et de juger de leur fequence est 
variabre Les entraves a lagrenaison (telapalate douce situees apres lapollinisation ont l1 
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cecrites avec soin par Martin et Cabanillas (1966) ei deux categories de barrieres peuvent 6tre 
decrites. Les premieres concernent les barceres qui, tout en permettant au pollen de germer, 
empechent lafertilisation. 

Tableau 3.Lesdetaillances dACvlables da;slesr ocessus reproductifs chez lapatale douce 

Defa,14ace ,,: Uo'> ''IK F m .',, desIa"mneur uommages 

Ausiade c a 'i saa ]rCurmdies'rO i-'-c Ra'ee a':r- e1,e Pas .'m on &e,: 

G-amc-'-e o"-- E.rnU%.au','sc.' Tres r
femars 


Ausiae, ,
 
Ue ra - ' -e sC
e T2: ; ,r ue c en sur aQuest'a0e Tr,-scommun
 
Le5!C'- a "a,- e El
,e:rs!. q nasnein s cmer sur les R,,eea tous masoasncon. 

s crjIues seuledune fer;eile
 
A j sleieP, Sl-,,,
la ; :Co
 
LesIx.r - ase Exaren qje CCnlun50-95%
cs- : gicroscop 

s1mateauS,",t!
 
Leslucts reassen ra. rcrosccnCQLe %.: qques pas Exaen Commun 10-20 

ve's 'es e,
 
Leaics -,:!ruees narreqtfl.hseExaren sC Qeel complage es Commun 10-60 %
pasa m 

grains la':le.el elet, 

Leso ues se eorlleo,,.- C'rauTrelcir"plages 75%
Tes coramun. 

Les fermen:d.,S Oae-.a1or se:cor-,places Trescormun. 25-50%
crans re 5as c nsp 

norrr
I!
 
Lesgrais comptacesne ge'ae-mat o el Commun 10-25%

pianoles -orpsesLes -ee,e:ca,': s " a-one Nancommun %
Lesdantcies sotfables,ne ')-,at's : com plaqr- Nonel -'e' comg'un
Losplantesauree ,e' er Q' ' 2-3n O:sr-, I___________________re_____ 

Chez l.sdeux croiseienls chruses, un grind nombre da grains de pollen, entre 15 et 2C, her
maent sur le stgmale Tableau 4) Cependant. ure fracticn des tubes seulement passa'i di stig
mate dans IEs:y,e 

Crez ledeuxime uaroisemerl pour lecurfl on avail compre ic..tubes ptalliniques cri section 
lansersae, cnviron 5" Jestubs pass4ilunt du stigmate au sly'e. Le hombre de tubes aper us 
dans lesoinerses parties des lyles re varaHl pas de taqon aporecnbl, (Tabieau 4). Pour lepremier 
crosment, environ 33 °.des tubes passaert du s!ygmale au style. Anouveau le'ombre de tubes 
oars diffdreotes f6ions du style r.e changeat pas. Chez lesdeux croisemeits, !enombre moyen
do tubes pr,,ique. pend-ani laparte nferieurp du sly!eMl d'environ six fois le nombre moyen
de gr,,nes formbLes par polhnisalion Doric. beaucoup de grain, de pollen qui gerrent ne ftcon
dent pas les ovules. 

La deuxieme categorie de brriare a pour resultat lafaibleze ou lamort de I'embryon apres la 
fertilisation ITableau 5). Ceci peut survenir aninnporte quel stade du processus de developpemenLt
de 'embryon ou de 'endosperne et a iour resullat de produire des ,hauches avorlees, des 
graines petiles et mal formees, des graioes wdes, des granes qui ne germent pas, des plantules 
qui meurent prematurement et ainsi de suite. 

Chez 'es fleurs de palale douce non polirnisees ou pcli,.isees aver. inompatibilile, les ovules 
augmentent legdremenr de ta-lie en cous de lape.rode de trois a quatre jours pendant laquelle la 

reste surfleur . ,ante. Tcutelos, queiques jours aprds I'antlhese, les ovaires des fleurs pollini
sees avec conpatlbi'ite commencen! A grossir. La plur :rt de ces jeunes fruilsse developpenl
jusqu'a maturile. Pendart leprocessus de dbveloppement, tous les ovules grossissent ensemble 
jusqu'au 311, jour environ Ensurle, un ou deux ovules presumes fecon'Jes augnienlent rapidement 
en laille, landis que lacroissance des aulres est arrelte. La dissection de ces ovules precocement 
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Tableau 4.Croissance dutube pollinique et garniture delacapsule dans deuxcroisements depalate douce 

IrNombye rre ce lubes poll9quesCIobnes 'om umssa''onssPourcenlage Nbrece grans 
PollnsalnsCloes e e remp p gssr parpolllm. 

ec 'eSle re. celacapsuie saalon 

L, '; i102[ 0 07066 010 

avortbs rbvebe une morDnologie appareriment normale el une cerfaine differencliation en ce qu 
concerne a forme, mais aucun developpement multicellulaire. Tandis que les bonnes graines 
conlnuenl a se developper, les ovules avorles ont tendance a 6lre comprimes sur un cotb du fruit, 
el risquent de degenerer Quand la gousse seche. la graire mOre se relreci, jusqua un diametre de 
3-5 in m. !a mo de 1ela raile qu elIe avait a Itat ver Les ovules avorls se dessechent jusqu'a 
des proportions insignfiant.s de O-1 5 mm de long. A Iirnlerieur de 130 capsules, on a trouve 329 
ebauches el 191 graxrs ruconnaissables. Bien que les granes puissent differer par leur taille 

5j. *es deux categories, les ebauches lrepresenlant 
fecondes e1 !lsgra nes. ne se cl,,evauchlent pas du point de vue de la disinbulion en poids el en 
ail1f, Los ebauc ris. evidefmmenl, ne gormen pas, alors que les graines de grande laille germent 

P!us flaeiem, ,rn que Ps gra fes plus peltes (Tableau 5) Les graces plus petites et plus faibles 

1Tableau vraisemblablemenl des ovules non 

represenenl 30 .cdu comnbre lctal lesto 

Tableau5.Repanion destailles ees semences amaturite 0tdes ovules avortes, chez lapalate deuce, entonclion delagermination 

7 7 .r rmno 

-'O 3., 0 
15 00 

16- 3 17 00 
31-70 12 00 
71-110 17 117 

111 34 296 
151-190 35 686 
191230 40 975 
231-270 16 1000 
271.310 5 1000 

Donc la slerililt peut survenir de nombreux stades du processus de developpement, a la fois 
avant et apres la pollinisation. 

Les causes de la ster'iite 

Actuellement, il est impossible d'etablir les causes de la sterilifd; chez la patate douce. Etant 
donne que la sterilite peut se produire a des stades aussi nombreux, e s'exprimer de si nom
breuses faqons, if est ires probable qu'un seul processus en est responsable: la polyploidie. La 
slerilife es! suffisamment repandue chez les polyploides, el est causeo par deux ph~nornnes, des 
anomalies de la meiose, responsables des defauts majeurs dans la compiementation genetique, of 
la disloncfion ei la recombinaison qui conduisent a ce qu est appele la distribution desbquilibrde 
des genes. Cela signifie qu'une certaine proportion de gametes el d'embryons re(oivent une 
combinaison ddfavorable de gdnes qui ne reussit pas A fonclionner de faqon adequate dans 
certalnes circonstances. 
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II est fort probable que ]a selection de plants, provenant de croisemetris contr6ls avec soin, 
pour I'olotention de nouveaux recombinants desirable; jtilisables comne varietes, mainliennent 
souvent des combinaisons de genes desequilibrees. 

Dun autre c611,lapollinisation libre, pratiquee depuis plusieurs generations entre les varietes,
devrait favoriser les plants ferties plut6t que los plants steriles, de mrne que ceux qui tendent 
fleurir librement. Marlin of Jones 19711 ont monlre que lafloralson augmentail d'environ 300% en 
six gcnerat:ors do croisomerts or, production a unpo:insaliun ilire, ce qui avail pour resultat la 

degre extr~rne de plants fleurissant o.maturement, autrenent dit
ceux qLii fleurissent au premier
noud (Martin 1973). Touleos, laporlmsation libre Pnldui! aucune augmenlation que ce sort 
dauto-fertlite ou de compatibille crosbee rnalgre Iaforte selection nature!le imposee par lapolli
nisation lbre Do isemble que Iasterilite pu:ssenlt6tre influenc faf, ou I auto-mcomoaibilite 

cees par des pressio's de seloction.
 

CONCLUSIONS 

La majeure parle do a recnercre dont ita ete question ici est vieille do dix annees ou plus.
Dispersee dans dLs jourlaux vares, elleesi souvent inconnue des selectionneurs de plantes. Les 
conclusions du cotte recherche cu n ont pas usqu a prescnl ete modifiees par des dtul1des ulle
rieures. sent que Ia inauvalse reproducton de a palate douce est due A un systeme dauto
incompatiil tedou'le oU (rIp multi-alleles ains, qua !asterlite exprimder] typo spurophytlque 

a de nombreux stados erne o
elle-ii a un doselubro (qenetque accompagnant I hexaploidie.
Alors que lafioraison peul tre augr'enlee par ,,ieselection massale on polhnisafon libre. 'in
compabote ot laslerile ii n sont pas affectee, Do co fail.a soleclion de a patate deuce 
restera vrassemblablemeni une tIche diffcil Los populalons on poli'satron libre, el la selecteon 
mas.ale recurrenle, suivies d un crblage udicleux pour reperer de nouvelles varidebs, sont pro
bablement lesmelleures techniques que lesoeectonneur pusse utliser. 
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L'EVOLUTION DE LA PATATE DOUCE EN 
AFRIQUE DU SUD 

J.T.MEYNHARDT et T.G.JOUBERT 
Institut de Rechercha en Horticulture, Private Bag X293 
Pretoria 0001, Pepublique d'Afrique du Sud 

INTRODUCTION 

La patate douce (Ipomoea batatas) futintroduite en Afrique du Sud peu de temps apres que les 
Hollandais aient colonise le Cap en 1652. D'apr.,s les archives disponibles, ces introductions 
furent realisees a partir du Brbsil. 

Quelques varietes traditionnelles naquirent de :es introductions par selection de types locaux. 
Parmi elles, ily a Borrie, qui a une peau blanche et 'inechair blanche a jaun~tre. Apres cuisson, 
elle aun gout on peu sec mais sucre. Une autre variet, ancienne digne d'6re rnentionnee est celle 
qui est appelb ,Six Months White . . Cette variete a un cycle vegtatif long et sa peau et sa chair 
sont de couleur blanche. Elle a un goat extr~mement sec quano elle est cuite, ce qui luiavalu le 
nom de patate douce, Choack ,dans certaines parties de lapopulation. 

Au cours de I'annee 1951, T.G Joubert (Anon 1954), selectionneur acet Institut, avait introduit 
quelques varietes des Etats-Unis d'Amerique et egalement certaines lignees selectionnees de la 
Station d'Agriculture Experimentale de Louisiane aux USA. Elles ,omprenaient lavarietb Porto-
Rico et a lignbe selectionnee L-240 (6galement connue sous le nom de Early Port). Des semences 
de laL-240 furent plantees et produisirent deux lignees selectionnees prometteuses, 4-95 et 
4-126 De nouvelles introductions de semences furent faites de laStation Experimentale d'Edisto, 
de Caroline du Sud, USA. Quatre lignees selectionnbes prometteuses en furent tirees. C'etait les 
lignees 6-27, 7-3, 7-42 et 7-59. 

Les varietes et les lignbces selectionnees mentionnees ci-dessus furent utilisbes dans un pro
gramme de selection dont le but elait dobtenir des varietes adaptees pour rAfrique du Sud Les 
objectifs de ce programme etaient dobtenir une productivite plus elevee, des ,arites apeau 
douce et uniforme resistantes aux maladies et aux methodes (specialement Meloidogynespp). On 
esperait aussi ameliorer laqualite oroanoleptique et nutritionnelle, de m~me que raptitude au 
stockage post-recolte. Des efforts furent consentis plus tard pour ambliorer lecontenu en amidon 
en vue des utilisations industrielles. 

METHODE
 

En Afrique du Sud, leprocede utilise habituellement pour lamultiplication de lapatate douce 
consiste ti conserver les racines ressuyees toot I'hiver et t les planter en peoiniere au debut du 
printemps. Des boutures de rejets de ces racines constituent lematbriel de plantation au debut de 
1'6t6.Ces boutures de 15 a2,9cm de long sont plantees en lignes sur des billons A raison de 
25-30000 boutures/ha. L'irrigation est habituellement utilisee pour stimuler lareprise des bou
tures. Une irrigation complbmentaire est alpliquee dars beaucoup d'endroits si elle s'a ,tire 
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necessaire, bien que clans certaines regions de lazone subtropicale, cette culture soil conduitesans complement d'irrigation. Une fertilisation est generalLment appliquee en fondtion des analyses de sol. Dans certaines zones, une application de bore est egalement effectuee, juste apres laplantation. L utilisation dun maleriel de plantation indemne de maladre, fourni par des pepinieristes spcialisds, failparle de !aphase producton de cette plante en Afrique du Sud. Le materielindemne de malaoe est normalemen! elimine du cycle productif latrofsreme anne, apr{s avo'r6t6 obtenu du stock cenlral du Departement de i Agriculture.
Dans le programme de selection de lapatate douce de Ilnstitut de Recherche en Horticulture,les methodes classiques dhybridation, parfois suivies de croisements de relour etde croisementsconsanguins. ocl ete uthisees, suivies de iaselection des meilleures lignees oblenues. 

RESULTATS
 

Creation de nouvelles varietes 
Dapres leRapport dAvancenent des RecheiLhes sur IAmelioration de laPatate Douce drIInstilut de Recherche en Horticulture ;Anor 1979), ic references des varietes vulgarisees so' 

lec suivantes 

1. Mafutha: selection (numero ,1-95) issue des semences de L-240 provenant de laStationExpeimentale d Agricuiture de Louisiane. Diftusee comme variele nouveile en 1959. 
2. Impala (E7-2): issue du croisem,. 1 -3 7- 42 etditfusee en 1962. 

4-126
3. Wildebeest (55-17-1): issue du croisement 7- 42 4- 126, diffusee en 1962.-
4. Griqua (6-27): selectionnee a partir dune intioductron de semences de la Station Experi

me,,ale dEdisto aux EU 
5. Eland (56-27-1): Issue du crosement 7- 59 - 4 - 126 etdiftusee en 1965.

6 Hartebeest (61-7-1): issue du crolsemen 7-42 (L240-
 Six Months White) et ditfusee 

7-59 -4-126 
en 1965 
7. Kudu (61-8.4): issue du croisement 6- 27 •55- 17- 1 ot dltfusee en 1965.8. Brondal (58.1.3): issue du croisement 7-42 IL240' Six Months While) ot diffusee en 

7-59. 4-126
1970 
9. Ribbok (73-1-75): issue des graines de lavariete Impala (57 - 2)en pollinisation libre, et

diffusee en 1978. 

Description des varietes 
Le Tableau 1 presenle quelques resultals comparatifs de huii variets bien connues ,tpopulaires en Afrique du Sud, cullivees dans une parcelle experimenbale, aproximite de Pretoria.D'apros ces chiffres, I esl clair que Mafutha, Eland, Griqua, Brondal et Ribbok produisent les plusgrosses racines. Toutefois, Impala, dont ls racines sont plus petiles, mais plus unitoeres, esthabituellement plus recherchee sur lemarche etso vend a de tres bons prix. Impala est tresappreciee par les producleurs do lazone a cause de son rendement s'elevant a72,8t/ha. Ce 
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rendement est proche de 67,71 ha de Ribbok. Le rendement de Brondal etde Kudu les rend 
attractives aux yeux des planteurs. C'est tout particulIerement vrai pour Brondal qui donne un 
excellent produit desydrate, ce qui en fat une variete appreciee pour le traitement industriel. Kudu, 
par ail;purs, presente de tres bonnes qualites alacuison. 

Tableau 1,Donnees Horticulture pres dePretoriacomparees pour cerlienes varietes de patates douces cultiveesa linslitut deRecherche en 

a" enfraCaroteneProieneResslaqce Po,!s sCouie, P3"s Rnl- Vs 'hyrates
mg lOOg glOOg Couleur
Varelea: %eC I rr ",- 0 .aDone e-pods ds laM,,: laourm- en po dechair 

g'ye lor en ,a,s enfras0p g100 

Maaina Rose H7 VS MS 282 065 16 Blanc 
jaune pale 

Impala ,72, VS 213 C 67 12 Orange 
Eaqc ,S 231 015 11 Orange 
Griqja R.cl 4S Me MS - - - Jaunepale 
Six
Motns
 
,Ahte '-)5 202 R R 33 001 33 Blanc
 
Kudu C-r 7e lJ P 018 JauneS I/ MS 229 11 pale 
Broca! , 

-m:e9 l"MS MS 208 Traces 10 Jaunepl? 
Rbbo I 677 VS 2,18 005 09 Jaunep~le 

SRess:aqr 

Mreremeqls£ e e 
Tes susceo.tci,
 

La teneur plut6t ilevee en hydrates de "arbone de Six Months White en fait une lignee selection
nee tres attractive qui combine une haute teneur en hydrates de ca'bone aun rendement satisfai
sant. Cette variete est egalemert une lignee selectionnee potentiele pour une augmentalion de la 
teneur en proteine. 

Rendement comparatif de certaines varietes en ditferents endroits d',frique de Slid 

Les resultats du Tableau 2donne 'rs rendements comparatifs de varietes Impala, Brondal, Kudu 
et Ribbok en ditterents endroits d'Arique du Sud IIs'agit nctamrnment de Ilnstitut de Recherche en 
Horticulture, a Pretoria, qut es' si';e a une altitude d'environ 1175 m au-dessus du niveau d3 la 
mer. La temperature mensuelle pendant lasaison culturale est de 1906 Crt lapluviometrie d'envi
ron 93 mm. L'irrigation complmentaire est necessaire pendant les pdriodes seches. Le site de 
Addo est situe dans le Cap oriental aune atitude d'enwiron SO mau-dessus du niveau de lamei. La 
temperature mensuelle moyenne pendant lasaison culturale est de 21,2°C el la pluviometlie de 
38,8 mm. L'irrigattor est d'ure necessite absolue dans cette zone. Le troisieme site est ANelspruit, 
dans lazone subtropicale du Transvaal aune altitude de 369 mau-dessus du niveau de lamer. La 
temperature morenne mensuelle est de 22,7 ° C pendant lasaison culturale, et lapluviometrie 
d'environ 108 mr,. L'irrigation n'y est necessaire que durant les periodes seches. 

D'apres les resultats du Tableau 2,iles1 clair que lavariete Impala est lavariete laplus produc
tive a Pretoria et a Nelspruit mais le producleur le plus pauvre a Addo, dans le Cap oriental. Par 
ailleurs, Brondal et Kudu donnent d'excellentes recoltes a Addo, avec en tole de liste lavariet6 
Brondal et son rendement de 93 t. ha Ribbok et Brondal donnent egalement toutes deux de tires 
bons rendements a Pretoria et aNelspruit, respectivement. 
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Tableau 2. RendementcomparatifdesquatrevaditesdepatatedouceenessaisexpeimentauxrealisesentrolsendroitsdAfriqueduSud 

Vareie PreloriaithaJ Nelsprui i hal Addo(Iha} 
Impala 73 72 25drondal 
 57 70 93Kudu 55 55 75R'bbei 68 40 50 

Ccmparaison des renoements les plus eleves, en station experirnentale et en exploitation 

Les resultats du Tableau 3 donnent une indication au sulet des rendements expbrimentauxmaximum obtenus a la Ferme experimentale de Ilnstitut de Recherche en Horticulture de Neispruitpour les varietes Impala. Brondal et Ribbok. Idonne aussi le rendemeni moyen en exploitation deces varietes dans la zone sijbtropicale, et les rendements maximum en exploitation, obtenus dansla meme zone IItaut aussi ,ouiigner que la superficie de certaines des exploitations auxquelles 
ces resultats sont applicahes etait d'environ 25 hecta, es par variete. 

D apres ces resultats. i! est clair que las rendemerts moyens obtenus en essais et chez lesagricu!teurs. dans la zone subtropicale, different fortement des rendements elevebs obtenus cerlaines annees. Ces differences doivent 6ire uniquement attribuees aux conditions climaliques,dont le manque de pluies certaines annees, et parfois aussi les precipitaticns tr',. elevees, surtoutjuste avant Ia recolte, sont los facleurs principaux. IIest cependant tout aussi evident que certains,parmi les me;lleurs agriculleurs des zones plus seches, ob l'irrigation doit 6tre appliquee reguli6rement, obliennent habiluellement des rendements eleves. Certains dentre eux obtiennent des 
rendements constants de 70-801 ha. 

Tableau3.Rendements comparatils lesplus hauts, enessai et or exploitalion, aNelspruil 

e ,a' eiroe e005rmenle aieNeLDsU! Exp!c!atons agrcoles
Et, t ' pena Rd'demrmnyendn/ Rendemenmaxmum 

ar e em t d)ai e t ai hal dt ha 

Impala u s o 3a2Bv al t 35 70rbbok 15 7050 3d'?80 75 

; er iode iefourn~esSDornneesea pareosexplota'-!s 

Effet de g'utilisationd'un materiel de plantation indemne ft maladie 

D'aprl es esultats du Tableau 4, il es clair que I'tilisaion d'un maeriel de plan ation
indemne de maladie a une
Par exemp!e, influence considerable sur le rendement des vari04s de patate douce.le rendement de la Ir.'pala chufait de 25 t ha lorsque du materiel de plantation 5geb defrois arts etait utilise, compare au materiel de plantation qui r~agissait n~gativement l'infectionvirale lors du test. Pour la variete Brondal, la diminution correspondlante de rendement sur lam6me periode elait de IItIha. Ces resullats montrent que I'apphication d'un plan organ isation nel,gr~ce auquel los planteurs sont regulierement approvisionnes en materiel de plantation indemnede maladie, est essenfiel pour maintenir une production d'un niveau eleve en Afrique du Sud. 
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patate douceTableau l. L'influence demateriels deplantation indemnes de iialadie surle rendernent dela 

Vaere Mtaerielde plartralion Vdemne ce maladie lha) 
Mlaterieldeplanraton gede3 ans Itha) 

mala 80 55 
51 40 

DISCUSSION 

Dapres Ies resuIIats prtsen1es c'-dessus,I est clair rIue 'es slectionneurs de plantes d'Ahique 
du Sud ont reussi aselectionner des varipies de patate doucu adaotees aux conditions locales et 
donnant de tres bons rendements dans cerlaines regtons. Les varietes qui ont aussi W selection
nees sur labase de laquaile ahmenlaire donnent satisfaction pour lemoment. Toutefois, certains 
objectifs n'ont pas encore 6re atlteints, comme ia resistance aux maladies, et notamment latole
rance ou laresistance aux. maladies virales. La recherche de varietes ayant de neilleures qualitls 
de deshydratatiun ou destrnces ades tins industriudles en est toujours ases debuts. L'amelioration 
du mainlien de la qualte merite aussi que Ion s'y inleresse. 
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LE COMPORTEMEN r DU MATERIEL GENE-
TIQUE EXOTIQUE LE PATAIE DOUCE AU 
BANGLADESH 
M.M.RASHID, A.A. MAZUMDAR et S.MOLLA 
Institut de Recherche Agronom,7ue do Bangladesh. Joydebpur Dacca, Bangladesh. 

INTRODUCTION 

Parmi les ,u!tures vivrieres du Bangladesh, la patate douce est la neuvieme en superficie et la 
quatrieme pour la productier. En 1979-80, elle couvrait 72256 hectaes et la production etait de 
0,77 million detonres Cependant. l'importance rbelle de la culture reside dans le fail qu'elle 
cunvient idealement aux petts agriculteurs e aux agriculteurs marginaux, etant donne qu'elle 
peut btre produite avec trds p~u dintrants. La patate deuce est essentiellement utilisee comme 
aliment dappoint, ma~s en raison de son prix interessant compare acclui des cerbales, les popula
tions consomment, acertains endroits, les racines comme nourriture de base pendant la saison de 
oleine recolte. 

L.a palate deuce fut introduite dans la reg;oo qui constitue maintenant le Bangladesh pendant la 
' deuxeme meihe du r sibcle, mais son systeme de production est rste longtemps loin de tout 

contact avec la technologie moderne Le rendement inoyen dela culture est reste a 10,4t ha 
seutement. Les metnodes de production primitives et le potentiel productif peu 6lev6 des cultivars 
indigenes ont bte identiles comme conslituant les deux causes majeures de ce rendement inft
rieur. Tous les cultivars connus au Bangladesh ont une chair blanche. Les fermiers stockent les 
racines dans leur maison pendant des periodes do deux a quatre mois et ce procede provoque 
beaucoup de dechets. Pour lutter centre cet etat de choses, un programme de recherche pour 

,melioration de cette culture a lous les points de vue aete initie. Lobjectif majeur de ce pro
gramme est la mise au point de cultivaro tres productifs, resistant aux insecles e riches en caru
tene. dun ben goat et une bonne aptitude au stockage Une parlie des progres accomplis dans 
ce sens sent trates dars cette communication 

MATERIELS ET METHODES 

La recherche sur la patate deuce au Bangladesh tut ancee en 1976. L'amelioration des cultivars 
constituait une prioritd du programme. Etant donne le temps qu auraient exige la collecte et I'eva
luation du materiel genetique indigene, on decida de se procurer les cultivars standards et les 
lignees selectionnees aIletranicr et de tester leur adaptabilite et leur productivite. Des 1979, 46 
genotypes avaient 0te collectes. Parm; ceux-ci, 12 provenaient de I IITA, six du AVRDC, neuf des 
Philippines, cinq du Japon, quatre des USA, un du Sri Lanka et 19 autres de sources inconnues ou 
non mentonnees. Les noms, les orgines et les caracteres importants des cultivars sent donnes au 
Tableau 1 Trois des cultivars des USA, notamnent USA-t, USA-2 et BAU-2 sent oes selections 
issues de lignees muliplices par tmns et en pollinsation libre. A I exception des cultivars en 
provenance de lIlTA, les tiges des autres genotypes turent collectees. Deux cultivars locaux 
furent introduits comme lemoins. Six cultivars, comprenant cinq cultivars du AVRDC, ont 6te per
dus et ne sent denc pas rnentionnes ici 

Les cultivars furent sournis a uonessa avec repetition durant la saison d'hiver de 1979-80 en 
deux endroits, Joydebpur et Mymensingh Le premier est situe pres dela capitale Dacca etle 
second a 120 kin vers le nord-est. Aux deux endrodts, le sol est lateritique (pH 5,5) et limono
sableaux alluvial (pH 6,6; respectivement. La temperature et la pluviometrie pendant la saison 
culturale sent donnees ci-dc sous. 

307 



Joycebpur Mymensmgh
TemperaturedeIari-C) Precp:taton, Temperaturelair ('C) Precipitationsde 


(cm) (cm) 
Maximum MinmumMaxmum Mmmum 

Novembe 301 20' 83 30.4 203 07
Decemore 2r01 C 1. 262 145 4.5 
Jan.,er 251 116 08 249 107 02
Fevriar 2 137 04 270 137 2.6 
Ma's 317 29196 328 i86 33 
Avil 350 243 110 359 216 18.4 

sujet elTableau1.Detailsau de l'origine des principales caracieristiques des cullivars depalate douce 

, e e us a,3n c a : e ud hrN O - N P oC C o ulerelaca 

AIS29-3 AV;DC 48 1335 Orance 
TiS2328 IITA 57 1306 Creme
TIS2330 IITA 41 1216 Blanc
 
TIS2a98 IITA 40 1000 Blanc
 
TiS2532 ITA 51 1297 Creme
TS53317 IITA 52 916 Creme 
TIS IITA 403030 1695 Creme 

3032TIS IITA 59 125.1 Blanc 
T7S IITA 38 15183055 Blanc
 
TIS3241 ITA 60 1464 Jaune
 
TS 5016 IITA 44 1410 Creme 
TS 5081 IITA 60 1167 Creme 
TI8 IlA 43 1446 Creme 
Gcromacnar Japan 44 759 Blanc
 
Okn.wn~r Japan 43 934 Blanc 
Kokea Japan 55 1913 
 Creme
Norn Japan 44 1716 Cremc 
Norn S Japan 33 1573 Blanc 
DAJA Pnlippines 851 ;,^d Creme 
Gyy Pn',ppnes 53 1202 Blanc
HDK12 Pnllppfnes 53 1054 Creme 
OldYellow Pnipomes 34 1860 Blanc 
RedTuber PhIlpp:nes 1828 CremeTaI 49 
Tainan 15 Taiwan 61 1432 Creme 
TanungNew10 Tawan 60 1294 Blanc 
Ti rinng Philpes 59 !886 Ceme 
BNAS Pnrhppines51 35 1595 Creme
Waryaela SrLanka 46 1377 Blanc 
PelicanProcessor USA 47 83 Blanc 
USA1 USA 55 1744 Ceme

USA2 USA 46 847 Blanc 
BAU2 USA 
 44 1061 Orange

RS N 1 Inconnue 51 1630 Creme
 
RS N4 Inconnue 63 
 1535 Creme 

Diamond
Mount I Inconnue 55 1260 Blanc
 
Damond 


Mount 4 

Mount 3 Inconnue 38 2022 Blanc 

Damond Inconnue 43 1680 Blanc
 
Julian USA 
 49 2022 Blanc 
Jewel USA 72 893 Creme
 
Local Bangladesh 37 1664 Blanc
White 

Local Bangadesn
Red 57 1306 Blanc 

Pid ppines cnt ortnas cans iezCeuxdes ele cac'c dup'ogrammme deecherche AVRDC-Pnppnes a Los Bas 
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Les boutures de tiges furent plantees le 19 novembre AJoydebpur el le 6novembre a Mymen
singh avec un ecartement de 60cm entre les lignes et de 30cm entre les plants. La culture ful 
fertilise avec 500 kg de fumier de vache, 50 kg d'uree, 100 kg de phosphate super triple et 100 kg 
de muriate de potasse par hectare. AJoydebpur, la culture ful irriguee trois fois, mais a Mymen
singh l'irrigation ne fut appliquee que deux fois. La recolte fut effectuee apres 150-160 jours. 

Las criteres prrncipaux pour I'evaluation des cultivars eIaient Ierendement, I'infestation par les 
charan nns, la teneur en carotene et le comporternent a la conservation. L'evaluation n'est pas 
encore complete. Seuls les chifires de rendement sont donnes dans cette communication. Diffe
rents caracteres botaniques des cultivar, ont bte releves et certains de ceux-ci sont or,,enes au 
Tableau 1. 

RESULTATS ET DiSCUSSION 

Les rendements donnes par les culfivars aux deux centres figurent au Fableau 1.Dapres celui
ci, il est evident que les cultivars differaient largement entre eux pour le rendement deuxaux 
centres. AJoydebpur, I evenl_.il des rendements allaient de 8,8 a 47.0 el a Mymensingh de 4,8 a 
38,51 ha. Si on se nase sur !a moyenne des deux Iocalits 1ecuitvar BNAS-51 des Philippines a 
donne le plus haut rendernent 41.31 ha). suivi de pres par Kokeia 140,0t haj. un cultivar japonais. 
Le me leur foducteur suvant Tinirining. eta Iloin derriere avec 31.21 ha Le seul cultlivar en 
provenance de ;AVRDC AIS 209-3 le uerral de pres avec 30 31 ha Tous les autres cultivars 
taient loin derriere ceux-ci La repartlion des cuilvars dans los ditlerenles classes de rende

ments esl presentee au Tableau 2 

Le rendement des cuitlvars OUX deux centres sont pfesenles au Tableau 3. Dans celle experi
menlaton, la culture a recu tr rigaton et engrais. Les teclniqUes Culturales nelaent pas celles 
utilisees par les pet is planeurs du Bangladesh 

Tableau 2 Reparttion descultivarsentre les differentes classes derendement (Ihal 

LeJ 

I, :e ' - ? 2 0 

Une caracterisique digne d attenton presentee par les rendements est la difference plus grande 
que previ.e enlre les rendefwnls obtenus aux deux endrots. En moyenne, les cu;livars ont produit 
presque deux lois plus aJoydebpur qU a Myrnensingh. Les rendements moyens etarent de 25,9 et 
de 14,8 t na respeclivemenl Iraduisant on e1fet hautement signilcalf des facteurs du milieu, dans 
ce cas le sol. sur le rendemen de la palate deuce, elanl donne que les conditions climatiques 
(temperature e1 pluviomeltiel des deux localites no ciiier;ienl pas beaicoup. Nous avions precb
denment Impression que le sol hnioneux elait meilieur pour la palate deuce que I'argile, mais la 
prbsente expermenlalion a prouve exaclernent Iccontraire. Au Bangladesh, la patate douce est 
cultivbe principalement dans ls sols alluviaux bordant le fleuve, comme c'est le cas a Mymen
singh. Celle experience a monlre que Iargue lateritique peut constiluer un sol melleur pour la 
palate douce, bien que Joydebpur ne sot pas traditionnellement une zone de culture de palates 
douces.
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Tableau 3.Comparaison des rendements (tha)decuilivars exotiques depatates ouces obtenus dans deux Iocalites du Bangladesh 

Nor' descuLtivars 

AIS209-3 

TIS2328 
TIS
2330 

TIS2498 
TIS2532 

TIS3017 
TIS3030 

Trs
3032 

TIS
3055 

TIS3247 
TIS5016 

TIS5081 

TIBO8 
Gokomahar 
Okinawa 
Kokeja 
Nor,i 

Norin
S 
DMA 
GYY 
HDK 12 

Old
Yelow 

RedTuber Tal 

Tainung 15 

Tanuna Nee10 

Tinrin!ng 

BNAS51 

Warqyaxla 
Pelcan Processo' 

USA1 

USA2 
RAU2 

RSN 1 

RSN 4 

,ouiD-amond
1 

MountDamonc 3 

Mount
Damond4 
Jll~an 
rj,"' 


Jewel 

Local&ne 
LocalRed 

Moyegne 

durant rannee 1979.80 

Joydebpuf 


404 

157 

206 

159 

242 

245 

219 

333 

166 

286 

400 

242 

185 

132 

92 


414 

98 

278 

255 

178 

158 

164 

243 

378 

203 

434 

470 

266 

88 


21.2 
222 

124 

225 

286 

306 

151 

316 

193 

34 5 

214 

219 

204 


259 


Mymensingh Moyenne 

201 303
 
155 156
 
84 145
 
151 15.5
 
130 
 186
 
138 192
 
113 166
 
182 358
 
146 15,6 
20.1 144
 
11,9 260
 
109 17.6
 
96 138
 
134 133
 
77 
 84
 
385 40.0
 
75 87
 

22.6 252
 
124 
 190
 
159 16.8 
100 12.9
 
63 11.3
 

188 216
 
126 25.2
 
100 
 152
 
190 312
 
356 41.3
 
230 248
 
126 
 107
 
142 17.7
 
100 161
 
16b 135
 
180 203
 
180 233
 
134 22.0
 
136 14.4
 
19.0 253
 
48 12.0
 
1M6 266
 
130 172
 
71 145
 
11.3 158
 

148 
 192
 

Les resultats de ces essais on monlre quil est posbble de realiser une importanle amelioration 
de lacullure de ia palate douce au Bangladesh, a la lois en rnaliere de productivitO e1de qualitb, 
par l'introduction de materel genelique exolique. Les deux cultivars locaux inlroduils dans 'essai 
on! donne des rendernenls d'envron 151 ha. Sur les -10 cullivars exoliques, au moins 27 ont donne 
Ln rendemeni supbnieur a lamoyenne des deux cultivars locaux et, clans beaucoup de cas, la 
difference etait subslanliolle. Bien que les deux cultivars locaux ne puissent pas btre consideres 
comme reprdsenlatits de loules les palates douces du Bangladesh, elant donne que le materiel 
gentlique local esl toujours nexplore, ilest permis de dire avec certitude que lemateriel exolique
collecte jusqu'a present conlient des genotypes dun tres haul polentiel productit et que, s'ils 
donnent satisfaction par ailleurs, ces genotypes sont foul a failcapables d'amplifier laproduction 
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totale de la c.Iture dans le p.ys au cours des prochaines annbe. Heureusement, les quatre
varietes elites ont toutes une chair de couleur creme i jaune et cette qualite est a elle seule d'une 
importance considerable, dans la mesure oO la preference des consommateurs est concernde. 

Cependant, radoption definitive des cultivars exotiques par les planteurs depend de leur com
portement en termes de resistance au charan .on, d'aptitude bien se conserver et de goOt.
Certains, parmi les meilleurs producteurs font de], l'oblet d'essais en champ. En m~me temps, la 
collecte et I'evaluation du materiel genetique local onr 6te entreprises. 

( rtaines lignees de I'AVRDC, donl I na pas ere mention prdcedemment, on donne de bon,; 
re .,ements dans les essais chez le paysan conduits par le Comitd Central Mennonite dans le 
district de Noakhali, environ 200ki au sud-est de Dacca. A un endroit, le cultivar AIS 243-2 a
produit 35,5! ha. Le plus haut rendement releve pour AIS 0122-2 etait de 18,9 t ha. Les rende
merits de AIS 35-1. AIS 35-2 et AIS 272 9etaient au mdme niveau que celui des temoins locaux et 
m6me dans cerrains cas interieurs. 
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l'A 

Les pous3 es de palate douce pteparees comme legumes sont riches en vitamine A. 
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LA SELECTION DES PATATES DOUCES POUR 
LA CONSOMMATION HUMAINE 

H.WANG 
Station Experimentale dAgriculture de Chtayt. Institut de Recherche Agronornique de Taiwan, Chiayi, Taiwan. 

INTRODUCTION 

La palate douce est riche, non seulement en hydrates de carbone, mais aussi en vtamines et en 
sels mineraux (Villareal 1977). Elle est consideree comme un aliment energetique elpauvre en 
proteine, dont laleneur est gen~ro4lement inferieure a celle du riz eldu blb. La palate deuce est 
dficiente en acides animes soufres et iitryptophane, mais ceci est partiellement compense par
des taux eleves en vitamines Aet Cet par certains sels mneraux. Purcell (1972) arapporte que la 
plupart des cufltivars contiennent entre 4,500 - 7 1cde proteine. On a toutefois evalue que lateleur 
protidcique de palates douces dune collection de Caroline duJNord variait de 1,73O A9,14 0osur la 
base du pords de matieres scches. Ces donnees confirmenl les resultals de nombreux autres
 
chercheurs (AVRDC 19741 Li 1974) LAVRDC (19741 a releve que lecontenu en proteine des
 
parties aeriennes des plantes vare de 21.7 oa31,3%o sui labase du poids dc matieres seches. 
Cc resultats montrent que les feuilles et les extremites oes liges ont une valeur nutritionnelle 
superieure acelle des racines 

La palate dcuce utihsee pour Ialimentatic. ,umaine est habituellement preparee aIetat frais 
apres larecolte. particulherement dans les regions tropicales etsubtropicales. Dans la zone tem
peree, lapalate douce est ,ormaiernenl conservee apr~s larecolte jusqu alasaison hivernale. 
Aux USA, de grandes quantrites sent rises en conserves elscn aussi preparees sous forme 
deshydratee (Demaree et al.1960: Edmund 1971) L aindon de palate deuce est probablement
davantage uhlise pour Iapprhtage des textiles el le blanchssage, que pour 1alimenlation. Sammy 
(1970)ecrivait que lafarine de palate deuce pouvatl etre utisee comme un substitut de lafarine 
de froment a un laux allant ;usqua 15 ' pour lepain et20°° a 300 pour lapilisserie. Dautres 
usages de lafarne de palate douce ont ere eludies et al. comprennentproposes (Poole et 1955) et 
son utilisation possible comme ingredent dans les ghleaux, les beignets, lesbiscuits, lepain 
depice, les phtes el la phtisserie, les puddings etles plats de Iegumes. 

A Taiwan, les palates deuces sont facilement disponibles sur les marches Iocaux. Des racines 
de palate deuce cuites sont Irds souvent offerles comme dessert ou casse-croote dans les rues. 
Les palates deuces se.conservent bien pendant au mons deux mois Ln hiver (Wang 1974). 

VARIETES ET AMELIORATION 

Travaux d'amelioration accomplis avant 1946 

L'amelioration de lapalate deuce a ee initiee aTaiwan en 1911 etles travaux se subdivisent en 
deux parties. 

Dans un premier temps, de 1911 a1921, environ 164 varietes furent introduites du Japon, de 
Java, des Etats-Unis, de Borneo, des Celebes etde Chine continentale. 
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Ensuile, de 1922 a 1945. un programme de croisements tut realise Ala Station Experimentale
d'Agri 'ulture de Chiayi par Hirama (1929-37 el 1935); iletait axe sur I'amelioration de la oualite, et 
en particulier sur I'elevatior de la teneur en amidon de la palate douce en vue de son uilisation 
pour I'alimentation humaine, pour I'elevage et pour l'industrie. Ouarante sept nouvelle varietes 
(Tainung 1a 47) iurent baptis~es et conseildes aux agriculteurs. 

Travaux d'amelioration accomplis depuis 1946 

Depuis 1946, la selection de la patate douce est conduile par la Station Exper;mentale d'Agricul
lure de Ch'ayi (CAES) et par differenies Stations d'Amelioration Agronomiques de District.
LAVRDC (1974) a lanci, en 1972-73 son propre programme de selection de palates douces A 
valeur nutritionnelle elevee 

Depu;s 1946, dutres introductions ont ete faites en provenance du Japon, des Philippines, des
Elats-Unis el de Chine continenlale, elant donne que la plupart des collections de patates deuces
avaient ete perdues pendant ]a Seconde Guerre Mondiale. Jusqu en 1970, plus de cent varieles 
et ou clones ont ele oftroduiles pa: le CAES (Wang 1976) el un programme de crolsements fut 
realise avec les objectfs suivants. 

1. Selectionner des varietes suflisammenl precoces pour remplacer les varietis autochtones
dans Ie no el ie centre-nord de Tarwan. Dans ce but, des croiseinents furent realises entre des
varibtes locales el des varieles americaines et japonaises, et les anciennes varietes Tainung. 

2 Selectronner des ,arreles qui surpassenf les anciennes variptes Tainung en qualite el en
productivile. Acetle fin. des croisements furent reahses entre les varitelds Tainung et des varietes 
introduwies apartir de pays elrangers 

3. Sdlectionner des varietes riches en carotene, qui possedenl une valeur nulritionnelle plus
elevee pour I ublhsation domeslique DUla transformalion. Pour ce faire, les varietes riches en 
carotene Nancy H-il, Porlo Rico. Centennial, Seedling '779 provenant de Californie el d'autresvarietes ou clones arnericains a chair orange furent utilises en croisement principalemeit avec
des variates de Tamiung et de Nunglhn. Le rendernn. ainsi que d'autres caracterisliques majeure
des parents le plus habltuellement utihses, figurenil au Tableau 1. 

Depuis 1946. seize nouvelles vareles ameliorees (designees par les indicalifs Tainung 48 a 5/
eo Tainung 59 a64) ont ele selectronnees pout 6tre diffusees par le CAES chez les agriculteurs.

Une autre, Tainung 58 (P30), ful diffuee par le TARI (Mou 
 et al. 1957). De ces 17 nouvelles

varietes Tainung hit sonl ausage domeslque, el deux de ces hull varietes (Tainung 63 e 
 64) ont 
ete diffusees a partir do Ia prermere ann edU polycross (Li 1980). La leneur en carotene de ces 
huit nouvelles varietes aaugiente o0a 22,5mg 100g. 

Des varietes de patate douce achar, blancrie ont ee diffusees par Irois Stations dAmelioration

Agricole de District jChe,i et Hsu 1974, Li 1980) De plus, un iiouveau clone, C 53-8" ful selec
tionne par le CAES apartir de semences nylbrides obtenues en 1964 en croisant Tainur6 54 avec

le N-779. La selection par chminaton fut etfecluee 
en 1965 Les essais comparatifs de clones se
sont termines dans la periode 1966-68. et les etudes concernanl les caracterstiques agrenomi
ques ont ete effectuees de 1968 a 1970. Des essais de rendenent en trois localites du District de
Yunlin furent realises anouveau de 1977 a1979. Les resultats figurent au Talleau 2. 

On a observe qcu'une plantation a torte densite (20cfi entre les plants) augmentailt non seulement le rendement, mais aussi le nombre de racines, comme I indique le Tableau 3. Sous ce
rapporl,te clone C53-83 so: montrai; superreur a I autre clone L 21 -33. La laille de la racine fut
egalement reduite de diar., d'environ 2,5 a 4.4 cm pour repondre aux exigences du condition
nement. 
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d'introduction,pourcentage en des parentales 1974)Tableau1. Odgine, date decossettes et teneur carotenevadetes (Wang 

decosseles sechesVarete Pourcentage (%) Teneuren carotene rg100g) 

Variets locales
 
Today Early 25.5 0.4
 
Chi-T'ng-CnI,- 24.1 04
 
RedTumr-Tal 180 1.2
 
Vadietes introduites
 
Narcy Hall 37.0 3
 
Polo RIco 310
 
Kancee 305 92
 
Goldrusn 244 16.0
 
Hearlogold 248 11.0
 
Virginran 224 182
 
Allgold 277 19.8
 
No779 264 149
 
Ceniennial 28.9 180
 
RoseCentennial 258 19.0
 
Julian 288 248
 
L2-116 332 16.5
 
L3-64 328 131
 
14-89 326 12.4
 
Oklna'Ia 100 370 
N4ung2.n 398
18 

Nungq 19 360
 
Nungln 392
21 

Nunc[ 400
n26 

Aucune varialion perceptible de lateneur on carotene ne futobservie qu' aurait pu btre le 
resultal des dildhrents lieux de culture ou des types de sol. Une texture leg6re du sol donne 
habituellement des racines plus uniformes, qualite recherchee pour laconserveri. 

L experience acquise a Taiwan montre quao~t-septembre est lepoque appopriee pour proce
der a la planlation el la recolle est ensuite attendue pour laperiode janvier-tevrier suivante. Les 
racines recoltees appreximatrvernenl quatre a cinq mois apres laplantation convennent pour la 
mise en conserve En ce qui concerne la teneur en carotene, les patates douces plantees en 
aoOt-septembre ont une teneur plus eievee que celles plantees les autres mois et les palates 

douces recoltees aquatre mois apres laplantation ont une teneur plus elevee que celles qui sont 
recoltees a trois ou a cinq mois apres laplantaton. 

LES FAITS EN RELATION 

AVEC LA SELECTION 

Floraison 

Bien que lapaiate douce fleurisse facilement dans des conditions naturelles dans lesud des 
Elats-Unis, les scientifiqucs de Taiwan ont rencontre des difficultes pour I'amener a fleurir 
(AVRDC 1974: WANG 1951 ). 

Wanq (1964 b) a etabli que laneil:eure saison pour lapollinisation de lapatate douce aChlayi, 
Taiwan, se situe de debut novembre alami-decembre, quand latemperature moyenne journaliere 
varie entre 20 C el251 C. Au-dela de cel eventail, lafloraison, lagrenaison et le nombre de graines 
par capsule sont plus limiles Les bourgeons floraux de plusieurs varietes subissent un prejudice 
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Tableau 2.Moyennes dessais d'observation desixplants de patate douce eii trois endroits duDistrict de Yunlin en1977.79 

Rendementi haj Y TeneurenVaneueouDiant Ascendants caroiene IndexdegoQ
Y gsncang Tans Sn.ln 1mg1000j 

C70-101 Tainung62.CE4.i1 370 206 276 a6 
 4 
28 7i 30 11132 


C70-54 C64-88. L2-116 353 2 260 124 4j270.; 2771 1274IC 70-66 Ceilenqlal 55 398 232Ta'nung 325 145 4

260C 278iP277i 

C70-79 C64-11.C64-33 300 152 235 68 5 
270
C276;

C64-83 Ta ug154, o779 ;271307 274 207 130 5C53-83, '254. 26 3 '260,C69-19 Ta"L/g62 No779 306 220 256 40 6 
343 342 331jTalrnu'g lc1 34857 
 29, 189 2.0 
 6

3001 
 30 ; f303 

Tanung tck 342 270 249 80562 2) 

,299, 259, 296)
 

Tableau dune plantation dense renoements en
3.Effel surles racines et leur nombre pour lescr6nes de palate douce C53.83 elL21-33 

CZ.3 2-oyenne
 

zuC ' Reocerreni deraciness Nbre 
n3 
 000ra . l 000ha 

20cm 44 .:1 235 3967 325 4689
q12 i32 I0, 1301 1l1 j;11

30cm 370 
 4102 210 3037 293 3568 

LSD1 1 
 jn'f!~
.00,j
0" 1'2 1CC 0001LD120 
 499
 

lorsque latemperature descend en-dessous de 12 C.Ces resultats contirment les observationsde Montelaro et de Mil!er (1951) qui nolaienl un ratenlissement de lagrenaison au cours depbriodes Ires chaudes ou froides, celle-ci etanl A son maximum a une temperalure moyenne
journahere d'environ 23 9C.Warmke el Cruzado (1949) ont rapporte que le pourcentage de grenaison au debut ela lafinde lasaison etait bas. compare a celui de milieu de saison, de 1-15
 
fevrier aPuerto Rico. situe a18 
 nord 

Aptitude a lafructificationet a lagrenaison 

Une frucltifcation el une grenaison defeclueuses sont les obstacles majeurs rencontres clans lesprogrammes d'amelioration de Ia palate douce. On doit a cel egard nolet que les facteurs del'envirorriement, de meme que les facteurs genetiques, morphologiques, physiologiques, cytolo
giques et pathologiques, influencen le processus de fertlisation. 

Stout (1924) esltimait que letype de stdrilitd prevalant chez lapalate douce 6laitcelui de t'incompalibilitb dans e processus de fertilisation: en dautres mots, que lauio-incompatibilite pouvail exister. Wang (1964 a) rapporlail que 45 des 76 varietes el plants de patale douce eludies
etaient completement auto-incompatibles. Hernandez et Miller (1962 e 1964) elablirent que lapresence daulo-mcompatbilite et dincompatibilite croisee rendail difflicile t'obtention de grainesa partir de croisements entre certams parents etpensaienl que Iincompalibilile chez lapalate 
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douce etait determinee par des genes torrnant une serie allelomorphe multiple. Leur affirmation 
etait acceptee par Wang (1964 a)quand I1classait 76 varietes et plants provenant du Japon, de 
Chine continentale, de Taiwan, des Pnilippines etdes Etats-Unis, en cinq groupes intra-incom
patibles inter-compatibles et un groupe intra-inter-compatible. Les genes Si a S5 d'une serie 
allelomorphe multiple furent attribues aux cmq groupes intra-incompatibles represenlant les 
groupes d'incompatibilite 1,11, IVet V.Les variebls du groupe VI etaient supposees posseder un111, 

(sf).
 

Elant donne que Terao '1934) clasiiiait 51 varieles de palate douce en trois groupes d'incompa
tibilte designees A, B et 2en 1934, les groupes dincompatibilite qui ont ete identifies ont deja 
augmente de trois aquator. e(Sakamoto 1973 . Yomo 19771. 

facteur de restauratio," le la fertilite 

Le pollen a ete etudie par Wang (1964 b)en tant que facteur causal incrimine dans lafaible 
grenaison et li fructification defeclueuse, particulierement par qualre varites, Hawaiian, 60-Day, 
Honhwan Big Vine et Clielt Bunch Port Rico. Elles preselaient toutes 500. ou plus de pollen 
sterile. Les observations cytologiques fatles sur ces quatre varietes montraient des 'hromosomes 
dephases alam-ctapnase dans ;a celiule mere du poller etndiquaient que ceux-ci pourraient 6tre 
associes a leur poulcentage eleve de poiien sterile. Les re-,ultats obtenus par Wang confirment 
I'affirmation de Ting etKehr( 1953i et de Ting eti . mais n ont pas ele appuyes par les resultats de 
Jones (19651. 

La recherche sur Iemeqagametopiytlde liapalate douce n apas ete approfondle. Marin (1965) 
a etabli que bien que Ips varetes de palate douce aient quatre ovules par ovaire, it etait tres rare 
que qualre graines m0rissent Celles qui possedent moins de quatre ovules normaux dans Iovaire, 
comme Brurnam 1967) etWang etBurnham (1968) tonI rapporte, montrent une grenaison infe
rieure. La situation est encore plus critque si une variete femelle-sterile est utilisee comme parent 
en effectuant les croisemeilts. 

CONDUITE DE LA SELECTION 

Introduction de materiel genetique 

L ntroduction est lapremiere demarche dans Iamelioration de lapalate douce. La variete Nancy 
Hall provenant des Efats-Uns fut introduite dans laprovince de Szechuan en Chine en 1940 
pendant laSeconde Guerro Mondiale, etelle fut largement cultIvee, constifuanl une importante 
culture ,. ribre (Shen 19511. Al aiwan, les prenieres introductions furent efectuees entre 1911 et 
1921. La varidte White Holland, qui a introduite depuis le une des varietesorigrie ful Japon, elail 
majeures cultivees sur I lealors que Iamelioration ne laisait que commencer (Cheng 1956). 
quoique laseconde vague dintroductmins (comprenant plus de 30 vanetes amenrca'nes riches en 
carotene et31 varieles japonaises aleneur elevee en amidon) aitete receptionnee dans laperiode 
1945-1970, aucune de ces varietes ne reussit suffisamment pour etre choisie directement pour la 
culture commerciale, a I exception de Ia variete Okinawa 100 (Chien 1964), cultivee dans cer
faires regions de Taiwan pendant une tres longue perode. 

Mutation et selection 

Etant donne que lapalate douce est une plante A racres elqu'elle se propage asexuellement, 
les mutations naissen ordmairement au niveau des racines ou du feuillage. Les mutations dans 
les racines de lapalate douce sont tres souvent observees aTaiwan (Wang 1964 c). Au debut du 
xx.'siecle, avant leperlectionnernent des techniques d'induction florale, laselection de types 
mutants de palates douces elaitseule methode pouvant btre utilisee pour changer leur constitula 


317 



tion ger etique (Miller 1939). Toutefois. ]a plupart des mutations chez la palate deuce ont 6t6
decrites cumrie etart retrogressives (Hernandez et al. 1964). Un traitement dirradiation auxrayons gamma fut applique a trois varietes. mais les mutations de celles-c se montrerent Inf
rieures a tous les points de vue 

Hybridation et selection de clones auto-fertiles 

Hybridation jusqua present un grand nombre do cultvars ont ete dffuses au Japon. a Taiwan,aux Etats-Unis el cans d autres pays, suite aun, rogra nme d hybridation axe sur differents objec
tifs. ATaivan, les programmes do so!ectior unt deuu obr1ectfs creer des varietes pour I elevage et 
lindustrie. et creer des varetes de lablc 

Auto-t condaton er gener.:; les palates doues sort des plantos aulo-slerles, el un petit
nombre de vareles el dr cIones se sont monlres auto-ferties iHernaedez et Miller 1962: War I1964). Hernandez et Miller {1962) citaent le cas de 18 parenis d palates deuces selectionnees,
dent trois seulement se montrerent auto-compatbles apres autofeCandaton Wang 11964 a) abondait dans 'our sens et rapportat que Kandee (l tros, e eut-fei que Nancy Hall. Tainung 31 elTarnung 36 sort ega'ement auto-ferles. Vang 1969; renortrna1 auss! qu ur groupement dincompatibilite ce la premrere generalon issueo e aut)-fecord!on des varetes Nancy Hall elKandee avat etc etfec ue el rc qua ique apiupart dIt. Cloes S r)elaierl pas deprimes par des
facteurs genelques dircompatbiite croso Pooe r955, affrnat que la ,jgueur n est pas diminuee par consangu riitn Sakai 1964, ndiquat que a deogrnr(scenc0 duu a 'a consangu:mne
e1ail faible pour ce qu. et do a teno ur on arnidon 

Lanl dono qur les patates deuces sol helerozygotes. los caracier;st~ques de toes los varetos el ou de plants ssus dhybricalion dfttienitl une d,'cI autre, I!y ade grandos variations dansia forme de a fbuille, la cou eur de iachar et de la peau la forme 1e a racrie et pour d autret 
caracteres. Cependant. Ln eventail des leneurs en proleines de 11.9 :-,a 17 0 ful roleve par Kehret al. 1953, apros aver cuilive le sommet de Ia palate douce Jersey sur qualre porte-greftesditferents Bien quo le rendemenl en racines de la palate douce at etc s5ignale comme non-additif
(Sakai 196-i. certains genolypes (ui paraissaienl posseder a la tos a toiervr ce a la secheresse(t une bonne product;vte furent reperes par Villareal 19791b)ors de i evarualton des collectons
de I AVHDC Des ddterences varielales pour des caraclerisliques ch rmqu.s - amndon, ba
carotene. proleine - sucre - des palates deuces onl ete ciees iAVHDC 1974 
 LI1974 a: Wang1974). Los seeclionneurs peuvent combiner ces caracteros desraoles avec la producivtle et Ia
resislance aux maiadies el aux osectes Recemment. I atlenteo des seleclonneuis a ete peu a peu altree par la valeur nutritiorrne!ie des pousses de palate deuce. Vihare (1979) a observe queles patates deuces monraent une grande diversite de caracteres morpnorogques dans les pouses Doic. une selection peut etre entrepnise pour le rendement. le got. la terdrete. Iarbme etla quaile nutril:ornIeIf, aparin d un grand nombre de cullivars ei de ignees selectonnees 

Hernancez etiat 1965, nt nique que la couleur blanche de liachair esl ecomplelement 
de"'n Ie i Lu: p:g.menis caroteno des totaux semblent 6tre sous le contr~le de pluseurs genes. peui-elre six qui sent addihfs, el les croisernetls entre des parents a leneur totale 
moyenne ahaule en carotenoides, produisaient des plants aI teneur totale rnoyenne en pigment de12,8 a 15 8 mg 100 poids frais; Une disjunction transgressive fut siqgnalee dans des croise
ments entre .ertairs parents. 

Saka, it 961 precisai :lue, etant donne que la terteur des palates deuces en amidon est principalemerl determinee par Iefel additif de polygenes, I accumulaion de genes conlrolant la hauteleneur en amidon des varietes domestiques est recommandee. Pour accumuler ces genes I'auto
ftcondation ou les croisemnenls freres-sceurs sont efficaces, car la dcgenerescence par consan
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guinite est faible pour ce caractere. Dans certains cas, de bons resultats sont obtenus . partir de 
croisements de lignees. Par consequent, les varietes ahaute teneur en amidon selectionnees et 
cultivees de cette falqon peuvent 6fre utilisees comme parents pour se!ectionner des varietes a 
haute teneur en amidon et a rendement eleve. 

Hammelt et a/ (1966l nort signale Iexitence de variations dans la tertieur en fibres des racines 
charnues des plants de patate douce, meftant apparemment deux jeux de genes en cause. L'un 
deux conlrd'e la presence de fibres. alors nue Iautre contrele les dimensions de la fibre. Ses 
resultals nd quaeent qu un faible nombre de genes adominance simple contrdlaient la taille de la 
fibre tandrs que a teneur totale en fibres etat sous le conlrite de plusieurs genes, Aeffet geome-
Inque 0 ties avec les genes pour la faille dela fibre Par consequent, la selection pour la fable 
teneur en f!,res est realsable. 

Conslanlin e! al 196 6j onf rapporte que les racines cuites de plants de pafafe douce. issus de la 
descennance de piur;eLrs combinaisons parentares. ont ele evaluees pour la couleur de leur 
cna r, aribme a lexlure, la teneur en fibres el en sucre, la teneur en eau e l'acceptabilite en 
genera., et quetoules cos evaiualons furent reduites alour moyenne et combinees pour obtenir un 
rrd'ce de cuFSSCo pOr cnaque pianl. Los croisements entre parents a indice de cuisson bas 
prodursirent des plants qu. pour a plJparl avaient des indices bas. Pour les croisements entre 
parents aqua~to de cusson moyenne ou superieure, 74 °o a94 °. des plants avaient une qualite de 
cuIssor moyCere o. supereture Villareal ot la (1979 a)mentionnaient que des racines cuites Ala 
vapeur pro. nant do ;g0ev selecltonneos el de culfivars de palates douces promefleuse - ant bte 
evaiueos par un jury pour Iar6me, a ferme le caractere coant. la couleur, et Iacceptabilite 
genetra;e tinone deter mnore v e s de seIectroii qui agissenI sur cele acceplabi eigenerale. 
Le dgre C,cooota tro des mcno vanarail en fonchion de la nationahte des membres du jury. En 
se nasaril sur v risur ats de ; analyse de rdgresson multiple echelonnee, Iar~Oie ella couleur 
semblairot ,tre dcs caraclerisliques uldes pour predre le degre dacceptablite des racines de 
paltes deucesc u.tis a a vapeur 

Erl oq ui rcer 'e, nuLtr,onnoil :a loneur on carotene ie(streconnue pour etre un 
lol nl r'w tilrf irpurtarri il d ur Lrand nter I pour es selolconneurs LAVRDC (1975) a 
g Co."ia0 5osCI:01uS a oair orage etaont rches en bet-carolene Par chance, elles sont 

qa e intr nov en prolo Jrunes et0a/ i 969) et Jones 1977 mrntionraient cependant une 
associalioi egatve entre la couiur de aciair t01.les matlores seches Par consequent, la selec-
I orr s m nce pour ueO naule ICrrerour CoJa)ers sores poul s averer diffcile, mais non 
irpossitle 

Dapres P urocel et ar:i 976 apres Jurt, 1921 ia riatere secre aele utisee comme un indica
tour de a teneur on armdorn La rratere o es correlc- posilvrrnenl avec a Ienir en amidon. 
D apres S ,!ktie i 11954 apre> Cole 1Q' i o palcles douces son riches er diaslase qui. si 
one est oresetto ern ires pietqo>, quanol[l peut covrrriir praliquement tot Iarrrdon en sucre 
reduCteur aj COLJiS (ro !a cuvs rn P , ' ;Sic 0-. a gaale UeC.Wisque lCs palates douces19 
sont cut.ls a tenfleur rille er . iri 1utrrentI ous i actol ( de aDeta-anryase un enzyme qur, 
ilf'vo par , l0.rrpe rlur e vo iOi ciii sorr co i,.r I arridorn i wallose 0 ern dextrines avant 
( L ri '0,l I CIVt ;ar i. f ac LJ0 a ofIssO 
Porlo Rico sofilrr ic Cii'oert r :ne 00 utla-amyKise et apres ressuyage 0 stockage, presque 
tOut 1arMIdon plt Utri 701unvo rltpar Cu sosn ionie Hassearinr et Hawhins i1915 on! rapporle que 
OS palalos douces oestool a Lrl, lnerur peu oeevoe en sucre pendant la sarson culturale, mars 

qu apres !a recoIte it con.'.;rionirr de I amdon en sucre est rapide, partculieramen aux basses 
temiperaulires Sistrun i 977i a souhigne quo la cuissonr au tour converlissait plus damidon 

ne il>, d In rLI't e Los rmcines de la variele 

en 
sucre que la cuisson , ,eaU 
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L'amidon, le carotene ei les p.oteines, sont donc trois caracteres essentiels qu'il taut prendre en 
compte dans les programmes de seecion de !a patate douce pour la consommation humaine. La 
teneur en carotene est correlee negativernent avec la leneur en matieres seches, et la teneur en 
amidon est associee a la qualile guslative. Par consequent, au cours de la selection, en plus du
rendement one teneur en amdon d environ 20°° el une teneur en malieres seches au-dessus de 
30 % devraienl constiluer des criteres plus inportants qUe la leneur en carotene ou en proteines.
Une variete de palate (o1Ce (1u possede siriplemrenl one leneur en carotene elevee serait pro~a
blemn! pauvf, or, matores sec eilecr n,eeau Ele sera;t d~lclewnetl cuIsommable, du 
monns par les populatons de Taiwan 

Le Tab eau 2 monle Qe le plant C 69-19 .1 la variw Timung donnent on pourcentage en 
cossettes el one qualie gustaive eleves. mas quIs sont pauvres en carotene. Cependant, le
classement do ses caracteres pour es deu, autres plants, C 70-54 el C 70-66 etait exactemeent 
I nverse 

Le pourcenlage moyen en cossettes seches de tous es clones ef varletes lestes a decline de 2 
ou 3o- compare a son niveau anetiieur releve au CAES Cete dm nuton du pourcenlage en 
cossetles seches fut suivie par celle des indices gusaltfs de 5 a 4 due a I augmentation de
I humidite du sol, avec pour resultat Line diminuton du taux de maheres seches Un taux de 
matieres seches bas est associe a un indice gustatil bas Cec conlrme es observations de 
Constantin et at. (1974) qui monlraienl que des taix dhnimidite eleves anenent Line diminulon a la 
lois des matibres seches et des protines. C est pourquo. Iecritere de selection adopte pour le 
pourcentage en cossettes seches devrait btre relev6 de 2ou 3°o au -dessus du niveau habiluel de 
30% dans les zones a humidite du sot elevde de faQon asalisfaire aux exigences 

Selectonner une variete a teneur en matieres seches de plus de 35%. el a une leneur en 
carotene allant de 12 a15mg 100 g(comme la nouvelle variete Carver) nest pas difflicie.
 

Pollinisation 
 ibre: le polycross, I on des processus de pollinisation acluellement utilise, fut
d abord probablement propose comme un moyen dinduire la fructification el la grenaison pour la 
selection des palates douces par Miller, Hernandez et lcurs collaborateurs (1964) Is disaienl: 
,Elant donne que la palate douce est Ires hteerozygote, des parents choisis pour leurs bons 
caracteres horticoles dans differents groupes dincompatibilite sont introduils en pepiniere oe 
selection au champ et des semencis sont fournies par chaque parent femelle. .Wang el Buinham 
(1968) ont souligne que la triple pollinisation (qumconsiste a placer du pollen provenant de trois 
clones mAles sur la meme surface sligmalique) avait pour resultat d'augmenter te norbie moyen
de granes par fruit. mais non d augmenter la fructification. L'idee constructive d uliser le poly
cross de Hernandez et de Miller (1964) a beaucoup attire I'attention des selectionneurs de plants.
Une nouvelle melhode de selection de la patate douce futproposee par Jones (1965). Jones et al.
(1976) afflirmaient que le maintien dune popultion de grande laille pruvalt eliminer le handicap
des steriites el des mncompalibilites. La methode de selection proposee par Jones a ele adoptee 
par Yomo I1977) eI Li (1974 b). Yomo (1977) proposait que la population pour les fecondations 
croisees comprenent au mons hull gtoupeF d'incompal aihie Dans I'etal des connaissances 
actuelles, les varieles et ou les clones nord-americains apparliennent acinq ou six groupes din
compalibilile (Hernandez e al. 1964). De plus, la plupart des varieles americaires testees par
Wang (1964 a) el classees par Hernandez et Miller (1964) apparliennent a un seul groupe. Par 
consequent, il est essentiel qu'un grand nombre de groupes d'incompatibile soit inclus dans la 
population en panmixie pour la Aelection de masse. 

Vigueur hybride 

IIest generalemenl admis que la patate douce est une plante auto-incompatible. Martin (1965) a 
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rapporte que rauto-incompatibilite n'est qu'un des ncanismes de croiseifent existant chez les 
plantes a fleurs qui conduisent a Lin taux eleve d'heterozygotie dune population et a une architec
ture genelicue basee sur I'homeostasie et la vigueur hybride. Edmond (1971) a souligne qu'un 
degre peu commun de vigueur hybride peut exister chez la patate douce. Hanna (1960) mention
nail qu'une lignee de qualite, le N1779, ileurissait abondamment aTaiwan. II me demanda donc 
d'effectuer quelques croisements pour lui. entre N1779 el certaines varietes de Taiwan le 26 
novembre 1957. Non seulement les rendements obtenus furent eleves, mais la descendance de 
ces croisements sest montre tres vigoureuse, resistante aux brtlures de soleil, a la talure et aux 
organismes causant ]a pourriture {Hanna 1960). Pour un pourcenlage e&eve de ces plants, la perte 
de poids au cours du stockage fut substantiellement reduile. 

METHODE DE SELECTION 

Induction florale 

En fonclion des conditions locales de I environnement. IecorQage annulaire, le greffage, des 
jours de couite dure. ou encore deux de ces trailtements combines, peuvent donner de bons 
resultats dans I induction florale. Si le greffage est choisi, des plints appartenant so;t a une autre 
espece d'lpomoea soit a des varieles de palate douce ileurissant bien sont prepares comme 
porte-grefles en les plantant en serro Cu pepiniere La greffe est habituelleinent pratiquce un mois 
el demi avec la poilhnsaton 

Le groupement d'incompatibilites 

Avant d eflectuer les cnsernents, i y a heu de determiner a quel(s) groupe(s) d'incompatibiti';! 
apparlennent lns varietes et ou les plants utilises cornme parents. Pour ce faire, des fleurs de 
chaque vatriee ou plant parental destne a elre Lilise comme parent lemelle sont pollinicees tour a 
tour par un membre de chaque groupe d ncompaliilite Les stigmates et les styles des tleurs 
pointsces sent recoltes deux atrois Poures apres !a pollnisation, el la germination du pollen el la 
crossan ce du tule pollinique sent observees avec comme critere de classilicF on la coloration 
oblenue a laide d une soilhOn do lacol phcnol colon bleu Un polien dleaillant qui ne germe pas 
ndique que les deux varetes ou clones croises appartennen, au mdme groupe d ncompatibilite. 
Jusqu apresent, un total de 184 varietes el OLide clones orginares du Japon, des Philippines, 
des Etats-Uns de Chine contmentale-e de Tawan. nt ete Casses en cinq groupes dincompatibi
lite comme iiest montre au Tableau 4 

Tableau 4 Grouperent dincompalibilite desvarietes , ou des clones de palate douce au TaiwanCAES, 

V2 V Awres 

Taiwan 
Lo'.; 7 I 61 4 

To,2 . 2 2.: 4 
7 4 9 8 2 

Chine 1 5 31 
Philippines 
USA 

6 
16 

4 
1 2 

2 

Japon
Va,eteic, eC. 2:A r l2lC 

u cmecc 31 6 17 5 1 
TOTAL 186 44 53 1 14 53 16 4 

Lalere enrie afrentreses oes gne lesqnoupes d,cora:.rI te(iaus lesisteme cIacras 
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Pollinisation 

La pollinisation croisee est effectuee chaque annee au CAES apartir de lami-octobre jusqu'en
janvier de lannee suivante: Le pourcentage moyen de fructification et lenombre rnoyen de
graines par fruit, entre 1973 et1980, etaient respe-tivement 50,0 % et 1,54. 

La scarification de [a graine et laconservation 

Etant donne que Ienveloppe de lagraine est impermeable a Ieau, lagermination des graines 
non traitees peu demander deux a trois mots. 11a etd reconnu que lascarification 6taitun moyen
efficace de provnquer une emergence rapide de laplantule (Stetnbauer 1938; Martin 1946). Si les 
graines sont plongees pendant une heure dans de Iacide sulfurique concentre en les agilant deux 
ou trois fo's.puis plongees dans de I eau pendant deux ou trots heijres avant lesemis, on obtient 
facilement une germination depassanl 95 1.. Si les granes sort bien conservees, elles peuvent 
conserver leur pouvoui germinatif pendant plusteurs annees. 

Evaluation des lign6es selectionnees 

En general. entre le premier senis etla diffuson de clones perforrnants aupres des planteurs, it 
se passe huit annees ou plus. el la selection comprend de nombreuses etapes. 

,frblage des boulures ATaiwan, les semcnces sont habiluellement semees soit en serre soil en 
plates-bandes en pleino mois d'avriterre au D s que les boutures altegnent 30cm, elles sont 
transplanlecs au champ effrulti ees a r;iison de 3ou 4 planls chacune. Alami-aoOl, ces plants
sent replanteos on cramp, a 1m a mnterval:e Apres environ quatre rnos de croissance, larecolte 
etlepremier crfiblae sent ellectues a la mi-decembre. Le criblage esl base sur les caracteres 
essentiels de rendement. de couleur de peau elde chair, de forme de racines, du nombre de 
racines consommaoles doeformation de veres elde craqueures de croissance, de m6rne que sur 
laresistance aux maladies e1aux insecles Un second criblage est efteclue sur labase du pour
cenlage de coss(les secnes elsur legoOt. Los seleclions a pourcentage decossetles seches 
infenieur a 30 t a rirce de qualte guslat;ve Meir(iur a 5 (1a qualite gustative cornprend 9 
echelons etabhs par Hiian a 1;9351 sot ehrmnes. sarns tner compte des caracteres suphrteurs
qui auraieril pu verltuetLe nenl apparatr au cours du prermier criblage Apres les deux criblages
de lapremiere anEr e,!(,LauXdo selectiori est MforIte ura 2 ',,calcule a parir des populations de 
deparl A laSlal,on Expermentale d Agriculture de Louisiane, un laux de seection infereur a I 
fulobtenu (Iller etHernandez 1959 Les cnercheurs do I AVRDC 1975 on estime qu un laux de 
selecton compri s entre 15 r(i 7.3 ,.ctait probabloment desavantageux. en ce sens que certains 
genotypes desirables elaient pordLus 

Essais comparatifs les clones selectorres sur lesobservatons de seconde annee sont mis en 
essais comparalfs avec une varete termon, perdant au rroi;,s deux ais. Un dlispositil en blocs 
complets disposes au rasard est haeifuilement adopte. avec quatre ou six repellions. La parcelle 
elementaire 
Pour 

e
caque 

st de 

clon 
8 r. avc uric sim
ie, caracteres 

ipe hgne d
essentfre 

e plant
sn ri 

atori 
otes 

Cnaque parcelle contier 32 plants. 
deim e ue les facteurs lies au 

renderen 

Essais avancts es ossais avarces peuvert comnencer lasixiemea partr de a cinqueme out 
ainnee etdurer au mnns deux ou Iros autres annees. Pas plus de 15 clones (remoin nclu) ne 
sortent habluelierent dO I essa. comparait. Le dispositt est genera!erent em6me que celui de 
I essa, comparat. La parcelle peut 6tre elargie de une a deux lignes. A issue de cet essa, deux 
ou trois cres qui presenrert un rendemenrrt e d aulres caracleres quantitalits tres stables, sont 
choisis pour e, ssas reg onaux 
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Tableau 5.Analyse du contenu en carotene du clone de patate douce C53.83 cultivi adifferenls endroits deTaiwan, 1969.70 

Teneurencarotene(rag 100gl 

Lieux Typs desols Essais 
- Toal Moyenne 

1 2 3 4 

Touliu Gres 131 9' 86 124 433 108 
Huwe, Schslealiuval 124 131 98 124 477 11,9
Pechang Gres 104 98 80 86 368 92 
Wushulin Gres 124 124 117 
117 482 121 
Chaoou Gres 138 104 149 104 495 12.4 
Fenrien Aroose 131 131 104 117 48.3 121 
Fanlu Poazol la..e 110 145 11.6rouge 117 92 464 
Mallao Cacae 86 92 117 98 393 98 
ChiayA.ES Po0zolrougejaune 98 80 110 110 398 10.0 

,
LSD 5C
 2.4
1 c 1' 33 

Essais regionaux ou d'observation• les clones utilisbs dans ces essais proviennent generale
ment de diverses organisations de recherche, et des varietes locales ou tradition, Illes doivent y 
figurer comme temoins. Un dispositif en blocs complets disposes au hasard a quatre repetitions 
est habituellement adopte Ces essais devraient 6tre poursuivis pendant trois ans, et un effort 
devrait 6tre consenti pou, observer comme le(s) clone(s) repond suivant le climat local et les 
conditions pedologiques (Tableau 5). 

Enrerstrement et diffusion lorsque, a ]a suite des essais regionaux, un ou des clones se mon
trent r ,itement superieurs aux varibtes locales ou traditionnelles sous certains, ou sous tous les 
rapports, et stables, le selectionneur peut s'appr6ter a proceder aux 6tapes de ladiffusion. Une 
liste peut tre demandee, garantissant leur origine, leur description, elleur comportement, et 
utilisant lecode et le numero appropries du nouveau clone(s). 
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Plus de 600 des palates douces cultivees a Taivan sont utihisees a des fins industrielles ou comme aliment 
de fourrage. 
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LES POUSSES DE PATATE DOUCE UTILISEES 
COMME LEGUMES 

R.L.VILLAREAL, S. C. TSOU, H,F. LO et S.C. CHIU 
Centre Asiatique de Recherche e de Developpement des Cultures Maraicheres (AVRDCL, Sianhua,Tainan
 
741, Taiwan.
 

INTRODUCTION 

Quand les Philippines subirent les graves inondalions de 1972, seuls deux legumes Ateuilles 
vertes pouvalent 6tre regulierement trouves a !alois sur les marches des villes et des campagnes 
les pousses de patate douce etle convolvulus d'eau ou ,kangkong ; (lpornoea aquatica). Tou: ;v. 
autres legumes avaient ete detruits par environ un mois de pluies continuelles. Les pousses, dans 
ce contexte, concernent laportion de la lige utilisee pour I'alimentalion humaine. Le terme de tige 
est utlise pour designer aparlie eniere de laplante qu se trouve au-dcessus du sol 

Pendant laSeconde Guerre Mondiale, beaucoup de soldats amdricains etphilippins emprison
nes dans los camps des Philippines subsistlrent grce au rizel aux pousses de palates douces 
'Miller 1967). Ceux qui se nourrrent de pousses conserverent une Ires bonne vue, alors que ceux 
qui furent nourris de riz uniquemnl, souffrirent de maladies de lapeau et d'une vision defec
tueuse, causdes par lemanque de vitamno A.Ouant aux Philippins, beaucoup survecurent a la 
famine el alamalnutrition pendant laguerre grdce aux palates douces. Acete epoque, virtuelle
ment chaque famille philippine disposailt dun jardin potager o6 lapalate douce etaittoujours 
cultive. Nous savons mainlenant que si un homme. m6ne actif, mange environ 100n de poussas 
par jour, iIsalislaitl sOS esoins en vitamine Apour deux fours environ. un quart de ses besoins en 
vitamine B2,etplus de la moile de ses besoins en vitamine Celen Fe; en outre, itbbndficie d'une 
cerlaine quantite do Ca. de cendres elde fibres. 

Le climal des tropques en Asie est chaud et humride en d.e, et,par consequent, laproduction 
maraichere est basse elIcs prix sont eleves Les pousses de patate douce, capables de surmonter 
les condlons adverses, pourraienl conslituei un legume a feuilles vertes additionnel pendant 
eotte periode de 'annee,voire toute annee.Les teneurs 6levees des pousses en vitamines A,B2, 

C et en certains mimraux pourraient aussi contribuer asolutionner des probldmes nutritionnels 
comme lacecile nocturne. lescorbut etIandmie chez les habitants des zones plus pauvres des 
tropiques. 

Lobjectif de celle communication est de resumer lesapproches que nous adoptons I'AVRDC 
pour laselection de varietes de palates dou, sdestinees alaproduction de pousses. 

LES PROBLEMES 

Bien que les pousses de palates douces aient ele utilisees comme legume aux Philippines, en 
Indonesie, en Thaflande, en Malaisie (Villareal et al. 1979a), dans bon nombre de zones rurales 
des Provinces de Kwanglung et de Fukien en Chine meridionale (communication personnelle de 
C.L.Luh, consultant senior, Taiwan Sugar Corporation), en Guinee, en Corbe (Dahniya 1979), au 
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Zafre (Ifefo 1979), au Sierra Leone (Kamara el al. 1979), en Tanzanie (Msabaha 1979) et au Liberia
(Saqui 1979), leur utilite en tant qu'aliment pour I'homme a 6t6 negligee par larecherche. Par 
consequent, beaucoup de questions restaient sans reponses lorsaue I'AVRDC commenqa son 
travail de defrichement sur ce legume trop longlemps sous-estime. Par exemple, quelle forme de
feuille. couleur de tige, de veines ou de feuillesont preferees ?Les feuilies glabres sont-elles 
preferees aux feuilles poilues ?Comment peut-on evaluer lalendrete, etant donne que ce carac
tere est toujours recherch, cnez un legume a feuilles? Quelles caracteristiques qualitatives
contriDuent a son accepta . O.,!les sont les parties qui sont consommees - les tiges, les 
feuilles ou les deux ?Les nioratal. manquaient egalement sur !aqualie nutritionnelle, lapro
ductivite elsur les moyens dameliorer celles-ci 

LES PROGRES REALISES JUSQU'ICI 

Comme point de depart. I'auleur a realise une enquete limilee sur laconsommation aux Philip
pines, en 1974. IIaobserve que les pousses de palates douces acceplables devaient 6tre tendres,
glabres (non poilues) et do couleu volacee,ia preference pour la couleur violette sejustiftant par

I intenlon d ajouter de iacouleur a ia table 
V1Ilareai ota/ 1979 al Les parties consomrees
 
elaienl les sommiles des liges ongues de rOcm comprenanl a !atige etfeuilles Ce sont les
 
parties qui sont geeralement con.ornmiees dans beaucoup dautres pays. egalement. En Coree,

lespet,oles sont consommes au heu d2s pousses. alors que chez lepeuple Haka vivant aTaiwan,
 
ce sont les feuiles adubles etles peloles qo le ont 

Etude des caracteritiques morphologiques 

Bases sur I elude mentonnec ci-dessus quatre criblages sepafes furent conduits entre aoOt et 
septembre en 1974, 1976 el1977, evaluant 177 136 et 56 numeros, respectiveinent. L'objectif
btaild identifier les numeros pre.,entanl des caracreres morphologiques acceptables pour la
consommation par i'homme Les resultats de ces criblages sont resumes au Tableau 1 et a la 
Figure I 

1.Caracteres morphologiques des pousses de369 palateTableau cullivarsde douce 

T s s c Feues
 

S cul!.'ats;
 

Couleur 
VOl 
 61 229 43
Vel-v 135 13o:e: 
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Verl 
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Auires 0 0 5 
Pubescence
 
Glabre 
 139

Lege'e 153 
i.kiferie 

Foie 56

21
 
230 

Formedelafeuille 
Entrere
Urieponle) 183
 
Trrllee feulle)
3potes 54Pairnee aporilesfeulle 107
 
Au'es 
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On dispose d'une grande variete de couleurs et de formes, avec ou sans feuilles glabres 
(Tableau 1). Certains cultivars, dont les feuilles sont seulement legerement poilues, pourraient 
6tre se'ectionnees au cas ou les cultivars glabres ne presenteraient pas d'autres caracteristiques 
favorables associees. 

30 
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Plantes a petioles de 1cm Poids moyen par pousse (g) 

Figure 1. Repartliton oes pou',;;,; ap(eroles de Icm et des diffibrents poids, pour 369 cullvars de palate 
douce (Villaroal "ta 1979 a) 

La preference generale pour es pousses de 10cm comme legumes verls, dans beaucoup de 
pays o6 les puusses sont consomnies comme legume, est logique, etant donne qu'une grande 
proporlion des feuilles de I extremite de !a tige, sur 10 cm, sont nouvelles et donc tendres. On a 
remarqUe au cours de I enquete que les feuilles dont le petiole depasse 1cm sont plus Agees et 
generalement plus coriaces que celles dont le petole est interieur a un cm. Nous avons de ce fail 
estime le caractere desirable des pousses, en comptant le nombrn de feuilles a petiole de 1cm au 
mons sur chaque portion d'exlrerie de tige. a raison de dix echantillons par entr~e. Les pousses 
garnies du plus grand nombre de leuilles a petiole inflrieur a 1cm turent considerees comme 
desiracaies elant plus lendres et melleures pour la lable. Les resultats do i'elude (Figure 1)ont 
montre qu I!y avait entre 2,3 et 87 feuil;es de celote sorte par pousse, eli lfut possible de selection
ner enwvron 31. des nunieros evailus, sur Ia base de ce caraclere dans la mesure oo il les 
concernait. 

Aux Philippines, les pousses sont commercialisees soil au poids soil au nombre (AVRDC 1975, 
1976), mais seulement au poids en Malaisie el a Taiwan. De ce fail, les chercheurs se sont 
intresses aux pousses qui pesaient le plus, tout en restant tendres. L'evaluation amontre qu'une 
pousse de 10 cm pouvait poser entre 0,9 gel 12,5 g (Figure 1) 
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Evaluation pour le rendement et les qualites nutritionnelles et gustatives 

Les cullivars promitteurs comt.inant les caracteres appropries de couleur, de pubescence el de 
lendrete furent ensuita evalues pour leur rendement et leurs qualites nutritionnelles et gustatives.
Nous avons inclu BNAS VVhite, un cultivar philippin populare cullive pour ses racines et ses 
pousses, et Kinangkong pous ses pousses. Dilaw est aussi un cultivar philippin populaire pour ses 
pousses, acause de la coulpur jaine atlractive des feuwles. 

Les resuitats de Iessai de rendement sent presentes au Tableau 2. Quatre entrees (Dilaw,
Kinangkong, PI 344138 el Pi 34,11 20 depassaient BNAS White, le cultivar tenoin, en termes de 
poids ha: les aulres entrees etaient comparabIes au temoin A iexception de Diaw, les memes 
entrees depasserent le lemoin pour le nomnre de pousses hectare. Si un cultivateur desire un 
cultivar adeux fins qui produit aussi bren des racines que des poussus , le choix devrait se porter
su PI 344128, PI 3,14 20 ou PI 318856 Comme !itessor di Tableau 2.les rendements en racines 
des aulres entrees ont ele tres aftectes par )a cuelilette repolee des pousses, alors que ces trois 
entrees on? produt un minimum de 151 ha de facmes conimerciahsables bien qu'ayant ete sou
mises a la frequence de CLeretle qu les autres Ii est ciair, d apres d autres etudeslameme 
(Dahniya 1979 Gonzales ea/ 1977 Yen 1974i Ijofe aperle des feuiles chez la palate douce a en 
general comme resultat de re(dure [es rendc.,ments on racines 

Tableau2.Rendenient en pousses el en racines de di cutlivars de palate douce 

Rendement;3;d:'J..t,. t'.,i~a: t, -/.,<, ! '1%haen raclnes"I ~ i,~mr'~'&nal T 

38 214 27 3520 59 1PI34413 14 27 1860 43 15
PI341120 14 27 204& 46 15Dala 13 18380 746 27 10P131 12 9M56 1250 35 16Eartypol 1 0 970 31 9HM16 11 0 1310 37 6RoseCenimnal 10 - 610 25 3BNAS*Whe (ci tfoij - 1230 36 12 

Moenne 13 150 38 9 

LSD 305 5 3 

SPlanrtele28IuO 1976
 
Recee Scxbs a14rjU, rtefvaile du6sepme noemrye
ye au2B 

Trarisbrmabon rac:neb Orpousses ha
c aes 

Renderr com.me.ra sele dcracirts recol k,6decembre ayes 13outs
 

Une autre exprerience able realisee pour determiner si la frdquence des recoltes, el la fertilisa
tion azotee, agissent sur le rendemenl en pousses et sur d'autres caracleristiques de trois culli
vars a difttrents types de leuilles II tul labli que la frequence de recolte n'intluenqait pas le 
rendement ni d'autres caraclerstiques, ma's los eflets de l'applicalion d'azote el le choix des 
cullivars etaient signilicalifs pour certains caracteres (Tableau 3). Le trailement de 120 kg/ha de 
de N depassail Ic tenoin a cause d'une produclion plus elevee de pousses plus vigoureuses. Ce 
traitement entrainait egalement des teneurs plus blevees en proleines mais des niveaux en oxa
late plus bas dans les teuilles que le temoin, cc qui laisse supposer que le niveau des deux 
composes peut 61re manpule au moyen de la fertilisation azotbe. Les matieres seches e1 la vilami
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Tableau 3.Comparaison detrois vanetes depatate douce pour In endement enpocsses et certains autres caracteresz 

Faeurs (003 na. 
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Tableau4. Les comT:sants nutritionnelsdes pousses depatatedouceetde cinqlegumes afeuillescommuns 
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ne 82 ne furent pas influencees par l'engrais azote supplementa!re. Kinangkong. a type de feuillefine, produisit le nombre le plus eleve de pousses ha, presentait la plus naute leneur en proteine,la teneur en oxalate la plus basse, el une leneur en matieres seches tres elevee, ce qui faisait unlegume vert de tres grande quahte Sa teneur en vtamine B2 est comparable a celle des deux 
autres cullivars 

I elevatron nutrthonnelie a decele des variations 2n maierps snches en teneur en fibre,cendres, en vamne 
en

B2 at Cet en oxa!ate Vilareal Nt a. 1979 bi. Aucune difference significativene fut deceiee enor les cutfoars pour a leneur en Ca en P- et en viaein A Los pousses de 
palate douce sont superieures aux aulres legumes a feudies en co qui conceine las teneurs enelements nuirtfs iTableau 4) Potefneilement eur plus rportante conrriouton en maiC:e denutrilon pourrat resider dans leuronaule leneur en vitamme B2, qut est generalement deficrentedans ;a piuparl des regmes armotrares asatrques Leur teneur en oxaate infereure a celles de
i amrnanthe et d iepmard. os rerd supereures a cos deux legumes 

b,,, des tdcnes es p:us dficiies pour inciter a rie hlsation accrue des pousses de palatedouce est ;a deermnal or des crileras de sele,;ion a Iser Poor a predicton de leur acceplabilile genrale. Les chercheurs. pour ce faire, O,a10ort ies quaites gustatives de apanle comrnme latendrete, la savour, la couleur de Ihtige et de a feuaae elat , pilostet Villareal el a 1979 c). IIfulelabl que tous ces attribuls quahlatf, so t nlorlanls pour pouvoif pradire I aicceptalohbe generale des oousses blanchies (Tableau 5, Toutefois, uine prermire seleclon peul etre faile pour ce qur est de la couieur el de Ia p1osW Dans une aralyse de regression multiple par echelon pourdeterminer la contrrbulion relative de chacun des caracleres qualhlalls a I acceplablite despousses de palate douce, iecoeflrcient de delermination Pi riidquatl que a couleur de la hge (X')etait responsable a 64% des varatons en lerires d acceptabnte Tableau 5). En ajoulant lapilosite (x ) dans I'Oquatiorr. la precision de apredicton do o:-cceplaiole augmeritail de 22 K 

Tableau5.ResumedeIanalyse deregression muttiple aechelons de Iacceptabilile
etdes caracteres qualilatifs gustatis des pousses depatate douce(Viflarea et aL.1979 c) 

2 Pose'. 
086"3 Terc'reeX. 090"
 

4C ce 131e. X 
 092"5Sa'rs' iX 095"
 
"Hauner s.g~ -a:) aun,,eau ce1%seion
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PRIORITES DE RECHERCHE 

Aprcs avoir ettectue une sere d'eludes pionrieres au suje deo pousses de patate douce pourI'alimentaton humaine, les chercheurs de IAVRDC sont conscents de lout le travail qui reste afaire pour ddvelopper leur uthllsalion. Des rectrnrches devraient tre enlreprises dans les secteurs 
survants 

1, Selection d'une variete attrayante de pousses de patate douce 

L'acceplation des pousses resle encore loujours mfluencee par des lacleurs psychologiquesqui les tont cofrsrderer comme, 0la salade du pauvre .. es porsses (Iin aspect attraclif nouveaupourraent contribuer a chasse celte image. Certains genotypes dun meilleur allral commercial 
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ont des feuilles fines amoyennes, de couleur violet fonce ou jaune fonce. Les selectionneurs de 
I'AVRDC n'ont pas reussi lusqu'ici a combiner lacouleur jaune attrative de lavariete Dilaw avec le 
caractere feuilles fines ou moyennes. Cette varie est difficile a hybrider et le gene qui contr6le 
cett couleur de feuille semble etre un recessif deletere. Parm les centaines de semences 
semees a IAVRDC. un seul plant etait ]aune, mais il chetif eimourul par lasuite. L'anneeetait 

de'niere, lavartele Driaw a produit une quantlte cp semences en pollinsatlion hbre. Nous avons 
seine ernviron 500 Sernrleces en ra! 1981 QiJalre pants aunes emergerent mais lacoloration 
laune disparut 15 jours environ apres !ageimnaton Ansi un plant de lavariiee Dilaw ge dun 
mos, jaure a a levee etat devenu ver! paIe sur les pousses 6i entierement vert sur les feuilles 
plus 1gees A AVRDC peu de progres orl ete enregistres cans laselection d une variete violet 
force 

2 Sedaction d'une variete asaveur douce 

La forte sa.ul - ;Ou no f~iuiiU pd VU' 'U;.b tn mtid;dige dvtu U duiC. ' 

semele que leron re de ials que Ion pusse preparer avec des pousses soil limilte. Par exemple, 
lecrou [ecnoufie r.e roccoi lecrou Ci]nols ei-dme Ieconvolvulus aquatique ont tendance a 
perdre ieursa ;ur rnturOlie Icrsqu is sort cuits avec ces pousses de palate douce. Des cher
ctleiws poIrra'enl corm',e soLuon. mettre au point des recettes culnaires qui exp!oitent cette 
forte saveur 

3 Evaluation de lacoriacite des pousses 

Les pousses sont coraces comparees aux autres legumes feuillus Le taux de concentration des 
res qui contruent au caractere corace des pousses devrait dtre determine. Los fibres sont

elies concentrees dony ie petloc latige ou les u s EXlste-t-l des differences varielales 
Derceptioles en ce Cu concer'e a lenniirOren l res des pCusses ? Ure forte application d'azote et 
une rrigatorr frequerte pourra ent-el:es rendre les pousses p!Us tendre '? 

4 Determination des constituants chimiques 

Un dosage biologique complel nevra't dIre elfectue pour determiner dans quelle mesure les 
cornposants chirnques e autres pourraient etre dangereux ou benefiques pour lasante humaine. 
t amerlume des pousses par exeipe. pourrait elre due a des composes phenoliques. La 
consommatlon xcessive de cps composes peut-elle Olre toxique ?Quelle technique de criblage 
pourrait dire utlIsee pour ceceler leur presence dars les pousses ? Par ailleurs, les pousses de 
palates deuces sorul cornues pour avoir des proprietes saluretiques (accroissant i'limination de 
sel de sodiurn etaes prop ,ees (accroissant Iaquantile d urirel. ce qui en falt de bons legumes 
pour es individus soufiranl de pression arter:e!le elevee Villareal ct al.1979a} Les pousses 
pourraient-elles, dars ces conditiorns, tre reco-iinandees par lecorps mecical coorme aliment de 
reg:me regulher aux personnrs qu! ont une pression arterele elevec ) Pourquo n'est-ce pas fait ? 
Y-a-t-il des effets secondaires assoces a Ia consornunalor, de poussfos ? 

5 Mise au point de moyens poui maintenir laqualite post-recolte 

L'aspect post-recolle des pousses se derore rapidement I est necessaire d'dentifier etde 
meitre au point des moyens smples, peu co~teux elefficaces, pour maintenir laqualil des 
Pousses constante du producteur au consommateur et detudie: les caracteristiques post-recolte 
de dflerentes varitels. Les varietds a plus petites feuilles ont-elles une duree de conservation 
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plus longue que ce~les a plus grandes feuilles ?Les feuilles jaunes maintiennent-elles leur attrait 

plus longtemps que les feudles violettes ou vertes ? 

6. Selection de varietes a port erige 

Le port rampant de la patate douce rend acuelette des pousses difficile. Cette drfficull seraitatlenuee s es pousses setrouva~ent dans une ousilion dresse pDutelquo relombanle au momentde larecolte De leiles pousses seraenl pus facifles arecoler elpourraient se prater alamdcanisalon dans .efutur I serait necessaire ce transferer ce type de port ades varietes acceptables.
Une autre possoi~ite pourrat cosIsteCr a expboflr deS pousses provenant de racines mises en
plales-Dandes, cees-ci produisant normaiement des pousses ou des boutures erigees 

Veuiilez noter quo len problemes que nous avons identifies ont trait surtou aux exigences des 
consommateurs paragrapnes 1a5j.Seul leparagraphe 6 tra~te des problemes de Iagricuteurproducleur. Les problemes de production des culhvateurs de pousses merteraient aussi une plus
grande attention. 

CONCLUSION 

IIne fait pas de doute que les pousses de patates douces, tout comme les racines, sont sousexploitees. Mais ,llespourraent avoir u- rb1e important a iouer dans I afimentatron dun grandnombre de populations du Tiers Monde parce que les pousses et les racines sont peu cooteuses,
facile a cultiver e nutritives. Les chercheurs devraient faire en sorte de rendre les pousses delegume etles racines plus appetissantes 01acceptables. Les selectionneurs devraient mitre au
point une variete de patate douce appreciee pour les pousses, elles nutritoonistes ensemble avecles chercheurs devrajent preparer des plats a base de pousses plus appefissants et plusaltrayants. Nous esperons quo d'autres chercheurs apporteront leur experience acelle entreprise 
qui en vaul lapoine. 
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LA SELECTION DE LA PATATE DOUCE POUR 
LA RESISTANCE AUX MALADIES 

H.L.HAMMETT a, T. P. HERNANDEZb, W.J. MARTIN etC,A.CLARKC 
aCentre de Recherche sur iapatate douce LSL),Box 120. Chase LA 71324, USA 
bDepartementd Horticulture, Universite dEtat de Louisiane, Baton Rouge, LA 70803, USA 
cDepartement de Pathologie des Plantes etde Physiologie des Cultures, Universite d'Etat de Louisiane, USA 

INTRODUCTION 

La palate r"ouce est l'une des principales cultures vivrieres du monde avec plus de 15 millions 
dhetares en 1975 (Cummings 1976). Dapres Edmond etAmmerman (1971) ,patate douce est 
Iune des plantes lesplus etficientes pour laproduction alimentaire a l'unite de surface par horn
me heure etest une source dhydrates de carbone, de vitamines et de certains mineraux. La plante 
est egalemont utIlIsde pour Iaelotation des animaux et dans certaimes regions, notamment aux 
EU., laculure prt~senle un iterot considerable comme source d alcool pour industrie des 
carburanis 

Vingt hut potageres sont enumerees dans es Statistiques Agricoles (Anon 1978) Les palates 
douces se classen ala superficies (58000 ha) e sixieme en valeurneuveme place pour les alia 
(120 millions de 3 lJS aux Elats-Uns. Les pertes eslimees des cultures dues aux maladies se 
montent a 10 '- de iaproduction (Wood 1953) Sous cc rapport, lapalate douce nest certaimenient 
pas en-dessous de a moyenre,els: los pertes durani leslockage sont egalernenl prises en 
compte. les pertes totales poUrraient bien se situer au-dessus du niveau de 10%.. Cummings 
(1976) affirmait que las reridemeuts dos palates douces ela~ent inferieurs alamoitib de leur 
polentiel Cette communication se concenlrera sur les maladies qui sont generalemen conside
rees comme causant des problernes de production. 

Les principales maladies des patales douces aux Elats-Unis ont ete identifiees par Martin (1976) 
e Martin, Nielsen el Morrison (1979) elEdmond etAmmerman (1971) comme etani celles causees 
par les virus, leschampignons etles n.matodes. IIs'agit de: 

Virus 

1. Liege interne 

2. Moucheture plumeuse 

3. Craquelure rousse 

Champignons 

1. Fletrissure du Fusatnum ou pourriture de latige (Fusarium oxysporium f batatas) 

2. Pourriture noire (Certocystis fimbriata) 

3. Pourritu:e di sct 'dtreptofnyces ipomoea) 
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4. Pellicules (Monilochaetes infuscans) 

5. Tache circulaire elrouille sclerotique (Sclerotium rolfsii) 

Nematodes 

1. Nematodes a nceud racinaire (Meloidogyne incognita, M.hapla elM.javanica) 
2. Nematode reniforme (Rotylenchulus reniformus). 

MALADIES VIRALES 

Liege interne 

Le virus du liege interne (VLI) des patates douces etait une rnaladie importante de laculture verslafin
des annees 1940 et 1950. Martin (1960) affirmait qu'il existait chez les cultivars une resislance considerable au developpement des sympthmes racinaires, mais que laresislance au viruslui-m~me taillimilee. I decrivait lecullivar Allgood comme etant un ,Typhoid Mary,, parce qu'ilelaitun porleur actif du virus hauteinent sensible, rnais qu'il ne montralt pas de sympt6mes decelte maladie. Martin (1970) a passe en revue le travail accompli sur les maladies virales despalates douces el a souligne que laresistance au VLI exislail et pouvait btre transmis facilement 
aux descendances de palates douces 

Tableau 1.Indice deliegeelpourcentage deracines et chez les 
et leurs descendances 

declones montrant des symptemes de liege lignres parentales selectionnees 

Rac~nes 
 Clones 
Parents !",ocC
oesCenoan0sou C 
 aVcsymf avecrnmes Nombe sympltmestotalNonbre Nombre 

Whilestar
(WSl" 174 43 2 46Whiiestart 082 122 
1 1 1O00seiteol 3 2.4 6 2HM-15' 03w 33338 0 00 1 0HM-15 00lseledj 035 649 3 05 58 1 1.7HM-36z 000 59- 0 00 1 0L130" 1428 7 0.04 57.1 1 1L-130(.seOM) 1786 100.029 12 41.4 3L-21' 3 100.0500 10 2 200

Porto 2239 96 48 500 
1 
1 

1 100.0Rco 
R.R 00 1 100.0977 0 00 81 0 00R,S 325 376 24 6A 33 7 212X.R 218 9A 53 55 91 24 26.,,SXS 1929 127 68 535 9 8 100.0
 

lJgnecs parenlales tes
utilses danscroisememts 
(Source AtrAA1%0; 

Harmon (1960) aeludie l'heredile de laresistance au VLl. Iacrible un grand nombre de cultivars
et de lignees selectionnbes entre 1946 et 1960 et en a lrouve six qui navaient pas de sympt6me de
VLt et le meme nombre dont 50 %des racines montraient des sympt6mes prononces. IIselectionna
dix de ces lignees comme parents dans des etudes de I'heredite de larfsistance au VLI dans un
programme de croisement diriges. Les resultats de ses travaux sont resumes au Tableau 1.Quand
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les deux parents etaient classes comme resistants, aucun sympt6mes de VLI ne fut observe dans 
la descendance. Si les deux parents etaient sensibles, toute la descendance presentait des symp
tomes de VLI. Les croisements resistant - sensible ou sensible x resistant donnaient des descen
dances dont approximativement 25% des individus presentaient des sympt6mes de VLI, Harmon 
suppposait que la resistance etait sous le conlrible de genes dominants. 

Pluseurs cultivars unt ete classes comme porteurs de virus sans sympt6mes (Martin 1960, 
1970). Quelques patnologistes suggerent aujourd hu' que la , resistance, est seulement resis
lance au developpement des symptmes de VLI avec peu de selections ;resistantes , reellement 
resistantes a la repetition du vrus La plupart des cultivars etlies selections . resislants, sont 
probablemreni des porteurs sans sympt6mes du viius. 

T.uf' les h'gnes parentales de la pepiniere de selection de la LSU sent ,,rdsistantes ,,au VLI 
ou du moins a I exteriorisation de sympt6mes de cette maladie. Des sympt6mes de VI.i n'ont pas 
leeobserves chez les selections de I Universilte dEtat de Louisiane (LSU) cultivbes dans les 

conditions du champ en plus de 20 ans Le programme de criblage de la LSU pour la resistance au 
-VLI comprend le greftage oe Issus malades dans le caur d c nr des selectons et leur 

maintien dans des cond ions favorables au developpement de es rejets provenant 
des racine ioculees sont cu!tves et es racy ' ;re>',se a. bes pour les symp
torne; de VLI Les cullivars 1emoin s sensibles onl eMe les souls amanifester des sympt6mes de la 
miade au cours des quatre dernieres annees de test. 

Autres virus 

L,, mouchelure plumeuse VMPI el la craquolure rousse n'ont pas pose de problemes economi
ques inportants dans es champs de Louisane Les types Jersey, cultives dans ia partie nord-est 
de la zone de production des EU., paraissent plus sensibles au sympt6me de la craquelure 
rousse.
 

LES MALADIES FONGIQUES 

Le Fusadum de la tletrissure 

Le Fusarium de la flerissure ou pourriture deIa lige causee par Fusarium oxysporum f sp 
batatasexiste dans toute iazone de produclion des Elals-Unis el dans le monde entier (Nielsen 
19701 Elle conslituail une maladie fongique majeure, importanle sur le plan economique, dans tout 
le sud des Elals-Unis avant les annees 1950 el d apres Ednond 119711 elle causait la perle d'au 
moins 50 % des plants dans cerlaines plantatons. Tinian. Goldrush et Carogold montrerit un degre 
de resistance relalivement eleve 

Kakar i1965)ef HernarJez ef al (1967 ont eludee I neredile de la resislance au Fusa'i n de la 
fletrissure chez les palates deuces Les descendances de 20 croisements furenit Ovaluees pour la 
resislarice au Fusariom de Iafletrissure 

L indice du Fusarnum de la fle1rissure a dte calcule pour chaque seedling. Douze boutures 
lerminales de chaque seedling furent moculees en plongeanl la seclion basale dar s une suspen
sion de spores de Iaoculim du Fusarinum el en Iransplanlant ensuile le seedling dans du sable 
propre. Le culhvar haulement sensible Hearlogold e le cultivar rosislart Goldrush furent uilises 
comine lernoiis ef furenl inocules de la mndrne maniere, Ouand les coutures du temoin sensible 
commencerent amourir, otes les boulures furenl evaluees el piacees dans Iune des cinq cate
gories 0 - pas de decoloration vasculaire, I - trace de decoloaltion vasculaire, II-decoloralion 
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vasculaire mod6r6e, Ill - d~coloration vasculalre grave et IV- fl6trissure grave/mortL'indice de fl6Itrissure fut calcuI6 pour chaque seedling en utilisant la 
ie plants.

formule suivante -

Indice de fl.trissure Total des catgories Xnb d&6lants dans chaque cat(gorie

Nombre de plants test6s X4 (Nb de classes - 1)
 

Lindice de fllrissure fut alors utilis6 pouw classer les seedlings en: tr~s resistant (TR) indicede fl~trissure de 0'20; resistant (R)= Indice de fldlrissure de 21-40; mod6rdment rdsistant (MR) =indice de flltrissure de 41-60; moddrdment sensible (MS) = indice de:fldtrissure de 61-80 et
sensible (S)= indice de fllrissure de 81-100. 

Les donn~es sont rdsumdes au Tableau 2.En gdn6ral, les r6sultats Indiquent que les iroisements entre des parents de r6sistance mod~r6e (ou plus 6levdeJ donnaiet des descendancesgrand pourcentage d'individus appartenant A [a cat~gorie rdsistant. Certains des parents onttransmis un degr6 dlevd de r6sistance el, sous ce rapport. Jullan 6tait exceptionnelle. Lorsque lesparents dtalenl moddrdment sensibles, ou sensibles, un faible pourcentage de seedlings de ladescendance montrait de lardsistance au Fusarium de lafl~trissure. Cependant, ces parents
portaient des genes de resistance Alamaladie. 

Tableau 2.RipartltIon de pourcentages des descendances de ptalte douce entre lescategorles deFusarlum de lafl6trlssure 
Croisenients Nombre Rdpartition des plants dons cfaque catlgorie de Fusariumz (%) 

deplants TR R MR MS S 
MR lselfed) 142 8.5 28.8 42.3MRselled) 7 0.0 3.8 

15.5 4,9
37.8 42.3MS(selfed) 16.7132 0.0 15,1 59,1MS(selfedJ 27 0.0 0.0 

23.5 2.3 
TRXR 29.6 59.3 11.143 0.0 3.3 41.9 39.5 9.3RXTR 
 41 0.0 31.7 42,8 12.5 0.0RXTR 226 22.1 51.3 25.6 0.0 0.0MRX TR 521 0.2 7,8 47.2MRXR 283 33.6 10.90.7 11.0 30.4 37.1MRXMR 905 20.82.3 8.4MSXR 42.5 31.6 15.1384 2.6 1.8 22,9 43.4 31.6MRXMS 110 3.3 7.2 41.2 43.5 5.7MRXS 199 0.0 1.2 23,2 53.5 22.1 

ZTR =rds rdsistant =indice de Fusariurnde A20
 
R=rdsislant=indic, aeFusariumde21 A40

MR=moddrdment rdsistant =indice deFusarium de 41A60
MS=moddrdment sensible indice doe
= Fusarium de 61A80
S=sensible =Indice deFusarium de 81b100 

{(Soutce:Kakar 1965) 
La rdsislance Alafl6trissure est un caractbre quanlitalif r~gi par six genes additils. Une h6r6dilttransgressive fut signalde pour certains croisements, Une estimation de I'h~ritabilitd de 33 %futcite et une s~lecllon phdnolypique fut suggdrde. Jones (1969)citait une estimation de I'hrllabili16 de 86 %et i affirmait que lacomposante additive 6tail responsable de virtuellement toute la

variance g6n~tique. 
Les sdlections du programme de sdlection de laLSU sont soumis 6des criblages de routine pourla
resistance Alafl6 rissure. Approximativement 80% des seedlings testds au cours des quatredernires anndes poss~dai.[nt un niveau de r(sislance allant de ,lntermddiaire, (un niveau

relativement bon de rdslstantc champ),.1i ,lr~s r(sistant. 
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Divers degres de resistance au Fusaitum de afletrissure existent dans differentes selections et 
ils sont utiles dans les conditions du champ. Par exemple, Centennial est classee comme interme
diaire, mais dars les conditions du champ la resistance est suffisante pour faire en sorte que la 
maladie ne puisse constituer un probleme, dans la plupart des cas. La resistance au Fusarium de 
]a fletrissure s'oblent facilement, est incorporee sans difficulte et est tires efticiente dans les 
condit:ons du champ, -: bicn qu'd: n'y a aucune raisnn pour qu'une telle resistance ne soit pas 
incorporee dans tous les nouveaux cutlivars. Bien que la resistance ne soit montre stable jusqu'a 
present, nous sommes conscients du fail qu it peut y avoir des differences dans I agressivite du 
pathogene. Le criblo.,u courant est fail a I'aide d'une seule culture du pathogene. Nous devons 
constamment chercl 'r a maintenir of a transmeltre des sources diverses de resistance. 

Pouriiturc.noire 

La pourriture noire, Ceratocystis fimbriata, a constitue une maadie occasionnelle importante 
dans les zones de production de Louisiane. Nielsen (1970) citait le conlrble par voie chimique et 
sanutare. Quelque attention aete portee a la recherche de varidtes rdsistantes. Nielsen of Yen 
11966) ont eludie plus de 600 cultivars provenanl de sour,- oundiales. Ils manilestaient toLls des 
sympltmes de a maladie ma's certains etarent plus graves que dautres Les six plus resistants 
provenaient d Amerque du Sud. cinq du Perou el un de I Equateur. Cependant, Martin (19601 
soulignait qu I exislai des d fierences de degre de gravite ertrc ;es culivars. I nexiste pas de 
source connue de es stance a a maladje qli se tapproche de I'Immtint, 

Pourriture du sol ou variole 

La poarriture dU sol. calsee par Streptomyces ipornoaest Irbs repandue aux Etats-Unis. Cette 
rnaldce aele signalee depuis Ilowa jucqu a la Louisiane ote New Jersey a la Californie(Nielsen 
,970; Hernandez 1979, Techniquement. Streptornyces appartient aux Actinomycetes qui sont 
taxonorniqui ent plus pros des I)ctrr;es quo des champignons IIest souvent place avec les 
champignons. probab ment par lache. Le pathogene est tellurique et pout detruirela culture 
sous a surface du sol et dans los cordlons climatques favorables a'u developpement de la 
maladie. Coile-ci st souvent grave (ans Ks sols dont le pHest do 5,8 ou plus, alors qaaun pH de 
5,2 ou inlerieuf los dugils sont imites. 

La seleclon en vue de Faresistance a la pourrilure du sol adebule en Louisiane vers 1946 etlte 
cultivar Acadian fut(iffuse et considere comme inodernerent resislant en 1957. Jasper. diffuse en 
1974, avait un mveau eleve de resistance a !a pourriture du sol (Hernandez etal. 1974). En 1980, 
Travis un cullivar dote d une bonne resistance a la pourriture du sol, a Ia pourrilure de Iatige, au 
hege onterneaux nema!odes du nrNud de racineo tut mis au point lHernandez etal 1980). 

Des extrdmes ce sensibilile et de resistance peuvent exister par rapport a Iapourrilure du sol. La 
resistance seule parail adequate pour conirbier Ia maladie, m - question est de savoir si 
difterentes races du parasite peuvent exister. La maladie comporte deux phases, Ia phase de ta 
radicelle qu aftecle des el le rendernent lotal. et Ia phase variole qui esta croissance 5ges 
caracterisee par des lesons sur OSracines de stockae. La resistance aux deux phases pourrait 
ben dlre hortee sdparernen. 

Toutes los selections du prograrnme darnelioraton de ia LSU sont criblees pour Iaresistance a 
Ia pourriture du sol Los progres accomphs dans Ia selection de lignees parentales dotees de i1 

resistance aIa maladie sant presentes au Tableau 3. Le programme de selection comprend une 
pdpiniere de resislance a a maladie dars laquelle seuls les parents resistant a Iapourriture du sol 
el ayant de bonnes qualtes horlicoles sont cultives. Parmi les seedlings sdlectionnes en 1980, 
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presque 60 %s'etaient montres dans les tests intermediaires a resistants vis-a-vis de lapourriture
du sol. Les selections qui n'ont pas moins unau niveau de resistance intermediaire ne sontgeneralement pas prises en considercien pour les tests ulltrieurs. Chaque annee, de nouveaux 
parents resistant alapourrilure du sot sont introduits dans cette pepiniere et les parents les moinsproduclifs sont retires. La resistance alapourrilure du solrestera un critere de selection important
pour le programme de selection en Louisiane a cause de Iimportance de lamaladie dans nos 
zones de production. 

Tableau 3.Progres accomplis dans laslection de lignees parentates resistantes alamaladie
dans la datates deuces sectionnees de laLSUpepiniere de 

. r25St!I ssurt
POOL@20 't~',, aia li;':, e
 

FsaJ!uSUT-. L -","e tu1o c Poumr~ure
ousol 
1940 15 95
 

IFl 56 565 2 17 28 
1970 ;0 BD 23 72
 
19s5, 100 65
00 37 


Pellicules 

Les pelhcules, causees par Monilochaetes Infuscans, s'observent dans toutes les zones deproduclion de palates deuces, virtuellement dans lemonde entier (Edmond et Ammernan 1971).
Struble elMorrison (1963) et Nielsen elYen (1966) ont crble pius de 600 lgnees pour leur reaction aux pellicules et on.! observe des differences mineures pour Iasusceptibilte. Toutes les ligneesmonlraient des symptimes de lamaladie majs certains parassaent mons graves que d'autres.Martin (1960) soulignai quil paraissait n y avoir que peu cleresistance valable aux pellicules.
Martin et al.(1970) soulignoient qu'aucune patate douce nelaitmirunisee centre lespellicules. Itspensaient queles . cullivars resistants (ceuxavec de pehtles esons) presenlaient peu d mintrbl 
pour un programme de selection. 

IIest relativement facile de lutter conlre les pellicules par to rotation cuIlturale, lalulte phytosanitarre et I'emploi de materiel de plantation san Elant donne la croissance ente du parasite, lalongueur de lamince racine dattache peut jouer un rble dans Iincidence de lamaladie, d'apres
Marlin et Hernandez (1966), mais son importance est mineure Elant donne Iabsence de source
utile de resistance, aucune recherche de cullvars resistant aux pellicules nest eftectuee, 

NEMATODES
 

Les nematodes a nouds de racine, espece Melordogyne, conslituent un serieux probleme dansles zones de production de patates douces des Etats-Unis el specialement dans les sols sableaux
(Morrison 1970: Hernandez 1979J. L'espece de Ale/oidogyne en cause comprend M.incognita, Al.hap/a etM.javarica. D'apr s Martin et al.(19661 etBrathwaite (1977). lanematode rdniforme,
Rotylenchulus reriformis, de m~me que cerlams autres nemalodes peuvent causer des problemes
dans cetlarnes zones. 

Giamalva et al.(1963) aeludio lareponse de huri cullivars a Al ncogrrt, Al. hapla, Al. javanica
etlM.arenaria elrepererenl deux cultivars resistant aux quatre especos, Hearlegold etNemagold.
Leur degr6 de resislance aux difere les especes eatl variable Jatala etRussell (1972) ont eludib 
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la nature de la resistance a M. incognita chez la patate douce. Ils ont rapporte que le taux de 
penetration de la larve etait beaucoup plus eleve chez le cultivar sensible que chez les cultivars 
resistants el s'elevait quand la temperature passait de 24 a 32 ° C. Its pensaient que la resistance 
des cultivars etait due aun exsudat de ]a racine. 

Davide et Struble (1966) et Martin et Birchfield (1973) ont signale que Ion pouvait isoler difle
rentes races physiologiques de M.incognita sur la patate douce. L'exisience de mullipies races de 
M.incognita complique la recherche d'une resistance. Bralhwaite (1977). discutant de la selection 
pour la resistance a M.incognita, affirnait que certams croisements entre des parents resistants 
avaient pour resultat de creer une hypersensibilite. Jones et al. f1967) mentionnaient un bon 
niveau de reussile dans la seleclion de lignees ahaut degre de resistance aux nernatodes. Dukes 
of al. (1978) avail annonce ia diffusion d'une lignee seleclionnee appelee W-51 a uliliser comme 
parent resistant au nceud des racmes dans los programmes de selection des oapws douces. W-51 
fut decrite comme tres resistante A deux races de A. incognita, comp, enant une race qui se 
developpe sur d autres cultivars resislants ainsi qu a M.javanicaef M.hapla. 

Jones et Dukes (1980) ort etudle I'neredite de la resistance aux nmuds des racines des palates 
douces, causce par V1 ncognita et M avanca Is utiliserenl trois mesures de la resisiance: le 
nombre d amas d touls,. I dice de gale el Iindice do necrose et mentionneren los estimalions 
d heritabiite de 0.69 - 18. 0,78 - 19 el 072 20 respectivement, pour les trois rnesures. (Is 
etabhrent que a rosrstarice aux deux especes nelait pas correlee el sufggrerent une heredil0 
independante 'mphquant des nenes dffferents 

Misucara (1970/ ac!assifie h:s seedhngs de palate douce en resistants moderemenf resistants 
el sensibles Dans les crorsernnts don llos neuX parents etaient resistants, 791%des seedlings 

croi s e m e etaient resislants a moderenenlresi slants Dans l nts rdsstan t x sensibl e , le s seed
hngs etaent ega ement repartlis entre les trois classes Dans les croisements de deux parents 
sensibles. 93 % do seedlings elaient sensibles IIpensart que Ia resistance est un caractere quanti
tatif partiellement dominant reqit par plusieurs genes. Tois cullivars, Jewel. Jasper et Travis, 
ayant tous une bonne resistance a M icognita. ont le dtffuses Hcrnandez 1979: Heinandez ot 
al 1980) 

Le programme (to selecon do Loumisano cortinut, do metre l accent sur la recherche de la 
resistance. Tous es seedongs sot crinls pour aresislance aux nauds des racines. Une pepi
niere qu round seulement los hgnees parentales resistantes ot ade nornbreux bons caractcres 
horitcoles. a ete nslaljee Les selections resisantes ne sont pas a I abn du parasite car ilest 
reconnu qu un lalle taos de reproduction des nematodes persiste, nais des genotypes de palates 
douces resistant a routes les races connues sont disporbles 

Les selections de a LSU sent evaluee pour la resistance aux nceuds des racines dans un 
melange sabie-terre 1 1 V V) en serre Los racnes sont sogneusemen examnees etevalubes 
sur la base des galas e des aras d(rufs Plus de 85 % des seedings tesths en 1980 furent 
reperees conme itermediaires ow melleures en co qui concerne ia resistance aux nmouds des 
racines. 

Les selecthons avaricees sot aussi criblees en serre pour ia reproduction du nernatode reni
forme on utisani les lechniques de comptage de 'arves e1des amas (Iceuts Le decomple total 
des nhmalodes par grarrne do racine fibeuse (outs et larves) varial de 3839 a 21966. La variete 
Goldrush en contenal le moins el iavarele Centrnnal etait ntermediaire avec 8529 par gramme 
de racine Toutefos, (a resistance a la reproduction dU nerratode nest pas be a la croissance ni 
au rendemeni des cullivars on sol irfesle parce que Goltrush esf une des varietes les plus grave
ment attemles alors que Cenleniat est rnoms gravemreit aflectee 
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LA SELECTION DE LA PATATE DOUCE POUR 
LA RESISTANCE AU CHARAN9ON 

S.K.HAHN et K.LEUSCHNER 
Institut International d'Agriculture Tropicale, PMB 5320, Ib.dan Nigeria 

INTRODUCTION 

Les especes de charan ons de la patate douce qui ont une importance economique dans le 
monde sont Cylas formicarius (Fab) et Cylas puncticollis Boh. C.formicarius est pantropical alors 
que C.puncticoliis est limitee surtout a I'Afrique tropicale (Leuschner 1979 b). Ces charanqons 
sont les insecles les plus nuisibles pour la production des palates douces (Ipomoea batatas (L) 
Lam) dans les pays tropicaux et subtropicaux. Ils attaquent les racines de reserve, les feuilles el 
les tiges. Les larves creusent des galeries dans la moelle de la tige et detruisent souvent les 
pousses Ils reduisent forternent la valeur marchande des racines de reserves el des teuilles et 
reduisent considerablement la qualite des racrnes de reserves apres la recolte etant donne que 
celles-ci sont intestees et dblruites rapidement au cours do cycle de vie do 20 a 30 jours des 
charanqons. La perte de rendement die aces insectes ravageurs fut estimee par Dhithendia (1919 
cf Leuschner 1979 bl a20 oau Texas, 12 %,en Louisiane et 10°0 en Floride. 

Dans les systemes cuilturaux trad~lionnels des pays tropicaux et subtropicaux, ou les intrants 
sont rares, l'utilsation de mesures de lutte culturale el la culture de cultivars resistants sont les 
moyens les pius economiques pour lutter effectivernent contre ces insectes. 

Iiexiste plusieurs rapports (AVRDC 1975-77: Cockerham et Deen 1947: Cockerham et al. 1952; 
Rolston el ai 1979: Waddill et Conover 1978) au sujet de la resistance de la palate douce a C. 
formicarius 

Conscient de I importance du probleme pose par ce ravageur, I Institut International d'Agricul
ture Tropicale IIITA) a initie un programme de seleclion de la palate douce pour !aresistance en 
1971. Depuis lors, beaucoup de genolypes de palates douces introduits d'Afrique, d'Asie et des 
Ameriques ont ete evalues pour leur resislance a C.puncticolis.Suite a cela, la resistance aux 
especes aet identitie (llTA 1972-1980: Leuschner 1980: Hahn 1981. 

Celte communication passe en revue la resistance au charanqon, le travail de selection et 
entornologicque, en se referant particulierement aux resultats de recherche du programme d'ame
horalion de la palate douce de IITA pour la resistance a C.puncticollis. 

EFFET DE L'ENVIRONNEMENT SUR LES POPULATIONS 
DE CHARANPONS 

Les populations de charanqons evoluent avec I environnement, ce qui tournit d'utiles informa
lions pour un criblage efficace du materiel en selection pour la resistance au charanQon. 

Pendant la saison des pluies, le sol humide se fissure moms, el de ce fait, les racines de 
reserves sont moms accessibles aux charanqons, qui ont aussi moms despace pour se repro
dure. Bien que la palate douce ne soit pas cullivee commercialement pendant la saison s~che, 
saul sur les lerres irriguees ou hydromorphiques, la population de charan ons augmente plus 
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rapidement sur une culture de saison seche que dans la culture de saison des pluies. Ceci est toutparticulierement vrai quand la palate douce est aissee quelque temps sur le terrain sans 6trerecoltee. Le materiel de planlation devrait pouvoir resister a la saison seche, pour 6tre disponible(a saison des plues suivanle Pour ces raisons. a resistance de 'a palate douce aux charanqonsest importante dans les reg:ons lrop~cales el suetropica!es a sarson seche de plus de deux mois 
oar an 

Les charancons sont plus nOrnreix cans ies sois arceux que dars !es sobs sableux parce queles premiers ont plus de fssures el ofliert donc p!us de place pour la reproduction pendant que
les racines de reserves se developpent 

La populaton de charancons tend adrmnuer quand I altiude et !a 'atude augmenlent, ce qui
peut s explquer par I abaissernent de !a temperature. 

La rotation avec dautres cultures de meme que le bultage. redui, ent !a population de charan
cons, alors que la culure coninue de palates douces sur une grande ecnelle favorise r installation 
de ja population de charancons 

LES RAPPORTS PLANT DE PATATE DOUCE-CHARANPON 

La comprenensuon des rapports entre le plant de palate douce et e charanion est un prealablenecessa're pour le criblage du materiel en selection pour la resistance au charanqon. 
Les charancons adultles se nourrsent des teuilles, des tiges et des racines de reserves. Cockerham (19541 arapporte que les charan(ons preferent les racines de reserve aux feuilles el aux tigesdans on rapport d environ sept sur on Les temelles utilisert les racines de reserves pour Ioviposton plul t que comme source d ahments ILeuschner 1979 b). Mais dans les experiences les tauxde mortalite dune population de charanions augmentaient lorsquelle elait elevee exclusivement sur des racines de reserves pendant cinq generations. Par aitleurs, la mortalte des charanqonsdecroissail quand la population etait nourrie de feurlles -les femelles pondaient plus d ceuls, ce quiindique que l0s feuilles sont essentielles pour que les adulles aient a leur dispostror Linregime

equilibre (Leuscrrner 1979 bi Les charanqons pondent leurs oeuts sur les tiges pendant es premiers stades de croissance des palates douces quard les racines de reserves ne sont pas encoredisponibles Les tiges serven egalement de lieux de reproduction pour les charan ons Leuscnner aobserve one moyenne de trois aquatre larves sur les tiges principales a20 cr au-dessus du solLes portions plus gees. plus Dasses e plus coraces de la ige sont preferees par les cnaran~ors 
aux parties plus jeunes. plus elevees el plus tendre. Les larves crousent eurs galcries cLans lamoelle lendre mais pas a travers les faisceaux vasculaires plus durs Les degd ls occasionnes parles charanions aux tiges peul entrainer des pertes de rendement. 

La reproduction a ieu surtout dans les racines de reserves Les charanons ne reslen! pasprotondement sous Ia surface du sol et ne peuvent creuser le so! pour atlendre ies racires dereserve en profondeur Ils n altaquent normalement que les partes super-,ures des racines dereserves qui sonl exposees par los fissures du sob e par Ie grossissement des racines e:esm~mes. Les racines de reserves situees en profondeur no sont pas facileionl alltaquees par les
charani ons amoins qu ils y aient acces a Iravers los fissures 1u )o 

METHODES DE CRIBLAGE ET DEVALUATION 
DE LA RESISTANCE AUX CHARANPONS 

Le crnlage de la resislance aux cnarancorns esl norrnaierent effeclue au cramp pendant les sarsons des plJies P1seC es Cependant. comme apopulation ce cnarancons esl plus elevee en 
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saison seche qu'en saison des pluies, itserait preferable de cribler le materiel a selectionner pour 
la resistance au charanqon pendant la saison seche. Pour les essais de saison seche, la plantation 
de la palate douce est faite deux ou trots mois avant lIa fin de la saison pluvieuse de faon a assurer 
un bon demarrage de la vegetation sous pluies, suiw par une bonne expositon des pousses et des 
racines de reserves ades populations de charanqons elevees. Les clones en selection sont eva
lues pour la resislance des pousses aux cnaranqons avant la recoite et pour la resistance des 
racines au moment de la recolte 

Levaluation des deglts occasionnes aux racin s est basee sur si. casses d 'lestation en 
fonction de a grav e e celle-ci :asse 0 - pas de degt visible classe I - qUelques petiles 
piqres d aules sur !asurface de ia portlon supereure pros du COu dt 1 -odes racces ,classe 2 
petites piqures c adutes sur un cinquerne de a surface de !a portion superieure de 5% des 
racines ciasse 3 -rpqijres moderees d ad.lttes et de arves sur un quart de Ia surface e de 
I interieur cdea port on superieure de 25 -. des racres classe I - degdts etendus causes par les 
adultes el les arves sur un quart oe!a port on supereure de 50 K:(Jos racines et classe 5 - graves
degdts causes par es adutes et es 'arves sur ie i ers si~pereur ou plus de 75 des racibs. 

Levaluat on d;es degts occasonnes aux pousses est basee sur six classes de gravie d infesta
ton.su feui es ot ices ycompris c!asse 0 - pas ne deg.sl e c asse I - piqOres Cadultes sur 
1- de a surface forhaire. mais ne causan pas ia fietrissure dos po,.sses classe 2 - piqOres 
d a euitus sur 5 -de la surface folhaire mais ne causant pas a lelr SsJIr" des poUsses classe 3 
pqures d adultes sur 25 ', de la surface fohaire el fletrissuro atterree oes pousses idue principa
leient au degats occasionnes aux figes par los larvesi, classe 4 - p qOres stir 50K de la surface 
folhare el fletrissure prononcee des pousses et classe 5- piq res sur 75 -, ou plus de la surface 
lohaire et desseonement complef des pousses 

Levaluation sur le terrain des clones selectonnes sir a base ces resoltts prelimiaires est 
poursuve pour confirmation de ieur res'stance au fur of a mesure ,ue les stades de selection 
avancent Les clones les plus prornelters dans i evaluation at] champ sent testes une nouvelle 
fois en laboraloire pour reconfirmer leur resistance Au cours Cu test au laboratoire, les racnes de 
reserves de chaque clone sont lestees pour Iemergence des charancons adultes, la preference 
Porur ovposton el pour !alimenlaor et pour it mortahile el la croissance des 'arves. 

RESISTANCE DE LA PATATE DOUCE AU CHARANqON 

Beaucoup de clones do patale deuce resistant aux charancorrs ont ele identifies. et leur resis
tance a ete transmise ades culthvars et a des populatons, elarrl donne que le programme de 
seiet, npour a resistant- u - ,ararorn a demarre a I IITA en 1971 (IlTA 1972-80). Toufefois 
eur degre ,.J -esislance au charancon n a pas ele ouantifie, et le mecanisme de resistance er, 

cause est reste nCOtnr' usql arecemrnetn 

Les tests de resistance des racines do recsrves e1 des pousses realses a a fo s en saison seche 
et on saison pluvieuse orrl deceit des differences significaives entre les cultivars iTableau 1). TIS 
3053 et TIS 3030 nonlraient Ia plus pelIle moyenne do degdts occaseonnes a Ia racne par le 
charanyon, landis que TIS 2532. TIS 3017 et TIS 3030 rnonlra ert ia plus peltie inoyenne de dregts 
occasionnes aux pousses Les rapports entre !es degats de charancors sur les racines (YIet sur 

s ii onticatfs 
Figure 1) Ce rappori tres eroil monlre que los differences entre les culltvars en matiere de deg ls 

occasionnes par les charanons aux pousses correspondent ades differences similaires pour les 
racires de reserves Par consequent, iI est possible d accroitre Iefflicacite de Iaselection pour la 
resistaci, des ranes de roserves en evaluant la resistance des pousses en fin de saison sOche. 

le po eita" 'lite n ft jvoc (r coniffiCow r n rrc,!at rn do r 0 71 

Les clones ,sss rie queiques giames provenant de a source qui se rnontrat resislance a C 
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punticollis fournie par lacollection de I'IITA se montraient aussi resistants aC.formicarius (Rols
ton et al. 1979). Cependant, laquestion de savoir si laresistance a C.puncticollis resterait
associee alaresistance a C.formicarius dans d'autres pays et continents merite un examen plus 
approfondi. 

Tableau 1.D0-gts dus aucharangon africain delapatale douce sur les racines et les pousses elpourentages de matieres sehes 
pour 20cultivars depalate douce 

%],crarco ,'§1e4] 

C T'"' 
 Ma:ereseche 

Tlb4 33a 48a 
1 32ae 43abc 

296TbrI 
265TIS1145 30abc 45a 295
Th 2 29 aba 50a 
 289TIS233D 28 icd 40 bcd 
 222TI 10 27cd 45ab 301TIS
3247 2.5de 43abc 284TIS3270 25de 
 33de 284TIS 2.3 el1487 28 efg 327TIS2498 2.3ef 30ef 

TIS1499 2.2efg 
317 

20 fgn 281Tlb8 20fgh 28efg

Thn9 2Ofgh 30ef 

328
 
360TIS 1.9lge 1012532 
293TIS 19 fgh3017 l5th 

3290 191gh 30ef 
321TIS 


TIS2153 18gn 
341
 

30ef 
TS2154 18gh 30e! 

380 
376TIS3030 16n 1.8glr 311

3C53TIS 4 35,ce 294 

Ntoes ce0a50 pasce 5 gravesaetet deg8ls
Lesmoyennesans sont aequ, ue colonnesuvlveslam6meIere, nesoqtpasogivement dffeee au ce 5 selon lestficat nhveau le DMR 

3.5 

o Y=1.1315 +0.3590* X
z3.
 
=
(3.0 r 0.74** 

r 2.5 o 

Cd)Figure 1. Relation entre lesnotes de 0 2.0 
deg~ls dus au charan(on, pour lesracines U . • 0 
et pour les pousses. 
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I
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MECANISME DE RESISTANCE AU CHARANQON
 

Les deg~ts moyens dus aux charanqons subis par les cullivars achair orange etaient significati
vement plus graves que les deg~ts moyens dus aux charanqons subis par les cultivars a chair 
blanche (Tableau 1). Cependant, certains cultivars a chair blanche souffrirent autant que les 
cultivars achair orange. IIest par consequent difficile de savoir dans quelle mesure le caractere 
chair orange (associbe aune haute teneur en carotene)peut influencer laresistance de lapatate 
deuce aux charanpons. 

La correlation significative entre les deg~ts causes aux racines de reserve par les chaianions et 
ceux causes aux pousses peut signifier que lespousses jouent un r6le important en reduisant les 
degAts de charanqons sur les racines de reserve en reduisant lapopulation de charan ,ons sur le 
plant. Le fait qu'il y ailmons dceufs deposes, et mons d'adultes qui en sortent, sur latige des 
cultivars resistant aux charanons appuie cette hypothese (Leuschner. resultats non pubhes, 
1979) 

Aucune correlation significative ir 0.24) ne utobserve entre ies deg~ts de charan~ons sur les 
racines de reserves. quelle quo soil lavariate testee, elle rendement en racinos Aucune correla
lion signifcaltve nexislait non plus (r 0,04 entre les deg'ts de cnarancons sur les racines de 
reserve quelle que soil lavariete, e lepoids moyen de la racine de reserve. Cependant, lacorrela
tion des notes de degbis sur les racines de reserves avec lepourcentage en malieres seches etail 
de- 0.56 ethautenent signifcalif lHahn 19811 Ceci montre que lescullivars apourcentage eleve 
de matieres seches, e oonc aleneur elevee en armidon, on! lendance a6tre moins trequemrnent 
altaques par ies charanqons. Contrairement au rapport de Cockerham at de Deen (1947) qui ont 
elude C formicarius, lepourcentage en naltieres seches elaitassocie de faqon significative a la 
resistance au chararl.or. Les cultivars apourcenlage de malieres seci:es eleve montraient une 
tendance generale aune infestaon plus faible par les charanqons. 

On ne sailt pas siles ditferences qui existent entre les cullivars pour laresistance au charanqon 
sont dues ades facleurs chmriques ou physiques des pousses ou des racines de reserves. Toute
tois, lanAure des rapports entre lcs degbts occasionnes aux racines de stocKage elle pourcen
lage en maleres seches sugerenl que des facteurs chimiques ou physiques pourraient btre 
associes soil ala non preference, soil a I anlibiose conlre les charancons. Dans deux experiences 
associees, les racines furent infectees avec un nombre egal de ma'.lesetde temelies: cela ful 
repele encore quaire lots. en utilisant a chaque tois des insecles provenant dune generation 
differento. Les charanqons deposererl un nombre d Cmufs significaivement inferieur sur les culti
vars resistants TIS 3030, TIS 3017 el TIS 2532 que sur lecultivar sensible TlIb 4 etces oeufs 
eclorent quatre as,,iours plus lard que sur TIo 4.Les larves sur les culivars resista,ls soufrirent 
de laux de mortalile plus eleves,el)es mles adulles montrerent un gain moye en poids inferieur 
iLeuschner 1979a, 1979 bj.Tous ces facteurs montrenI nettemenl que lephenomene d'antibiose 
est lemacanisme leplus plausible pour expliquer Iaresistance des racines du reserves.Cepen
dant,ceci necessile une recherche complementaire. 

En vue de lester ia preference marquee par les larves pour la chair de diffdrenles racines de 
reserve. deux culhivars connus pour leur resistance au charanpon (TIS 2532 elTIS 3017) furent 
compares aun cullivar sensible (Tib 4)en uldisanll a rn lhode du sandwich . )Leuschner etTomu 
1980). Des Iranchies dune epaisseur uniforme de 3 mm furent ddcoupbes dans des racines de 
chacun de ces Irois cultivars e superposees loules ensemble suivant ditferentes combinaisons. 
Dans chaque cas les deux tranches externes du sandwich provenaienl du m rne cullivar. Chaque 
sandwich tltplace enlre des plaques ce verre de faqon areduire laperle en eau. Le, resultals 
montrerent que les larves p.etraient se nourrir de Ttb 4plul6t que sur TIS 2532 ou TIS 3017. 
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La relation etroile qui existe entre les deg s i:fihges aux racnes dcereserve par lescharanions 
et ceux des pousses pour la meme variele en saison seche montre qu'i pourrait 6tre possible
d'ameliorer ia resistance de Iapalate douce aux charancons par des croisemers entre clones ou 
entre des plants indivdueis de farmiles qui survivent en saison seche La plupart des genotypes de 
palate deuce fleunssonl. dans les condlions de i IITA, en saison secre pendant laquelle les jours 
sont plus courts ella temperature pl,,fraiche que pendant asaison humde L herlabilite au sens 
large de a resistance au charancon lut estimee a H 0.84 0,03 dans letest des pousses (Hahn
1981 ) Lestimaton de I heritablile sur labase des resultats acquis pour ia resistance des pousses 

presqueCtait la meme que celle basee sur les resultats pour Ia resistance des racnes de 
stockage. Cetle heritabilie elevee pour letest des pousses montre qu dest possible d appliquer 
les methodes ae selection massale pour selectionner des palates douces resistantcs aux charan
cons en complement des methodes classiques de selection de !apatate deuce. Cependant, elant
dine qu une interaction appr:ciable cullivar - annee etaitpresente dans letest des racines et 
qu une interaction cullivar - site elailobservee !ors du test sur les pousses, ilest necessaire 
d examiner lesresullats des tests de resistance aux charanoons sur e terrain avec beaucoup de 
prudence. 

CONCLUSION 

Des sources Je tosislance de lapatate douce aC. puncticolhfs existent a ]a resistance a ele 
trans eades cultivars etades populations L antibiose semble coristituer lemecanisme leplus
probable regissant laresistance des racines el des pousses de palate douce aux charanions. Que 
les charanqons femelles preferent pondre teurs ceufs sur les vareles sensibles, que leclosion des 
oeuts les varieles resistantes chez lesquetles lamortaite des larves est plussoil relardee sur 
elevee elte gain de poids des adultes plus basse, sont des failsqui appuient cette hypothese. 
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PROGRES DE LA SELECTION DE LA PATATE 
DOUCE POUR LES RESISTANCES AUX 
INSECTES DU SOL DU COMPLEXE WDS 

A.JONES, J. M. SCHALK et P.D. DUKES 
Departementd Agriculture des E.U.,Administration de laSc,qnce et de IEducation, Recherche Agronomique. 
Laboratoire de Cultures Maraichdrc. E U.,2875 Savannah Highway, Charleston, South Carolina 29407, USA. 

INTRODUCTION 

Au Laboratoire des Cultures Maraicheres des E.U, aCharleston, Caroline du Sud, nous reali
sons un programme global de selection de lapatate douce (Jones et al. 1976) dont l'objectif 
premier est de creer de nombreuses lignees seleclionnees resistant aux insectes nuisibles que 
nous pourrons uldise, de meo que d'aulre-, chercheurs, pour accroitre les rendements commer
cialisables et diminuer les frais Notre second objecitf est de creer des cultivars quide production 
possedenl des resistances a divers maladies elinsectes ravageurs, lout en lenant compte des 
nombreuses exigences cullurates el Ceuhnaires de 'induslrie de lapatale douce aux E.U. Le travail 
est mene par los auleurs en cooperation ires etroite avec !eD'M.G. Hariton de IUniversite 
Clemson. Station Expcrmentale d'Edislo, pros de Blackville. Caroline du Sud, environ 100 milles a 
Iouest de Charleston. De mdme. nous collaDorons etroilement avec d'autres scientiliques des 
E.U.. AI origine, Mr. F P Cuthbert, Ji (USDA, retraite) btailIentomologisle do cetle equipe et nous 
devons beaucoup de nos premiers resullals ,ses travaux. 

Nous suivons les methodes de sbtection de masse preconisees par Jones (1985) a I aide de 
populations de patates douces provonant d'origines diverses. Les populations pour laselection 
massale ou les pdpinieres do polycross sont cultivdos sous treillis grillage isolbes de toutes autres 
palates douces en floraison, ous los croisements saccomplissant par voie entomophile naturelle 
(Jones 1980). La selection massale estutilisbe pour combiner les ditlfrents caracteres aussi 
rapidement que possible et pour tavoriser 1'expression de caracteres recherches lelsque los 
hauls niveaux de resistances, lachair orange foncee, les renrdements blevds, les bonnes qualiles 
a lacuisson e1pour laconserverie, etainsi de suite. Dans to processus de selection massale, 
chaque cycle genelique progresse de vraie semence avraie semence (Figure 1). En d'autres mots, 
aucune plante sdlectionnee rrest introduite anouveau au cours des generations suivantes. Seule 
lavraie semence provenant de plants seleclionnes est utilisee. Ceci permet des progres plus 
rapides en augmentant les niveaux d'expression de caracleres desirables etlareproduction 
sexuelle chaque annee, etdes progres Ires rapides en direction d'objectifs circonscrits (Cuthbert 
e1Jones 1972). Recemrnnt, nous avons opIe pour un cycle bisannuel, de lagon aselectionner des 
caracieres lels qu'une bonne duro de conservation e1de bonnes aptitudes culturales et apormet-
Ire un criblage pour laresistance aux insectes en deux ans eteviLer ainsi des problemes associes 
une gu6rison des lesions (Jones et al. 1976). 

Les selections issues de populations soumises a laselection massale sont utilisees en pepi
nitres de polycross avec d'autres selections de provenance variee. La pepiridre en polycross est 
limilee A30 entree el les plants sont utilisbs pendant aulant d'annees qu'ilsemble d~sirable. 
Chaque annde de nouvelles s~lections sont ajoultes etachaque fois, certaines lignees doivent 
6tre relirees. En limitant lenombre d'entr~es du polycross, une p piniere de selection dynamique 
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s'ameliorera certainement graduellement chaque annee {en supposant que notre selection alt etbefficace). Ainsi, dans cinq ou dix ans, nous croiserons un assortiment de plants different, meilleursque ceux utilises actuellement, plutbt que de cribler des seedlings issus oes mmes croisements que cette annee ou meme quil y a cinq ou dix ans (une situation qui, malheureusement, parait btretrop souven! le cas dans beaucoup de programmes de selection). 

It 	 SELEiJTION MASSALE 
(Objecits along terrnej 

s CyLe, redua75-00 Ila3000 semi 1,arrnee. Le malrielde d1pad 
Spovient de sourcesEn polJ,nlsa!ion here en pepnrer de champ 'is divergentes etavec Tepeirt~onu ipsile enu 

Figure 1. Schemas de selection suivis au ' sipossible,de nou-
Laboratolre de Cultures Maraicheres E U relies introsources

de Charleston, SC, uu la selection mas- Les enres sont tesles a nouveau la2-annde gress s.
sale est utlhsee pour selectionner des e semences de 25-30 lots
les sonurtvsaesdu

lignees ce diverses orgines genetioues 0 cycleselectonde suvant.
 
ou lessoiechons sent introdutles c Laris
des pepnieres en polycross avec des Oblentionde planes niectinnnes

lignees provernant d autreos sourcb el uIn 
 n

semblent proretteuses comme culhivars 

Pepinieres en PX 
(Oblecifs acourt terme) 

Sources: planles s630 igndus avancees Iecbonn6es massa-
En pollinisation libre dars des p~pnires r6p0- lementauresel 

16es auchanip 

_______Oblenlcn di planres s6lectionn6es 

PREMIERES ETUDES SUR LES INSECTES DU SOL 
Cuthbert et Reid (19651 ont mernrlone 14 especes d insecles qur se nourrissen des racines de
patales douces aux E U etCulhberl11967J a etendu cOe lisle pour Inclure 19 especes (Tableau
1)II esl dificile de disnguer ies dornmages occasionnes par los uns elles autres a larecolte,apres quo los insectes soicnl parts et quo los domniages aient td,modides par lacroissance
ultedreure des racines Pour lacommoditu', nous criblons pour taresistance en evaluant quatre
types de degts. Los deg'ls occistonnes par laslarves Eot,' laclement reconnaissables auxsillons, largos mais habiuellerent peu profonds creuses dar ;los racines. Los coleopteres, en senourissant Sur lapalate douce, laissenl d 6rotles rainures Ol sillons juste sous 'epidermnede la
racine qui se dislhguent tacilerner des aulros lypes de degots. Los charanions de lapalaedouce sont generaleiernl atudies. dans des condilions conrblees et sont une des rares especeschez lesquu'iies I insecle so trouve loujours daris !2r ciie ai moment de la recolle o itlpout bitedentfie circternerti De nornbreux insectes forenl des Irous ou laissenl des cicatrices dans lesracines qui peuvent ere ferrnees au moment de larecolle etdeformees par lt grossissement de laracine. Nous 6valuons ces dommages a Iaide dun indice de degdts occasionnes parle complexe

du ver flitd fer-- Diabrolica - Systena (WDS)crnmme 	etabli par Cuthberl etDavis (1970). Ontrouve tressouvent une resistance qui est eficace conlre leconplexe entier, mais quelquelois deslignees qui paraissent resislantes dans un environnerenl peuvent parailre plus susceptibles a un 
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autre endroit, ce qui est dO apparemment aux difterents melanges des especes du WDS. Cepen
dant, itest difficile de dfinir quelles sont les especes qur sont responsables des differences entre 
les localisations, amoins que des etudes de lapopulation insecte adulte soient faites ou que les 
populations larvaires du sol soient surveillees. 

En 1966, les premieres evaluations de materiels issus du programme de selection massale pour
leurs resistances WDS furent realisees par Cuthbert et Davis J1970) qui avaient cherche des 
resistances dans d aulres sources des EU depu~s 1961 avec relativernent peu de succes. De la 
semence vraio de C 4 (selection rnassale de lapopulation C,generation 4) fut criblee par leurs 
soins, et. bier qu In y at pas eu de selection prealable excepte pour lafloraison et Iagrenaison, la 
population montra une frequence eievee de resislance au VDS. Cinquante des 485 seedlings
tesles avaent une resistance superieure acelle de lavariete Centennial et aussi bonne que celle 
de L3-64, lameiHleure lignee reperee dans les tests precedents. Nous attribuons cette haute 
frequence de resislance alabase genelique beaucoup plus large dela population Cque celle des 
autres programmes de se ection EU ace moment Ce lut ledebut de notre travail cooperatit pour la 
creation elnees resislnles aux insectes a ullser pour lamise au point de cultivars. 
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LA SELECTION MASSALE POUR LA RESISTANCE AU WDS 

Apres avoir enregistre de premiers succes, rious avons intensifie nos efforts et initi6 un pro
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gramme de selection recurrente sans appliquer d'autre selection que celle pour les resistances 
aux insecles du sol. Un test comparatif fut realise en utiisant lasemence restante de C 4 comme
temoin de lapopulation de depart et un 6chantillon au hasard des semences pollinisees librement
issues des plants resistants apres trois cycles de selection (Cuthbert et Jones 1972). Le pourcen
lage de clones a niveau de resistance acceptable avait augmente de 10 a 31 1. De plus, 5%Odesseedlings issus de lapopulation sdlectionnee avajent des niveaux de resistance plus eleves que
ceux de lapopulation lmoin. Ains, en seulement trois generations de selection nous avons accru 
de fa,-on marquee non seulement Iafrequence des resistances mals auss les niveaux de la
resistance. Les etudes des associations avec dautres caracteres ont montre que leconlrdle 
geretlque de laresistance Mail egalemenl indbpendant de celui d autres caracteres recherches 
(Jones el Cuthbert 1973) 

Deux lignees selec!ionnees resislantes aux nsecles (W-13 elW-178) furent dtiffusees aux 
autres selectionneurs en 1975 par Jones. Duke et Cuthbert. Ces ignees possedaien aussi d'au
tres caracteres utiles comme les resistances aux nemafodes des noeuds de racines et iux mala
dies, une cnair orange, etune bonne Iloraison elgrenaison. La resistance aux insectes de W-1 3 
sest monlree plus elficace que les produils chimiques les plus communement recommandes, pour
reduire es degits d insectes aux racines ICuthbert elJones 1978). M me Lin niveau intermediaire 
de resstance donnat un aussi bon contrble que leproduit chimique applique a un cultivar tres 
susceptible. 

LA COMBINAISON DE LA RESISTANCE AU WDS 
AVEC D'AUTRES CARACTERES 

Les selections r sistantes aux insectes oblenues par ce premier travail furent utilisees en com
binaison avec des plants d autres proverances pour miter une nouvelle population pour selection
massale marquee , I .. "J srection consecutive a ele conolde dans cette population en vue de 
combiner !a resistance au V, louDS avec s s autres caracftres necessaires pour faire un cultivar
reussi Les progres enreqgslres dans ce sees ont el tres encourageants (Jones e al.1976). Celte

population, actuellemenrt a son dixierne cycle de selection, possede des frequences et des niveaux
 
de resistance eleves conlre los esectes, les nematodes, etles maladies, de mme qu une chair
 
orange, une 
bonne aptitude pour laconservaton, un bon enracinement, e de bonnes qualits

culinaires et culturales Toutelois, aucune lignee do palate douce acceptable aious pointe de vue
 
aux yeux del'industrie US naencore pu 6tre diffusee.
 

HERITABILITE ET MECANISMES DE RESISTANCE AU WDS 

L'heritabitite de ia rsistance de lapatle deuce au WDS a loestimee ,0,37 t 0,11 (Jones eal.
1979), rnesurbe par lemrnme sysleme diedprieaon que pour les travaux precedenls.Le travail de 
Cuthbert elde Davis (19711 laissait supposer qu un factour majeur pour Iaresistance au WDS etait 
iocalise dans I epiderme, mais qu'iln'cvait pas 06e dentitfi Aujourd'hul nous en savons a peine
plus au sutet du mecanisme de resislnce en cause. Ainsi, lesucces de notre selection apres des 
annees a ole acquis malgre une inormation de base Ires limilte. Etant donne que nous ne 
connaissions n; lemecanisme ni If conlrdle genbtique de celle-ci, nos techniques pourraient 6trequatifiees de plul6t grossieres. Neapnmoins, les techniques de s;eclion massale ont fonctionne 
admirablemt, ii 
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PROGRES ET BESOINS FUTURS 

Pour maintenir le rythme de progres en matiere de selection pour laresistance au WDS, itsera 
probablement necessaire d'ameliorer nos techniques dans le futur. Nous avons besoin de meil
leures definitions des mecanismes genetiques et physiologiques qui sont en cause, et nous avons 
besoin d'atteindre une infestation d'insectes plus uniforme (evaluaions), pour reduire les effets de 
fuites. Les travux recents ont ee consacres aces problemes et nous sommes capables mainte
nant de proceder ades infestations arlificielles de Diabroticabalteata, meufs Le Conte en petites 
parcelles dessai (Schalk etal. 1979). 

Chaque annee,nous seiectionnons un nombre Iimite de clones qui semblent suffisamment pro
metteurs pour justifier lapoursuite des eludes comme cultivars ou Iignees selectionnees poten
tiels. Une mesure de notre succes dans la recherche de laresislance au WDS est fournie par 
I'am lioration de nos selections avancees pour ce caractere (Tableau 2). De 1974 a 1979, nous 
avons eleve lepourcentage de nos lignees resistantes au WDS d'environ 45-50% a environ 
70-75°o. En 1979, nous avons legerement reduit laselection pour laresistance aux insectes afin 
de perrrettre une pression de selection accrue pour les rendements eleves et laresistance ,la 
pourriture du sol causee par Streptomyces ipomoea (Person et Martin) Waksm etHenrici. La 
resistance a lapourriture du sol fut acquise a partir de lignees sensibles aux insectes, ce qui 
explique que lafrequence des lignees resrstantes aux insectes recupere.es futlimitee. Au cours 
d'une periode de six annees, nous avons cree 15C selections avancees et 620 de celles-ci ont 
prsente laresistance au WDS. 

Tableau2. Progres des selections avancees de patate douce pour la 1974-1979 zresistance au complexe WDS des insectes du sol, 

A-iee
 
N-eu - ___ Nombre Pourcene It'4,ve0u97 t 197 r979 orlnde 1975 1976 1978 No5e 

ressiance 1 1977 l agede 
de ignees ignees 

pou'cengede gqees!
 

Tresres~s:a'!21 1 19 20 31 19 31 21 
Ress13nI 
Inrormeca re 
Sens'nie 
,NotabreotA! 
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43 
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43 
14 

41 
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9 

ce ignees 28 18 25 26 26 150 100 

SWDS verf -DzasrotcaIe fer -Systena
Seet or m,gee pourlaresstance au deperme,,e pourres:stance ala 3urriruredusolprovenant desources sensibles auWDSWDS afn laseectonla 

Une autre mesure de I'avancement de nos travaux serait d'observer nos plus recents selections 
resistantes au WDS et de noter quelles sont leurs autres qualites (Tableau 3). Manitestement, la 
resistance au WOS est presente dans des lignes avec beaucoup d'autres combinaisons de carac
t6res recherches. Recemment, six ligrees selectionnes, W-71, W-1 15, W-119, W-f125, W-149 et 
W-1 54, possedant de bonnes combinaisons des caracferes resistance aux insectes et aux mala
dies, qualites culinaires, production etfloraison, furent diffusees (Jones et al. 1980). Apparem
ment,notre selection continue a 6tre favorable et nous pouvons esperer atteindre notre objectif, A 
savoir un cultivar cesistant au WDS, dans un proche avenir. 
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SELECTION POUR AUGMENTER LA TENEUR 
EN PROTEINE DES PATATES DOUCES 

L.LI 
Station Experimentale d Agricuiture do Chiayi Inst lut do Re cheiches Agroriomiques de Taiwan, 2 Min-Cheng 
Rd. Chiayi600. Taiwan. 

INTRODUCTION 

ATaiwan, plus de 70 ".des palates deuces sont utilises pour I'alimentation des porcs el d'autres 
animaux. Les superficies cultlvees en 1979 sont denviron 10 millions d'hectares ella production
totale est denviror 150 millions de tonnes. L'importance des palates douces parmi les plantes
cultivees se situe juste au-dessous de cello du riz Cependant, lateneur en proleine des racines 
de palates douces est basso ienvron 3-4 %en sec) quand on lecompare aux autres plantes de 
culture sans irrigaton Pour celoraison. laseloction et !hybridation pour relever lateneur en 
prolene elpou! un potentol productil eieve destne a)alirmentation humaine et animale, est une
hdche extrmemeni importante daits lecadre de notre programme de recherches sur lapalate
douce Los eludes concernantl ateneur en proteine de lapalate douce commencerent en 1973 ala 
Station Experimentale dAgr'culture de Chiayi,. Inslitul de Recherches Agronomiques de Taiwan 
TAFRI La presente elouoavail pour objectit ce selecionner des entrees de palates deuces riches 
en proleines et a rendernent eleve elde rassembler quelques informations de base pouvanlt bre 
utiles au programme de seleclon. 

MATERIELS ET METHODES 

Pour determiner avarialion de lateneur en proteme de lapalate deuce, 141 varietes loca;es, 60 
vareles amehorees el93 introductions elrangeres furent cullivees avec des methodes culturales 
similaires en plantation d automne lao6t 1972). La leneur en prolene des racines et des exlr xmites 
de tiges (poussesde 40 cm de long) futdelerminee par lamethode Kjeldahl utilisant le facteur NX 
6.25 Les ecnantillons pour los analyses de prolene lurenl constilues d'echanlillons elementaires
prelevds dans chaque pcc'e.Toutes !es dterrmnations de proleine furent failes en double 
exemplaires sur labase des matieres seches (a50,dhumdile). 

Les donnees au sujet des facteurs agissant sur lateneur en proleine des palates deuces prove
naient de quatre essais. 

L'essai 1examinait les efets de I azote J50 et150kg ha), du potassium )100 et 200 kg ha) et de 
I'ecartement des plants (100cm - 20cm el100cm .30cm) sur lateneur en proteine de deux 
varietes de palate deuce (Okinawa elRed Tuber Tail). Cet essai comportail 16 trailements qui
etaienl compares grice a un dispositil en blocs disposes au hasard avec quatre repelitions. Les 
effets sa:sonniers sur laleneur en proteine furent determines en evaluant les 16 traitements au 
printemps (mars), en automne (aot) elen hiver (octobre). Un echanlillon composite des racines et 
des pousses, provenant de qualre repetitions de chaque traitement tut analyse pour chaque essai. 

L'essai 2 mesurait 'efIetdes difterentes annees sur laleneur en proteine de 12 varilets de 
palates deuces cullivees aChiayi. Un disposilif en blocs au hasard atrois utiis6.r*p*litions ful 
L'ichantillonnage tul tabon ddcrile pour I'essai 1.realise de la 
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Dans 'essai 3, les effets de localisation, de varietb et leur interaction furent calcules en analy
sant les teneurs en proteine de dix varietes cultivees en aulomne en cinq tocaliles en 1975. Ces 
tests furent cullives selon un dispositif en blocs au hasard avec six repetitions. Lhomogeneite des
variances de rerreur but testee a1aide du test de Barllett et une analyse cornbine de lavariance 
!ut effectube 

Lessa 4 cancernat I horedled lIatener en proleine etses rapoorts avec ao,andement chez
les patates Jouces. Une eLtude parent-descendance de 30 clones parents et do leur descendance
respective en polImsatcn lbre igeneration FS tutcondute sur une cuituro Corant une annee. Le
disposilf oxpermental dans cnaque environnemrent consislait en des blocs disposes au hasard 
repetes lroisfos el12 plants par pacelle Los caracleres etudes dans os eludes dc correlation 
comprenaient ateneur des racies en protetne brte xprirnee en peucenlage ' le pourcentage
de soldes soub ,edars ifus de ra cmes e pourcenlage en materes seches des racties. ta
couleur ce a crcar ce a racne lerendement en racines traiches lerendement en rnateres
secries eliepords des lges tldes feuries fraicies Los resu!ltats furert erwt gistres sur iabase 
dun plant ndwvduei par parcelle 01t analyse slatistique tut ralculee sur labase de Ia nroyenne
parcelatre Los analyses statisliques turent calculees suvant los prolocoles decrits par Jones 
1969 etF corer ' Ci60! 

Les resuitats de rendemenl en racires fraiches, de pourcentage do teneur en proteine brute el 
de rendement en ralees seches fournis par les essais avances de numeros de palates douces 
nouvellement selectionnees, cultvees abois endroits pendant une periode de deux annees furent
sounis aune analyse de stabilite. Neut :umeros et une variete de palale douce achaque iocalisa
tion. furent lestees suivant un dispos tit en blocs disposes au hasard a quatre repet tions Les
 
teneurs en proterne, basees sur un echantillon de trois a cinq racines choisis au hasard darts 
chaque parcelle furent mesurees dans ctaque environnement Le calcul des parametres de stabi

tult fectue par des methodes simlairoshlte acelles decriles par Tai 19711 La composillon en 
acides amnes de la proleine de I entree de oatal deuce C 64-18 nouvellenent selectionnee,
plantee en automne.fuldeterminee au ntoyen d un analyseur aulornalique dactdes amines par le
Departement de Chirmie Agricole, TARI. ot leDeparlement de Nutrition Animale, Institut de
Recherches sur I Elevage de Taiwan (TLRII, respectivement. Elle pout fournir de plus amples

intormations au sulet de lava!eur nulrlionnele de celle patati 
 louce nouvelement selectionnge 

RESP.TA'S ET DISCUSSION 

Diffrenoces varietales de lateneur en proteine 

Les distributions frequenhetles des cneurs en proleine des racmnes eldes extr~mtdes de liges
Ipousses de 40cm de longb des ditterenles vareles sent donnees aux Figures 1et 2, respective
ment. La teneur ott proltone des racines des diterentes varie1es de palate douce varait de 1,3°0 a

10.1 e,0 pour los nousses de 12. 1. er poids de materes La 
varietes conlertarn entre 4.,4 ' - 5,2 

a 257 o, seches plupart des 
pourt l S r ites el entre 195 -, - 20,5% de preti:ne pour

les pousses Cej resultats montraien q Jieixsta de grandes dtterences varietales dans la 
leneur en proloir des palates douces. Ces resultats c ncordent avec Ceux. renticnnes par Pur
coil etal 1972, pour lesquels latoneut en prete ne dos tltretis culltvars e selectots vanal (te
1,7% a9.1 % I.'AVRDC 11974 egalement a crible 126 varele clepalates deuces ela tntdque que
los leneurs or, proteine des racines vatait de 2.2 % a 9 2%. so' a base des poids en sec 

La teneur myenner en proleine des racmes de varit ntdientS C_1t de ,.,,.nes allant do 1,3 0 a
7,2%., o celle des varieles arnehorees etaitlde 4.7 '.allant de 2.5 .a8.0 %. alors quo pour les
introductions elrar ores a valourinoyenne etaildo .4 . ,,rianlde 1,9°,a 10,1 0,. Les inlroduc
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lions etrangeres etaient plus riches en protene etla variation elait plus grande que pour les 
varietes introduites ou ameliorees. Ceci montrail que l'utilisation d introductions etrangeres pour
rait 6tre tres efficace pour I'amlio:alion de lateneur en protrine de lapalate douce, La variation 
de lateneur er protene des pousses etait grande chez les varietes indigenes (12,1 %- 25,7 %) el 
chez les introductions etrangeres (13,2% - 25,3 %),mais failble les varieles amelioreeschez 

15.4'%-23.3 -"
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Figure 1. Dstribulion frequentielle de lateneur en ° de proteine brute des racines de varieles de palates
douces plartees en automne 
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Figure 2. Distribution frequentielle des teneurs en °ode proleine brute des pousses de varitdts de palates
douces plantees en autonne 

D'apres celle etude, ilsemble clair que les varieles varient considerablement pour ce qui est de 
]a teneur en proteine elqu'il pourrail 6tre possible, grace a des programmes de selection, de 
selectionner de nouvelles vari tes a lafoispour le rendement eleve etlaleneur en proteine 
elevee. Cos resultats concordent avec ceux de Purcel etal. (1972). 
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Influence de l'environnement sur lateneuren proteine 

La leneur en proleine de dix varreles cultwees en cinq Iocairtes, et de 12 varrdles cultivees
pendant deux ans au rnme endroit est donnee aux Figures 3el4,respec t ivernent. L'anaiyse de lavariance rnonlrait que les differences de leneur en prolene des racines selon les varietes, leslocaites etles annees etaient sIgntficatives au seuil de 1 Les varietes cultivees dans lesregions de Yu'n uldeoT't;rA t/eO l generalemen une teneur en prolbine plus elevee que
quand elkes elaient cutvees (lansd auitres ocaltes Porto Rico, une Introduction des Etats-Unis,montral lateneur moyerne en protene des racies 1aplus elevee. La leneur rnoyenne en prolerne
des racnes .'ariat seion les varietos de 3,2 >,a 8,3 K-,selon 'es iocaiiles de 2 8 -, a6.5 0.,etselon
Iune ou aulre des CCUx anriees de 4,3 .,a 5,8 KcL inleraction varete x ocafte etat hautenient
significatve ce qui montre Irnportcnce de ievaiUation late en Ctfferenes Iocaltes 

IInyavait pas d interactlon s'gnlicati.e annee variete pour a leneur en proleine des racines
indiquant que iesvarietes be classatent do facon som laire cnaque annee. 

Les leneurs en proleme de deux varletes de palate douce avec un des deux niveaux d azote, dL 
potassium eld ecarlement sont donnes au Tableau 1. 

Kaonsunt- Tainon YUn Il Hs n'(Jh HUaian 

0
 

-

oQ
 

C: 

6 

0 

C47- C52- C55- C55- C57- C57- C57- C57- HI57- CK 
199 I 27 189 6 159 191 204 67 
4.0 5.4 . 6 4.0 4.4 5.1 3.9 4.5 4.5 4.0 

Entrbes 

Figure 3. Pourcentage de leneur en proteme brute des racines de dixentrees de palates douces cultivees enaulomne en crnq tocailes Les vateurs fligurant sous lenom des enlrbes represenlenl lamoyenne des leneurs
de chaque annee aux cinq tocailes 
%proteine 3,6 a5,4 
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Figure 4. Pourcentage de teneur en proteine brute des racines de 12 cullivars de palate douce culliv{s enautomne pendant deux ans Les valeurs tigurant sous le nom des cultivars representent lamoyenne des
leneurs en proleine des racines de chaque cullivar peidant deux ans 
°oproleine indigene 3.2 
porto Rico 83 ", 

Dune saison culturale a I'autre, des differences hautement significatives de leneurs en proleine
des racines et des pousses furent observees, variant selon les varietes et selon les niveaux 
d azote. Les ditferents niveau de potassium et les difterents ecarlements entre plants n'eurent 
aucune effel sur lateneur en protbne. La leneur en proteine des racines fut relevee de 4,3% 
5,3% par des applications de 50 el150 kg ha d'azote, respectivemenl. De m~me, lateneur des 
pousses en proleine futrelevee de 17,1 % a 19,3 %, respectivement. Les differences de leneur en 
proteine des racines etdes pousses adifferentes saisons culturales furent egalement tres signifi
calives. La teneur en proktine des racines adifferenles saisons culturales variai, de 3,4%A6,1 % 
elcelle des pousses variait de 17 %.a 19,1 % Les teneurs en proteine des plantations d'autornne et 
d'hiver etaient significalivement plus elevees que celles de [a plantation de printemps. Les dife
rences de teneur en p'oteine ente les plantations d aulomne eld'hiver n'etaient pas significalives 
(Li 1975). 

De plus, un essai au champ fulconduit alaferie de Chiayi AES duIrant I'automne 1974. Okinaxa 
100 et Red Tuber Tail furent cultivees a cinq niveaux d'azole (0,80, 160, 240 et 320kg ha). La 
teneur en proteine des racines avait une lendance a augmenter avec I'application de 160kg Niha 
el les malieres seches a diminuer avec ledosage le plus e!eve en azote (Li 1975). La plupart de 
nos resultats concordent avec ceux cites par Constantin eMal. (1974) en ce sens que I'augmenla
lion des niveaux d'azote jusqu'a 100,9kg N ha apour resultat une croissarice lineaire de lateneur 
en proleine des palates douces. 
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Tableau 1.Effelsdedifferentes varietes, ecartements entre plants, applications de NetdeKsur lateneur enproteine des racines 
et des pousses depalatedeuce 

-.. . Cc" ... .- c '2's POusses 
Varieles 

,  ,-- 57 

2 '.218 
Dose deN 

,.:.... 
 14 3 171 
DosedeK 193 

" 35 171 48 182S' 
 8c 33 169 's3 181Espacement
 
desplants
 

. .. ..
 173 4 8 182 

47 182 

ii 7 32 039 

A,,.e° ! c , 1C, 73 '1. 97 O
 

Les differences de leneur en proteine de deux racines de faille differente du m~me emplacement
netaient pas significatives (5,2% pour les grandes racines supereures a 300g. et 5,4 % pour lespelites racines nferieures a 160 g). It est apparu que lateneur en proteine n etait pas uniformement repartie dans laracine. La concentration etait laplus elevee a I extr6mite de laracine du c6tede lalige. II n'y avait pas de difference signiticaive enlre laleneur en proleino de laportionmediane de laracine et celle de Iexremild d(,laracine opposee a Ia tige La teneur en proleinedans les trois postons variat de 4,8 C a 5.7Cz. La var ahion de latereur en proleine des racines
d'une butte, de lameme variete. est re t,' , ment ertndue (5.3 c a 6,5 '..) Li (1975) allribuait ces
variations a didferents facteus du milieu etde croissance 

Hdredile de lateneur en proteine et etudes de corr6lation 

La repartition des composanles genelques deseslimahons de ia variance en composantes
additives 16-A 3 . etaddhvo Yaddilive 6-AAi el non-addilives apparail au Tableau 2. 
Les resultals combines riontraieni (ILulne grande parle de !avariance phenolypique de lateneur en proleme s expiquarl par I,composante genehtque. La valeur de Ia composanle geneti

que elai73 oi(6n 6 p 0.326 0449 0.73 La composanle adoitive de lavariance gdnetique
talt plus mlporianth quo Ia parl non-addltiie )our lateneur on prol ne des racines (62A - '262AA) 6-n 0,257 0,326 0,79 (. 6"AA nor-additive) 6-rn 0.69 0,326 0.21 Li 1977). Lecalcul de iherlabile de Iateneur on proteine donnait 57C. Aucune estimation de I hleritabilide delaproteine clez les palates deuces 1ie put 6tre trouvee dans ia lilleralure pour elablr Lne comparaison avec lavalour oLtenuo dans lapresente elude. Cependanl, notre estimahon de Ia HF de laproltine 6tait plus olevee quo celles oblenues pour laleneur en fibres elen d'autres caracteres

des palates deuces (Jones el al. 1978) L avance genelique prdvue a partir de Ia selection mas
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sale pour les 10 %meilleurs parents etait de 6,9 %de lamoyenne. L'avance genetique observee etobtenue par ladescendance des plants selectionnes elait de 7,2 % Ces resultals montrent qu'unetechnique comme laselection massale s'avere efficace pour ameliorer ce caractere. Les correla
lions phenotypiques, genotypiques el du milieu entre les six caracleres furent calculs et ceux-ci 
sent presentes au Tableau 3. 

IIy avait de pelites correlations negatves, a lalois phenotypiques et genotypiques, entre laleneur en protene et le rendemenl en racines fraiches, el entre lerendement en matieres sechesdes racees etla tenour en proteine es different en yrandeur des rsultats cles par IAVRDC(1976) o des correlations de -0,30, --0,83", -0,87" et 0,68 furent observ,. es entre laleneur enproteine ete rendement en ra;ines fra~ches dans quatre essais dopalate douce. Li (1974) abtudiececi dans un essai varietal coinportant un grand nombre de varieles et a lrouve une petite corr6la
tion parlielle postive de 0,07 entre lateneur en protene et le rendement en racines. 

en se basant sur les resulltals de cette recherche, it esl perrmis de penser que de legeres correlalions negatives existent ontre lateneur en proteine et ie rendement chez lapalate deuce, ce quiindique que laproleine n est pas fortement negativement associee avec Ierendement en racines.
Par consequent ies chances d obtenr de pourcenlages eieves de teneur en proteine et un rende
ment elevi paraissen! probables 

Analyse de lastlbilite de laleieur en proteine et du rendement 
Les resultals de Ianalyse combinee de lavariance pour le rendement en racines, lateneu, enproleine elierendemeni en materes seches, ndiquaienl que les carres moyens pour les enlreesjou varielesi, ies envronnemenls eles interactions entrees xenvironnemeril, eajent tous hautement signiticalts L1 1979L La signifcaion de interaction de premier ordre montrail que lesperformances relatives des entrees etlaiern tout a faitdidferentes quand les entrees etaienl cultivees dans plusieurs environnernents differenls 
 Cetle reponse elait similaire a celle mentionnibe
 

par Li 197()
 
Les calculs 1e parametres (t ,i 
 des entrees, avec lerendement moyen en racines, laleneur en
 

poteine et lerendement on rm-ieres seches de:;
racmines tigurent au Tableau 4.
 
L'ileinit stalishque n est Une rnesure de Iareponse linpaire aI'effet
de lenvironnement, el
est observe pour Ia deviation de laroponse 
 ineaire. Une varible p3rlaftement stable a les valeurs
de -1. et 1,el une variete a stabilite moyenne a les valeurs de a Oet 1(Tai 1971).
Les resultals indciquent que C 64-18 possede la
meilleure stabilite moyenne dans ous les environ

nements. Cette enlree montrait un rendement moyen en racines et une teneur en proteine significalivement plus eleves que Iavariele remon.mais le rendement en malieres seches etait le m~me
que celui du lemon (Tableau 4). Par consequenl, C 64-18 pourrail avoir une bonne adaptabiii

generale. Le rendement 
 en rac:nes de C 64-18 variail de 17,2 a 40,51'ha ella leneur en proleinevariail de 5,600 a 9,2%. Les parcelles du Imoin Tainung 57 produisaient 13,2 a 38,81 I/ha el 
avaient des teneurs en proleine de 2,60 a 4,7 0.. 

Les acides amines essentels de C 64-18 fligurent au Tableau 5.L'entree C 64-18 montrail qu'ilcontenail lous les acides amines essentiels. Les acides amines soutrbs tolaux el la mthionine sontdeficitaires compares aux relrences de laFAG pour les proteines, mais d'auttes acides aminessonl en exces. De faqon analogue, Purcell et al. (1972) ont releve lacomposition en acides amines
de six cullivars selecltionnes de palates douces elont lrouvw que les acides amines soufres tolaux
eii tryplophane etaient linits en comparaison des references de laFAG on malibre de proi~ines,
et que la
plupart des autres acides amines essentiels eiaient sulfisamment en exces pour complt
terles autres protdines de laplanle. 
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Tableau 4.Rendement moyen enracines, leneur enproteine et rendement enmatieres seches des racines et statistiques destabiliti 
pour dix entrees depalate douce 

Re'aemenienracneslra;cnest na d e s ivues I Rendement en maleres seces (.hal 
Entrees 

C64-3 23a 000 71 45a 030 233 73c 004 2.48' 
C64.4 192, -023 27! 42an -03i '14 52r - 14 293' 
C5.7 3 3 '2012 36Cf -P!3 '54 7032 435' 

64-9 4334b142 -000 05 56C 031' 066
 
C64-44 23a 04 -001 82a 595'
- 507 .''' 335 -013 

C418 2r 8 20 -: 014 241 77Dc -009 155
 
C64-22 3- 3c, 0%i 6 301'
25 017 i 046' 
C64-27 3.9 652 4 27 53 77 bc 016 713' 

-0_I35 3 3C64.87 24' 39C17 72 010 094Ta g," ,25: 014 33 f 0E3 a, 711'57 ,23 7":; 024 

', ec, ,or, s,. 'ca,: Ide 5Le; roe "esi - oe %e ,as L-,la -)1-6 s ,e'rsn cfrentes auseu selon 
leDYR text 

Selection de palates douces riche en proteine 

La selection pour une teneur en protbine elevee fut enlreprise parrm lesdescendances et !es 
seedlings issus de I hybrdation etde croisements muiples. Un total de 8500 seodlings furent 
testes en aulornne 1979. el32 seediings furenl selectionnbs a lardcolle, 150 )ours apres la 
plantation. Ces seen gs possedaient do melleurs caracteres phenotypiques que les varietes 
temoins. Le rendernet moyen en rac,:es variait de 0,68 a 2,4 kg par emplacement. La teneur en 
protbine des racoes de ces seedlings variait dr 5.5 °.a 9.5°o sur labase do matieres seches. Le 
contenu on maieres secn..s de ces seedlings varait beaucoup, alant do 21 % a 32%. En atten
dant, les11 seedings possedinl Ia teneur en materes seches laplus eleveo furent egalement 

solectlonn s Le rondernrit noyen on racines var ldo 08B a 1.58 kg par emplacement. La teneur 
en miatilres seches des racins varial de 36 % a 39", 

La pluparl des seedlhigs a leneur elevee en proteie avaent lendance a presenter une chair de 
laracine de couleu" orarce La correlation positive observee enlre lateneur on proteine et la 

couleur de lachair de ]a racine n clait pas signiticative au niveau genotypique, Inais I'etait au 
niveau phbnotypique (Tableau 3).Les res,iltals semblent indiquer que Ia selection pour une teneur 
elevee en proteine donnera naissance a une palate douce dont laracine aura une chair de couleur 
orange. 
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ANALYSE NUTRITIONNELLE DES PATATES DOUCES 

La patate douce est indeniablement une des plus impor tantes cultures vivrieres au monde. 
Comme aliment, elle est importante surtout par sa teneur en hydrates de carbone qui est une 
source d'amidon pour Ialmfenaton de base Toutefois la palate douce peut egalement 61re la 
source d autres facteurs dietetiqUes rnportanfs. La compost,oi nutritionnelle des patates douces 
a ete decrle par Wall i1963), Edmond et Amrr,,rrnan (19711 et dans un nouveau rapport prepare 
par le Cormile de la Recherche Technique Regionale S-101 i1980) Les efforts consentis pour
accroitre la consornmaton des patates douces coivent aller de pair avec les efforts consentis pour 
eduquer les consommateurs au sujet des avantages nutritonnels qu ily a a manger des patates 
douces Une courte discussion sur les composantes nutritionnelles ma.ures de la patate douce 
suit. 

Vitamines 

Vitamine A:les patates douces constituent une excellente source de provtamineA (carotene) 
qul est convert par I organsrne en vitamine AIretnol) (Tableau 1). Beaucoup de facteurs agissent 
sur le niveau de carotene des patates douces mais les varietes cultivees actuellement aux Etats-
Unis sortr capables ao fournir la ration dietetique recommandee (RDRI de cette vitamine. 

Complexe vitaminique B: une ration de 113g de palate douce peut fournir 2-6°° de la ration 
dietetique recornmandee de miacine. 3-5% de la riboflavine necessaire e 1-7°o oe la thiamine 
necessaire. La principale source de ces vifarnnes est habituellement la vande ou les produits a 
base de vande IIsembie yavoir peu de variation dans les concentrations des vitamines du groupe 
Bcnez ls patates (oLIces Ieventail de celles qu. ont ere testees est extr6mement ferme. 

Vitamine C (acide ascorbiqueJ les patates douces couramment cullivees different pour leur 
teneur en acde ascorbque av c la methode de cuisson Elles peuvent fournir entre 25 0c e 50% 
de la ration diete que recommandee de vlamne Cselon que les racines ;ont en conserve ou 
cuites (Cormte Technique S-101 1980). 

Hydrates de carbone et energie 

La source principale denergie du corps humain est constituee par ,es hydrates de carbone. La 
plupart des varietos de palates douces ordinaires cultivees aux Etats-Unis contiennent 25-30% 
d'hydrates de carbone hans les racines et approximativernenl 98% de ces hydrates de carbone 
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sont facilement digestibles. Les tiges sont beaucoup plus pauvres en hydrates de carbone. La
capacite productive considerable des palates douces (jusqu'a 85t[ha en parcelles experimen
tales d'apres Collins en 1980) en fait une source importante d'hydrates de carbone pour lesregions ou les populations dependent surtout des hydrates de carbone pour leur alimentation. Une
ration journaliere de 113 g de palates douces peut fournir 5 , des exigences energetiques d'un 
homme de 23-50 ans. 

Tableau 1,Analyse nutritionnelle depatates douces enboites deconserve (variete Jewel) 

Te'eu, 0,S r e 9DR" RDRappirte 

daqs unecnanllon de113 , 
(°ol (g) 

So:,es 287 
Gra ses 
pro!eq5 
Hyc'aes ca;n'oce 

03 
12 

267 
56 2.1 

CeO'Cs 05 

Caic um 
Fe, 
Sj 'm 
Po1ss;um
Tnam ,e 
Rtkfa',ne 
Nacne 
Viam ne C 

(mg1OOg}
11 
09 
20Y 
192Y 
002 
003 
03 
10 

(Mg)
800 
10 

1000 
2000 

14 
16 

18 
45 

1.6 
104 
23 

108 
14 
19 
1.7 

25 

Viamne A 
IUlOOg 
5345 

IU 
5000 121 

•unItesflOernaOoials 
rataon ocetetcCuerecom eaecee 
dapes Lopez1!ia-s reCooe,180i 

Mineraux 

Les elements in,'qaniques majeurs necessaires au metabolisme sont le sodium, le potassium,
le calcium et le fer. Les rations dietetliques recommandees pour le calcium, le ter, le sodium et le 
potassium sont de 80. 10 1000 et 2000mg jour, respectivement 

Un echantillon de 1133 fcurnira 1.6 %de la RDR de calcium et 10,2% de la RDR de ter (Comite
Technique S 101-1 980). IIpeul egaiement tournir 2,3%odu sodium et 10,80 de la RDR de potas
slum (Lopez of al 1980). 

Proteine 

La ration dietelique de proleine recommandee est de 56g pour un homme de 23-50 ans. Uneration de 113 g de rac:nes de palate douce peut fournir 3-4 % de la ration dietetique recomiand~e 
(Comite Technique S-101 1980) 

POTENTIALITES POUR L'AUGMENTATION DES COMPOSANTES 
NUTRITIONNELLES DES PATATES DOUCES 

Les efforts en vue daugmenter les composantes nutritionnelles des patates douces peuvent 6tre
limiles aux domames specifiques qui sont lOs plus suscepbtiles d'augmenter de fai~on signitica
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1ive. La palate est deja reconnue dans beaucoup de regions du monde comme 6tant une impor
tante source dhydrates de carbone. La production lotate d'hydrates de carbone est directement 
libe au rendement. Le rendement moyen aux Elats-Unis en 1980 ctai de 121 na avec un maximum 
de 18.5t ha. En parcelles experimentales nous obtenons r~guierement a partir des selections, un 
rendement total bien au-dessus de 561 ha Dans beaucoup de regions ou une source d'hydrates
de carbone pout elre explodtee pour la consom::,aion humaine, el ou les rendements sont has, les 
travaux de seiection et de mothode cullurale devrafenl 6Ire axes sur Iaugmenlaton des rende
ments 

La leneur en mineraux des patales deuces est Ires basse en lermes de pourcentage de RDR 
fourni par Iabsorption d une ration de 1.10-170 g La seleclion do apalate deuce est probablement
ncapabce d augmonter de acon significa ve es niveaux en calcium. Cependanl. it ?mble possi

ble d accroitie eosteneurs un for el ou on potassium de fapon signifcative a conditon que du 
matero!e genoique riche en ter el iicne en potassiurn puSse eIre roper# Pour los genotypes 
testes. Isembie qu . nexislf qti uric fa~rl variaton de genotype a clen lype. mais une grando
variation deoracine a racine a 'interieur du genolype Pour If moment. los donnees ne sont pas 
suffisamment approforld es que pour pouvor pfeuger des rosultals des travaux reahse- en vue de 
releveir ioMcaux en for et on potassIuM 

Les palates deuces constituent une excellente source de provilarrine A Elant donne que les 
types riches en carotene ont iapreloronce surloul tans iherispnere occidental. o leur floraison 
el our grenaison sonl induites, lialeneur en carotene des lypes los plus apprecies sest #levee de 
6 2mg 100 g a 17.4 mg 100 g (Miller et Hernandez 1970i. Elant donne que le malerel gendlrque 
r,cne en carotene est facilement disponib:e el present a des riveauX leves dans tous les pro
gramines de selection des Etals-Urs, ce caraclere ne someie pas crilique (Iupoint do vue nutri 
tionnel vu sous I angle do la selection Le probleme associe aux types de palates deuces riches en 
carotene provent do la preference personneirle de nomoreuses populatons pour les types pauvres 
en carotene ou sans carotene Vaincre cello proference la ou uno source do carlene est neces
saire exigera on effort d'education itense 

La plupart des vithmines du compiexe B des palates deuces serrblent tire presenles a des 
concentratons qui vareril peu d un genotype a 1aulre Levenlail des valeurs relevoes est exlr6
moment reduit Une tres polte parlie seulemret ,:.: a RDR pour ce complexe peut bIre fournue par
les patales deuces Ur travail de selection rrens, i r,,urail bien doubler la concentration acondi
lon que des types aconcentration elevee pour chacune de ces vitarnines puissent etre rpeeres. 
Ceia ne pourra quand mrome fournir q uun fable pourcentage de a RDR. IIsemble par consequent 
peu judicieux d intensfier los travaux de selection dans ce domaine 

II reste donc deux semaines qui olfrent, pensons-nous, des potentralites de progres, soil par 
selection soit par los praliques culturales la vilamme C (acide ascorbque el (a proline 

Vitamine C 

Les cultivars qui sont courarnmenl cultives aux Etals-Urris eonierrenl 11.4-12,4mg 100g
d'acide ascorbique dans les produits mis en beltes, ce qui fournil 25-28 °o de liaRDR Dans des 
tissus Irars, nous avons inesure des concentrations allInt jusqu a 19mg 100g (Tableau 2). Les 
gbnolyoes varrarenl de 0mog 100g iusqu'a celle valour de 19mg 100g (sur la base des pesees
failesen trais) Beenqu aucuntravalderectierche n aitole Irepris pour augmenter latene'jren 
acide ascorbique de cetle collection, cc seret une chose larsable, elant donne quune variabilitb 
exisle enlie les types compatibles. 
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De plus, laleneur en acide ascorbique depend dans une tres large mesure du genotype, de la 
taille, de ladate de recolle et des conditions de ressuyage stockage (Junek et Sistrunk 1979), La 
vitamine Cdecroit avec leressuyage et lestockage, croit avec une recolte tardIve, etost presente 
en quantites plus elevees dans les grandes racines el celles qui ont ete cuites. 

pour les 
(sur ]abase 

Tableau 2.Evaluatio dumateriel deselection deCaroline duNord matieres sc :hes, lepourcentage deproteine 
des pesees dematieres seches etfraiches) el Iacide ascorbique 

._=: - 1 1C.I 
mZ; PmeO'S 

*eC .,;L% " .%.r :' ,i S i, , ;,:~ .<:<,' - CUbo.lu 
f'a s 

24' 2 15 

21 
215 c E 2t,22921 87 1 6 69 

234 32 
 6. 25 109
21,22- 22 51 8 73
2!2 26 8: 2! 
 71
 
22 82 118 47 
24 78 19 42
21 77 i 6 113 

V.-;78 26 76 20 45
 
35; 23 76 17 00
 
NaryHa" 20 75 15 
 190
TI1695 16 75 12 83
 
24E 24 75 18 68
 
PaIter 23 72 17 87

Calo'n aRea 15 72 11 70
353 20 71 14 20 
311 23 70 1 6 11 162
Nemagold 20 7.0 14 98
O;a 24 69 17 69Go;usn 

241- 213 29 69 20 
 -284 24 68 16 61
Wne Jewel 18 65 12 41P12961; 6 20 64 13 1.7 
273-042 23 
 62 14 76
 
Carie, 19 61 12 47
29! , 273-1 25 61 
 15 88
Reld 22 59 13 42289 30 59 18 148
Coasal 34 58 20S',eef 
 56
Ca'omex 21 56 12 -T1i1594 22 56 12 42 
Ce:e "oa! 23 56 13 78
 
Souneig 23
Oueen 
 5 3 174 
V-13 18 54 10 74

V'n4he 23 54 12 49
Su 

PecaProcessOr 20 4 7 09 59

311 2 21 46 10 
 34 
349 22 44 10 69

288 23 
 42 10 23
P1399163 24 40 10 00 
TI1892 19 38 07 61 
P13441234 25 3 
 0 20
 

Proteine
 

La proteine est un des plus importants composes chimiques impliques dans lanutrition en raison 
de sa participation 1 de tres nombreux processus e de Ires nornbreuses structures du corps 
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humaln. La plupart des Americains des Etats-Unis beneficient d one alimentation adequate en 
proleine, m~me s Ils ne sont pas des consommateurs de viande ou de produits animaux. Beaucoup 
de legumes contiennent des quanlites adequates de proleines 

Cependant une aulre poss.tble 0 uihsaion des palates douces se dessine maintenant aux 
Etats-Uris comme source d hydrates c car'ore pou, a proctor d ettnanol par fermentation 
mcrobienne Ur tei precede pourrad conduire a Iobtenton de proternes de palate deuce Ires 
concentree, cspon.e pim Atr .m.rnr r ecs ps ies a'r",e,,-'je I mrre Dans certaines 
parties du 'Ture es catates uceC., sont cofsi m res e0 qrandes quarnlet s el dies peuvenl 
const Iuer or ce 'rncortancc r l ces awnrents conterant 5 c 
cquii treiac s Oeuvet preserve i a santeo s, ees sort conso 'rees ern quantte sullhsalte 
Pour ces r; o t 'rortant Ce comra;tre S.slacicurs ailectart aprote reoruto des piants de 
pate eS "Or - que Iaqua ,,I el a composln (Ile ceite proie e 

cc protearee a i e deproleine 

ue ous;urs facteurs du ruieu irluencenlOra er t, . a tei,eur er protene des palateseucr-s P r , 1976, etuant Ia ongueur dc a sason euttrac ot cctermne Cs teeurs 
e r oIcr-eo I en 'oatieres secrtes de 16 genotypes de patato douce recotes a quatre dales 
ditlerentes Is s apercurent que a teneur en proleinc decrossal a 'a cadence de 0.0067-: par
jour apres 102 :ours de crotssance of que los matieres seches decroissaenl de 0.233 : par Iour 
apres iamrme percde de croissance Toulefo~s. une recolle precoce foul en favor sant au maxi
rum C-- Ce prole e ne pourrat pas compenser le gain de protene clale oteru grace a une 
recoet arC een raison de I augmentation des rendements 

La ferthsalon alfecle aussi la proteine tr~: des palates douces Purceil t a inor: puboie
etabhrenl que iengrais aval un elfet sur le contenu en azote des racres mas ne rrcdilail pas ie 
rapport N N non protidique (Tableau 3l Une augmentation de ia leneur en Nde Iengra s enlrainait 
une augmentation correspondante de la teneur en Ndes racines recollees Faire vat r la quantie
de soufre de I engrais n erlrainail aucune modification de )a composition des racor Apparem
ment. le sol utilise contenal suflisamment de soufre que pour la c nsommation de N 'e soit pas
hm;toe ou bien I aptitude de repondre a une fertilisation soufree nexslat pas crez a patate
deuce cornme chez certaines autres plantes (Rabufeli e! Kampratlh 19771 1!ful ceronlre eqalc
ment que le potassium n'avait aucun efel sur le Nslocke dans Iaracine ou sur le rapport NNP N 
totai Ces resuItats font penser que la quantite de proleine des palates douces pourrail ,tre aug
mentee en accroissart iCNde I engrais . toulefois ,Ifaudrait operer avec precaution ,ta'nt donne 
qu ure exces do N a des porio(tes critiques de a phase ce groriserico de a racine pout 
aoasser es rendemnents 

Les effels du genotype sur a teneur en proteine brule sont bien dectis Plusieurs eludes ont 
relevedes differences significalives entre genotypes (Purcell et ai 1972 Edmond ei Arrinerman 
1971 Le tableau 2donne les leneurs en proleme des materiels en selection en Carone du Nord 
suite aune evaluation de 1980 I y a de netles didferences entre ces genotypes qo peuvenl tre 
ulilises dans un programme de selection pour ameliorer la leneur en prolene 

Des crorsemens son: en voie de realisalion actuellement entre des types riches en prolene e 
en naieres seches, pour tenter de crer des cultivars ideaux pour la produclon d alcool carbu
rant. de meme que des culivars ahaute leneur en proleme pour le marche des legumes frais 

IIesl Ires possibe quun important sous-produit, ou peul-,tre memo le prodoui le plus important,
deIa laoricalon do I alcool metnylique do palate douce soil le concentre r r.. en proteine extrail 
des resides Ce concenlre convient a la consommation par I'homrne Au II! eau 1 ftgurent cinq
cullivars que nous avons eludies jusqu'ici sous I'angie du rendement or, aicool Bien que les 
maheres seches de ces cultivars soient de 10-15 % moindre que les plus haules valeurs cilees, la 
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teneur en proteine du residu est exceptionnellement elevee. En utilisant des types encore plus
riches en matieres seches, on pourrait accroitre encore ce pourcentage. 

Tableau 3.EfetdeNet deSsurINtotal ellerapprt Nnonprolidique Ndes palates douces (variti Jewel) 

T,a e N NPNN 
1. 0 S 007%., 

082a 024 
N104 024 
N0,92a 
 026N S 24c 025

S  122: 025 

- ' ; :en.,'': ,e~cv :scion * Le, ,e:.:. 2 .i- T;ette ,'fv,. > 'T.,-:,.,s ,cMR tesi 

Tableau fermentation deIalcool,4.Matieres seches, rendement dela elrendement enproteine duresidu defermentation, pour cinq cultivars 
depatates douces 

301 
120 

7 
 33
 
(Kr;.. .. -,i
-2 
 6
 

Leffet des interactions genolype environnement Cans les determinations de [a proteme de la 
palate douce futetudre dars un essai de stx genotypes de palate douce cullivts en six localites 
pendant trois ans dlxhut enwvronnemenls} La leneur en proleine (exprinmee en poids de matiere 
seche)avarne enormernent pendant celle perode Lanalyse de lavariance pour cetle etude figure 
au Tableau 5 

Qualite de laproteine 

Les analyses des acides arnines de 'a proleme de lapalate douce sont publies. Purcell etat. 
(1972) ont mortre qu elleelailtde bonne qualle nunhitionnelle, mais margina!e en lysme et defi
ciente en soufre total en comparaison des normes de laFAO pour les protbenes. On a aussi 
demonlre qu eo elaildloiciente en trytophane en termes de standards de laFAO. quoique cer
tains cultivars contennent plus de trytophane que leminimum FAO lSphtstoesser et Marlin 1975).
Toulefois. aucune mesure du rapport defficence de laproleine (REP) de lapalate douce n'a ete 
publiecjusque rnainlenant 

Walter elCatghani i 1981 ont exrart une proleine blanche (proleme isolee) e une poudre
grisalre-blanche qui esl leconcentre de protene ouchromoplaste protidcique apartir des racines 
de palates douces nelloyees de vaertes Jewel elCenten;,al. La composition en acides amii~s 
essenties pour celle proleie de chromoplasle et pour laproleme blanche est comparee aux 
chiffres de proteme de laFAO darns leTableau 6. Le soufre total semble etre meilleur pour celle 
proleme que pour laprolene blanche, pour lavariele Jewel. Les chiffres de lysine pour laproleine
chromo des deux culfivars elaient plus eleves que pour laproltine blanche e depassaient la 
vaieur FAO 

378 



xeiwronnement dans reiude sur laTableau 5.Analyse delavariance definteraction genotlpoe protine 

Souces 	 dl CorrdIaton 

Ge oyve 5
 
Environement 71
 
AnnEes 2
 
Localites 5
 
Anres xIcca!.r.s 10
 
Rc annes xioci 54
 

Genor,exen,, 85
ronement 

Arnas xgenorpe 10 ns
 
Locxgexrt'. 25
 
A~nees xloc xge ,50
 

S Qifcatf aseu celII 

Tableau 6 Comparaison de la	composition enacides amines essenliels pour laproteine blanche etpour laproteine du chromoplaste des racines 
des patates douces Jewel 0l Centennial. 3uxnormes de la relatives alaproleineFAO 

'"e Centeni:al, 


Treon~ St"7756 40 64,3 639 

Va 7 	 W, 789 
Y 2 	 ~23164 

Tom,S 	 "0 3 j ,311, 2 l 
wc.,9 60. 59 45 563 5 1
 

Leu.le 8 9 70 7-40 744
 
Tros: 071 60 691 709
 
Pieaa~'e 708 715 819 794
 
L 70 643 55 516 521
 
TrSF)156 177 10 123 144
 

atecna r 16gh 

Le REP utilisant des rats tut mesure pour determine- laqualite biologique de laproteine de la 

patate douce. Le REP est legain de poids des rats divis6 par laproteine consommee (dans les 

conditions standardisbes decrites par lAOACI. De plus, leRPN (rapport protidique net) tut 6gale

ment determine. Le RPN corrige les exigences en proteine pour lentrelien du corps. Un groupe de 

rats est nourri d'un regime non protidique el la perte do poids de ce groupe pout alors 6tre utilis6e 

pour creditor letest prolidique pour sa lonction d enlrelen. 

Les resultats figurent au Taibleau 7 pour a proteie nlanche etpour laproteine du chromoplaste. 
Pour laproteire blanche les deux cultivars paraisseril legererlenl irneileurs que lacasbine, mais 

pas de taion statishque 

Il y a un gain do poids d'environ 135 g sur laperiode de 28 jours, pour 47 g de protbine consom

mes. Pour laproteine du chromoplaste, leREP est procihe de celui de lacaseine, et nest pas 

numeriquoment tout a fail aussi bon que celui de laproteine blanche ; cependant, il n'y a pas de 

differences stalistiquement significatives. 
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Les valeurs du RPN figurent egalement au Tabieau 8.Elles sont meilleures que celles du REP,evidemment, et laproteine blanche de lapatate douce est peut-6tre I6grer,,ent meilleure que lacaseine, ce qui montre que laproteine de lapalate douce est d'une qualite hautement nutrition
nelle. 

celle de 
dans des etudes sur le 

Tableau 7.Laproteine blanche el chromoplaste des palates douces Jewel el Centennial. comparee alacaseine, 
gain depoids durat 

REP REPcrrgewe Cene Gaetre s;9 Proenesig)br0laes 


Casee 
 273.010 
 20r.009
Je,"e 275l '009 1,5. 78 394.25252 - 0 j cn'oRopPjsle1176.113 431 •39 
ote 


Cet a292 •0V) 21990Pr 1222 
 43844
 

Hortqe Stat3U es7281'011 C 3382C0je er 29 1 C-0! 2 A300 9 4783 9- 1 ' 4 7 7 29 
CEO. J an 296007 
 2 toe po o s. m .24 35473 


293 4 1 . 

Tableaui,
Valeurs 
 RPN des douces etCentennial
duREP eldu palates Jewel compareesacellesdelacastine
 

REP RPN 

v i ankasF m 28 3954
Jeeo c5rct' 2 91 
fCeentein ai 296 0420 
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Feulles de pa ate douce pouvant 61recosotmmees cornrns legumes 
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DISCUSSION GENERALE 

(SEANCE V) 
BARTOLINI: Les anc6tres sauvages de la palate douce ne sont pas porteurs de racines et vous 

avez mentionne que, par mutation genique, la patate douce actuelle avait evolue et developpe 
ses racmes, Comment pouvez-vous expliquer la presence de pigments riches en carotene dans 
la patate douce ?Se sont-ils developpes auo si par mutation genique ?Je suis perplexe: la patate 
douce n'a pas de relation avec la carotte. 

NISHIYAMA Differenles colorations de la peau de la chair des racines qui sont quelquetois on 
peu epaissies. furent observees chez diffbrentes ligndes de Ihexaploide trifida 

HSIEH : La potate douce possede 90 chromosomes. Itsenible difrcdle et laborieux d'analyser le 
genome par comptage des chromosomes. Est-ri possible d'utiliser les schremas des isozymes 
electrophoretquespour analyser to genome de /apatato douce ? 

NISHIYAMA Lanalyse duognome esl essentiellenent basee sur Inomologie des chromosomes 
el',eur appariement dans los tybrides. L anaiyse selon on schema isozyme pour confirmer les 
resulats de Ianalyse du genuine 

,JONES qu -,-D Nisnya a (Arnoi-m rne ayons des opinions diftbrentes au sujet des 
relalhors phylogenetiques entre la palate douce ei sos proches voisns, je voudrais eliciter les 
Japonais pour les progres accomphs darts cc domaine Je voudrais corrger Line apparente 
flauValSe Aterprelatan do mon travail Je n a pas mentionne on genome Acultive 2X et 4X. J'ai 
suggere cependant gu Ln ou plus do trois genomes de I.btabspetit ere de genome A 

NISHIYAMA Si on se base sur i analyso du genorne ceedans apresente cornmunfcation. la 
palate douce et ses proctres vosms sont autoploides grdce a a repetiiion di, genome B. La 
difference cyloogique entre les qenornes A et B rresi pas encore observee parce quo les 
tybrdes avoc los genormes A el Bnantopas encore ere obtenus 

OKA Qoo /i/eest I stttuPonactue/hl do la conset vahon des rossources gonetiques pour la palate 
douce ? 

VILLAREAL Le groupoe de ravail dBureiu Inlternatonal pour les Ressources Geneiques des 
Plantes poor les ressources genetigtics dc la palate deuce a exprnme sort inquietude au sulc de 
a base genetique limiltee des collections existares de palates douces avec ses especes etroi
lemont apparentees Lo groupe de travail a recomrnande au bureau de remedier acelle situation 
par I1l des activiltes de collecte dans le centre d origine, 12) des collectes dans les centres de 
variation secondaires et (3l 1installat'on d entrephis pour Ia conservatton de ces collections 
globales Pour autant que nous sachons, le BIRGP aapprouve ces recommandations. 

ANONYME Los relations corpatbilte-trconrpattblite chez I.batatas semblent srrilairesa une 
relationplante-parastle, dent It mecanistre est suppose htre la combrnarson doune roterede la 
plante of dune proteine spec/hquo du parasite Ponsc._-vous qu un nrecansre dr cette sotte 
puisse auss s appliquer a/,i r clatron crmrpalb/ite e ircompalibite chez I b:itatas ? 

MARTIN Les etudes de la bose physioogique de Iauto-iconpatbldte chez d aulres plantes 
impliquent les protetnes on rant quo substances concernas par le processus de reconnaissance 
ci le rnhcarisme seledctt par lesquels crtair s grains de pollen sont pousses a germer et d'au
tres sont ihrbes. Cola so produil chez Brassrca qu ale rnme systeme de contrdle genelique de 
I ocompatibilite que lpomoea II est rationnel de supposer que le contrhle physrologique est le 
orhore, mars it n y apas de preuve ni de recherche concernant celle question. 
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OKA: L'auto-incompatiblite est-elle partielle dans certains cas ? Quelle est I'amplitude de la
sterilite quiest independantede I'auto-ncompatibilite?Laquelle est la plus prononcee, IVauto ou 
I'allo-incompatibilite? 

MARTIN: Je crois que Incompa/bilite est parfois partelle. Elle sexprime pal ta germination de
certains grais de pollen el par Inhub,tion de la germination pour d autres oranns de pollen. Elle 
se distingue seuernenl avwc difficulte de Ia compatibilit- complete, par l'examen des stigmals
apres I action du pollen 1Lauto- et Iallo-ncornpalnbinile soFe le mrme phenornene, et par conse
qucl de force 6ga!e Pour chaque cro ement parlicuher, soft I ncornpahb:lite sotl a slerilite 
peu! consluer le lacteLIr hnlant areproduction. Une cerlaine sterilde est louours presenle. 

ANONYME . En ce qui concerre /astedhtt post-fertihsabon, avez-vous quolque information sur la 
cause du phnorene ') 

MARTIN La fa,oie produu/er de gi rties des croisements ferlles peut 61re associee aux dbg~ls
occas:onres par los champignons et os insecles Une parle de la sterilte restante est supposeeprovemr cu Cesequihbre geque exprimer par on devnloppemen! tJefeC/leux de I embryon ou de 
lagraime 

VILLAREAL Vos rerndements se0l viivamnt inpress orrnsai, Solt-/s comimercialisables?Quel
leest la juree die /,cnto La /ierbht du so, A.iviez-vous utise une quo/con que pratique
cuitura/e speincle pour oatemrces trcndorietns2 

MEYNHARDT Oui ce s-t nes rendemerils commerciahrsables oeonus par Lne culture de cinq
mois Un ngras PK dei ase est ha/l.itu ilerient applque suivi par une ou plusieurs applica
tons d Non couver/ure Los resullats mon/rent que dins los eror.s de producton apluies d et.
la palate deuce d Afrique du Sud reagrlt avorablement a I engrais azole De bornes praliques
culturaies. comprenar a prep.ratr du sol. jutilsaoion des engras la ut/e phytosanitaire etspecialement Iemplo de matorros de plantation rdemnes de malados, furent adoptes pour
obtenir es rendernenis eleves dont a[ rend,jornple 

HSIEH: Vous avez nientionne qu une lou/le /une est on de vow,objectits de selection des 
pousses de palates deuces comme legume Ceperidant.d apros /e ProfesseurLu du Departe
ment d Econorm. Colloge Shieh-Chiern a Taipei. 'os feuioi/s jauries crt/es ant one mauvaise 
couleur qu afotce /appeti des consonirria/eurs Do ce fat, les feuifies 1aunes semblent indes
rables Ou on pensez- vous 2? 

VILLAREAL Jusqu apresent it n exste qu une seur varnete de palate deuce a feuilles jaunes
disponibie pour a dergustaton, orlqo maleureusemerit se decolore a acuisson. Nous pensons
quo los economistes doiresh:ques des pays en developper'nent peuven trouver un rnoyen conve
nable de cuisson qu minim se cel. deceloration. Errat!endant, nous continuerons a chercher 
d aulres teuji!es viet/es et jaunes quj gardent lour co',leLr a )acuisbon. 

ANONYME Vous avez does especes comostiblOs d ipornioea comma I.aquatica. Pensez-vous quo
ia qua/ite de cette p/ante pu,:se etr utiisoe corrme base de selection dI batatas en tant que
leg~ume ? 

VILLAREAL Bien qu / aIiuatidt Frt des t ges et des teuo es tondres, sa savour et sa qualio

ahmen/aire soil consirdorabermfit difterenles de ceilos do la palate deuce. 
 !ous pensons que
los pousses de patale reuce sent in legume a ftuilles tool a fail distinct 

ANON YME Ponsez-vous quo des synrptmes visiblos tels quo/a tache brur, asolent le resultat de 
la resistance te la palate douce a / infection par le virus du Iege interne ? 

HAMMETT Our 
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VILLAREAL: Quelles techniques de selection conseillez-vous aux s6lectionneurs asiatiques
 
d'utiliserdans leurs programmes ?
 

JONES: La technique de iaselection massale appliquee Ades populations pour creer des lign~es
 
selectionnees avec des combinaisons favorables de types recherches. L'utilisation de pepi
nieres en polycross de taille limitbe de telle
fai:on que chaque fois qu'une nouvelle lignee est 
ajoutee, certaines lignees doivent 6tre bliminbes, ce qui, ,latongue, finitpar entrainer des 
changements. 

ANONYME: Les concentres de proteine de patate douce que vous avez utilises pour les essais 
nutritionnels etaient-its cults ou non ?Contenaient-ils on quelconquc :nhibiteur dact de la 
trypsme ? 

COLLINS: Oui. !savaient etWchauffes plusieurs tois au cours du processus d'extraction, ce qui 
les avait effectvement cults. Its ne pouvaient de ce fait montrer aucune activite inhibitrice de la 
trypsine. 

YANG Je suis 'nteressepar votre echantilfon de patate douce contenatit 7 % de lysine. Pourriez
vous. s'ii voub plait, iounir plus de details ace sulet ?
 

COLLINS La proteine oe chromoplaste tut analysee et lateneur en lysine etait de 7,03g/1 tg
 
dazote pour Jewel et 7.15 gpour Centennial. Ceci est beacoup plus ble' , jUe pour lacaseine,
 
la fraction de proteine blar..hc, ,jle standard FAO.
 

ANONYME Comment prep rie..- ,us la,chroeoprotbine 2 Detaifez-nous, je vous prie, la 
methode de centr;fug,,on.La carotere est-il surtout crtonu dans cette fraction ? 

COLLINS Le carotene elail ia fraction de proline du cl, 'calasle a lapremierecnntenu fian' 
purification. Cependant i1-tait ensht,'e cxtrait a I'hexane-acetone jusq .1 ce que le filtrat soit 
legerement jaune. 

RAJAPAKSE: Dapes votre ,a,.,eau. ii existe des differences entre les varietes TIB 9 et TIS2532 
en termes de ponte dnoufs et d'airnntai,on des larves.Pourriez-vous expliquer labase de ces 
differei;ces 2 

HAHN La base de celte difference nest pas etud-ee. 

ANONYME: Des sub.stances ,meres sont produites en reponse at'infestatior Pensez-vous que la 
teneur de ces substances sot correleeavec lares!'stance a t'infestation par/echaranqon de la 

"
 patatedouce 

HAHN La relation entre laresistance au charoncn et lapresence de substunces amrres n'a pas 
etc verifiee. 

TALEKAR: Je note que vous n avez pas utilise de statistiques pour montrer les differences dans la 
consomnra!iondes racines des culivars resistants ?tsensiblesou t'eclosion des charanqons. 
Dans tous !es autres tableaux, vous los avez utitisbes pour souligner les differences. Est-ce 
parce que, en ddpit des grandes differences apparertes, les resultats n'etaient pas statistique
merit significatifs, en raison. je suppose, des grandes variations a l'interieur des repetitions ? 
Ceci est un problrne freF courant rencontre dans I, travailsur laresistance de lapatate douce 
au charan on. 

HAHN La comparason deux adeux du test futemploybe pour tester ladiffrence, et des diffe. 
rences hautement significatives lurent obserwe.as. 

TALEKAR Puisque vos resultats montrent que lemecanisme de resistance est I'antibiose, je 
voudrais encourager IIITA a conduire une experience de nutrition de rats (si cela ',,pas ddjA ete 
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fait) pour etudier I'eventuel effet adverse des facteurs de I'antibiose du materiel resistant. Ceci 
pour s assurer que de tels facteurs ne sont pas ruisibles a la sante humaine. Cela s'est produit 
pour certaines autres cultures, en particulier le sorgho aux i7.U., et puisque le programme patale
douce de IIITA est axe sur la patate douce pour la consommation humaine, un tel travail devrait 
6tre entrepris avant m6me que ces parents resistants soient utilises dans les programmes de 
selection. 

HAHN: Ce point est devenu ,re important parce que la resistance au charanqon est apparue
relever de Iantibiose chimique et parce que los racines de reserves vivantes sont utilicees pour 
Ialimentation humaine et pour Ielevage. Cet aspect sera etud)e. 

TALEKAR Cornbien re racnes par cultivar sonl-elles utilisees pour /'etude de l'activite de ponlte 
bur les culttivars setisibles et resistants ? 

HAHN- Quatre racines de reserves choises au hasard et trois repetit .ns dans une racine tubd

reuse furent utilhsees pour chaque cultivar pour les tests d'ovjpost on. 

TALEKAR *Etant donne que /adistribution dans les racines des palates douces de beaucoup de 
cornposants chimiques vane beaucoup a linterieiur de chaque cultivar de plant a plant, dans 
chaque plant de racinearacme, et meme dans chaque racine dune partie aune autre, pensez
vous que /a technique de confiner los charanpons sur des racines uniques est utile a long terme ? 
En plus de la variationde ta plante hdte id y a le probteme du comportement de linsecte qui plus 
que probablement ne sera pas le meme dans une etude de laboratoireque dans une etude au 
champ 

HAHN La variaton des composants chirniques entre plants et racines de stockage ela linterieur 
d'une racine de res-rve tut prise en consideration Pour chaque cullivar. a selection du hasard 
des piants, des raci es de reserve et des endro1t5 de test sur la surface des racines de reserve, 
tul faile pour reduire erreur expenmen!ale 
La procedure de criblage pour ia resistance au charanQon comporte d'abord le criblage des 
clones seleconnes de palates deuces sur ie terrain el ensuite la confirmation de la resistance 
au laboralore 

TALEKAR Les cuttivars os momns endommages au cours du dosage biologique au laboratoire 
sont-its egalement ies trionsendomrnagesdans les racines sur te terrain 2 

HAHN Oui. 

LIN : Avez-vous trouve un biotype de charanconde Ia patate deuce parmi yes cultivars resis
tants 2 Quelle est Ia frequence et lo taux de reproduction du biotype dans la population de 
charanLpons 9 Nous savons deja que les insecles peuvent muter ou evoluer vers des formes qui 
sent virulentes vis-a- vis de cull vars precedemment resistants. 

HAHN La variation des charancons a I interieur de Cylas puncticolis n a pas rt etudiee. Cepen
dant. la source de resistance a C puncticolts montrail de la resistance a C. formnicarius aux 
Etats-Unis et aux Fitjt. ce qu iontrail que la variation a l interieur dune espece de charanqon 
peut ne pas constliluer un probleme sereux. Ceci demande a 6tre etudid de faqon plus 
approondie 

VILLAREAL Combien de temps faut-it pour que i infestation par les charanpons se manirestepar 
votre methode , sandwich-preference, d'evaluationde la resistance aux charanqon ? 

HAHN: Sept adi, jours 

VILLAREAL Comment les selections resistantes en laboratoire se comportent-elles au champ ? 
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HAHN: Les resultats de resistance acquis au champ sont tres voisins de ceux acquis au 
laboratoire. 

VILLAREAL: Aviez-vous conduit des essais de nutrition sur rats avec votre materiel resistant ? 
Que pourrait-il arriver a un rat nourri avec ces materiels etant donne que vous pretendez que le 
mecanismede resistance est dO aI'antibiose ? 

HAHN :Nous avons I'intention de realiser une experimentation de nutrition de rats avec les culti
vars resistant au charanqon. 

ANONYME: Vous indiquiez que la methode du sandwich pouvait 6tre utilisee pour detecter des
differences entre cultivars pour la preference du charan~on. Detecte-t-elle aussi I'antibiose ? 
Existe-t-il une bonne source d'antibiose a utiliser dans un programme de selection ? 

HAHN :La methode du sandwich est principalement utilisbe comme test de preference du charan
qon. Cependant, elle pourrait 6re utilisbe pour detecter I'antibiose si eie est concue pour utiliser 
un seul genotype. La resistance aux charan ons de nos genotypes parait 6tre due a I'antibiose. 

ANONYME :Quand vous selectionnez la patate douce po,!r sa resistance au charan~on, utilisez
vous /e croisement manuel entre resistant et sensible, ou d'aulres techniques de croisement ? 

HAHN :Deux approches sont utilisbes pour les crorsements de la selection en vue de !a resistance 
au charanion -les croisements manuels entre les cuitivars parentaux selectionnes et la pollinisa
tion libre de plusieurs parents sblectionnes, en situation isolee. 
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SEANCE VI
 



LE CONDITIONNEMENT DE LA PATATE 
DOUCE ET L'UTILISATION DE SES SOUS-
PRODUITS DANS LES PAYS TROPICAUX 

F.G.WINARNO 
Centre de Deve/oppement de Technologie Alimentaire, Universite Agricole de Bogor, P.O. Box 61, Campus
Darmaga.Indonesie. 

INTRODUCTION 

La palate douce, source peu coteuse d'energie, de carotene, d'acide ascorbique, de niacine,
de riboflavine, de thiamine et de sels mineraux, est ia racine tuber~use charnue de Ipomoea
batatas L. C'est une plante mince, perenne, herbacee, rampante et !a seule plante alimentaire 
appartenant ala famille des Convolvulaceae d'un groupc iativemer etendu, les dicotyledones.
Cest une plante alimentaire ancienne provenant d'Amerique tropicale et des iles du Pacifique, et 
plusieurs varietes de palate douce sont actuellement cullivees sur une large echelle dans plu
sieurs regions du monde. I ,, principaux pays producteurs sont le Japon, Hlndonesie, le Brdsil, la 
Coree, la Cnine, lInde el i juganda, avec une production allant de un aquatre millions de toni es 
par an. Des grandes quantiles sont egalement produites par les Philippines, les USA, la Malaisie el 
plusieurs autres pays. 

La palate douce peut 6tre cultivee sur des sols argilo-limoneux bien draines, rches en humus 
pour procurer un milieu chaud el humide a la racine, En Indonesie, ou le riz est Faplante vivriere 
pre eree, la palate douce est cultivee uniquement sur les terres non irriguees (pluviom trie 
annuelle 500-1000m m)el est frequemment intercalee avec le mais, ou cultivee entre deux sai
sons rizicules lorsque les disponibilites en eau d'irrigation ne sont pas suffisantes. La seconde est 
recolflee precocement (a65 jours) pour permettre un ensoleillement suffisant a la palate douce et 
Iamener a sa pleine maturile. La plupart des varieles sont recoltees en 70-90 jours mais les 
varietes a producwivite elevee (VPE) demandent ,20 iours pour morir (Suryanta 19811 Bien que le 
rendement annuel moyen des saisons culturales de palates douces soit seulement de 7,3t/ha
(Conseil d Administration des Cultures Vivrieres 1979), une application moderee d'engrais NPK 
porte le rendement aplus du double, soit 151 ha. et les VPE recemment introduiles promettent un 
rendement de 20-30t ha an (Tableaux 1el 2). En Indonesie, ou iaculture de la palate douce est 
liee a une migration et un transfert de population, on s'attend ce que quelques 15 millions 
d'hectares soient utilises pour la culture de plants aracines el pour des plantations industrielles. 

Celle communication passe brievement en revue les technologies et les pratiques d'utilisation 
de la palate douce, en soulignant son importance comme aliment. En traitant du condlionnement 
el de lutilisation de la palate douce, les technologies mises au point dans les pays developp~s
non-tropicaux ont aussi el examines pour certains aspects applicables eventuellement dans les 
pays en developpement tropicaux. 

NUTRITION ET UTILISATION 

La palate douce fournit p!us de calories que la pomme de terre (113 contre 75/100g). Elle est 
aussi une source exceptionnellement riche de vilamineA (lOOg lournissent 7100 U.I., environ 

391 



deux fois eldemi le minimum journalier requis pour les adultes) et, avec ses teneurs appreciab" -
en acide ascorbique, '":amine, riboflavine, macine, phosphore, feret calcium, lapalate douce, en 
combinaison avec des legumineuses, peut constituer un ailment ideal pour combattre lamalnutri
lion calonque protidique (MCP) qui cst tellement repandu dans presque bus les pays en develop
pemen! La composition de lapalate uuuce etcelle d autres aliments courants figurent au Tableau 
3 (AVRDC 1976), cclle des varietds de palates douces ,,donesiennes courantes au Tableau 4 
IHardjo 1952) etcelle des VPE au Tableau 2 (Suryanta 1981 ). 

Tableau dr-VP de,.,1.Rendement tales douces en tha 

C : '?l ] L I -e e en
 

* I' -moen 

,-
 2 5
21 198Nov-2 
to36 151.80 297239 (j9 11E 147 55 162 

% 22-2 - 3 212 252 160 81 114 202Nc17.1 ,?04 '2 215 267 230 189165 !26
No17-5 6 338 224 76 2007 22 1 30 8 190 

N 17.7 250 3 205 26 
 ,,- 198 100 186 
NO20.9 2 . 15 - 136 - 111 152
O31-1 --
 - - 182 224 89 156

AS 128 1 -- 212 278 141 159 
Local 115 8 233 35 146 218 3 163NO380 1 2KR 2' 386 433 238 2.58 103 243 

Su'

6)sasonsocro
 
Source1a":a,1,88 

UPsa so,".e: 

Tableau 2.Rendement elcaracterisliques dequelques varieles de palate doucejaunes
 

V" C , ' 1ce Te',er Tenur Tenr en__r.___rng '"or_,,,, oOt.,Fa ' C 
cn 

ca'otengC- Gog
 

Dain ;'' 4 27 4 280 De'iceu, 
22 _ 
 811 Douxc3-6 2i 4 28 4 1226 Ooau

Nc6-2 77T . 28 4 614 Doux 

ScLrce uP, 5 

Tableau delapalate douceeldequelques aliments communs par 100g3.Composition 

, Pos mn-go PatateG e dterreou Pomme 

Hrm C4! 13 11 70 67
 
Foos 0i0 C5 
 I9i 03 01
 
Ca3h4 325 321 113 75
Profe 6g,5 36 8 22
ne 23 23

Fe rgl 06 74 49 
 10 07 
Camgi 15 216 86 46

Vlar.ne AIU 0 20 70 710 

7
 

V.Iamne Bl"nji 011 044 
 052 008 6..
Vlam r,nnB2'mg 0G4 031 029 005 0O
 
Nacre mg 1.l 32 
 31 09 1.0 
Vtf'"ne
C lm 
 0 0 0 20 7 

Soufce
AVRDC,;19765 
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Tableau 4.Composition dequelques varietes depatate doucedindonesie, % 

Tanjcng 

Polo Rco Loma Jara Barnum Pas Papaya KulT Kunul 

Hu£,.e 685 62 F92 65 4 677 72 4 750 656
Ya!ees
 

secres 35 39.3 30 346 323 276 250 346 
Prc!eves 7 0 8 07 C6 C6 06 06 
Cevqces 1 09 58 14 8 10 12 1 
Goassvs 4 - - - 09 - 08 
F 'SG D7 13 09 09 04, 
Ya! 
c- 32E 231 243 219 315

Fae 393 2 37 266 266 95 332 

so,.Tc 'rJ"o 

Dans laplupart des pays en developpement, lapalate douce est consomrnee immediatement 
apres a recolte sans aucun slockage intermediaire. La palate douce peut tre consomrnmee l'eal 
curt, bouili., Cluve ou ftl, ellepeut 6tre confte dans du sirop, decoupee en chips ou reduite en 
puree. Pendant lasaison, une parlie de I amidon est hydrolysee en rallose et en dextrines sous 
]'action de !abeta anylase La palate est quelquefois decoupee en tranches et sechee au solei, 
puis reduite en faiine pour 'a cuisson de pain et de coniseries En Indonesie, les cossettes 
sechees au sole sont fries el eballees sous polyethyiene pour lavente au detail (Winarno etal. 
1980). Dans certains pays african: les racines bouilhes ou grillees sont prlbes avec des ara
chides pour donner !e fuiah 

Les leuiles de palate douce sonl ega!emert consommees en Indonesie elclans les autres pays 
de laregion. La feurile est plus nutrlive que 1a racine. Elie contir it, sur labase des matieres 
seches: arndon (83 .sucre (4'o. proleine reelle (27 %) elcendres (10% . Elle contient aussi 
56mg de carotene 100g de mathere seche (Onwuerne 1978) La consommation respective par ltte 
d habitant do palate douce ot de manioc en Indonesie est de 43.95 g je1de 208,13g j,procurant 
respeclivenlent 42 e 204 cal par lour lBEro Pusat Slatislik 1978) La palate douce ne representail 
qu'environ 2* seulement de laconsommator calorique tolale. 

Aux Elals-Unis, envron 60-70% de laproduction de patates douces est consommde par 
I homme sous forme de racines fraiches ou de conserves, d aliments congE, s ou deshydralds, el 
est utlsee dans laconfection d une variete de produrls telsque p Ies ft;'1,.s, purees, confits, 
souffles. ahients pour nourissons etc Au Japon, environ la moilie de rroduction lolale est 
ulisee pour a production d aindon en vue d une application dans les textiles, le papier, les 
cosmeiques, les adhesits, lesirop de glucose elI industrie agro-alimenlaire. Au cours de la 
production des produits ahmentares ou de I arnidon, les pelures el aulres residus peuvent 6Ire 
avanlageusement recuperes pour Iextraction de lapectine ou melanges au feuillage pour servir 
dalirnent pour les arimaux 

MANIPULATIONS EN FRAIS, RESSUYAGE ET STOCKAGE 

Manipulations 

Les racines sont habiluellernent laissees dans le sol pendant une semaine apres lacoupe du 
feuillage pour faciliter leprocessus de sucrage. Elles sont ensuilte delerrde avec precaution, et 
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partiellement sechees au solel avant lacommercialisation. Ou bien, apres larecolte, elles sont 
triees aussi precisement que possible et stockees dans des cageols distants de 3cm et disposes a 
au mons 10cm du sot eta 15cm des murs dans un magasm bren ventrile. 

Les pourritures de stockage des palates douces sont causees par divers champignons, dont 
certains sont transportes du cnamp par les racines elles-mbmes. Un nettoyage et une desinfection 
appropries du magasr el eimnnatron periodique des racines nf.ctees sont par consequent 
importantes La chloropicrine est l(fumigant ordinarre utilise aux UFA. 

Lemissi excessive de rejels pendant le stockage a pour resultat de reduire laqijalhil des 
racoes Certains regulateurs a( croissunce comme I isopropyle N- ;3-chiorophenyl carbarnale
 
appeie dans lecommerce CIPC eltI
exposition a des rayons gamma inhibent I'emission de rejets 
(Bramlage et Lipton 1965 Patterson 1957 Simon etScott 1952) 

Ressuyage
 

Les racines cestinees au MIockage sont recollees un peu plus lard que normalemernt etsont
 
ressuyees pour durcir a peaw elacceleter lacic.Irisatfion de !oules les blessures superficielles.
 
Au cours Ou stocKage lepords des racines decrolt suite a des processus biologiques tels
que Ia 
respiration et laranspiration I emisson de rejets et lac tivile microbienne Booth (19741 amen
tionne que !a perle de poids de lapatate douce apres 113 jours de conservation taitde 17 % pour
 
I echantillon ressuye elde,42 ',pour I ec anlilloni non ressuye
 

Au cours du ressuyage eldu stockage et.dans un plus grande resure, am.cours de lacuisson,
 
une partie de I ar idon decli racine est convetlie en sucres elen dextrines qui ameliorent laqualite
 
culimaire de a palate douce 
 La teneur en acide gras sature achaine courte decroit, el la teneur
 
correspondante en acido tetracosenoique augmente (Boggess et al.1967). Les palates douces
 
sont egalement stockees dans des losses, entre des couches de cendres de bois, de terre et de
 
paille (Wargiono 1960 

Les melhodes traditonniles de ressuyage et de slockage sont sym T)hsees par lapratique

indcienne qui consiste a elaler les racines 
au sole! pendant une senane, a condition de les 
recouvrir la nut dune couverlure rnpermeable convenable, 21de lesemmagasner ensuile dans 
un local bien acre en ls rspeclant frequemnient Dour e'iminer les racines malsaines (Conseil 
Indien do IaRecherche Agronomique 1956) 

Aux Etals-Unis, ou I'mdustfie de latransformation de lapalate douce est bien ddveloppee, la 
pralique couranle esl de ressuyer aenviron 30"Cavec une IR de 85-90 % pendant sept tours, de 
prolonger laperiode jusqu a20 jours si leciel esl couvert, e de poursuivre leslockage des racines 
ressuyees a13-160 C avec urie HR de 85-90%., 

Wang (1975 aaussi propose des conditions de ressuyage de 26,7-29,4 Cavec une HR eleve 
pendant une periode de lu-20 tours, solon 1,climal local etlavarile de racine. Alors que la 
temperature de stockage basse, alamode aux USA, empbche ledbveloppement de zones do liege 
cause par tin virus do liege interne, elle aI optimum des pratliques commerest de loin inlfrieure 
ciales de laplupart des pays Iropicaux en developpeirent IItaut donc taire appel a une autre 
approche pour combaltre levirus du liege mlerne, specialement quand I'application de empera
lures de ressuyage et de slockage plus elevees permet de reduire les d g.ls causes par la 
pourriture noire 

IIpout 6ire avanlageux do reexarminer les praliques traditionnelles de ressuyage et de stockage 
de tai;on I les amelhorer avec les intrants do lascience elde lalechnologie modernes. 
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TRANSFORMATION 

Conserves 

Des quantites considerables de patates douces, particuliererent des types oranges, sont mises 
en conserves aux USA, sous des formes diverses. On peut citer en exemple les conserves de 
tranches entieres ou de puree, dans du sirop ou de Ieau, utilsant les m lhodes et 'equipement de 
mise en boites classiques. Etant donne que tacompositon chimque ellatexture des palates 
deuces varient largement selon le cultivar, les conditions cliriatiques elde sol. lestade de matu
riteet laduree du stockage apres iecolte, les conserveries se chargent labiuellement elles
m6mes de Iinspection elde la standardisation de la maliere premiere Les racines fraichement 
ddterrees sont preferees aux racines ressuyees etstockees 

Pour mettre en boites des lots assorts. !industriei recherche des racines de 25-45 mm de large 
et de 50-175 mm de long Les etapes essentielles de latransformation sont montrees alaFigure 1. 
Le pre-chaulfage (a63 C,pendant htii permt I nobtemmules)chasse les gaz intercellulaires el 
nirun bon vide dans laboile Pour Iepluchage a IaJessive une solution de detergent a 10Oo et une 
temperature de 93-94 C pendant nuita dix minutes sont habtuelement utilisees bien que des 
concentroatons de less ive eides temperatures plus elevees puissent egalement Otre ulisees. 
L.'adjoncion de surfactant faclite Ienlovement de la peau 

C" , AA VAELA ET5 T ETTIAGE 

ADJONC FjE S i C II N TION S1? 


40- DE11-SUCiE 

Ti _l _____ 

J
J..... ....] - -[LTHA .3'5 

HlSSOUSVAtt[2 35:. I) YiN R)iCORAit, ENWAAiALEURH REFROOiSSEMENTK~9 Eiii 
ris sssv 35-40TC 

Figure 1. La ise en corseve ors patates deiuces 

L'epluchage ala vapeur est une innovation qui utilise one t.-crature de vapeur de 150'1C avec 
une application qui dure de quelque. secondes a 1,5 minute. 

Les zones decolorees, les extremites libeuses et les portions eridon,magees sont eliminees au 
cours de I inspection, do toilettage et du triage. Apres le blanchiment, lemateriel est imm'diale
ment mis en boite et recouvert de sirop pour eviler ladecoloration. Toute lamanipulation es, ;aite 
sous eau additionnee d'un peu d'acide citrique Le sirop doit 6tre amene a une temperature de 
94-96 °C avant leremplissage (Edmond et Ammerman 1971). 

Bien que lIamise en boile soilt une methode sOre de conservation de lanourriture, lemarche de la 
patate douce en conserve est probablement lirnite dans les pays en developpement acause de son 
prix eleve,principalement d6 au cobt de labolle. Jusqu'a ce qu'une autre technique d'emballage 
soil mise au point, lamise en conserve des racines ne peut s'envisager que pour I'exploitation. 

Chips, liocons et farine 

La deshydralation des palates douces iriches elprecuites par sechage au solel a e praliqu~e 
depuis tonglemps dans les pays en developpernent pour produire des cossettes et de lafarine. Les 
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varire/s blanches et colorees conviennent toutes pour le sechage au soleil. Les racines sontdecoupees en tranches de 2-3mm et plongees dans de 1'eau bouiltante pendant six minutes. Les
tranches blanchies ou non banchies, avec ousechees au soleil jusqu i une humidie de 60 °o 

sans !railement au metabisulfle de sodium, sonLes tranches sont mainenan cassanles el peu
vent &fre moulues en farne. Les tronches el la farine reslenl en bon etar pendant longtemps si ellessont conservees dans des conditons seches {Jackson e Monamei
ble. mars uniisant 19691
Fese-chage arthc. Une relnode semblaetat en usag aux E dans les anes v gt lHard e!Cokernam 1921t
 

En lndonese aesrac 
oes raictes sort quelqueos piongees dans unc soluton saree a 8-10pendant une nere avant d elre IOcOLpe e cips etsauroure a atr secnees au soled Le trailemen a lacte CoM(e prOcede pour arrterriedeelopperent Olcrobjer pendant le sechage.Le Centre cdeDe.eoppfrnete-de cops rrrel TeCnnoQ Qlque AimonrorPei CoItUSo Ip pt, R, sgk ) 
a Bogor a mis au point une docoupeuset un secnorrso arepage el e secrage dre a rayons pour le decouapatale douce Pt d aulres racmos lNarnaken 19791La nelhote de doesiydraaoton moderne de la palate douce, tOuletot 
s inel
plus d unies operatonnelIcs, cerlarnes dentre eiles elant 

en CCuvre beaucoup 
communes au Processus de m se en boites de conserve lSparado el PatTon 19611. Les uniles operationnelies essenhe!les soot decclesa la Figure 2. POur les chips, les racines pelees sont rincees pour enlever I arndon en exces, el

apres avoir ete decoupees en tranches, elles sont frites el emballeesdeshydrates, des tranches plus epaisses sont decoupees [130m i) 
Pour produire dos flocons 

puree Celle-ci [20 : blant.hies piUs reduitos en
(separes de O.t3mm. 

de materes solides) est passee a travers des tambours coauftes a la vapeurvtesse 2rpm
tlocons est environ 2-4 ' 

duree 20 sec pression de vapeur 6atm[ L hurmdite desLes flocons sont finalement moulus a Iaide d un rioui pour noix decoco et emballes 

Figure 2.0 ,,,.t.......t .
 -
La leneur elevee des palates douces suc'e provoque unen ruoIsSefioent des chips et leur


donne une saveur de bri]le quand eiles sot trues dans I Ouie Wiley et Bouwhamp '1979)
au point une technique dextrachon des sucres des palates douces el dautres 
ont rmis 

legumes e truitspar voie hquide avant qu'is ne soienl passes a la frilureEn Inde. la farine (to palate 'Iouce est produle pat deshydralatonsoled) el thibiluellernenllmouture des racines pelees, decoupees sechage aoen Irar.ches e e,'tl ulisee en complement desfarines de cereales dans tes produs dela boulangenie, los crpes, les puddings, elccomme addithf condtionneur de la pAle dans la labnicaion du pain e 
Elle agit 

crrne glacee comme slablisattur dans laElie est aussi consommee dans certaines preparations cuhinalres enque des g,"Heaux d'aracnide rnmmne temps
sechage par alornisation 

La farine de palale douce peul eralemn 6Ire produte grce auiou par sechage en armoire des racines pelees, decoupees en Ianches 
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L'utilisation des patates douces pour lafabrication du .ain futetudiee par Gore (1923) et plus
 
recemment par Hamed et al. (1973). Les racines pelees et decoupees en tranches furent sechees
 
dans un four ouvert a60 IC pendant dix adouze heures et moulues dans un moulin a disque pour
 
produire lafarine Un traitement au metabisulfite (plongeant les franches de racines dans une
 
solut:on de metabisulfite de sodium pendant deux minutes) avant lesechage permettait d'obtenir
 
une fa:me dune couleur acceptable.
 

La deshydralation do lapatale deuce paral avoir on grand potentiel comme methode de conser
vation de lanourriture dans les pays en deveioppment Etant donne que lavapeur est Feprincipal
 
intrant energeique, les pays disposant de ressources en energie geothermique, cornme Ilndone
sie et les Philippines. peuvent realiser ladesnydratat;on des plantes aIres beon marche. En Indo
nesie, lapalate deuce est cultivee aproxinite de plu.ieurs sources denergie geotnermique.
 

Amidon 

Los varietes de patate deuce qui possedent one leneur elevee en amidon of une chair de couleur 
claire sont uhhees pour latabricaticn damidon. Les etapes de latranstormahon sent analogues a 
ceux do lafabrication damidon a parlir d autres racines, exceple pour lasuppression de lacou
leur, aux E.U.. une usine experimenlaFe d amnidon de palate deuce futfondee en 1934 a Laurel, 
Mississippi of one entreprise commerciale fulristallee aClexiston, Floride, on 1945 Les entre
prises, toulefos, durent etre fermees acause des coots de production trop eleves, lamauvaise 
qualit de amidon etles eas revenus de Iacultre par acre. 

Par conlre, I industrie japonaise de I amidon de palate deuce, sur petie ecnelle ou a I echelle 
artisanale, est non seulement bien organisee rnats est capable d alfronter laconcurrence d'autres 
amicdons, grace asa capacite de s adapter aux changentents do lademande, grace a ses rapports 
personnels etros avec ses employes. ses :elations de cooperation ave des enlreprises plus 
grandes of lesutlisateurs, et une energie abondanie of ben marche. La capacde d uthiser tous les 
sous-produits. de ournir des qualtes non blanchies meilleur marche aux consommateurs la o Ila 
couleur ne tire pas a consequence. ei lemarche facile, s ajoutent de plus a I econorme dechelle. 
La capacile dune entreprise japonaise de tabnrichon damidon estrarement superieure a 0t1lour 
el ele ne travaille que Irois habltuellement en association etroilemois (octobre-decembre) par an 
avec une conservene qui recupere lesracines qui ne conviennent pas a Iaproduction d'aidon 
(Anon 1968). 

Les operations de production d artmidon de palate deuce sent maintenant en milieu alcalin )pH 
8.6) de bout en coot en utilisanl de a chaux qu tlocule les inipuretes el dissout lespigments. Les 
tuborcules sent moulus dans de I eau do chaux ofl amidon est separe de Iapulpe par lavage sur 
one sere de tamls Lamidon en suspension est alors blanchi a I hypochlorite de sodium, si neces
saire ci centrifuge Lamidon est slocke hum 'ledans des cilernes en beton ou seche jusqu'a une 
teneur on humldit6 denviron 12% dns une secnoir sous vwde, pulveriso et lamise. Le rendement 
est de 20-261o Un organigrarmme de processus esl onne alaFigure 3. Dans lesannees 60, le 
decomple des trais de produchoil de I amldon le maliere premiere 700.,au Japon clattSuivani 
autres maeriels 73%o main d ouvre 14.6 o autres depenses lcomme adepreciation de l'intert) 
8.1 . Les revenus ties sous-produits contribuaieni pour environ 6% a lareduction des fiaisde 
production Avec lahausse des sa'aires, des faux d nter t,des pnix de lamatiere premiere of des 
autres co6ts, depuis celie epoque, letableau doil aver quelque po change.La failbleparticipation 
de lafacture dcs salaires au coat de production total merile cependant d'lre signalee 

Lamidon de palale deuce ne presente aucune qualite speciale qui pourrait juslifier une quel
conque prime alavente Ses proprietes sont inerrnedtaires entre celles de I'amidon de pomme de 
terre etcelles do Iamioon de mats manioc en matiere de viscosite ou daulres caracteristiques. 
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MEULE 0ATTRITION I TAMIS i MEULEATRITION 2 TAMIS2 

CITERNE CENTRIFUGE 
DESEDIMENTATION TUYERE DEECHARGE TAMIS 4 TAMIS3 

SECHOIR SOU VlY ,,OULIN ATAMIS AWIDON 

Figure 3. Production d amidon de palate oouce 

Glucose 

L amidon de palate douce peut 61re converti avantageusement en gucose par hydrolyse acideou enzymatique. Alors que I'hydrolyse acide donne une conversion meilleure, I'hydrolyse enzymatique donne un produit de couleur et de saveur meilleures (Santosa 1977). Pour I'hydrolyse acide,de I acide hydrochlorique dilue esl ajoute dans un autoclave a une suspension a 35-40 %d'amidonJans de I eau (concentraltion finale de I'acide 0,015 - 0,02 N), et chauffe a 140-160oC pendant' 5-20 minutes Le produd ost ens. le neutralisd, traile au carbone actif, chautft d nouveau el filtrechaud a Iravers une centrifugeuse. Une fois le filtrat refroidi, le glucose cristallise. Le rendementsl de 75-80O Agra ot a/ 1969) ont cite des rendements satisfaisants en amidon obtenus enaisant boulhir pendant tros rieures une suspension a 13'o d amidon de palate douce avec de 
acide hydrochlorique 0,2 N 
Pour I ydrolyse enzymatique, les racines sont cuites a Ieau, reduites a pale et sacchariteies ,ar un trailement au malt (0,2'7) a 60"C. La solution esl claritihe el concentree a une teneur en,olide de 70%0.Le produt n est pas aussi sucre que le sucre de canne et contient 30,1 % d'eau,3,0 ode mallose, 70 %,de sucrose et 14,0%.de dextrines (Dawson 1951). 

UTILISATION DES SOUS-PRODUIT POUR L'ALIMENTATION ANIMALE 
Des palates douces de qualite inferieure sonl utlisees aux E U comnme aliment riche enriydrales de carbone pour le beal., specialernelrt pour les porcs. apres decoupage en morceaux et 

lesnydra ati on 

Le maleriel seche est equwaleni au mnais pour I ensemble des elements digestibles, mais pauvre,n proteines Cependant si de la farire de graines de colon es atoutee a de la farine de palatedouce, iJ donne satisfaction com alimernt pour les animaux La composition moyenne de lafarine de palates douces sechees esl 90.2 o enalleres seches., ,9% de proltine, 0,9% degraisse 3 3 , de libres. 77,0% d extril non azole 1,1 -els mineraux 0,1500 de Ca el 
0,14 "ote P 

Un travail considerabe a ee ettectUe aux E U pour evaluer dans quelle mesure la palate doucepouvait 6tre subsiluee au iriais pour I alimenlation des anintaux On a conslate que les racinescharnues elaient Ln ahment satistaisanl pour les chevaux, les mules el les porcs On a constateque la farmine de patate douce etat eficrienle a 90%° comme alment pour les vaches de lailerie enallailenrenl, err cortparaison avec la farine de mais, e quelle pouvail elre substituee tusqua 25 %,i la nourrilure des poulels Elant donne que le dechiquelage ou te decoupage en tranches Oaenlnecessaires pour tacililer le sectrage, plusieurs machines peut cotleuses ont et1 misez au point. 
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Le sechage etait effectue dans des conditions naturelles ou artificielles, Toutefois, les palates 
douces nont pas encore romplace dans une mesure importante le mais comme aliment pour les 
animaux aux E.U., en raison principalement des co~ts eleves de la deshydratation (Edmond 1971 ). 

Le feuillage constitue un aliment vert nutritif et de goOt agreable pour le befail. Le rendement 
moyen en feuillage aMadras, en Inde, vare de 9 a 33t ha, of Iorsqu'il est cultive seulement pour le 
fourrage en novembre-decembre, le rendement peut depasser 65-80 t ha moyennant trois ou qua
tre coupes (Mudaliar 1950). La valeur nutritionnelle du feuillage est proche de celle de la luzerne. 
Le feuillage sec contient: 90,7 0 de matieres seches; 16,6 0 de proteine: 19,1 1. de fibres; 3,300 
de graisse, 45,4 d extrail non azote; 10,2°o de sels mineraux :8,900 de proteme digestible et 
51,7% d eements digestibles (Sen 1949). 

Bennelt el Gieger (1940) et Hall ef al (1954) ont etudie Iensilage du feuillage de palates douces 
seul ou en combinaison avec de la melasse et des acines. Lensilage de palate douce avait les 
,n~mes performances que Iensilage de mais pour I alnientation des vaches laitieres. 

PULPE ENRICHIE, LEVURE, CAROTENE ET PECTINE 

Aux E.U., on a recherche la possibilite de developper des produits issus des palates douces 
iutres que I'amidon (Dawsor; 1951 ,Thurber 1951 ).Ces produits sonf la bbfa-carofene, la pecfine, 
apulpe enrichie en prolene ci a levure alimentaire. Lextrait liquide of la pulpe contiennent tous 
.?s deux du carotene, qui pout 61!e concentre dans du rnateriel aair seche a2000 ppm. L'extrait 
quide esf centrifuge pour enlever I arnidon, acidifie (pH 3,8) et chauffe a environ 80°C pour 
oaguler les proteines Le coagulant est ajoule a la pulpe pressbe cc qui donne tn aliment conte

iant 10-12°o de proleine. La levure alimentaire peut aussi 6tre cultiv6e sur le jus oblenu en 
ulitisant le contenu en sucre pour oblenir ur aliment protidcique Ires riche. 

La pectine de ;a palate douce est comparable a celle de la pome pour ses proprlets geli
fhantes Elle est outenue com eInsous-produft 3 parfir des oechets ,,i pluchages of de toileltage de 
la fabrication de l'amidon et des conserveries de palates douce, .. amidon est solubiise par un 
frailement a Iarnylase, of la pectine forme le resicdu. Des concentres de carotene ont aussi ete 
prepares a partir de varieles riches en carotene. Lapplication commerciale de ces resultats de 
recherche n est, toulefois, pas connu. 

ENERGIE 

Alcool 

Les palates douces, tout comme d autres racines ou graines amylacees, constituent la matiere 
premiere pour la production ferm ntative d'alcool industriel, d'acide lactique, d'ac lone, de buta
nol, de vinaigre of de levure. Au Japon, les racines brutes of le jus de pression sont employes pour 
la preparation do boissons alcoolisees apres la saccharification par le tiquide , koji ,. Des vns 
fraditionnels semblables sent fabriques en Atrique of dns d autres pays asiatiques. Gentrale
ment, seules des quantiles relativemenl peltcs de materiels alimentaires sent utilisos pour la 
production do I'alcool of d'autres produts de fermentation Mais avec 1'accent recent mis sur 
., .*ergio a la erme ..,do grandes quantilds de nalriels alimentaires, de gr, i s,de lubercules of 
do cannes asucre, sont destineos aetre uhlisees pour la production d'alcool sur une echelle telle 
quo la disponibilitb m6me en alirnents a prix raisonnables est menacee. 

399 



Pour la premiere tois depLis les ddbuts de I'agriculture, le monde se trouve confronte a undatournement dangereux des ressources alimeitaires qui survieit au moment oO la productionalimentaire mondiale perd de sa force vive, ou les prix des aliments sont en hausse et or) la
malnutrition et )a farm sont en. ecrudescence. 

S:ns cnmpter le fait qu'il reduit les ressources aliment:.- ., humaines, le programme d'(nergieverte aura dautres implications socio-economiqu,s. Le danger quo pr.sente la dispcnibiire deuoissons alcoolisees por des gens de t3us res Ages. pratiquement chez sol, ne devrait pas diresous-estim(e. L'}vacuaton d'enormes quarittes de dechets de dislillerie peut bgalement poser ungrave probleme. Chaque 'itre dalcool produira dix lires d'eau usees qui sont acides (pH 4,5) et quiont un BOD eleve (50000 - 100000 ppml La teneur lotale en solide est pobablement tres (levee
aussi (Bhushan 1977). 

La technologie de production d alcoo a partir des hydrates de carbone est bien Lonnue. Les sucres sont cunvertis directement en alcooi en anhydride carbonique par Faction des enzymespresents cans ia ;evure vivante. ,Iais si des matferes arnylacees comme les palates douces oud autres racinec ou grains sont a convertir en alcool, !amido est d'abork' converti de fa(onenzymatique en sucre (glucose) La fermentation dot r!re ,ealisee en diltions qui permettent auxcelluies de levure de survivra et de muitiplier Le prrduit rdsultrt est par consbquent de I'alcooldiluO Qu; st rectitfe par dist;ilation fraction.de. Pour enlever les dernieres traces d'eau de I'alcoolrectif,b 95 O d alcool), on effectue ia distillation azeoi.opique hab uellement avec du benzene.La fermertation est traditonnellemu nt rbalisbe dens de grardes cuves en bois par 'industrie delalcool ethylique, bien que dautres malriaux de construct,.,i puissent aussi dire utilis(s. Larectification et la distIalion wzeotropique necessitent 'empoi de hautes colonnes de fraction
nement. 

En Indunesie, iu I on projette de construire 2 000 usines de fabricatior, de l'alcool, tes matierespremie res qur serc.it utihsees sont la patate douce, le ma ioc e le sagoulier. La prr tbrence estdonnee a la palate douce parce quel!e peut dire rdcclbea trois fcij oar an, a l'oppose du manioc,
qui ust recoltb une fois lous les huit adix mois iAnon ,9801. 

CONCLUSION 
L'industrie de transformation de h patate douce presente un grand potentiel dans les paystropicaux pour accroitre les ressources alimentaires disponibles. En combinaison avec des I6gu,rineu:es et d'autrps aiimen~s riches er prt(iee, la patate douce peut dtre utilis,, pour combattrela maiutrifton. Elant donne le caractdre perissable de la racine, sa contribution a Id consommation totale en calories par tte est . present plutet faible (seulement 2% en Indonesie), mais elle

peut 6re accrue consir.brablemeni s; des techniques approprrEes et peu co teuses sont intro
duites dans la transformation de la paiate douce. 

Un examen des pra'iQues el tectnoroqies existantes pour transformer la patate douce suggere lanecessite d'intrarts d entifiqucs et fechnotogiques pour ameliorer les technologies traditionnelles et pour modifier ou adopter les technologies de la transformation qui non seulement renforcent I'industrie de niveau artisaral existante mais favorisent 6galement les industries alimentaires
utilisent une main d'ceuvre nomDrnuse moyannant un faible investissement. 
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L'UTILISATION DES PATATES DOUCES POUR 
L'ALIMENTATION ANIMALE ET POUR LINDUS-
TRIE: POTENTIALITES ET PROBLEMES 

T.P.YEH 
institutde Recherches sur le Porc de Taiwan, Institut de Recherches sur I'Elevage, Taiwan Sugar Corporation,
Chu-Nan, Miao-li, Taiwan 350. 

INTRODUCTION 

En 1978, a Taiwa', 73% des palates douces produites furent utilisees pour I'alimentation des 
animaux alors que 11 %et 16 %des palates doices furent employees respectivement pour l'ali
mentation humaine et dans l'industrie de l'amidon. Les tiges de palates douces furent utilis6es 
presque exclusivement pour I'alimentation des animaux. Bien que le mats importi, plut6l que la 
palate douce, soil largement et tres efficacement utilisb comme source principale d'hyarates de 
carboie pour les rations alimentaires des porcs dans notre industrie animale actuelle, des efforts 
soutenus ont ete consentis pour oblenir une meilleure utilisation des patates douces comme ali
ment pour les animaux. Les aspects suivants du probleme sont eludies ici: 

(1) Determiner la proportion optimum des palates douces et du mais dans un regime alimentaire 
pour porc 

(2) Delinir le proced6 le plus elficace pour ameliorer la valeur nutritive des palates douces. 
(3) Elablir les eftets de I'alimentation abase de palates douces sur la qualit de la carcasse des 

porcs a I'engraissement. 

(4) L'alimentalion des porcs avec un cultivar de palate douce riche en proteine. 

(5) L'application possible des palates douces comme aliment pour le betail, et 

(6) Accroitre la production nutrilionnelle des patales douces. 

Celte communication se propose de discuter de la meilleure utilisalion des palates douces pour
I'alimentation des animaux du point de vue des six aspects de la recherche actuelle cites 
ci-dessus. 

ELEMENTS NUTRITIFS DIGESTIBLES DES PATATES DOUCES 
POUR L'ALIMENTATION DES PORCS 

Yang et al. (1975) ont etabli que la teneur en proteines brutes des patates douces variati de 3,5 A 
7,1 %sur la base ,es malieres s~ches, et que les teneurs en proteine ui en lysine sont influenc6es 
de faqon significative par la variation entre varietes. Un exemple de resultats d'analyse des acides 
aqines pour les chips de palate douce figure au Tableau 1, indiquant de fagon comparative des 
teneurs plus b 3ses en methionine, cystine, trytophane et tyrosine pour Tainung 57 que pour 
HP-18 (Cultivar riche en proteine). L'energie digestible (ED), 1'6nergie metabolisable (EM) et 
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I'energie nette (EN) des chps de patate doce et do mais pour les porcs ont 6 calculees par Wu 
(1980). Les resultats montraient que 'ED et 'EM des chips de palate douce representaient 91 %de 
celles du mais, alors que 'EN des chips de patate douce representait seulement 79% de celle du 
mais. Par consequent, les chips de patate douce ne sent pas comparables au mais comme nourri
lure pour porc, que ce soit en termes de quantit6 ou de qualite r.e proteine digestible et d'energie. 

Tableau 1.Comparaison decertains acides amines entre Tainurg 57etHP.18 lrair)(Chips, %kchantillon sechi 

C.hps Cepalatedoucez
Acdes arnnes Maisjaune y 

Tanuig 57 HP-18 

Matees secnes 90 50 90.40 8900
Proie nes brules 290 635 890
Cystine 003 010 0.09
Iso!euc~ne 012 024 0.45
Lysine 013 026 0.18
ythionine 004 0.12 009

PNenylalanire 013 0.31 0.45
Threonlne 011 029 036
Trypiopnane 041 - 009
Tyrosne 005 0". 0.39 

z SourceYen etal(1979)
 
,ource Livestock ResInsti19765
 

LES PATATES DOUCES POUR L'ALIMENTATION DU PORC 

Efficience de I'alimentation et taux de croissance 

Koh et al. (1976) ont elabli qu'une ingestion journaliere de 334g de proteine brute et une 
consommation journaliere d'energie brute de 8,5 Mcal avaient pcur resultal une croissance satis
faisanle pour les porcs en fin de croissance et nourris de rations de patates douces crues ou des 
chips sech6s de palate douce. L'aliment constitue de patates dauces crues puur les porcs en fin de 
croissance exige un complement de farine de soja ou un complement protidique afin d'obtenir un 
dussi ban resultat qu'avec les chips s chbs de patate douce. Le co~t par kg de gain du premier est 
6galemen' superieur a celui du derniar. Les resultats ci-dc-sus montrent que l'utilisation de chips
s6ches au soleil est plus 6conomique que celle de patales deuces crues (Tableau 2). Les resultats 
de beaucoup d'experimenlations d'alimentation (Koh et al. 1960; Tai et Lei 1970; Tai et Lei 1979;
Yeh etal. 1979 et Yeh et al. 1980) ont confirme que le comporternent des po cs nourris de chips de 
oatates douces sech6s n'etait pas comparable a celui des porcs nourris au mais, mais le gain 
ournalier et le rapport ration-sur-gan etaient legerement superieurs quand les porcs etaient 
nourris de rations const'tuees de chips de palates dauces sech6s remp~a ant 25% du mais de la 
ration (Tableau 3). 

Qualite de la carcasse de porcs nourris de chips de patate douce 

Tai et Lei (1970) ont mentionne dans leurs rapports que r'epaisseur de la graisse du dos des 
porcs devient plus mince quand la proportion de chips de palate deuce augmente dans leur ration. 
Une gralsse du dos plus mince et un pourcentage plus 61ev. de morceaux maigres sont oblenus 
quand les rations des porcs sont formulees avec des chips de patale douce remplapant la moili 
ou la totalit6 du mars (Yeh et al. 1979 et 1980; Tableau 4). Le point de fusion et de la graisse 
porcine, etla teneur en acides gras insatur6s, sont significativement (P< 0,05 ou P= 0,01 )plus 
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9as quand les porcs sont nourris de patates douces (Kawaita etal. 1979). Ces resultats experimen. 
taux montrent que les chips de palate douce seches peuvert am liorer laqualite de lacvrcasse et 
,aqualite de lagraisse porcine des porcs en fin de croissance. 

Tableau 2.L'alimentalion abase douces fraisdechips deralates etseces au,oleil pour 'engraissement des porcs (poids ducnrps 26.90 kg) 

Traiement 

1.Rationsequicees fa-,es 
de mas-soja 
2Farnedesoja-as-feu age 
ce palatecouce 

3Farnoe soa:n cs Ueato 
ou"senes. tgsCe Datate00 Co,.e 

4 
deucesIges de.
fra- 5 epala!e 

Source eta, 1976Koh 


Consommatronrnoyenne Ga:nmoyen 

parjourtk, Oouaer kg 

202 078a 
041 066b 
42
103 

061 063b 
145
 

104 
064 0 4c4 59 
100
 

Epaisseur Nombre delours 
d dalimentabonusqu'a 
sd lagra nelonssea sacudosY cmj unpods vif

deg90kg
 

289 a 83
 
261 ab 98
 

225b 102 

2.46 118ab 

C deenres iP< ouLesvaleursuertmecolonre suves d erentes SnasigncatvsesPtd 1rentes 0,010,5) 

Tableau5.Lesperformances de porcs frengraissement nourris avec des proportions diffrentes demais et de, pr,,tedouce"nips de 

Tralemren
 
Gan our. Aimentaton
 

's Sanslaraton % Chioscepatate naler (kg}
couce gankgkg oJdans rationjl: 

65-83 0 053 393 KOhetail960j
0 56-72 037 4.79


30-39 30-39 048 383
 

63-81 0 0.65ab 338 and (1970)Tai Lei
45-58 15-20 066 a 337 
29.37 29-37 062b 354
 
14-18 42-54 058c 
 3.74 
0 54-68 056d 381 

72-84 0 0.60a b3.08 Yen etal(l979)
35-41 35-41 048b 384b
 

0 69-81 n.44 e 4.08a
 

69-75 0 069a 2.95b Yet elaI1980
0 63-68 060c 3.37a
 

33-36 33-36 066 b b3.13 

72-84 0 0.56 Lee Lee3.14 and (1979)
35-41 35-41 049 3.71
 

0 69-81 0.48 3.80
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LES PATATES DOUCES POUR L'ALIMENTATION DU BETAIL 

La valeur alimentaire des tiges de patate douce pour le betail aerb evalube (Chen et at. 1979;
Chen et Chen 1979: Chen et al.1979). Les tiges fraiches de patate douce sont appreciees du 
etail, et une vache qui pose 400-500 kg peut en consommer journalieremenl 50-70 kg. Une pro

portion accrue en tiges fraiches de patates douces entraine une production do laitplus importante.
Aucun effet pernicie:x sur lasanto ou lepH du lait, I'acidite ou le,poidsspecifique ne futremarque
suite a l'utilisation de materiels frais comme seul ballast dans I'alimentation. Le pnx eleve de la 
deshydratation mrcanique et lareduction du caractere appetissant font que Iemploi de tiges de 
palates douces deshydralees pourrait btre mons pratique que celui de tiges fralches, sechees au 
soleil, ou ensilees pour nourrir les genisses en croissance. 

POTENTIEL ET PROBLEMES POSES PAR L'UTILISATION 

INDUSTRIELLE DE LA PATATE DOUCE 

Procede de sechage par lachaleur des rations pour porct; 

La disponibilite de Iamidon etlavaleur nutritive de chips de patate douce sechees ne sont
 
amehorees fi par le chauffaqe a micro-ondes 180-901 C,1,5-4,5 min,frequence d'onde 2450 MHZ}

ni par un sechage rapide a haute temperature: (340-4301C, 1min). Mais le ,,popping des chips
 
(de ]a m~me facon que le porice,. a6-8 kg cm-' d e pressior a164-1781C) peut amrliorer leur
 
teneur en amidon elleur digestibilb
ede Iazole (Yeh et at. 1977, 1978: 1980 elWu 1980: Tableau
 
5). De plus. Iactivile innibitrice de latrypsmne des chips peut 6tre compl~tement eliminee par le
 
frailement de, popping ,,
mais non par lo procede de sechage rapide ahaute temperature, qui est 
concu pour laproduction a grande 6che e,La lysine disponible dans les chips est reduite par le 
sechage a Ja chaleur a haute temperature (Yeh etat. 1978 et Yeh et al. 1980). Les resullats des 
essais de nutrition ont mnontre que legain journalier etl'efficience alimenfaire des porcs nourris 
avec des chips seches eclates par .popping ,etaient significativement ameliores compare aceux 
des porcs nourris avec des chips seches non traites(P- 0,05 ou P K 0,01), etque les perfor
mances des porcs elaient comparables acelles des porcs nourris de rations de mais. Le gain 

Tab;,au 4 Performances deporcs enfindecroissance solon differents regimes alimentaires 

Epasseurde 

Psaleaouce la sse de Sourcegra %ovande maigre
Ma:sdan5la 09 j talKo di disfalon cas la il cm 

63.81 0 447 - TaiandLei(1970)
45-58 1 20 	 . 434 

29-37 29-37 3.81 
14.18 	 42-4 353 
0 54-68 384 

72-84 0 357 47.19 Yeh etal(1979)
35-41 35-41 320 47.35
 
0 69-81 330 47.43
 

69-75 0 325 52.77 Yehetal11980)
0 63-68 3.22 54.12 

33-36 33-36 310 54.89 
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journalier et le rapport ration-sur-gain des porcs eo fin de croissince nourris de chips seches 
n'ayant pas subi le , popping), substitues pour 40 0,'au mais de leu' ration, etaient significative

ment (P < 0,01 , inferieurs A ceux des porcs nouw ris de mais ou de chips seches ayant subi le 
,popping (Yehet al. 1978: Wu etal. 1980). 

Tableau 5.Disponibrlites enamidon dechips depalates douces trails alachaleur seche 

Diswnb Ieei amdon damelio aro-i Source
Tarlemeni m!CO;, gYS nSu 

Chauftage auxmicro-ondes z 
Nontrate 2050 - Yehel ali1977) 
Chauage 
Onaulage 

"e-wal15 r , a80-90-C 
cneanr3o r a80-90-C 

1987 
1990 

-317 
- 300 

Cnaufage pedar 548rn a 80-90 C 1985 -317 

.Popping Y. 
No Irale 1926 - Yehel ali19771 
6kg cK 16,C 
8kg c-:,175-" 
12.c cm 191 

52rPz 
-365 
6C1664 

17009 
17856 
14216 

Popping,.. 
1521 - Yenelai(19781 

6qg co 164C 1777 194,35 
8 kg cm: 175C 4256 17982 

N0lfare 

dans Fair sec 
noIrale 1058
Passage pendant 1mn 

- Yenet al119801 

a3DOC 1135 728 
a430 C 1515 4319 

PalVe doucehung 57 c9eaudes cn,ps 8 75: Ta tee 
Paiate oouce Tainugglereux en eauces .58 ch ps 816 
Paate ouceTa,nurg 57teneur eneauIes c ps 9 -10 

HP-18, un cultivar riche en proteine pour I'alimentation des porcs 

Lin et Chen (1980) ont souligne des differences significatives d'activite inhibitrice de la trypsine 

(AIT) entre cultivars, inhibition atteignart 900 pour HP-1 8et 20%0.pour Tainung 48. Une correla

tion significativement positive (P .- 0,05) entre AIT (pourcentage d'inhibition) et la qualite de 

proteine brute totale fut troivee. L'AIT des chips prepares avec le cultivar HP-1 8 ne pouvait pas 

tre 6liminee par la mise sous forme de boulettes a la temperature ambiante ou a 800C, et les 

performances des porcs nourris de bouleVos de chips prepares a80CC etaient infereures a celles 

des porcs nourris de la mnme ration, mais pour laque,;e la mise sous forie de boulettes avait W 

eftectuee a la temperature ambiante. II y avait toujours une tendance aux performances plus 

faibles chez les porcs nourris de chips seches de HP-1 8, compare a celles des porcs nourris de 

rations de mais (Yeh etal.: Tableau 6). Un chauffage sec et rapide 8 temperature elevee A3;0°C 

des chips seches de HP-18 ne pouvait non plus liminer IAT, et reduisait le pourcentage de lysine 

disponible sans aucune amelioration de la disponibilite en amidon. Par consequent, les perfor

mances des porcs nourris de cette ration etaient non seulement interieures a celles obtenues avec 

des rations de mais mais aussi celles obtenues avec des chips non traitees (Yeh et al. 1980; 

Tableau 7). En ce qui concerne I'application d'engrais au cultivar HP-1 8, en augmentant Vapplica

tion d'azote on augmentait aussi la teneur en proteine et en lysine des racines, des tiges et des 

feuilles )Yeh et al. 1980). 
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Tableau 6. Leserfetsde latemperaturea laquelle asboulettes sont confectinneesi ries performances de p icsen fin decroissarice 
(poids ducorps de19.90 kg)z 

Tralemenis 

(ko'kglGain:na[r kg) Ration 'gain,mpera ure d confectionPr'ncipaLx hyraies decaboee 
desboulenes 

Mas terrp anambe8O:C 	 061 a 306 a
 
0 60 a 310
 

':mas- cnDsde Temp 80C 	 0 51 b 362b d--aie couce amb ane 
046c 405DC 

C,psCe co.e amab 	 0 44 co 411 at
 
044co 406b:
 

Temp arle 80C 

.oatice•Ipes ceDa!rae Ten 	 0 31 o16 
036de 484a 

Cn Psoe couce aabante 80 C e a 

secrees au 	 1eHp.!8eia'ecesrycaeeceLescr - e hP.A, etjt S ,eschlpse 	 [esleges.respect:vement
/ Souce Yen at 7!a 

L'uree d'amidon (starea) pour le bWtait 

Une serie d ,sais furent realises pour bvaluer 'efficacite de lamise sous forrne de gelatine de 
I'uree de la farine de pataisdouce (GUSP), par Chen etal (1 978). Le betail recevantdes rations de 
farine de soja "e comporfait significalivement mieux qu'avec des rations d'uree eldes rations de 
GUSP, bien que lavaleur alimenlaire des rations de GUSP soil meilleure que celle des rations 
d'uree. Les resultals des etudes sur lemetabolisme semblenl monfrer que I'effeldu GUSP sur la 
digesfibilite des rntieres seches. de ml me que sur les protines brutes, les fibres brutes, et sur le 

du chauflage sec: 
(poids ducorps de20.90 kg)z 

Tableau 7.Les effets momenlane ahaute temperature sur les performances de porcs enfin decroissance 

Tra
remens 
%deviande 

Principaux nydratescabone sec Gain ikgiRaion maigrede Cnaufage iournaler' gai"k kg} 


Ma's 	 Pasdechaulfage 069 a 295 c 52.77 

Chipsdepalate Chauffagedouce momen. 
lane390C 061c 3.29ab 52.92 

2maris- c2 palate Chauffagechps do-.e momen. 
lane 390QC 065 b5; 3.18ab 52.60 

Cnipside palate douce' suil Pasdechauffage 0 60 cd 3.37 a 

mais t'2chipsdepalate Pas 066ab 313 bc 54.89douce decnauffage 

Cnps depalatedouce
 
, tallow Pasdechauage 061b 327 ab 52.37
 

Source: YehetalI1980J
 
Lesvaleurs de:arrcolonne par diferentes diffrent significatemenl A(P ou irds 
me suivies 	 <0,05)d.s letires 	 signficativemen:A(P<0,01) 

*Deschips HP.18 sdchdessoledde au onteutllisdes 

54.12 
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niveau de retention de I'azotq de Iuree sanguine etait similaire al'effetde lafa,ine de soja, mais 
que l'urebE seule etait inferieure a ia farine de soja A ces points de vue. 

CONCLUSION 

Les chips de patate douce sechees au sole, ont et6 jugees tres economiques pour lanourriture 
des porcs. II ressort clairement de toilte une serie d'essais d'alimentatior que quand les chips 
remplacent 25 % du mais de laration du oorc, les resultats sont comparables aceux obtenus avec 
laration constituee de mais seul. La qualite de lacarcasse des porcs, ycompris le pourcentage de 
viande maiure, pourrait 6ire amelioree en donnant aux porcs des rations contenant plus de 50 %d, 
chips seches au soled pour remplacer le mais de laration. 

En vue d'ameliorer lav.:leur nutritive des chips de patate douce sechees au soleil pour une 
utilisation plus efficace dans I'alimentation des porcs, diffrents procedes de sechage sec ont ete 
etudies. La disponibiltie en amidon et lavaleur nutritive des chips sechees au soleil lurent amelio
rees et ractivite inhibitrice de latrypsine (AIT) fut complelement eliminee par le ,popping , (6
8kg cm2 de pression a 164-175°C) des chips, et a egalement permis de bonnes performances 
chez les porcs. Mais lechauftage sec ahaute temperature (390 10, 1min) ou lamise en boulettesA 
801C des chips sechees au soleil du cultivar HP-18 riche en proteineno parvinrent pas aeliminer 
I'AIT ni a ameliorer les valeurs alimentaires, etdes performances infrieures turent observees de 
lapart des porcs. 

Une application plus forte d'engrais azote accroissait ]a teneur des racines, des tiges et des 
feuilles de HP-1 8 en proteine et en lysine. Les tiges de patate douce deshydratees se montraient 
moims interessantes pour I'alimenlation du betail que les tiges fraiches, sechees au soleil ou 
enFlees, Les chips oe patate douce completees par de t'ure s'P't combinaison laplu."nnnlree la 
economique pour ]a croissance du betail, etl'uree do lamidon etait reilleure que l'uree seule pour 
I'alimentation du betail, ce qui montrait qu'il existait un potentiel pour lamise en gelatine de l'ur~e 
de lafarine do patate douce comme ration alimentaire pour le betail. 
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LA PRODUCTION COMMERCIALE DE FARINE 
ET DE PRODUITS ALIMENTAIRES A PARTIR 
DES PATATES DOUCES 

J.M.TAYLOR 
FieldAgro Infustries Inc., Peter Go Bldg, Mango Ave, Cebu City, Philippines. 

RESUME 

Le projet en discussion comporte la culture de varietes amr.1ior~es de patates douces (Ipomoea 
batatas)dans une zone pilote a Bohol, Central Visayas, Philippines, et la transformation de la 

plante en un produit complementaire et de substitution partielle pour la farine de froment apartir de 

racines selectionnees de haute qualite, el en un produit alimentaire pour les animaux apartir des 

racines de qualite inferieure, des epluchures et des sommets des tiges. 

L'usine envisagee de transtormation de farine aura une capacite initiale de 1000 kg par jour de 

produit tini pour environ 5000 kg de racines fraiches au depart. Le produit final sera vendu comme 
complement du froment a substituer a ce dernier comme ingredient de la farine de froment dans 
une proportion maximum de 20% pour !a boulangeri , specifiquement pour la production de "pan 

de sal ;.,une sorte de pain local. La capacile du projet sera accrue en fonction des conditions du 

marche. On espere egalement en fournir aux agences du gouvernement engagees dans des pro
grammes de nutrition dans les ecoles et les communautes en crise. 

Les operations seront conques pour assurer un approvisionnement r(gulier en matieres pre

mieres al'usine de production de farine. Le plan demandera l'organisation d'un systeme de contiat 
d'exploitatlion culturale avec les petits proprietaires terriens de la zone, le financement de la 

culture etant facilite par les banques rurales de la province. 

Le projet sera dirige par Field Agro-Industries, Inc, une compagnie basee aCebu s'occupant de 
la production et la distribution d'aliments. Une nouvelle societe sera fo' ,ee pour cette entreprise 
agro-industrielle avec une participation equitable des b3nques rurales, des planteurs de patates 
douces et de la compagnie mere, Field Agro-Industries. Le travail de recherche et de developpe

ment pour ce sulet est initie avec rassistance speciale de FMC International, SA pour les essais 

sur le terrain a Bohol et I'lniversite des Philippines, I'lnstitut des Industries de Petite-Echelle pour 

la preparation de retude de faisabilite du projet. Generalement, I'analyse du projet qui suit est 

limitee aux aspects de faisabilit6 sur le march, a la maniabilite du procede de production, a la 

decision d'investissement et au plan de financement propose. La technique detaillee de lusine de 

farine projetee sera mise en ceuvre des que les tests de marche a echelle commerciale seront 

realises, et que leurs resultats seront iuges satistaisants. 

ASPECTS ESSENTIELS DES HYPOTHESES MAJEURES 

Les premieres plantations de patates douces seront entreprises par la Field Agro-Industries 

dans une ferme de d~monstration de 5ha situ~e a Trinidad. Bohol. La vari~t6 de patate douce qui 
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L'expansion des superficies a mettre en palate douce se fera grace Ades prbts de production 
consentis par les banques rurales de Bohol. Ces prets seront utilises pour la preparaticn des 
terres, I'achat des engrais et des pesticides, les trais de main d'ouvre, les desherbages etla 
recolte, et ils se monteront a 2500 P ha. Le taux approximatif de change est de 1$US = 7.50 Pen 
1981. Les emprunteurs accepteront de vendre leur recolte a l'usine de transformation a 0,25P le 
kg. En supposant prudemment le rendement a 15t ha de racines commerc;'Ilisables, un revenu 
brut de 3750P ha est calcule. Un revenu additionnel provenant de la vente des tiges et des 
pousses sechees de patates douces pour I'alimentation des animaux pourra aussi apporter un 
revenu supplementaire moyen de 1500P ha. 

Une usine de transformation pilote d'une capacite de transformation de 5000kg de racines 
fraiches en 1000 kg de fa, me de patate douce par jour sera installee par une nouvelle compagnie 
qui sera appelee The Food Resources Corporation. La nouvelle compagnie aura un rapital de 
550 000P et recevra une participation equitable des fermiers-producteurs, des banques rurales 
finanqant les pr6ts de culture et de la compagnie mere, Field Agro-industries, de meme que 
d'autres investisseurs exterieurs, La participation equitable sera fixee a 250000P, tandis que 
300 OOP seront empruntes a la banque a 16 % d'intert par an. 

Le produit principal de I'lusine de transformation, la tarine de patate douce, sera vendue en sacs 
de 50kg a 2.75 P kg, livrds a Cebu. Le deuxieme produit sera un ingredient pour I'alimentation 
animale constitue de tiges de patates douces finement hachees melangees ades racines de rebut 
et a des 6pluchures, ayant une valeur protidique d'environ 16 %. IIsera vendu pour approvisionner 
les meuniers et les eleveurs a 1,00 P kg, livre a Cebu. 

Des sechoirs a usages multiples utilisant des dechets agricoles comme combustible seront 
utilises pour la preparation des patates douces fraiches sous forme de chips sdchees prealable
ment a la mouture, reduisant ainsi les frais de sechage aun maximum de 0,05 P'ikg de produit sec. 
Un agent anti-brunissant comme le bisultite de sodium peut aussi 6tre utilise pour conserver la 
couleur fraiche de la palate douce. Le coot total de transformation est estime a 0,72!P/kg de produit 
sec, avec un supplement de 0,42 Ppour les frais de gestion et de vente. On compte sur un taux de 
recuperation de 20 % de tarine seche a partir des racines fraiches. 

INFORMATION GENERALE 

Leproduit 

Le produit qui sera offert par la nouvelle socite est considere comme nouveau pour I'industrie 
de consommation. C'est la premiere fois qu'une farine provenant de la patate douce sera commer
cialisee aux Philippines. L'industrie est dominee par la farine de ble. Le nouveau produit a l'avan
tage d'6tre beaucoup moins cher et plus sucr6 et de contenir plus de calories que la farine de bl. I 
est aussi plus riche an vitamine Aet en acide amine lysire que la larine de ble. La valeur nutritive 
totale des produits boulangers est ameliorde par I'Lutilisation d'un melange de farines contenant A 
la fois de la farine de bie et de la farine de palate douce. D'une fai;on generale, la raison premiere 
pour le developpement de la farine de patate douce est son potentiel comme substitut du ble, en 
gardant a ]'esprit la hausse actuelle du prix du ble. La substitution d'une partie au moins de la 
farine de ble dans les produits boulangers (l'optimum aet6 fixe experimentalement a 10 ou 20 % du 
melange de farine de b16) est recommandee dans cette etude. Le melange avec la farine de patate 
douce a e trouve acceptable pour la production de produits boulangers commo le , pan de sal ,, 
les g~teaux a la margarine, les biscuits a la margarine, les g;teaux chauds et d'autres friandises 
locales. 
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La farine de patate douce reduira le coOt de lh larine utilisee pour le pain et permettra d'econo
miser des devises etranoeres, sans compter la creation d'industries locales basees sur I'agricul
ture. Le Tableau 1donne le volume et la valeur des importations de farine de ble au cours des neuf 
dernieres annees. le tableau 2,par contre, presente la demande annuelle en farine du pays. 

Tableau 1.Importations de ble auxPhilippines 1970.78 

Anne Volume,lonnesj Valeu,(USSi Source 

1970 508.492 31,003.882FOB USA 
1971 600,597 38,53,040 FOB USA 
1972 747,285 48,950.282FOB USA&Canada 
1973 522,269 51.768,871FOB USA8Canada 
1974 470,695 78.800.000C&F USA&Canada 
1975 
1976 

449,829 
618173 

88,458,615C&F 
85,188.202C&F 

USA&Canada 
USA!Canada 

1977 753,914 99,807,302FOB USA 
1978 803,793 129,526,672FOB USA 

SourceNatonalGra ns Auhorr 

Tableau 2.Besoins annuels enfarine des Philippines 

oe 25kg (P:, 10Annee Sacs Valeur 1 

1975 '5,689.000 914.3 
1976 18822.000 1,1293 
1977 21.704,000 1,302.2 
1978 25,222,000 1,5133 
1979 26,097,000 1,8268 
1980 26.490.000 2.0397 

So'rce P0.pp~nes Associton ofFIourM'lers 

Le b1e represente 90 % du co~t de production et de vente de la tarine. IItaut 33kg de ble pour 
produire 25kg de tarine (rendement de 75,7%). Le prix actuel 1981) du ble en grains est de 
2100P tet le prix de gros do la farine de ble est de 77P par sac de 25kg (3,08 P/kg). Latarine de 
palate riouce sera vendue legerement meilleur marche que ]a farine de bhi- 2,75 P!kg. Elle sera 
distribuee par la Philippine MultiFoods Corp, une societe semi-gouvernementale s'occupant de 
progra nimes d'aide alimentaire, et sera promue pour sa valeur nutritionnelle plus elevee, particu
lierement en vitamine A. 

Le fermier beneficie de la patale douce en tant que culture de rente 

En ce qui concerne I'agriculteur, il peut obtenir un revenu brut de 4750P/ha en une saison 
culturale, en supposant un rendement de 15000kg de racines commercialisables et 2000kg de 
tiges sechees d'une valeur de 0,25P et 0,50P par kg, respectivement. Le coOt maximum par 
hectare de production d la patate dotice est de 3000P. Par consequent un revenu net de 2000P 
'ha peut 6tre realise en une saison de culture de quatre acinq mois. Etant donnb qu'il dispose d'un 
marche garanti pour le produit de sa ferme, de m6me qu'un financement pour la culture, la promo
tion de cette culture comme source nouvelle de revenu sera facilement accept e.Les fermiers de 
cette zone pilote sont des planteurs traditionnels de patate douce, mais leurs plantations existaient 
apetite 6chelle a cause du marche limite qu'ils avaient pour ecouler leur produit en frais. 
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L'usine pilote aura lacapacite oe transformer 5000 kg de racines fraicnes par jour et de fonc
tionrer 250 jours iar an. La superfir( a necessaire a son athmentation sera d'environ 85ha. La 
plantation de laculture de lapalate douce sera faite de faQon aassurer a l'usine de condiionne
ment un approvisionnement pendant environ dix mois de l'annee. Un systeme de credit supervise 
sera pratique par les banques rurales finanqant L culture pour s'assurer que le! ntrants appro
pries sont appor. s.Ceux-ci ccnprendraient laplantation cc lignees a rendement elev6, l'utilisa
tion correcte des engrais a celle des pesticides necessires pour combattre le charanqon, l'in
secte nuisible leplus important s'attaquan! a cette culture. Les engrais recommandes consistent 
en quatre sats de 14-14-14 NPK kg ha et deux ou trois sacs de pesticide-nematicide Furadan qui 
a e testu' ets'esl montr, eFticace contre 1 charanqon. Aucun residu du pesticide n'est retrouve 
dans les racines quand Iapplicaticn est correctement faite,etant donne qu'il est completement 
biodegiadaole. Un maximum de trois sacs de Furadan est recommande par hectare pour lu:er 
contrele charan;on de lapatale douce. Le coit des engrais etdu pesticide est estlme a850P eta 
950 P ha, respect,.ement 

Los coots estimes de laculture d'un hectare d patateu douces, dans les conditions philippines
 
sent donnes c-dessous jTableau 3)
 

Les applications d'eng'als elde pesticide do~vent 6rre taites au moment propice afind'en retirer 
le benefice maximum. La premiere application est laite au moment de laplantation: laseconde 
deux mois apres laplantation ela lrcisieme trois mois apres ]a plantation. 
Le taux d'app!,catior eI Iaoviser er trois pirties egales, qui de, raient equivaloir A66,7 kg d'en
grais conplet melanges avec 16.7 qdo Furadan 3G par application. 

Les usages alimentaires des patates douces 

La palate douc- a ete cuiovee aux Philippines depuis ledebut du regime espagnol. Elle est 
cultivee pratiqvement partJul dans lepays. dans les champs et les jardins ou dans labrousse. 

a six mois, etelle procure des 
Elle peut bIre cultvee aver succes cans presque tous les types de climats et de sols, nexigeant 
que peu d'eau. 

La valeur caiorique de IFpalate douce est clevee. Par exemple, elle peut faire vivre deux lois 
plus de personnes que leriz at cinq tois plus que lema's (Tableau 4). La valeur 6nergetique 6levde 
de lapalate douce devrait 6tre exploitee pour solutionner leprobleme complexe de lapenurie de 

C'est une plante robuste mdrissant en frois revenus substantiels. 

de productionTableau3. Co6t parhectare delap,,tate douce 

Posie Co':tP ha 

Preparationdusol 
LaDour 
 450

1 hetsage 250
 
21ersage 200
 
Bilonnage 200
 
Pldntation 
Coidesboutures 150 
Coit delaplantation 150
 
Engraisetpesticides 
Engrais 4 sacs complet(14-14-14),

3 sacs 
400

FLraan, 3G, 475 
Usherbageet rcolte 

desnerbageDeux etbinage 300
 
Recolre 
 400
 

CoO totalproductionde 
 2975 
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protlines. Ce qui manque aux regimes alimentaires, c'est un aliment 6nergetique adequat, ce qui 
necessite I'absorpton de proteines (Payne 1975). 

Villareal (11970) mentionnait que la patate douce est une bonne source Ala fois de calories et de 
proteine. Elle est, egalement, riche en sels mineraux el en vitamines (Tableau 4). Un hectare de 
patates douces peut couvrir les besoins en calcium de 50 fois plus de gens qu'un hectare de riz. II 
peut fournir le fer necessaire a12 lois plus de gens, la thiamine ahuit fois plus ella riboflavine A11 
fois plus de gens. Bien que I'enrichissement en proteine soil le principal objectil concerne par 
I'amelioration du regime alimentaire, ilesl souhailtable que les vitamines puissent le completer. 
Les varietes de palates deuces achair jaune ou orange contiennent une quantite considerale de 
vitamine A. 

Tableau 4,Nombre depersonnes qu'un hectare de culture peui faire vivre par jour entermes dedifferents 6l6ments nutdlits 

Cultures Calor;es CaiCum Fer VilamneA Thiamine Rbofaine VilamineC 

RZ 61 22 3338 0 185 93 0 
alas 27 0 97 253 421 242 4800 

Palate cuce 
Ra 
Fed les 

!383 
1224 
5 

1380 
850 
530 

4050 
1050 
3000 

V 8 
3240 
6678 

1408 
1000 
400 

1067 
400 
667 

1370.0 
1050,0 
3200 

Tarn Z654 1783 7708 1200 615 6600 
B8e 288 717 0 1079 240 1800 
Feud:-
Pei oe 

63 
3 3 

4)9 
167 

658 
408 

7474 
234 

102 
19 

336 
39 

433.3 
46.7 

Coj I16 1780 1942 500 928 740 3441.0 
,urgo 295 170 788 43 609 203 277 
Gousse 420 1596 1500 3477 1587 1680 10083 
Possec c36 180 1934 07 1290 615 0 
Soja[sec, 336 410 1688 0 406 167 trace 
Soja 
Maige 
Tom-e 
anane 

3e,l0 
12 

166 
26 

870 
024 

260 
1105 

1940 
5015 
1167 

23 

6 
184 

2572 
11 

12570 
18 

583 
09 

6140 
10 

389 
21 

251.0 
2790 
8458 
237.0 

Source11',1reai1970 

Villareal (1977) soulignait i.galement cinq raisons en faveur de l'utilisation de la palate douce 
dans le regime alimentaire d'aujourd'hui : 

(1) Elle possede un poientiel productif enorme, bien que sa culture ail W negligee aux Philip
pines. Mme une recherche limit6e pourrait augmenter son rendement. De combien pourrait-il 6tre 
augmente, si un programme soutenu etait rbalise pour resoudre beaucoup de ses problemes de 
production ?En 1977, Villareal notait aussi que les rendements varipitnt d'environ 15 t/ha ATai
wan a28t aux lIes Ryuku. 

(2) Elle possede un rendement nutrilif eleve par hectare et par jour. A nouveau, le Tableau 4 
montre la comparaisc!, ente la patate douce et d'autres plantes comme sources de differents 
elements nutritifs 1protbine, sels mineraux et vitqmines) aux Philippines. La compa aison est 
basee sur le nornbre de personnes qu'un hectare d'une culture donnee peut faire vivre en termes 
de besoins journaiiers en difftrents elements nutritifs. D'apres ce tableau, on peut voir que la 
palate duce peut faire vivre plus de personnes pour ce qui est de leurs besoins en difftrents 
elements nutrilits, que le riz ou le mais, ces deux derniers constiluant le gros du regime alimentaire 
du Philippin. 
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Les l6gumes et les legumineuses des champs peuvent subvenir aux besoins protidiques du plus
grand nombre de personnes. Bien que nayant pas Iarichesse en proteine de ces Igumes, les 
tlges elracines combin~es de patate douce peuvent couvrir les besoins protidiques de 24 tois plus 
de personnes que le riz et de 45 tois plus de personnes que le mais, par unite de surface. 

(3) Elle est liable: Iafiabilite de Ia patate douce est due essentiellement Asa tol6rance AIa 
secheresse et Asa capacite de resister aux conditions de typhon. 

(4) Elle est appreciee des consommateurs grace Ason goOt apptissant. 
(5) Elle est peu coOteuse. 
Dans le recent Programme Philippin d'Alimentation et de Nutrition sur les Aliments Indig~nes, ta 

patate douce etait parmi les cultures choisies afin d'augmenter Iadisponibilite du ble et pour servir 
de base Ades aliments de sevrage et de complementaritb (Barba 1976; Madamba et al. 1977). 
C'etait dans ce contexte que ces chercheurs ont etudie le potentiel de Iafarine de patate douce 
comme substitut de Iafarine de ble et comme base de produits snack/dessert. Itsont mentionne 
que Iafarine de patate douce pouvait 6tre utilisee comme complement du ble dans Iafabrication du 
,,
pan de sal ,.La substitution de 10-20 9.de farine de huit var'etes difttrentes de patate douce a ta 
farine de ble rendait le ,pan de sal ;,acceptable pour les experts presidant aux essais de 
laboratoire. 

Les modes de consommation aux Philippines rnontrent que le ,pan de sal ,,est le produit Abase 
de be le plus apprecie (Engel 1973). I est utilise largement non seulement comme collation rapide 
mais aussi pour le petit dejeuner. Avec I'introduction du materiel pour Iaproduction de ,pan de 
sal ,,,les gens ont pu ouvrir de petits commerces pour Iavente de pain tout au long de Iajournee. Le 
,, chaud, quand it est fabrique avec de Iafarine composite, peut ameliorer Iaconsompan de sal ,, 
matrion calorique-protidique des enlants. IIest aussi a Ia portee de beaucoup de monde parce qu'il 
est facile a preparer, apprecie et toujours disponible. 

Les avantages economiques et nutritionnels du produit 

La sous-alimentation constittle lun des problemes socio-economiques les plus repandues en 
Asie et est une des causes principales de Iamortalite infantile aux Philippines. 

La serie d'enqudtes realisee dans dix regions des Philippines de 1958-1967 par le Centre de 
Recherche sur Ia Nutrition et I'Alimentation, AManille, montrait que le regime alimentaire de 
Philippin etait inadequal aIafois en quantite elen qualite, compare au standard nutritionnel donne 
par Ir FNRC (Quiogue et al. 1969). Les resultats de 'enqubte du FNRC (Food and Nutrition 
Research Center) montraient qu'au cours des trois premiers mois d'existence, Iacourbe de crois
sance du nourrisson philippin moyen est comparable Acelle du nourrisson americain moyen; 
apres cet Age, cependant, le nourrisson philippin commence Ase laisser distancer (Bayan et al. 
1972). On a aussi decouvert que les enfants philippins qui commencent Amarcher et les enfants 
d'ge pre-scolaire, particulierement ceux des regiL ,srurales, etaient le plus dangeureusement 
atteints. Ceci tut remarque par I'enqudte sur le poids corporel dans Iaprovince de Laguna oo 
setilement 12,6 %des enfants, Ages de 6-7 mois, presentaient un poids normal, les autres souffrant 
de sous-alimentation Ades degres divers (Matawaran etGervasio 1971 ).La mdme etude montrait 
de plus que le poids corporel des enfants des villes etait superieur Acelui des entants des barrios. 

Un regard critique sur le probleme de Iasous-alimentation aux Philippines teno Amontrer que Ia 
deficience calorique-protidique qui affecte essentiellement les enfants d'Age pr6-scolaires consti
tue un probleme majeur de sante publique. 

Le kwashiorkor asthenique etait tres repandu, surtout parmi les enfants des quartiers pauvres 
urbains et des secteurs agricoles ruraux. Les taux de croissance retardde et de mortalit6 excessi
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vement 6lev~e sont les effets les plus frappants des deficiences en calorie-protline (Scrimshaw
1977). Les formes graves de kwashiorkor asthenique non seulement rendent les enfants sensibles 
aux infections, mais peuvent aussi avoir pour consequence un d6perissement physique et un
delabrement cbr&oral permanent. Etant donne les consequences , iong terme des deficiences
caloriques-protidiques chez res survivants, le niveau calorique-protidique recommande pour lesgroupes d'enfants de differents Ages devrail 6tre atteint de faqon a minimiser I'incidence du kwas
hiorkor asthenique. m6me si on ne peut l'liminer completement. 

Etant donne lagravite du probl6me, loeenfants sous-alimentes sont lacible d'un programmenutritionnel A;echelle nationale. Les experts nutritionnistes du pays estiment que lamalnutrition 
est un probleme comportant de nombreuses facettes, de grande envergure, auquel ilest difficile deporter remede. IIne peut y avoir une seule reponse aux probhemes complexes relatifs a lanutrition,
parce qu'ils sont etroitement lies ,des facteurs lets que I'approvisionnement limite en protine de
bonne qualite, le coot elev6 des autres aliments, lapredominance des parasites et des maladies
infectieuses. et le 'nanque de connaissances appropriees des mbres en ce qui concerne les
besoins alimentaires de leurs enfants. Deux autres problemes proviennent du ianque de prise deconscience de lapopulation au sujet des bonnes calegories d'aliments, et de lanon-utilisation des 
ressources alimentaires locales disponibles. 

Pour que lavaleur nutritionnelle de tout aliment puisse dtre valorisee, ilimporte qu'il soit mis Ala
porlbe des individus qui en ont besoin aun prix qu'ils peuvent se permettre. Un des grands defis poses aux chercheurs aujourd'hui est lacreation d'aliments peu coOleux qui sont superieurs
nutritionnellement et en m6me temps apprecies des consommateurs. 

Etant donne que les enfants phlipplns, dine faqon generale, n'apprdcient pas les legumes el
les autres plantes sources de calories et de prot6ines, iiimporte d'etudier les difttrents moyens
daccroitre leurconsommation actuelle en '-.pr6sentant sous d'autres formes. 

Plusieurs approches on ete tent:,! ." I.,re ce probl6me, etune strategie consisle Aremplacer, du mons en partie, lafarin . .ipo,,,o utilisbe en boulangerie par d'autres farines 
comme celle fabriqu e apartir de lapi, douce. 

La popularite granJissante des produits a base de ble, particulirement le pain - continue Asefaiie sentir dans beaucoup de parties du monde, ou lepain ne faisait pas plmcddenment partie du 
regime de chaque JoUr 

Elant donne que les principaux fournisseurs de ble sont situes dans seulement quelques pays,particulierement aux E.U., au Canada, en Argentine et en Nouvelle-Zelande, lademande accrue
de ble et pr6judiciable surde pain peut avoir un effel t'economie de pays en developpement
 
comme lesPhilippines.
 

L'analyse des palales douces launes sechbes citee dans le Tableau de Composition des Ali
ments des Philippines est de 47000 U.I de vitanmine Apour 100 grammes.
Fn supposant que 10% du poids de lafarine de froment soit remplaces par de lafarine de camote
jaune pour lafabrication de <,pan de sal ,,qui est le type de pain le plus repandu et leplus
consomme aux Philippines, un morceaux de ,,pande sal, enrichi de camote jaune pesant 20gconliendra 587 Ut de vitamine A.Celte valeur correspond approximativement A25 % de laRDA de 
vitamine Apour les enfants philippins d'Age pre-scolaire. 

Puisque lacarence en vilamine Aest un probleme nutrilionnel majeur, particulietement pour les
enfants d'Age pr6-scolaire, I'incorporation de camote jaune dans leur regime alimentaire pourrait
diminuer cetle carence. 
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Le proced6 de production 

Sept etapes de base sont concernees dans la transformation des racines de patate douce 
fraiches en farine, apartir du dechargement des matieres premieres a I'usine de production jus
qu'a I'ensachage du produit final pour I'entreposage ou la livraison. 
Le processus est decrit a la Figure 1. 

Pese contrle ecoupage sous folme Premiere mouture Cyclone daspiration, 

I dechips de tranches emballage 

Racine de I 
palate douse Lavage, epluchage Sechage Mouture ala "neule Stockage 

Figure 1. Transformation des racines de patates douces en farine. 

Les racines fraiches du champ sont livrbes a usine e pesees sur une bascule. Des requs sont 
delivres pour les rac'nes acceptes et le paiement du fermier est fait a I'appui de ces reQus. Le seul 
trvadieur requis est un poseur pointeur. 

Les racines pesees sont alors chargees dans un eplucheur rotatif a grille de friction qui tourne A 
30 TPM, et soumrises a une pulverisafion d'eau Araison de 120 litres min. Celle machine mesure 
environ 3,7 mde long e 0,9 moe diamefre el est entrainee par un moleur electrique de 1,5 CV. Elfe 
lave et pele a aiwson de 650 kg de racines fraiches a I'heure, Elie demande deux ouvriers, mais f'un 
deux est le peseur poinfeur cite plus haul. 

Les racines nettoyees, dont la fine peau a ete raclee et enlevee par e frotfement confre la grille
rotative, sont eisuile tribes pour la qualite e envoyees a une machine qui les transforme en 
tranches ou en chips. Les racines de rebut et les dechets sont enleves pour ftre utilises pour 
I'alimentation des animaux Celle machine achips est dotee d'une condijite ajustable e fonctionne 
a 1000 TPM avec un mofeur de 5CV. Elie reduil les racines en fins chips ou flocons de 8mm 
environ depaisseur pour permetfre un sechage plus rapide. Lin ouvrier est neossaire. 

Un sechoir du type a tapis roulant contnu est utilise ensuite, qui consiste en quatre couches de 
tapis roulants d'environ 20m de long et 1 mde large, les bandes etant distantes de 25cm. 
Chaque bande tamis est r::onfee sur un enrouleur qui se meut dans le sens oppose a celui du ruban 
d'en dessous. Le tapis inferieur depasse I'extramite du lapis superieur, ce qui lui permet de recu
perer les flocons qui tombent du tapis superieur et de continuer Ales transporter dans le sechoir. 
Le dernier tapis amene les flocons saches aun recepteur sur le plancher du sachoir. L'echangeur
de chaleur de ce sechoir est a!,mente par des dechets de culture, dans ce cas particulier par des 
bourres de noix de coco qui sont abondantes e peu coteuses. Le coot des bourres de noix de 
coco est de 0,05 Pla paire (deux moities) et elles sont brOles dans ce sechoir a raison de 50 paires 
aIheure, a Iinterieur duquel la temperature varie entre 60°C et 80°C. Des ventilateurs soufflants 
sont aussi prevus pour produire un tirage force a l'interieur du sechoir. Le taux de sachage est 
d'environ de 420 kg de flocons secs par heure, ce qui reduit I'humidite do 70% a 12%. Le coot 
direct de combustible pour I'echangeur de chaleur est estima a 0,03P'kg de produit secha. La 
puissance requise pour actionner les enrouleurs des tamis a ruban continus et les souffleurs de 
f'echangeur de chaleur est fixee a 5CV. Deux ouvriers sont necessaires. 

Les flocons seches sont transportes de faqon continue vers un petit moulin atmarleau qui dimi
nue encore plus les dimensions des flocons en presence d'air chauffe pour les preparer a la 
mouture finale dans un moulin a , attrition ,.Ce premier moulin est actionne par un moteur de 5CV 
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une vitesse de 2000 TPM. IIest directement relie par une gliss';re a air chauffe Aun moulin Jiju 
pour subir le processus final de mouture oar attrition. 

Le moulin attrition est coniu pour respecter les qualites standard d'aliment et utilise de I'acier 
inoxydable pour pulveriser res chips seches plus fins et en faire une farine d'une finesse de 300. Le 
moulin aune capacite de transformation allant jusqu'a 150kg de produit moulu par heure et est 
actionne par un moteur de 7,5 CV tournant A2000 TPM. IIfaut deux ouvriers pour faire fonctionner 
le moulin. 

Le processus final precedant le stockage ou la livraison se fait grce Aun souffleur Asuccion 
avec up moteur dun CV pour s'parer I'air de la farine et d'alimenter la farine en air chauffe dans 
une machine a ensacher de type cyclone. Ce procide permet de reauire encore la teneur en 
humidite de la farine jusqu'a environ 5%. C'est une petite unite conue pour fournir un rendement 
de 20 sacs de 50 kg chacun toutes les huit heures. Elle exige deux hommes. 

Machines et equipement 

Les articles d'equipement et leur coOt estim6 sont donnes i,, Tableau 5. 

Tableau5. Machines et iquipement pour ]afabrication defarne depatate douce 

Machines Cot (P) 

Bascule, rapace 500kg 12.000Liveur tplucheur 12.500
Pomnpe moieuraeau avec 5 CV 12.500Trancheuseachips 10.000

Secror avecsouffleurs 25.000
Broyeur aawnonpomarre 25,000
Souffieu elensace urcyclonea succion 5.000 

102.000
10 % rats divers 10,200 

112200Groupe lectrugne 115.000 

Sous-total 227.200Mobilier, debureauarinagerrents et equpement X000] 

Besoins en main d'oeuvre 

Un total de neuf travailleurs directs, un surveillant et un mbcanicien d'entrelien sera n~cessaire. 

Taille de lusine 

L'usine sera capable de transformer 5000 kg de racines fraiches de palate douce en 1000 kg de 
farine de palate douce par jour pour 250 jours ouvrables par an. Cela signifie une pr duction totale 
de 250 000 kg de farine de patate douce pour un an. De plus, elle pourrait aussi pref arer 166 000 kg
de tiges de patate douce sdch~es comme ccnposant pour mlanges alimentaires p )ur animaux. 

Aspect financier 

CoOl du projet 

Le coOt total estim6 du projet est de 550 O00:, r~sum6 comme suit: 
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Frais fixes
 
Terrain el constructons 
 150.000 P 
Macnines etequpement 227.200 
Mobilier etamenagements 20.000 

Total frais fixes ...... ............................................ 	 397 200P
 

Capital aexpujtation
 
Mathbres remieres 6jours 1 


9.890 
Compip, 	 recevables i mo s) 63,000 

'n%'ce commPantin ,lmum 	 20000 

Total captal o exclo tat:or ........................................... 	 .. 92890 P
 

60000Depenses Dre.pe,atos 

Coat tma!ou arojet ................................................ ..... 550.090 P 
ou 550.000P 

Bilans financiers projetes 

Le bilan financier envisage est le suivant: 

Veqtes larine cepalate couce, 2: 000 kg 687.500 P 
166.000Sobs-oooUi. 166000 kg 

853.500 P 

mons venes au raba s sous OrOuls. 3% 4.980 

Ventestotales .............. ................................. 848.520 P
 

Moans 	 coOtdes proOuls manufactures etvendus
 
farine depalate ouce 
 490 690 P 

sOus.produI 124500 

615 190PCoO loal des venles ... ... ............................................ 


..... 233 330P 
Moins depenses de fonctonnement ly compris salaires, transport, approvsionnements, 

eprecialion, taxes etc l ............. ........................ .... 113 525P 

Benefice brut ................................................... 


Benelce net avant nterel ........................................... 	 .... 119.805 P
 

48.000Moms coot deI nter~i 

Benel:ce netavant mpt sur le reve u ...................................... 71.805 P
 

Evaluation financ ere
 
Rapport benefice sut ventes 
 8,46 % 
Periode defemboursement Irecouvrement de capilall 3.482 annees 

Rendement de I nvestissement (ROt) 
Investissements lotaux (avoi(sj 13,6 % 
Valeur 28,72 ', 

Seuil de rentabilite 

Les ventes au seuil rentable repr(sentent 684 366, ce qui est 6quivaut Aenviron 81 %de la 

capacite lotale. 
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LA CONSERVATION, LA COMMERCIALISATION 
ET L'UTILISATION DES PATATES DOUCES EN 
COREE 

E.H.HONG 
Division(I)de Recherche sur les Cultures de Plateau, Station Expermentale Agricole, Office de 0Dveloppe
ment Rural. Suweon ;70. Corde. 

INTRODUCTION 

La palate douce est, au plan quantitatif, la troisieme culture de plateau d'ete en Cor~e, apr~s le 
riz el l'orge. Elle est principalement utilisee pour I'alimentation, comme matiere premiere indus
trielle et comrne produit d'alimentation animale. Mais, au cours des derniLres annees, la superficie 
sous culture et la production ont accuse une nette tendance a la baisse. On pense que cet 6tat de 
fait est dO a trois facteurs majeurs: les fermes sont depourvues d'installations de conservation 
capables de traiter d- grosses quantites de patates douces pendant une longue periode apr~s la 
recolte d'automne : les agriculteurs ne disposent par ailleurs ni d'installations, ni de main-d'ceuvre 
pour les operations de sechage, enfin, la patate douce elle-m6me procure un revenu generale
ment bas compare a bon numbre d'autres plarites de plateau et d'ete concurrentes. 

Comme le Tableau 1 le montre, la superficie plantee en palates douces en Coree a diminu6 
chaque annee, passant do 127000ha en 1970 a 61000ha en 1979. La quantite produite est 
egalement lombee de 2136000 tonnes en 1970 a 1 387000 tonnes en 1979. Mais le rendement par 
unite de surface est relativement eleve compare abeaucoup d'aulres pays producteurs de patates 
douces. En 1979, iletait de 22,7 t ha, et superieur de 35 % acelui de 1970. 

Tableau 1.Lasuperlicie planlee enpatate douce et quantite produite chaque annee enCoreedepuis 1970 

Sudace planilee Rendemeni Volume Indicejlj 

thal OAnnCe 1000 hal d pduction((1Oah pantee VolumeSurface Rendemenl deproduchon 

1970 127 168 2.136 100 100 100 
1974 80 181 1.450 63 107 68 
1975 95 207 1,953 75 123 91 
1976 87 204 1,783 69 121 83 
1977 77 202 1,560 61 120 73 
1978 74 22.1 1,627 58 131 76 
1979 61 22.7 1,387 48 134 65 

Stalistques duSource: MinistereCoren derAgricuureelde laP.he 19&0 

Parce que les palates douces poussent bien sous les temp6ratures relativement 6lev~es et 
qu'elles sont la plupart du temps cultivees apres lorge en Coree, la principale zone de production 
de patates douces se situe dans la partie sud du pays et en particulier dans la province de Jeonla 
Nam-do. Beaucoup de patates douces sont egalement cultivees dans les fles au large de la c6te 
sud du pays, ou les cultures cereali~res ne peuvent pas 6tre facilement pratiquees 6 cause des 
forts vents marins. 
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Celte communication traitera des aspects generaux de laconservation, de lacommercialisation 
et de I'utilisation des patates douces en Coree. 

CONSERVATION 

En Coree, les patates douces sont stockees pendant six asept mois apres larecolte, de la finde 
I'automne au debut du printernp3, sous une temperature relativement basse. Les temperatures 
moyennes mensuelles au cours de cette saison varient largement entre les regions meridionales 
et centrales de laCoree. L'amplitude de variation des temperatures moyennes mensuelles dans 
les regions centrales pendant le stockage des patates douces va de -5,2° Ca 120C, alors que
celle des regions meridionales va de -0,5° Ca 151 C,soil une augmentation de 1,1 C a 4,90 C par 
rapport aux regions centrales 

La recolte des palates douces en Coree s'elend de finseptembre a debut octobre dans les 
regions centrales, et ledebut a mi-octobre dans les regions du sud. Les racines sont extirpees A 
:'aide d'un rateau fourchu ou dune houe a dbsherber apres avoir enleve routes les tiges.
D'enormes precaulions sont prises pour ne pas endommager lapeau des racines. 

Apres larecolle, les racines sont tout d'abord mises a t'ombre pendant 10-15 jours pour permet-
Ire larespiration et I'evaporation de Ihumidite. 

Le stockage des palates douces peut btre entrepris a des temperatures comprises entre 10
171C, mais la meilteure gamine de temperature est 12-151C. Lhumidile relative optimum varie 
entre 85 et 90 °o(Cho 1978). 

Les lieux de stockage, les caisses de stockage el le materiel y afferant doivent 6tre desinfectes 
avant leur utilisation. Des produits chimiqur - telsque le sulfate de cuivre, la formaline, lachlo,-opi
crine, le bromure de methylene, elle souce sont communement utilises pour ladesinfection. 
L'enirep6t est habiluellement pulverise avec du sulfate de cuivre 400X avant I'entreprosage,
tandis que les caisses de stockage sont simplement lavees el sechees. Au cours du stockage,
faire brfler du soufre a raison de 1,5-2 kg pour 300 m3 d'espace d'emmagasinement s'avere tres 
efficace contre les maladies fongiques teiles que lapourriture molle Rhizopus stolonifer (Chung
 
1976).
 

Les lieux de slockage des palates douces en Coree sont conius pour maintenir les temperatures
au-dessus de certains seuils pendant laperiode de stockage. La structure de I'entrep6t varie selon 
les conditions pedologiques, la quanlite a stocker, et le climat de laregion. A cause des fortes 
amplitudes de temperalures moyennes mensuetles entre les regions centrales et meridionales de 
Coree au cours des periodes de stockage, chaque region applique une methode de stockage
differente. Dans laplupart des entrepels, les temperatures sont contr6lees non pas par des sys
temes de chauffage artificiel mais par les temperatures nalurelles du sol. La profondeur d'un 
ent~epdl souterrain est choisie de telle sorte que latemperature du sol soil aussi proche que
possible de latemperalure optimum (12-15 ICpour laconservation de lapalate duce. 

Plusieurs methodes de slockage des palates douces en hiver sont pratiquees en Coree (Tikasi 
1942). Trois d'entre elles sont presentees ci-apres. 

Stockage interne entierement souterrain 

Cette methode est tres repandue dans laregion centrale de laCoree. Comme le montre laFigure 
1, un b~timent est construit comme protection contre les vents froids, avec une fosse souterraine 
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3d'un volume de 12,6 m et d'une contenance d'environ 7,5 tonnes de palates douces. Les essais decette methode (Tableau 2)on! monlre que I'amplitude thermique dans la fosse elait de 6,3 °C-9,0 °Ca I',tat vide, mais de 10,8 °C-14,0OC une fois remplie de racines, et que I'aptitude a la conservationetait de 96 %. On appelle a la conservation le nombre de racines qui restent en bon tat a la fin dustockage, divise par le nombre total de racines stockees multiplie par 100. La germination desracines stockees dans ces conditions etait de 27 %. Les avantages de cetle methode sont que desconstructions existantes peuvent btre utilisees comme abri, et que la temperature a l'interieur de lafosse est relativement stable. Le dosavantage majeur, cependant, est que le conlr6le de la relationentre les quantites slockes et la chaleur degagee par les racines est trop diffiile. 
Tableau 2.Resullals d'une experience comparative entre quatre methodes populaires destockage despatales Cor6edeuces en 

Temperalues de so%,,ge lC 

Piedpracnes Videde raclnes 
IES O ISS' Tunnel IES Onco ISS Tunnel 

No'.' 5 183 170 135
15 120 150 

180 - 195 80 174I7 17 68 6025 108 112 - 162175 165 66 124Dec 5 140 125 176 126 159160 65 130 80i5 140 120 186 148160 65 130 83 13525 14 116 183 155 63 140Jan 5 140 1i0 50 13076 150 65 140 6615 14io '0 181 140 65 
132 

130 3925 140 122116 !7Fe, 120 65 120 41 1055 '36 120 169 120 67 9015 140 130 154 34 105130 69 110 2725 c11C 120 159 105130 70 80Mars 5 130 120 28 105146 130 90 10.015 120 130 16 11.0150 135 90 9.0 51Mlynne 137 14.2123 164 147 69 124 5.4 13.1 

souTerra 

I erieur siseoilrra
 

SIES iiiier~ur enteremen n 
tSSfn 

Stockage Ondol, 

,, Ondol est le nom donne a un type de plancher traditionnel des maisons cor~ennes, chauffdpar en-dessous. Les patates douces peuvent 6tre stockees dans des pieces chauffees de cettetaqon, et celte methode est egalement trcs repandue dans la partie centrale de la Coree (Figure 2).Environ 1,2 tonne de palates douces peuvent 6tre stockees dans une piece de faille moyenne et unessai de cette methode de stockage (Tableau 2)adonne 99 % d'aptitude la conservation. Celtemothode est adaptee aux petites quantiles de palates douces. l1est facile de regler la lemperaturede la piece en agissant sur le chaulfage du plancher, mais il est par contre dilficile de contr6lerI'humidile, et cette technique risque de dessecher les racines. 

Stockage interieur semi-souterrain 

Celle methode est utilisee dans le sud de la Coree. Comme la Figure 3 le montre, une construction est erigee au-dessus d'une fosse dont les parois depassent le niveau du sol, et qui a unecontenance de 57,4 ml et peut contenir 19-37 tonnes de patates douces. Comme le Tableau 4l'indique, I'amplitude de temperature dans la fosse 6tait de 1,6-12,6oC AI'6tat vide et de 13,518,6 °C une tois remplie de racines. L'aptilude Ala conservation 6tait de 100% et I'6mission de 
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Figure 1. Stockage int6rieur souterrain des palates douces en Coree. 
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Figure 2. Stockage Ondol des palates douces en Coree. 
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germes des racines stockees etait de 15 %. La dimension de lafosse de stockage peut 6tre facile
ment ajustee, mais latemperature varie beaucoup en fonction des temperatures exterieures. 

Stockage en tunnel 

Cette methode est aussi tres utilisee dans le sud de laCoree. Comme on peut le voir AlaFigure 
4,le volume usuel du tunnel est d'environ 27,6 m et ilpeut stocker environ 7 tonnes de palates 
douces. Un essai de stockage avec cette methode (Tableau 2) a montre que latemperature dans le 
trou au cours de laperiode de stockage 6tait de 12,0-18,0 °C,que I'aptitude , la conservation etait 
de 98% et que lagermination des germes des racines stockees etait relativement 6levee, (41 %). 
La temperature a l'int6rieu? du tunnel btail relativement stable, et le tunnel lui-meme pouvait .tre 
utilise de faqon quasi permanente. Mais evidemment, cette methode nest possible que si le terrain 
s'y prate 

En Coree, les quatre methodes deurites ci-dessus sont le plus communement utilisees pour 
conserver les palates douces en hiver. 

Matriel Mur 

de couverture de 
terre 

i::iicines: E :
 

E 
U?) 

Porte V 

Figure 3. Stockage intorieur semi-souterrain des ,..,.*. ices en Cor~e. 

12M
 

Figure 4. M~thode de stockage en tunnel des palates douces en Cor~e.
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LA COMMERCIALISATION DES PATATES DOUCES EN COREE 

La commercialisalion des palates douces en Coree commence en aoOt, epoque de larecolleprecoce, et va jusqu'en jurn de lannee suivante. Los palates douces sont vendues principalementadeux fins :pour I'alimenlaion et pour t'industrie. Comme Iindique le Tableau 3,los pourcentagesde palates douces utilisees pour 1alimentalion, pour Ihiduslrie et pour les semences, au cours descinq dernieres annees, reprbsenlaient respectivement 50 %, 38 %et 3%de laproduction totale. 

Tableau3.Demande anpalates douces pour diftrenles utilisaiions enCoree 

Total(1000 It 

1976 654; 3", ',121 6 3 58 
 3 1,
7831977 E19 14 8;6 
C7  

5 4 15601978 5[ 37 9 ,55 3 1,627 
1979 -7£,1
1980 581 -) 76J .5 16:6 3r3 1.3871.387 

5835 
 5 52 3 1.549 

Souce S .. iC'y, Agc. :'ef ' Ie.SCu'flste 

Dans lecas des palates douces cullivees ades fins industrielles, larecolte entlire est evidemment vendue a Iusine. Ouand laplanIleest exclusivemenl 'ultivde pour l'alimerltation, c'est Iaquantite qui reste apres l'autoconsco liation alaferme qui arrive sur lemarch6. Le pourcenlagedes palates douces cultivees pour Inc ustrie est passe de 29 % en 1970 a64,90 en 1975, landisque les quantites consommees par les families citadines dininuaient. Comme lemontre laFigure5,le circuit de commercialisahion des palates douces cullivees pour l'alimentalion est: producteur
-" ramasseur local - commission de negociants en gros -. d faillants -, consommateur.
Toutefois, ilexiste Iros types de circuit pour les palates douces destinees AI'industrie: 

1) producteur -,cooperative agricole -,usine manufacturiere 

2) producleur -, usine manufacturiere; 

3) producteur -, ramasseur local -,usne manufacluriere. 

Palates douces fraiches 

Cep agricofe [ U 

Palates douces deshydraees

~~~~Coop Agricole U~~
 

Agriclieu'Us.. 
Consommateur 

Figure 5. Circuits de commercialisalion des patales douces fraiches de d6shydratees en Coree (NACF 1979) 
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Toutes les palates deshydratees suivent le premier circuit. La quantite de patates douces 
acquises par les cooperatives agricoles en 1970 elait seulement de 313 000 tonnes, soil 14,7 % de 
laproduction totale, mais en 1978, elleatteignail 495 000 tonnes, soil 30 %de laproduction totale 
jTableau 4). La quantite achetee par les cooperatives agricoles a tortement augment, depuis 
1976. Cette annee I&, quantite de palates douces d6shydratees acheteespour lapremiere tois, la 
par les cocp6ratives agricoles etait superieure a laquantite de racines fra!._es. Cela s'explique 
par tefaitque les producleurs peuvent retirer un melleur profit en vendant leurs palates douces 
sous forme deshydrat6e, car les us:ncs peuvent stocker les patates douces deshydrat6es plus 
efficacement que les racines fraiches. Les palates douces deshydratees peuvent aussi 6tre mani
pulees plus ais6ment en vrac que les patates fraiches. Le prix d'achat pralique pa- les coopera
lives agriceles (Tableau 5) a entre 1970 et 1978, augmente dc 45300 et de 556% respectivement 
pour les palates douces fraiches et deshydratees. En 1978, leprix d achal de latonne d patates 
douces fraiches etdeshydratees etaii respectivement de 52,5 S US Ptde 277 SUS. 

4.Ouantites de patates douces achetees par cooperatives agricoles, en (NACFTableau 	 les Coree, de1970.1978 1979) 

acr{'e 'a'coo4.e'atvo.'c !es esagcoces 
Aqnnee Pr mucion AAAnno 003 Fr, : 68ic. 	 D sn,'yratc Total A81%) 

I CO) , 0 00013 

1970 2.1 	 153 3130 14.7,7 
1974 145) 1319 1441 2760 190
 
1975 i 93 2242 959 3201 164
 
1976 1783 2174 3138 5312 298
 
1977 30 43551S6O 56r 5 363
 

11978 1,62 644 4310 4954 304 

Les quan?esdepaiaes nuces ceshcales on esexpr po deet; con!ve!el mees e.1ms malefe Irache 

Tableau 5.Prix d'achat paye les palates douces en et1978 1979)par cooperalives agricoles pour les Coree entre 1970 (NACF 

te. Fqra! ,	 DeshydrateesIl'quale) 

C 	 IndiceU I ,c Pri$US I j%) 

1970 [ 1( 100 498 1on.Annse 	 ______
1974 277 239 1274 256
 
1975 363 313 1754 352
 
1976 426 367 2059 413
 
1977 498 429 2408 484
 
!978 525 453 277.0 556
 

UTILISATION 

Dans les menages, les palates douces sont genbralement bouillies, mais des quantit6s conside
rabies sont egalement frites ou cuites au four. Elles peuvent aussi servir Aconfectionner, avec un
minimum de preparation, des aliments delicieux et nourrissants tels que g~teaux chauds, gruau, 

nouilles, confiseries, ou elles peuvent 6tre frites et sucrees. Dans tous les cas, ils'agit d'aliments 
d'appoint precieux. 

Les chiffres de production d'amidon de patate douce pour les cinq dernieres annees figurent au 
Tableau 6. Comme indiqui, 21600 tonnes d'amidon ont W produites Apartir d'un volume moyen 
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annuel de 123400 tonnes de patates douces. En 1978, 78% de I'amidon total de patate douce
produit a ere utilise pour la confection de differentes sortes de nouilles.
 

L'amidon peut 1tre melange 
a de la farine de bl6 pour la preparation de nouilles, ce qui peutrduire (aconsommaticn de arine, Les 32% restant de la production d'amidon de 1978 ont W
utiliss pour des produits chimiques, des medicaments, etc. La patate douce est de plus en plus
utilise pour la production d'alcool. Les chiffres de production d'alcool de palates douces pour
1978 sont donnes au tableau 6. 

Au total, 79 %des patates douces produites ades fins industrielles sont utilises pour la produc
tion d'alcool, et les 21 00restant, pour I'amidon. 

Tableau 6 Quantilesdepalates douces utilises pour laproduction d'anidon et d'alcool, etquantits d'amidon 
et d'alcool produites en Coree(1976.1980) 

ila eres Drmees j000 I, 2our Production
Aniee
 

AIco0' Amdon 
 .'i AlcooI(D Amdon (1000I)MI 

1976 472 132 604 605 23.61977 511 102 619 553 183178 452 136 598 650 2431979 426 117 543 - 17.41980 450 130 580  24.4Moyenne 4654 1234 5888 636 21.6
%o !79 121 l100) 

slalst~ques daqgcuure eldesSources duM.nslere Coreen Ocnes Ii986) elAssociation deIalcoolCoreenne 119791 
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LA COMMERCIALISATION DES PATATES 
DOUCES A TAIWAN 

H.Y. HEN 
Planification de IAgriculture, 37Divist - CmrminircialisationAgricole, Conseil pour le Odveloppementet la 

Nan h.-.;Fd Taipei, Taiwan. 

PRODUCTION 

Ces dernieres annees A Taiwan laproduction de lapatate douce a enregistre une baisse. Les 

superficies maximum (26, 000 ha) ont t6 atteintes en 1964, et ]a production record (3,72 millions 

de tonnes), enregistree en 1967. Depuis lors, a lafois les superficies et laproduction ont decline, 

atteignant, respectivement, seulement 74 000 et 1,22 million de tonnes en 1979 (PDAF 1980 a). La 

production totale adecru pour atteindre seulement environ un tiers du niveau de poirte, tandis que 

les superficies descendaient a 74 000 ha. Cette situation est particulierement surprenante quand 

on lamet en parallele avec I'augmentation extraordinaire de laproduction d'autres cultures. 

Beaucoup de facteurs ont contribue au declin de laproduction des patates douces a Taiwan. 

Deux facteurs ont eMe acet effetdeterminants: premierement, comme leniveau de vie s'etait eleve 

a Taiwan, lapopulation aeu tendance aconsommer plus de riz aux depens de lapat' I douce. 

Deuxiemement, une alimentation du porc basee sur le mais plut6t que sur lapatate douce a 06 

adoptee par les grandes entreprises deevage porcin qui, es dernieres annees, se sont multi

pliees. La demande d'un marche amoindri a eu pour consequence de rendre laproduction de 

patates douces relatiement peu rentable par rapport aux autres cultures en termes de prix et de 

revenu. 

Un troisieme tacteur, moins important, est I'amelioration des installations d'irrigation, qui a 

encourage les cultivateurs A planter plus de riz, notamment dans les regions des pltcaux ou la 

culture de Idpatate douce etail precedemment tres repandue. 

La patate douce, toutefois, est toujours, et de loin, laplus importante culture de racines amyla

coes de Taiwan, responsable d'environ 4%de lavaleur totale des r~coltes produiles en 1979 

(PDAF 1980 a). 

CONSOMMATION 

Les palates douces sont cultivees ATaiwan pour trois utilisations distinctes: I'alimentation 

humaine, I'alimentation animale, etles matieres premibres industrielles. D'aprbs les estimations 

6tablies par lebilan alimentaire de Talwan, ces marches reioivent respectivement 84 000 tonnes, 

245000 tonnes du total de 1,22 million de tonnes r6coltees en 1979, lereste,771 000 tonnes et 
(125 000 tonnes) etant des d~chets et des semences (CAPD 1979). 

Au cours de lap~riode 1940-44, laconsommation annuelle moyenne de patate douce par habi

tant 6tait de 91 kg. En 1979, laconsommation moyenne avait diminu6 jusqu'A atleindre 4,8 kg par 

personne par an seulement (JCRR 1975 et CAPD 1979). La patate douce est aujourd'hui consid
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ree comme un airment nitereur par lamajorite de lapopulation de Taiwan. 
D'ordinaire, les patates douces fraiches sont melangees avec du riz blanc pour laconsommation

humaine. Eles sont aussi occasionneltement servies frilesclans I'huile, ou gri!1ees au charbor, debois pour le colportage dans les rues. Ces formes, toutefois, n'interessent qu'une partie insignifiante du marchb. Malgre le declin general de cette industrie, certains signes cnregislres recemment tendraient a montrer que lapatate douce pcut regagner une certaine popularite comme 
dessert ou casse-croOte. 

Tableau 1. Ecoulement des patates douces produites a Taiwai 

Q. es Hsees D Dstriuroin pourceniage lj 

knee 
Ioli a Ao' "e c0 

a, 'laux 
,, 
, ~semences1 T ' ,mi.&,Ft]u c u g eIdecheis amenthumane 

15%%COO, 1,031I nna 

1I35-38 
1940-44 
19-5 

12 
1,5. 
'.1 
.. 

5 
7 

250 
22F 
1 

32 

61 

550 

35 

45 

10 
10 
10 
15 

1 
14 
16 
15 

40 
40 
40 
25 

1873) 
1;75 

271545 

24 2' 
12360 

H9552415 
426 

3405 
24z 

626 

365 
14 

4646 

62 
6, 
637 

1514 

20 
20 

15 
1413 

10 
10 
10 

25 
2519 

8 
7 
7 

SourCedCRR 1475C5PD '424 

Dans I'aimentation arimale, lapalate douce est consornmee par lebetail soik crue soit sousforme de chips secs Etanl donne sa masse et sa propension apourrir, on ne ladonne a I'lat cruaux anmaux que dans les zones de production et tres vile 3pres larecolte. Sous forme de chipss-,s, elle peut beaucoup plus facilement 6tre stockee ou transportee. Dans le passe, les deuxlormes auraient 6e6 cuites avant detre donnees au betail : cela se faitmoins souvent aujourd'hui, 
pour economiser rnain d'oeuvre et combustible. 

Les palates douces sont utilhsees ades fins industrelles principalement pour I'amidon et I'alcool que I'on peut en tirer. Si toulefois l'usage final de ces produits est laconsommalion humaine, ils 
sont pris en compte comme aliments humains dans le bilan alimentaire. 
Les palates douces destinees alatable et celles destinees aux animaux ou a latransformation

industrieile, sont des produrts nettement differents. Celles pour latable doivent avoir un goOt, une saveur et une valeur nutritive acceptables. Evidemment, ces qua~ets deviennent inutiles pour les 
varibtes choisies pour I'levage ou l'industrie. 

COMM ERCIALISATION 

Une recente enquete a montr6 q'je prbs des deux tiers des patates djuces recoltes par lesagriculteurs suivaient les circuits de commercialisation, et que letiers rastant 6tait utilis6 sur les
lermes par les agriculteurs eux-m{mes (Hsu 1979). 
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Ces dernieres annees, I'elevage du porc a petite echelle, qui etait autrefois le principal soutien 

de l'industrie du porc 6 Taiwan, et qui consommait lamajeure partie des palates douces cultivees 
localement, a rapidement ouvert lavoie a des op6rations commerciales a tres grande echelle. 

Cette tendance a eu pour r6sjitat une augmentation du pourcentage de laculture utilisee indus

triellement, parc3 que de moins en moins d'agriculteurs utilisent les palates douces cultiv6es sur 

leur ferme pour nourrir leurs propres porcs. Au contraire, ilsvendent les patates a d'autres fer

miers eleveurs de porcs de lacommunaute, ou m6me les expedient a d'autres Iocalites. Pas plus 

loin qu'en 1966, lorsque lblevage de porcs utilisant lapatate douce indigene etait toujours tres 

populaire, le pourcentage des patates douces commercialisees rie depassait pas 30 %. 

Les usines de transformation, les expediteurs (commerQants qui achetent et distribuent les 

patates des petits producteurs), les agents d'agriculture qui achetent laproduction, les grossistes, 
les detaillants et les exportateurs, participent tous aux.,activit6s de commercialisation d,lapatate 
douce. La participation au marche des difterents circuits et agences est presentee a laFigure 1 et 
au Tableau 2. 

Le debouche le plus important a choisir par les planteurs de palates lorsqu'ils vendent leur 
produit sont les expbdileurs qui prelevent jusqu'a 61 du prduit vei,du directement par les00 

planteurs de palates. Le second debouche en importance est constitue par les usines qui absor

bent environ 25% des palates commercialisees a partir de laferme. Ces usines collectent les 

palates douces soit directement, en envoyant leurs propres employes, soit indirectement par des 

agents. Dautres agriculteurs composent le troisieme groupe d'acheteurs le plus important et 
achelent les palates surtout pour 'almentation animale. Ces trois debouches mateurs absorbent 
9700 du produit vendu directement par I agriculteur. 

Figure 1. Circuits de commercialisation des patates douces. 

Environ 70 % des patates douces achetees par lexp~diteur sont revendues d'autres fermiers, 
en particulier pour Ilalimentation animale, et environ 170/ sont livrees aux usines de transforma
tion pour tre utilisees comme matieres premieres. Le grossiste participe a raison de 3 %/ seule
ment au volume total du marche, alors que le detaillant participe pour environ 8 % du total. Les 
circuits autres que ceux mentionns ci-dessus sont comparativement mineurs en termes de distri
bution de ce produit 
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Tableau 2.Distribution des patates doucescommercialisees en pourcentage (1276) 

Agrcuheur Expedteur steGross Detaiant .Eporateu" Total 

Industrie
deiransformation253 105 

2xpedleur 609
 
C;'assle 
 2t 3.1DetaJan 06 42 28 7.6Consommateur 0,9 01 02 76 8.8
Autes 
agrrcuIeurS 112 440 55.3Expotateur 01 0.1 
Ex port 0.1 

0.t 01 
Total 1030 610 30 7.6 01 

S'urce Hsu 1979 

A Taiwan, le commerce de la palate douce n'est habituellement pas inclus dans le marche de gros des fruits et des legumes. Cependant, le volume des ventes et des achals de ce produit aumarche terminal de Taipei a augmente de maniere sensible. Les transactions enregistrees cesquatre dernieres annees montrent que 1274 tonnes ont change de mains en 1977, 1150 tonnes en 
1978, 1472 tonnes en 1979, e 2023 tonnes en 1980. 

COOTS ET MARGES 

Les coOts et marges ,mpliques dans le coi-merce des palates douces a Taiwan sont presentesen dMtail au Tableau 3. De ce tableau, I ressort clairement qu'en 1976, le coot de commercialisa
tion de 100kg de patates douces etait de 164 SNT, soit 43% du prix du detail. Uime en tenant 
compte de I'encombrement massal de la plante et de sa nature perissable, la patate douce conti
nite de procurer au planteur un revenu equitable.
 

Les marges hrutes au 
niveau, a la fois du gr, 6 et du detail, constituent de loin le coot le plusimportant , a elles deux, elles doivent representer environ 66 %de la facture totale de commerciali
sation. Bien que beaucoup de gens commetlent la faute d'assimiler rr , jes brutes et benefices, 
ces marges en fail incluent, outre le profit net au sens originel, tous les trais payes et imputes ducommeri;ant, tels que salaires, primes de risque, inltr~l ou revenus sur le capital, depreciations et 
taxes. 

Le coot du transport necessaire pour amener le produil du champ au marche de detail vient enseconde place parmi les posies des frais de la commercialisation. l1est responsable pour 23 %dela facture totale de commercialisation. Les depenses d'emballage arrivent troisieme avec 18 %du
total. Les autres postes sont relativement peu importants. 

En 1966, Ia part de I'agriculteur sur le prix de detail de 'a palate douce fraiche etait de 56%(Chen 1972). Ceci peut 6tre consider6 comme la part de I'agriculteur prelevee sur le dollar duconsommaleur. Au cours de la decennie passee, itn'y apratiquement pas eu de changement dansla part de I'agriculteur prelevee sur le dollar du consommateur. Toutefois, les marges brutes dugrossiste et du delaillant ont beaucoup augmente pendant celle periode, ce qui aeu pour resultatde modifier de faqon significative la structure des coOts de commercialisation de cette denr~e.
Celle tendance suggere que les economies oper~es dans les coOls de distribution physique de ceproduit, comme les d~penses de transport et d'emballage, sont compensees par I'augmentation 
des marges brutes. 
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PRIX
 

Les prix alaferme des palates douces fraiches de Taiwan pour les 15 dernieres annles sont 
presentes au Tableau 4. D'apres les chiffres de ce tableau, on voit que le prix , laferme des 
patates douces fraiches etait en 1965, de 0,89S NT kg. En novembre 1980, le prix avail atteint 
2,70 SNT kg, une augmentation nette d'environ 200 0 en 15 ans. 

Tableau3. Frais de commercialisation de lapatate douce traiche par poste (1976) 

Pos:e o"anllNTS100kg),' Pourcentagelroj
 

Prxala ferme 21667 
Transpot 1362 833 
Embalgae 661 417 
Marge cegros 31 73 1940 
Peiesetamnutn 518 317
Sous-ota1h 5734 3507
PrxCegr, 27401 
Transy, 964 590
 
Embolag- 1094 
 669 
large1Oela 7573 4631 
Pe9sel0,',nu; 987 603o 

Sos-lova 2i 10618 6493 
Poxea1 38019 

ToalDes fasCeC 3esao- 1,.2, 16352 10000
 
Pa :jfe-w S ' C V x C;"'i 
xa afo-o s Coei 5700 

,
Ta ,O 'xMa'.ye~o 
,e 'on: 761;US 38NT; 

Sorce HSdUr!97 

Au cours de la mrme periode, Iec.Jnomie de Taiwan afait I expererlce d'une inflation rapide et 
prononcee. Le "yfhme de lahausse des prix pour les e,,.,ees concurrentes est, dans certains cas,
plus fort que celu! de ]a palate douce. Ceci rend le prix de lapalate douce relati.ement peu
attrayant pour les agriculteurs, en comparaison avec d'autres produilts pouvant 6tre cultives de 
fa011 pIls rentable. Le prix a laferme du paddy, par exemple, aaugmenlt do 245 % au moins au 
cours de lameme periode. laiscant leprx de lapalate douce vegeter loin derriere. Les rapports
des indices des prix enlre !a palate douce etlepaddy au cours des 15 dernieres annes, en
ulilisant 1965 cornme annee de base, etaient tous inferieurs a 100, et pour plus de lamoilie des 
annees, natteignaier meme pas 90. Cela signifie que, en comparaison avec 1965, laculture 
actuelle de lapalate douce esf devenue moins rentable que celle du riz, si les prix seuls sont pris 
en comple. 

Les palates douces acnetees elvendues sur les marches principaux des zones de consomma
tion sont destinees a latable uniquement el, de ce fait, von chercher des prix plus eleves. Les 
chiffres entre parentheses du Tableau 4donnent le prix de gros annuel moyen des palates douces
fraiches achelees et vendues sur le rnache principal de Taipei. Le prix pratique sur ce marche esl 
de 70-90 %plus eleve que celui pratiques aux marches des zones de production. Meme en tenant 
compte des frais de transport qui sont apresent d'environ 0,50 $ NT, kg, les commeri ants fixent un 
prix eleve pour les palates douces vendues pour I'usage domestique. 

435 



Tableau4. Prix commercialde douce eldu rizlapatate z 

e'ae Pr.x cu RapportprxAnnee Pr'ferm iapalate dojce fermierrizpaidy de
ijNTkdl I1 ;SNT (Il1 21kgri'21 

1965 089 413 100
 
1966 082 
 415 92
1967 091 439 96
'968 0 9 463 90 
, 9 080 4 53 82
1970 090 472 88
 
1971 078 
 465 78 
1972 077 493 72
 
i973 114 569 93

1974 
 171 1020 78
 
175 140 
 1 0 :9 
1076 176 1062 779£77 12 2 r.," d , 
97 1 88 342, 908 96

1979 2 27 -'3 1098 
 96
 
i 0 oK 270 4 !' 1424 88
 

ru!es esco'nees cea PDA b sc,:7 ssceTFV, 1h7- ,i3' 3, deC .,es F1al uq X' axce mariern tY,' 'o': ,"5'S 30:na;e a:u'o 900 
''r• 5oea C :u :atalee 1,te r' 0C- !S5 Lei,,-es ceTa,en 39L5s !,a J , e o- . 

PERSPECTIVES 

Dans la mesure ou la production totale est en question, industrie de la patate douce aTaiwar, a 
maintenant perdu beaucoup de sa gloire passee. Toutefois, cela ne veut pas dire ndcessairement 
que le futur soi sans espoir La culture pourrait rester economiquement precieuse si des mesures 
,dquates elaien prises pour amehorer la production et la commercialisation. 

En tout premier heu I esl necessaile d etablir une distinction entre les palates douces pour
I usage domesique el cenes pour I alimentation animale. Ce sont des denrees absolument diffe
rentes Les rnesures prises en maliere dameioration doivent btre taillees a la mesure des caracte
ristiques commerciales des palates douces pour ces difterentes utilisations. 

Elant donne que I aiment compose prel a I emplci est le type le plus commun donne aux animaux 
dans I'elevage moderne do porcs, itest extrimement important de meltre au point une technologie
qui incluera la palate douce comme ingredient maleur dans la ration equilibree du porc. C'est 
seulement si les palates douces sont utibsees en grandes quantiles par l'indsutrie des aliments 
composes pour i elevage que le marche de ce produit pourra etre soutenu et se developper. 

En ce qui concerne les patates douces pour la table, i est necessaire que le public des consom
maleurs reconnaisse sa valeur nutritionnelle et commercale. IIest absolument necessaire de 
creer une image enlierement neuve du marche de la patate douce pour la consommation humaine. 
C'ebl seulement quand les concommateurs seront devenus conscients que les patates douces 
quils consomment sunt des varieles completement diferentes de celles qui sont donnees aux 
porcs, qu'ls se sentiront altres par les patates douces pour leur alimentation. 

Les circuits de commercial'sation existants pour la patate douce ont a l'origine 6tb organises 
pour adapter le Ilux de ce pro Juil aI'alimentation animale. Comme tels, its sont loin d'6tre appro
pries pour la commerciaisalion des palates douces pour la table. l1est par consequent necessaire 
de developper de nouveaux circuits de commercialisation et de nouvelles techniques de manipula
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tion specifiquement congues pour organiser le marche de cette denree en vue de laconsommation 
domestique. 

Si tout ceci est realise, on peut raisonnablement s'atteridre ace que le marche domestique de 1E 
patate douce se developpe et depasse de loin le niveau actuel, 

BIBLIOGRAPHIE
 

COUNCIL FOR AGRICULTURAL PLANNING AND DEVELOPMENT (CAPD). 1979. Taiwan food balance 
sheet. Taipei,.Taiwr:;i. 

CHEN, H Y 1972. Agricultural marketing in Taiwan. Joint Commission on Rural Reconstruction, Taipei, 
Taiwan. 89 pp 

HSU.W F 1979 Astudy on the marketing and marketing cost distribution of agricultural products inTaiwan. 
(in Chinese) Agric EcoTnRes Inst., National Taiwan Univ Taipei, Taiwan 

HSU W F , C H TSENG anH Y CHEN 1975 Astudy of agricultural marketing inTaiwan. (in Chinese). 
Agric Econ Res InstNational Taiwan Unversity and Agric Econ Res. Inst, National Chung-Hsing 
University 125pp 

JOINT COMMISSION ON RURAL RECONSTRUCTION IJCRRI 1975 Taiwan food balance sheet. Taipei, 
Taiwan 

PROVINCIAL DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FORESTRY IPDAF). 19BOa Taiwan agricultural year
book Taiwan 

PROVINCIAL DEPARTMENtr OF AGRICULTURE AND FORESTRY IPDAF). 1980b. Taiwan agricultural prices 
monthly Taiwan 

TAIWAN FRUIT AND VEGETABLE MARKETING CORPORATION. 1978-1980 Market yearbook. (in Chinese). 
Taiwan 

WU, C Y 1977. A study of supply and demand of starches in Taiwan. (inChinese). Bank of Taiwan Quarterly 
1812) 278-307
 

437 



IA 

Casse-croOte prepar6avec des racines de patate douce. 
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LA PHYSIOLOGIE ET LA PATHOLOGIE DE 
LA PATATE DOUCE AU STADE POST-
RECOLTE DU POINT DE VUE BIOCHIMIQUE 

I.URITANI 
Laboratoire de Biochimie, Facult d'Agriculture,Universite de Nagoya, Chikusa, Nagoya 464, Japon. 

INTRODUCTION 

La physiologie et lapathologie de lapatate douce au stade post-recolte presentent beaucoup de 
problbmes. ces problemes sent toutefois variables suivant que les regions sont temperees ou 
tropicales. Dans les regions temperees, les de&9ts dus au froid peuvent 6tre importants, etant 
donne que lapatate douce est une plante tropicalt. sensible au froid(Lyons 1973: Uritani 1978 b). 
Quand les racines de patatc, douce sont stockees ades temperatures inferieures Aenviron 80C, 
elles souffrent en general dt deterioration physiologique, etensuite de pourriture molle, dont 
]'agent pathogbne est une sore de champignon plutOt saprophyte, comme leRhizopus stolonifer 
(Fries) Lind (Shichi etUrtini 1956). Au Japon. les agriculteurs conservent les racines Ades 
temperatures alant de 10-151C, en niver. 

Dans les zones tropicale'; et subtropicales cependan;, les problmes les plus graves apres la 
recolte de 'a patate douce comprenent lagermination, une diminution de lateneur en hydrates de 
carbone (tel que I amidon) et les deg~ts dinfection fongique et d'infestation par les insectes, et 
conduisent a un abasement de laqualit de Ialiment, tant pour I'homme que pour I'animal. IIest 
normalement difficilo. dans les regions tropicales et subtropicales, de conserver des racines A 
10.15'C. 

Cette communcaticn trite surtout des blessures mdcaniques occasionnbes aux racines de 
patate douce pendant et3pres lare,.olte, de lacicatrisation des blessures et de ladeterioration 
subsequente due a l'infection microbienne, etant donne que les microbes sont communs aux 
regions tropicales et lemperees. 

BLESSURES ET REACTIONS BIOLOGIQUES 

Les facteurs occasionnant des dommages peuvent 6tre subdivises en quatre categories: physi

ques (climat ycompris), chimiques, biologiques et physiologiques. 

Par rapport aux plantes afeuilles, les plantes Aracines peuvent normalemcnt 6tre conservees 
dans de bonnes conditions de fraicheur pendant une longue periode. Mais les plantes a racines 
reagissent vigoureusement aux agressions mecaniques et extbriorisent de fortes reactions biolo
giques qui finalement conduisent a laLicatrisation. Lorsque celle--i nest pas complete, les 
plantes sont souvent attaques par differentes sortes de micro-organismes, pathogenes ou non. 
Par consequent, ledommage mecanique est souvent accompagne d'infection. Les reactions bio
logiques, que ce soit aux dommages mecaniques ou A 'infection, entrainent souvent des modifica
tions dans laqualite des aliments pour I'homme et pour I'animal. 
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DOMMAGE MECANIQUE
 

Lorsque les patates douces sont recoltees, alamain ou alamachine, elles sont souvent hies
sees. Cela peut se produire animporte quel moment de lafiliere: stockage, transport, emballage 
et mise en caisse. Lorsque lablessure est visible a"oeil nu, lavaleur marchande est reduite. Par 
ailleurs, certaines blessures bien que non visibles, abaisseront egalement t6t ou tard laqualite par
I'exteriorisation graduelle de modifications biologiques. 

Respiration de lablessure 

Comme chez beaucoup de racines tubereuses, de tubercules et de bulbes des plantes aracine, 
larespiration des racines de patates douces devient plus intense, en reponse a une blessure 
(Figure 1), et les racmines deviennent plus sensibles au cyanure. La respiration double apres envi
ron 20 heures avec un retard de plusieurs heures, Ce type de respiration intensifiee est appele 
respiration de blessure (Uritani etAsahi 1980) 

Temps apres blessure ouintection respectivement. 
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Generalement parlant, le taux de respiration est regi par laconcentration du substrat initial, la 
concentration de A'DP relative a larhosphorilation d'oxydation et lamasse d'activite du syst~me 
enzymatique de la,espiration. 

Les substrats initiaux majeurs de larespiration des racines de palate douce sont I'amidon et le 
saccharose, et les substrats initiaux mineurs sont le glucose et le fructose. 

En reaction a une blessure d'origine mecanique, des derives monosaccnarides comme le 
phospate-6 glucose semblent 6tre initalement utilises comme substrat, apres quoi vient le 
sucrose, et ensuite I'amidon. Les recherches realisees jusqu'ici montrent qu'ilest improbable que
le substrat initial soit lefacteur limitant de larespiration de lablessure. En reaction Alablessure, 
de I'acide d'invertase est forme de novo apres un retard de plusieurs heures, et cctte activite 
atteint un pic apres environ 18 heures avant de ddcroitre. Comme lemontre laFigure 2,I'activite 
est regie a lafois par I'enzyme intrinseque et l'inhibiteur prolidique. La quantite de saccharose 
decroil dans une certaine mesure apres I'augmentation de I'activitO de I'acide dinvertase (Mat
sushita etUritani 1974). IIse peut que de suile apres lablessure, lesaccharose se decompose en 
glucose et en fructose par I'activite accrue de l'invertase, etqu'ils soient par consequent utilis~es 
comme substral. 
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Finalement, I'amidon est decompose en glucose apres un laps de temps de 12 henviron et ceci procure le substral pour la respiration de la blessure. L'activito conjointe de I'alpha-amylase et dela beta-amylase s'accroit, mais pas de fa~on aussi marquee. Nous pensons que raccessibilite de ces enzymes aux granules d'amidon dans les amyloplastes peut ttre encore renforcee par lamodification de iamembrane de I'amyloplaste en reponse Aune blessure mecanique. l1en resulte 
une augmentation des sucres reducteurs comme le glucose (Kato et Uritani 1976). 

; -

crn
E 2 '2 Figure 2. Modifications des activit~s de l'acide-. B d'invertase apparent intrinseque et de I'inhibiteur ,. sur des Iranches de tissu (epais de 3mm) de 
a)
N 

E 5 a) racines de patale douce (cullivar Norin 1)au cours 
,o de I'scubation a 30G'C. 

- 10 a 
_ . ,  et O-.- : Activites delacide 
L)a d invertase apparent intrinseque el de rinhibiteur,respectivement. 
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La diminution d'amidon el Iaugmentation des sucres reducteurs des racines blessees aftectent
la qualite de la palate douce en tant qu aliment de consommalion humaine et animale. 

En ce qui concerne la concentration d'ADP (ester de I'adenosine et de I'acide pyrophosphori
que), les nucleotides d'adenine comprenant I'ATP (adenosine triphosphate), I'ADP et I'AMP (esterde Iadenosine ot de Facide metaphosphorique), augmentent dans les racines 3h apres la blessure
et I ADP lui-meme augmenle in peu plus fard. L augmentation d'ADP peut 6tre due a I'activite dedifterenls processus ulihsanl I ATP comme la biosynthbse prolidique, eta la synthbse des nucle
otides dadenine (Takamura et Uritan 1973). 

En considerant le grand nombre dacliviles du systbme respiratoire enzymatique, nous avonsquelque preuve de I'activite accrue de certaines enzymes de la filiere glycolytique et de la filieredu phosphate de pentose. Ce sont I'acide dinvertase, iadeshydrogenase 6-phosphate de glucose
et la deshydrogbnase 6-phosphogluconate. La piase suivante du syteme respiratoire enzymatique est localisee dans les mitochondres. L'activite oxydante des mitochondries est stimulee dans
les racines blessees, quand le succinate e I'alpha-ketoglutarate sont utilises comme 
intermediaires du cycle de TCA. En oufre, l'oxydase c du cytochrome e la deshydrogenase du succinale,
qui sent les enzymes liees aux membranes mitochondriales, sent synthetisees de novo, precedant
I'augmentation de la respiration de la blessure (Maeshima et Asaki 1979). 

Les modifications dnans les activitos des enzymes reIletent celles du reapprovisionnemenl enproteine (Uritani 1976). Cela signifie que les concentrations individuelles des intermediaires el
des coenzymes, vitamines incluc s,du systeme respiraloire enzyinalique sont modifiees e que lescompositions en acides arnies des profeines e du pool d'acides amines sont fortement modifiees
chez les racines blessbes mecaniquemenl. Ceci conduit a des modifications du got e de laqualite de la patale douce comme aliment de consommation humaine el animale. En fait, I'acideascorbique total augmente pendnt I'augmentation de la respiration de la blessure, bien que lerapport du type oxyde au type reduit soit plus eleve chez les racines blessees mecaniquement, 

441 



Production de polyphenol 

En reaction a une blessure d'origine mecanique, de I'acide chlorogenique et de I'acide isochlo
rogenique sont produits dans les racines suite a la blessure apres environ 12 h(Uritani 1978 a). De 
I'acide cafeique et ses esters methyle sont egalement produits, quoiqu'en plus petites quantites. 
La production est pius elevee dans les tissus immediatement adjacents a la surface de ,"iupe et 
diminue graaoellement dans les tissus internes ala surface de coupe (Figure 3). 

a--- Trancno inectee Tranche infectee 30 Tranche infect~e 
15 - Trancheblessee 30, 

20

,
 Iot 

c_ 2 0 3E- "4// ' F l0 
5- 0 

4455-
I,6 2 

.z./ ./ .i ,.,.,Tranche blessbe 

Temps (heuress 

Figure 3. Production de inetabolios secondaires anormaux dans differentes tranches discales de tissu de 
racines dopalaie aouce on reponse a [ne blessure ou a I'infection Ceratocystis fimbriata. Des tranches de 
tissu (,paisses denvrion 3mrm) de racines de pataie douce (cultivar Norin 1}ont ete mises en incubation a 
30 Capres inoculation avec et sans le champignon, et oni eie appelees tissu , infects., ut tissu,,blesse ,. Aux 
periodes appropriees, des tranches out ele decoupees en disques (epais de 0,5 mm ou de 1,0 mm) pai ',ntde 
la surface de coupe el pernetrant vers I intrieur, ei differentes couches de disque ont ensuite 6i6 analys(,-s 
pour les trns sorles de composes (A)polyphenol, reg (exprime en -.cide cnlorogenique) pour 15 disques
(10mm de dliametro et epais do 1mrm). (BI Fu, anotorpene, mg (exprime en ipomeamarone) pour 15 disques 
(10mm (o diametre el 0.5fim depaisseur} (C)Umbelliferone, gpour l disques (10mm de diametre oll mm 
d'epaisseur) La fleche inotue les periodces pendant lesquelles plus de 50 °o des disques etaient infectes. Les 
chiffres 1a 5indiquent les couches du disque (0,5 mnl ou 1.0 mm) apartir de la surface vers le iissu interne. 

Des experimentations sur RI et des expertrnentations enzymatiques ont monlre que la filiere 
shikimate et la filiere phenylpropanmde sont impliquees dans la production de polyphenol en 
reponse aux b'essures mecaniques nfligbes aux racines de patate douce, comme c'est le cas 
aussi chez d'autres planles. 

En reaction aune blessure mecanique, cerfaines enzymes appartenant ala filiere shikimate sont 
formees, e la phenilalanine ammonia-lyase (PAL) e I'acide 4-hydroxylase cinnamique sont syn
thetises un peu plus lard (Tanaka et al. 1974). Une combinaison de I'experimentaion sur RI avec 
des techniques immunochimiques amontre que la PAL est synthefisee do novo, peuf- fre sous le 
processus actif de la DNA masqure, par cerfaines hormones vegetales felles que I'acide indolea
celique (Tanaka et Uritani 1977 b). 

Les isozymes peroxydases e polyphenol oxydase sont syntlitises de novo avec des retards 
J'environ 12 he 24 h,respectivemen (Urilani 1976). Certains des premiers isozymes son lies a la 
reaction de brunissement, comme nous I'expliquons ci-apres. Dans les tissus infacts des racines 
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blessees, les isozymes sont separes des polyphenols par le systeme de membrane cellulaire.
Quand un tel tissu est homogeneis6 ou anouveau bless6, la reaction de brunissement a lieu, parce
que les isozymes de l'oxydase du polyphenol oxydent librement les polyphenois en ortho-quinone,
qui est ensuite combinee avec les acides amines et les proteines, produisant les pigments bruns.
Par consequent, les racines de patate douce soulfrant de blessure mecanique partiell presentent
aussi une qualite alimentaire diminuee. 

Formation d'une couche de cicatrisation 

La respiration do la blessure et la production de polyphenol sont liees la fnrmation d'une
couche de ctcarrsation. Dans le cas des racines de patate douce, la couche de blessure est 
composee dune couche de lignine et d'une couche de liege. La lignine est formee, par l'oxydation
polymerisee du type de phenyl-propanoides reduits avec un retard d'environ 24 h,peut-btre parcertains isozymes de peroxydase spdcifiques, appeles composantes Hi et H2 (Matsuno et Uritani
1972: Urtani et al. 1975j. Ensuite, la couche do iege se forme immediatement en dessous de la 
couche de lignine Lorsque I'humidjile est levde, up cal se forme egalement. 

Un traitement pour de telles blessures consisle aconserver les racines recoltees dans un local a
30-35 °C et E,une hurridite relative de 85-90 00 pendant trois a quatre jours. Ce traitement est
appole le ressuyage. La formation dune couche de cicatrisation est efficace pour proteger lesrocines des attaques de inicrncrganismes et pour minimiser la perte d'eau et de coirposants 
nutritifs. 

INFECTION 

Quand les racines de patate douce sont blessees mecaniquement, les parties blessees peuvent
6tre allaquecs pa, diverses sorles de microorganismes, avant que la formation de la couche de
cicatrisation soit achevee. Peu de temps apres l'infection des parties blessees, la rebpiration et laproduction de polyphenol dans les tissus adjacents non infectes augmentent brusquement
(Figures 1 el 3) (Asahi et al. 1979), et de I'blhylena est rapidernent produit. En outre, des couma
rines ot des furanoterpenes sont produils dans la zone infectee (Figure 3) (Uritani 1976, 1978 a).
Les furanoterpenes sont toxiques pour les champignons et aDpartiennent aux phytoalexines (Muller et Borger 1940). Le principal composant des furanoterpenes est appele ipomeamarone (Hiura
1941 :Kubota et Matsuura 1953) et actuellement, dix omposants environ ont W caracterises parBurka et al. (1977) et Urilani (1978 a). Les coumarines et les furanoterpenes sont toxiques pour les 
germes pathogenes, et normalement its protegent les tissus racinaires de la penetration de micro
organismes pathogenes. Ces composants sont produits en relativement grandes quantites, en
parallele avec la penetration de mircroorg.nismes pathogenes comme Ceratocystis fimbriata (Elle
et lalst) Elliot (Urilani 1971), Fl, ium oxysporum f batatatis (Wollenweber) Snyder et Hansen 
(Burka et al.1977), ot Botryodipl.,dia theobromae jArinze et Smith 1978). 

Quand elles sont blessees mecaniquement, les racines de patate douce acquierent le pouvoir deproduire, rapidement et en abondance, des coumarin-is et des ,dranoterpenes en reponse . t'infec
lion, bien qu'ils ne soient que tres peu presents - voire tout a fait absents - dans les racines 
inlactes. En reponse a une blessure mecanique, certaines parties de la filiere de biosynthese de
production de furanoterpene sont induiles, et t'infection subs6r,,jente complete la filiere, condui
sant 6 la biosynthese de ce compose (Figure 4)(Uritani 1971,1978 a; Uritani et Asahi 1980; Uritani 
et al.1981 ).L'dthylbne pout prendre part aux processus ci-dessus, meme si elle ne joue qu'un r6le 
minime. 
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En laconsiderant au point de vue nutritionniste, laproduction de ces somposes de contrainte 
comprenant les furanoterpenes, les cournarines et les polyphenols, est ind6sirable. En effet, ils 
sont tous plus ou moins toxiques et nuisent au goOt, particulierment les furanoterpenes qui sont 
extremernent amers. 
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Figure 4. Filiere de biosynthese des furanoterpenes dans les racines de palate douce en r~action Aune 
blessure infectee. 
A. 1ee demi-phase B.2- demi-phase 

CONCLUSION 

Les problemes de conservation post-recolte et de manipulations des racines de patates douces 
different entre les regions temperees et les regions tropicales ou subtropicales. l1est important de 
recolter les racines de patates douces sans les blesser et de les stocker et de les manipuler sans 
leur causer le moindre mal, visible ou invisible. 

Un progres important pourrait consister amettre au point des methodes de r~colte, de stockage 
et de manutention post-recolte qui eviteraient les blessures mecaniques. De plus, un objectif tres 
valable serait d'essayer de selectionner des variet~s A cellules 6pidermiques suffisamment 
coriaces pour resister aux blessures. 
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Dans les regions tropicales ou subtropicales, il est facile de ressuyer les racines de patate 
douce avant le transport ou le stockage, acause du climat aux temperatures relativement elevees. 
Si les racines de patates douces etaient appelees a devenir une nourriture beaucoup plus appre
ciee par les populations des regions tropicales ou subtropicales, comme elles le sont dans cer
tains pays de la zone temperee comme les USA et le Japon, it serait utile de se pencher sur la 
question du ressuyage dans ces regions. 

Dans les regions tropicales ou subtropicales, In'est pas tacile de conserver les racines de 
patate douce a 10-20°C, comme elles le sont dans les regions temperees. II conviendrait de 
trouver le moyen de stocker les racines, m~me a 25 ° Cou ades temperatures plus elevees encore, 
sans consommation d'hydrates de carbone et sans germination exagerees. Une approche pourrait 
consister a tester ie stockage dans des atmospheres contr6lees avec precision et en utilisant des 
emballages plastiques. 

La patate douce peut disposer de mt,anisrnes de defense contre l'infection microbienne autre 
que la production de composes de contrainte decrite ,lus haut. Ils peuvent impliquer la reconnais
sance de microorganismes comme ,non-auto , par certaines lectines chez la patate douce (Uri
tani et Kojima 1979) Le rale de ces ectine(s) dans la defense contre les infections microbiennes 
devrait faire I objet de travaux ulterieurs. 
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PATATE DOUCE 

J.H.MOY et S.P..S. CHI 
Departementde Science Alimentaire et de Nutrition Humaine, Universite d'Hawa), Honolulu, Hawai 96822, 
USA. 

INTRODUCTION 

Le sechage solaire des cultures elde certains produits alimentaires aeta pratique atravers les 
5ges dans differentes parties du monde, Moyen economique de convertir un produit recolte a1'etat 
sec avec une duree de conservation raisonnable, lesechage solaire a I'avantage de pouvoir 
utiliser une source d energie gratuite et non polluante et de requerir un investissement minimum 
en equipement. Ses desavantages sont que laconsommation denergie et laqualite du produit 
peuvent rarement 6tre controlees. Ainsi lia aliment seche est facilernent contamine parculture ou 
lapoussiere et les insectes. Avec comme resultat, que !a qualite de Ilaliment seche au soleil, 
exctple lus grains, est souvent consideree comme inferieure acelle d'autres aliments seches. 

La deshydratatton solaire - un procede combinant le conlr6le du sechage et de latemperature, 
la regulaton du flux d atr. et d autres innovations techniques - apparalt comme une etape vers 
I amelioration de laqualite des produits seches au soleil et I augmentation de I'efticience du 
procede de sechage solaire. Le polentliel qu'offre latechnologie de deshydratation solaire de 
reduire ou deliminer bon nombre des probleme rencontres dans lesechage au Zleil, tels que 
manque d hygiene, utdisation nefficienle de henergie. chaulfage loualise et qualil de produit 
inferieure, aseulement ete reconnu recemment. 

Pendant des siecles, lapalate douce a ete une imporlante plante alimentaire dans difltrentes 
parties du monde nolamment en Amerique tropicale. dans les regions tropicales du Pacifique et 
en Nouvelle Zelande du Nord. Les explorateurs espagnols du debut du 161"1 siecle transporterent 
laplante alafoisvers I est et vers I ouest et !a disseminerent en Europe, en Atrique, en Asie du 
Sud-Est, en Amdrique du Nord et en Indonesie. 

Les patates douces sont habituellement bouillies, cuites au four, r6ties ou frites pour laconsom
rnation domestique. C est seulement dans les premiere annees 1900 que lapatate douce com
menga d'btre transformee sous sa forme deshydratee (Ammerman et Edmond, 1971 ).Aux USA, la 
production maximum de palates douces deshydratees futatteinte pendant laSeconde Guerre 
Mondiale avec 25 millions de kg en 1944. Les locons precuits de palate douce deshydratee furent 
fabriques en passant par les etapes suivantes :stockage de lamatiere premiere, lavage, prechauf
fage, epluchage, toilettage, decoupage en tranches, blanchiment, reduction en puree, sechage, 
mouture et emballage. Bien que les palates douces soient aussi commercialisees sous forme de 
boiles de conserve ou de produit congele ilest tres probable que le sechage s'imposera comme 
procede plus economique que laconserve ou le congele, en raison principalement du probleme 
energetique, 

Une etude de lalitterature recente montre que tres peu de produits fabriques apartir de lapatate 
douce existent dans d'au!res parties du monde. Aux Philippines, lapalate douce et les aracees 
sont cultivees et consommes par I'homme sur une grande echelle (Villanueva 1979). Les produits 
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manufactures a partir de lapalate douce sont tres rares, ce qui est dO probablement a un march6 
limite, Alaqualite fluctuante, a Ilapprovisionnement irregulier et au manque de technologie de 
fabrication appropriee pour les operations apetite et agrande echelle. 

En Papouasie Nouvelle Guinee, !apatate douce est transformee en ,riz kaukau ,,par ecrase
ment au rouleau, dechiqu,?taop rtsOchage a Iai chaud des racines (Siki 1979). E!le est cuite et 
consommee suivant les memes procedes que pour leriz. Les chips de palate douce frits dans 
I'nuile y sont aussi prepares de faQon experimentale. Les chips de patate douce sechees au soleil 
sont essentiellement utilises pour nourrir les porcs et lavolaille. 

ATaiwan, 25 % de lapopulation seulement consomme reguliirement de :a palate douce (Calkins 
1979), et principalement sous forme bouillie, On tire aussi de Iamidon de lapalate douce mais 
celle-ci no.peut concurrencer lapomme de terre ou le manioc dans ce domaine. Elle est aussi 
utilisee pour I'alimentation des animaux. 

La consommation mondiale de palates douces parailt echiner. Pour !meh!oror sa stabilite en 
conservation etson utilisation, itconviendrait de mettre au point des melhodes de transformation 
pratiques eteconomiques, pour transformer lapalate douce en un produit de qualil. La deshydra
tation solaire pourrail etre Iune de ces mthodes. 

Dans une etude recemment realisee aIUniversitde d Hawai a Manoa, lapalate douce aele I'une 
des plantes fruitieres eta racine tropicales sous-exploilees a 6tre sechees dans un deshydrateur 
combine de mode solaire. Les obectifs de Ietude etaient de conserver I'energie traditionnelle, 
d'amliorer laqualite et larentabilite des alments seches au soleil, elde faire progresser la 
technologie de la deshydratalion solaire. 

EXPERIMENTATION 

Le deshydratateur solaire - conception et construction 

Le deshydratateur solaire a e06 coniu emconstruit selon un mode combine, ou mode mixte. Un 
collecteur solaire separable fournit Iair chauffe par lesolel qui constitue I'energie thermique pour 

.. 635 - 'A 

A I 

M Figure 1. Vie du c6t6 du deshydrateur 
77- 71 ,, solaire en mode combine avec lesdimen-
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le sechage dans le mode indirect. Dans le mrnd dirpt, ilfin innn. ,vec :'',,rgie solaire radiante 

absorbee dans la chambre de sechage. Par consequent, ce deshydrateur solaire sapplique a trois 

modes de sechage : direct, indirect, et direct et indirect combines. La Figure 1donne une vue de 

c6t6 et les dimensiuns du sechoit, tandis que la Figure 2donne une vue de !achambre de sechage 

demontee sur un c6te. 

1,6- K- 23 - ' 33 17 

Figure2. Vuedelacharnbredosechagedo mont, e sur un Otte,du deshydrateur. 

,, 0 l solaire en mode combine avec les di
mensions en cm 

Ln , . . , .. 

: !I: : ;: 

- 233 -K-

Les materiaux de construchon de base sont le contre-plaque et le bois. La chambre de sechage 

se caracterse par des panne ux coulissants sur ses quatre cotes permettant un choix de dift

rents materiaux de construction pour comparer les taux do sechage et pour essayer ditterentes 

manieres d'operer Des panneaux en treillis d aluminium, des teuilles daluminium peintes en noir 

et du plastique clafr (acrylique) ont ete respectivernent utilises pour les modes direct, indirect et 

combine. Le toil oe la chambre est equpe d un panneau amovible similaire a ceux des c6tes et 

laissant un espace denviron 3cm de large sur le c6le arriere (oppose a lentree du collecteur) pour 

la circulation d'air quand te mode indirect ou combine est utilise. La circulation de I'air se fait par 

convection naturelle. 

Le deshydrateur solaire en mode combine aele construit en double exemplaire pour permettre la 

comparaison directe do ditferents modes de sechage dans les mrnes conditions itmospheriques 
et d'ensoleillement. 

La deshydratatiop solaire de la patate douce 

Preparation des echantillons des echantillons de patate douce (Hawai No 11"1qualite) ont ete 

prepares par lavage, cuisson a I ebilliton, eplucnage, loilettage et decoupage en tranches de 6x 

: 20 mm chacune. Les tranches ont ele ensuilte plongee3 dans une solution a20 de metabisul80 
fite de sodium pendant deux minutes pour reduire la decoloration 

Mesure des conditions chmatiques, de Iatemperature et de la radiation solaire :dans le sechage 

solaire el ses applications, le facteur le plus variable et imprevisible est le temps. Une journde 

completement claire et ensoleillee reunit les conditions ideales pour la deshydratation solaire. Le 

plus souvent, cependant. les conditions ne sont pas ideales. L'energie solaire disponible a un 

endroit et un tour donnes pout changer d une heure a I'autre. 
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Le climat AHawai est certes moins changeant que dans beaucoup d'autres parties du monde, 
mais it varie tout de rn me lui-aussi. Le campus de I'Universiti de Hawai, ou' nos experiences ont 
06 realisees, est situe dars la Manoa Valley (Honolulu), ou la couverture du ciel, les pluies et 
l'ensolei'lement fluctuent. Heureusement, le type de construction du deshydrateur protege des 
pluies soudaines, les echant::ons situps A 'intereui. 

Un hygrolherrnographe a teeutilise pour contrioler Ialemperalure de I air ambiant et I'humidite 
relative (Bendix Corp, Baltn'ore, MD USA). La temperature en diflerents points du sechoir a e1e 
mesuree a I aide de tlhermocouples cuirre-constantan, el enregistree par un enregistreur poten
tiometrque a 12-point Honeywel Pnadelph e. USA1 . Sur place, la radialion solaire directe etait 
mesuree a i aide d un py,anometre blanc et r.)ir Eppley avec enregstreur lEppley, Newport, Rhode 
Island. USA) 

Mesures des laux de secrage e aux do secnage des divrs echantillons seches par difterents 
traitements de desryoratation a ohr nesure par la melhode gravmelrque. On aplace une simple 
couche Oe tranches do palate .ouce sur l.e tieis de s recage. ce qui donnait une densite de 
cnargementdc 6 4 - 0 4 kg m-

Utilisation d'air asseche pour la deshydratation solaire 

IIest generamort acr s .u ,r aaa ssanl 1 ,ui te reiative de I air a I interieur d un sechoir, il 
est possi. ie d augmente rta Ce sec agt en provoquant gradient de pression de vapeurun 
plus eleve etre, eau dea t i a vapeur a c-a de I air el, par consequent. une toice motrice 
plus elevee pour :, viiorrnatri . vapour Cetle paite de experimentation aetudie I utilisation 
dair asseche daos ie des'vo.,l,.-or .ol ilt 

ellon, esPreparaton es ecnart s eciantiloris de palate douce (Hawai N'1 1'" quatile) ont 6t6 
prepares par avage. 
tranches de 5 . 5- 30 nim cnacurti 

c~armerroars I eau 
Le blanchi 

ouilante pendant 30 minUles 
ent est une aulre pralique admi

el decoupage 
se pour minimi

en 
ser 

le brurnssernerl oe !a paiate dcJC 

Systemiori eC,i agu ave ou sans ar assoche quand le deshydrateur solaire decrt plus haut 
tonctonnai olon lro e comino eie servail d essai teroin pour la cornparaison des taux de 
sechage solarre eta delermination ces avantages de I utilisation d un air assecne pour la deshy
dralation solaire 

Line iod0icaton a ele apportoe au syslome de sechage solaire pour fournir de l'air comprime 
ayant ete assecle dars une cOnonne ce silicagel avant d etre admis dans te collecteur solaire 
pour le sechage dechantlors de patato douce L air a ete force au travers de la colonne de 
silicagel par on compresseur d air de 1,5CV La vilesse de I air dans los deux chambres de 
secnage elat mesuree par un anemnometre a fil chard (Alnor. Nies, I, USA). 

Mesure du laux do sechage le aux de sechage soa,re dechanillons de patate douce a 0 
mesure, dans ies deux systemres, par la nelhode gravimetrique. La densite de chargement etait 
environ de 3,5 ' 0.3 Kg in. 

Le procede , Osmosol , de sechage de la patate douce 

Definition du precede Osmosol :c est un procede adeux etapes mettant en oeuvre a)I'extraction 
de Ieau dui aliment dans un sirop concentre (normalement environ 60-650 Brix) pendant 4A6h; 
b) le transfert de I'aliment a un deshydrateur solaire pour achever le sechage. Le procede , osmo
vac , en est une variante (Pontiny et al. 1966: Farkas et Lazar 1969 Moy et al. 1977 a,1979) dans 
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lequel ladeuxieme etape est effectuee invacuo. Les essais preliminaires ont montre que l'etape 
du sechage sous vide n'etait pas necessaire, et que laqualite des ,chantillons seches par osmo
sol etait tres bonne, Un diagramme schematique du p-ocede est presente alaFigure 3. 

-1 T 

Figure 3. Diagramme schematique ,uprocede osinosol 

Figure 4. Photo d'un deshydrateur solaire mode com
bine utilise dans les essais de sechage au soleil. 

Essais de sechage osmosol: des echantillons de patate douce (Hawa) N° 1 1 Ie quatitel ont 61e 
prepares de lamdme fa~on que pour le sechage solaire direct, indirect ou en mode combine, 
excepte que les echantillons ont tout d'abord e places dans quatre recipients osmotiques conte
nant un sirop a650 Brix recirculant pendant 4 h. Les echantillons ont ensuite W retires du sirop, 
rinces rapidement a I'eau froide, plonges dans une solution de melabisultite de sodium A 2% 
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pendant deux minutes, egouttes etensuite charges sur des plateaux atreillis 6 raison d'environ 6,0 
± 0,4 kg m pour le sechage solaire en mode combine. 

Cette experimentation etait exploratoire en ce sens que ladetermination des taux de sechage 
n'a pas 6t6 repetee et que laqualite aete evaluee seulement de maniere informelle par un jury de 
degustation. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Performances du deshydrateur solaire 

Dans lachambre de sechage solaire se trouvent dix etageres mesurant 42 .,'44 cm chacune. La 
surface totale disponible pour ladeshydrafation solaire est de 1,85 m2.Avec les densils de char
gement utilisees clans les differents essais, lacapacite du deshydrateur est de 6,5 a 12kg par 
chargement. Ceci n'a pas ele applique dans les essais reels car de grosses quantites de materiel 
auraient ete necessaires pour chacun deux etceci elaiimpossible pour cause de temps et de 
logistique. Les resullats experimenlaux rapportes ici concernent donc seulement un chargement 
partiel de deshydrateur solaire. 

Par convecton naturelle, Iair arrbianl entre dans lecollecteur solaire et est chauffe deux fois 
dans lecollecteur el de nouveau, dans lachmaore solaire lorsque I'on opore en mode combine. II 
elait davantage chaufftout a tait evident que I air etail dans le mode combine que dans le mode 
soil direct soil indirect Les mesures de temperature au centre geometrique de lachambre de 
sechage, dans lemode combine, au cours d une journee normale, ont montre que I'airtail chauffe 
a40 ICa 10h, qu taltleignail un maxinrum de 54 'C entre 12 h et 13 h, et que vers il16 h1,etait 
redescendu a44 1C. En comparaison, aces mprnes heures, latempbralure de I'airambiant etait de 
291C, 32 C et30 C. Lensolellement vane chaque jour etchaque mois. La moyenne laplus 
elevee s observe en septembre. 632 cal crrn' jour laplus farble en decembre-janvier, 320
370cal cm jour Ces lectures oblenues au cours de laperiode de mai a septembre etaient corn
parables acelles mesurees dans d autres localites des USA comme Miami (Floride) etCharleston, 
(Caroline du Sud). mais momns elevees que celles de Albuquerque (Nouveau Mexique) e El Paso 
(Texas) Lof el al. 1966). 

La Figure 4 montre ledesnydrateur solaire en mode combine construit. Le plan central du 
collecteur solaire est fait dun morceau de tle de cuivre ondule peinte en noir, servant d'absor
beur 0e chaleur solaire D autres metaux peuvent egalement 61re utilises tel. que le fer galvanise, 
mais le cuivre aune conductivil lhermique deux a sept ois plus elevee que les autres melaux 
communeme t disponibles pour les applications industrielles. L'efficience du collecteur pourrait 
egalement 6tre accrue en ajoutant un collecteur de forme triangulaire de chaque c6te, ou en 
ajoutant des adetfes au plateau de cuivre. 

Un probleme commun qui se pose dans lesechage solaire est I'interruption de sechage cause 
par lanebulosite, lapluie el la tombbe du four. Un radiateur electrique po.rrait 6tre installe pour 
fournir I'nergie thermique necessarre a Ia poursuite du sechage. Ce n'r.st pas toujours pratique et 
va a l'encontre de I dee visant aconserver I'energie traditionnelle Un bon substilut au radiateur 
electrique dans ce cas pourrait 6re l'utilisation du biogaz pour augmenter lesechage solaire e en 
particulier lafabrication de biogaz apartir des dechets de fruits e legumes. 

Deshydratation solaire de lapalate douce 

Les resultats du sechage de tranches de palate douce cuites de 6mm d'paisseur selon les trois 
modes de deshydratalion solaire sont donnes a laFigure 5. Represent6 par le compose des 
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donnees de taux de sechage de 2-3 jours, le mode indirect de deshydratation solaire s'est montre 

le moins efficient des trois. fCeci, parce que I'energie !hermique necessaire au sechage provenait 

principalement de lair chauffe pat le collecteur solaire. Le deshydratateur solaire amode combine 

s'est montre leplus efficient des trois modes. IIutilisait, pour secher les echantillons, a la fois 

I'energie radiante directe du soled clans lachambre de sechage et Fair chaufte par le soleil du 

collecteur. L efficience du sechage solaire en mode direct se situait entre celle du mode indirect et 

celle du mode combine. 

Ces resultats concordent avec ceux des anciennes etudes sur lesechage solaire menees sur le 

taro cru et les tranches de palates douces crues en termes de taux de sechage pour les trois 

modes de secnage (Moy et al. 1977 b. 1980 a). Les taux de sechage du taro et des tranches de 

patale douce crus etaient plus eleves que ceux des tranches de patate douce cuites. Ceci etait dO 

aux modifications inlervenues dans lastructure chimique des deux formes da racines, non cuiles 

et cuites. En eflet, cuisson et it taut enleverIamidon des tranches cuites se gelatinise pendant la 
de I'eau d'une structure plus agglorneree. 

Sechageaecl0A Seclage inirecr 
- [ 


S60I- Secragescombirles 

20 

00 2 4 6 8 10 12 14 
Temps de sechage heures)
 

Figure 5. Taux de sechage de Iranches de parate douce cuiles, de 6min depaisseur, suivant trois modes de 
sechage solaire a la densie doe,hargemer de 6,4 kg ii 

IIest logique (mais pas toujours compatible avec les techniques disponibles) que les formes de 
palate douce a deshydrater soent en rapport avec les tormes que lapopulation pretere consom
mer. Sr elle est servie a table, elle devrait probablement se presenter sous laforme de gros 

morceaux. Alors que cette presentation est possible sous forme de conserve ou de produit 

congele, i1nest pas pratique de deshydrater lapalate douce sous cette torme, acause de I'epais

seur exigee. IIexiste une autre presentation commerciale qui implique lesechage au tambour de 
flocons de palate douce. Si on les rehydrate, on obtient de lapuree de palate douce. Mais celle 
preparation aprobablement peu d attrat 

Comme preparations qut convienrent au sechage, i1reste donc les tranches, les des et les 
cossettes. Les tranches ou cossettes crues peuvent r.tre tacilement sechees au soledt, puis 
reduiles en tarine. Cette farine peut tre a nouveau conditionnee sous des formes ressemblant au 

riz, aux nouilles etaux macaronis, Aucun travail n'a ete realise dans ce domaine, excepte sur le 

taro en Papouasie Nouveile-Guinee, mentionnee precedemment (Moy et al.1980 b). Le potentiel 
de ce type de preparation devrait btre etudie. 

Les trancnes de palates douces cuies, sechees au sleil etprparees pour lapresente etude 

peuvent 6tre utilisees cormme casse-croOle etcommercialisees clans lam~me categorie que les 

453 



fruits secs. Certains des echantillons experimentaux etaient tout a fail acceptables Aen juger par 
les conclusions d'un jury officieux d'appreciation du got. La couleur el la texture des palates 
douces sechees au soled pourraient 6tre ameliorees pour minimiser le brunissement et le durcis
sement. Des etudes sur les qualites chimiques et urganoleptiques el sur la slabilite en conserva
tion des palates douces deshydratees au soleil sont en cours. 

L'assechement de fair dans la deshydratation solaire 

Les faux de sechage des pitates deuces dans le deshydrateur solaire en mode combine ont W 
compares avec ou sans assechement de lair. La Figure 6 montre que, en termes d'humidite 
restant dans 'echantillon comparee au temps de sechage. Iuilisalion d'air assech, augmente les 
taux de sechage d'environ 6-B Le faux de sechage pius blevb cornmenqait apres la premiere 
heure, jusqu a ce que la teneur en humidite des echantiflons blanchis soil descendue Aenviron 
20 '.o.Une faible difference dans les taux de sechage a e observee dans la premiere periode du 
sechage a la fin de laquelle Ihumidite finale dtat tombee aenviron 10 0. Les resultats ont egale
ment monlre quI fallait environ le meme laps de temps pour eliminer les 1000 d'humidit6 suivant 
les 55°o d'humidite des echantillons seches en premier. Tel est le cas pour un certain nombre de 
procedes de secnage incluant le sechage sous vide e le sechage par lyophilisation. L'emploi d'air 
asseche nest pas considbrc comme sutffisamment efficient. Dans le cas du sechage solaire de 
palates douces, les variao:es etaient la quantite de chaleur transferee de la radiation solaire au 
systeme de sechage, la taille e Iz forme des echantillons, les densites de chargement et I'humidite 
relative de I air en relation avec echauffage subi par celui-ci. 

80i _ -__ - 

8c . ... . . . .. .. .. ....
... .. 


,I-un . sct, !Yin J ournIlNor 

Figure 6 Taux de sechage de palates douces 
; 40 blanchiet. 5 X5 .. 30 mm) a une densite de char

gement de 6,9 kg ml dans le sechage solaire en 
mode combine avec ou sans utilisation d'air 

20 asseche. 

0 2 4 6 8 19 12
 
Temps de sechag;c
roules' 

Au cours de ces essais, !a difference relative des pourcentages d'humidite entre l'utilisation e la 
non-utilisation d'air asseche cfait denviron 10 a 12 % pendant la plus grande parlie de la periode 
de sechage. La temperature dans le systeme utilisant de I'air asseche etaif de 5 1 A 7OCplus 6levbe 
que dans celui sans air asseche. Ce phenomene peut probablement 6tre altribue a la vitesse de 
I'air plus faible dans le ,echoir ufihisant de lair asseche, 3,8m sec contre 5,0msec dans le 
systeme sans air assech6. Par consequent la contribution AI'augmentation du faux de sechage 
par l'intermediaire dune humidite relative plus basse obtenue par Iutilisation d'air asseche a6t6 
qualifiee de non signiticaive. 

La qualite des echantillons de palates douces sechees au soled ave2 , et sans air asseche 6taient 
tout a fait acceptables. Toulefois, a la suite d ine conservation de six mois dans des recipients en 
verre, les echantiltons ont peu apeu bruni. 

L'adfonction d'air asseche au systeme de deshydratation solaire exige I'emploi d'une quantite 
d'agent ddshydratant comme le silicagel, el la depense d'une certaine quantile d'energie thermi

454 



que pour le r~gdndrer frequemment. Bien que laregeneration de Iagent dessicateur soit possible 

en utilisant Id'nerre solaire, cette technologie n'est pas encore disponible. Compte tenu du sur

d'air asseche, celui-ci nest pas juge rentable pour
croit de depenses entraine par 1'emploi 

l'instant. 

Resultats du procede osmosol 

ceux utilises pour ladeshydratation
Des 6chantillons de pata,e douce de lamdme taille que 

'80 - 20 mm) ont d0d tout d'abord ddshydrates pendant 4h dans un
solaire en mode combine (6 

Brix, en circuit de recyclage, puis places dans le ddshydrateur solaire en mode com
sirop a 65' 

bind pour las.?conde phase du sechage jusqua ce que I'humiditd finale soil d'environ 8-10% du
 

poids frais. 
osmosol dtaient tout I

La saveur, lacouleur et latexture des echantillons sechds par leproced 
jury de ddgustation informel.

fait satisfaisants, a en iger par les appreciations formulees par un 

ldgere augmentation du goat sucre., laqualite globale etI'acceptabilite sont, d'une
Except6 pour la 

faqon generale. aussi bonnes, voiro rnme meilieures que celles obtenues par lesdcthage solaire
 

en mode combine. 

Les probiemes suscilds :ai ce procede sont letemps, ia main d'oeuvre etles frais supplemen
mdthode classique de 

tairos exiges par Itelape de deshydratation osmotique. Mais, comparee ala 

preparation des fruits glaces,qui prend de nombreuses heures de cuisson des truits dans le sirop, 

I'opdration osmotique de 4h inclue dans cette experimentation semble tout a fail acceptable. Une 

etude de faisabilitd economique pour lafabrication de truits tropicaux sdchds par leprocdd
 

osmovac, effectuee par Moy ot Spielman (1980) Ia jugd dconomiquement viable et
concurrentielle 

que les pdches,les prunes, les abricots secs,par rapport ad'autres fruits seches, non glaces, tels 

etc. 

Etant donne que leprocdde osmosol est plus economique que leprocd osmovac, du fait que la 

ddshydratation solaire est moins chore que lesechage sous vide, lepotentiel du premier merite de 

plus amples recherches. 

CONCLUSION 

mthodes de ddshydratation solaire des 
Les rdsultats obtenus en expdrimentant plusieurs 


patates douces ont conduit aux conclusions suivantes:
 

1. Le ddshydrateur solaire en mode combine est efficient et dconomique pour une production de 

de palates douces et d'autres plantes exploitees pour leurs 
qualitd de tranches ddshydratdes 
racines. 2. L'assdchement de lair prdalablement a laddshydratation solaire n'amdne pas une 

du taux de sdchage et est jugd, provisoirement, anti-dconomique. 3. La
augmentation -rlificalive 

osmosol est capable de produire des tranches de patate douce de
ddshydratation par leproced 

convien
bonne qualitd. Ses applications potentielles justifient de plus amples recherches. 4. 11 

drait d'encourager et d'appuyer les eudes conduites sur les qualitds chimiques, organoleptiques 

sur Vaptitude alaconservation de plusieurs formes intressantes des palates douces ddshydra
et 

tees. 
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LA PATATE DOUCE POUR LA PRODUCTION DE 
VIANDE BOVINE: ASPECTS DE L'AGRONOMIE 
ET DE LA CONSERVATION ET REACTIONS 
ANIMALES 

M.E. RUIZ 
Centre de Recherche Agronomique Tropicale et de Formation (CA TIE), Turrialba, Costa Rica. 

INTRODUCTION 

Traditionnellement, la palate douce (Ipomoea batatas (L)Lam) aete cultivee pour sa production
de racines, les parties aeriennes btant considerees comme un residu. La valeur des racines 
repose sur leur contenu energelique eleve (2,6 Mcal d'energie metamolisable kg de matiere seche 
(MS), d'apres McDowell et al 1974), mais sa teneur en protbine brute n'est que de 3,4 %(Backer
1976). La partie aer:enne est habituellement laissee sur le champ. On salt que les animaux peu
vent consommer les feuilles de patate douce, mais peu d informations existent sur leurs caracte
ristioues nutritionnelles. 

Une idee, exploitee par les chercheurs en Amerique tropicale concerne la mise au point de 
nouveaux systemes de nutrition animale pour le petit agriculteur en utilisant les resdus de r6colte 
et m6me la biomasse de la plante entiere comme base du systeme. Etant donne la popularite des 
palates douces aupres des agriculteurs d'Anrique Centrale, elles sont une des principales
plantos etudiees dans ce conlexte. 

Cette communication lraile des modifications en termes de gestion agricole, prenant en compte
la necessite de produire du teuillage comme source de ballast et de proteine pour les ruminants. 
De m me, les caracterislques de Iensilage du feuillage et des racines sont examinees, car une 
culture entibre est habiluellement recoltee en une fois et l'utilisation de ses residus echelonnee 
sur une periode de temps prolongee exige des mesures conservatoires. Enfin, les donnees de 
digestion, de consommation el d'absorption production ainsi quun modele de production animale 
base sur ces aspects seront pr6sentes pour donner une idee du potentiel de la palate douce Pn 
tant que plante adouble-tins: comme un pourvoyeur direct de nourriture pour I'homme, et pou le 
betail, dont la production, lait ou viande, est utilisee par I'homme comme source majeure de 
proteine de haute qualit6. 

ASPECTS AGRONOMIQUES 

Densit6 de plantation 

Le polentiel produclif des racines de palate douce, dans les conditions de Costa Rica, et avec 
cerlaines variet6s, peut atleindre jusqu'A 25t/ha/r6colte (Zumbado 1967; Mora-Vargas 1969;
Pinchinat 1974). Habilueilement, la distance de plantation 6tail de 50 cm entre les plants et de 1m 
entre les lignes (Pinchinat 1974). Tres peu d'etudes ont 06 tailes sur ]a densite de plantation mais 
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celles-ci ont montre que ladiminution de ladistance entre les plants entrainait une diminution du 
rendement en racines (Mapdal etal.1971) et une augmentation du rendement en feuillage (Gam
boa 1962). 

Pour examiner I'effetdes differentes densites de plantation sur laproduction de feuillage et de 
racines, et sur lacomposition chimique el la digestibilite du feuillage, Ruiz etal. (1980) ont com
pare qualre distances de plantation : 10,20, 30 et 40 cm enlre plants (en maintenant 50 cm entre les 
lignes de faton constantel pour deux varietes de patate douce, C-1 5.utilsee couramment ACosta 
Rica, et C-1Asbana qui a ete ntroduito aCosta Rica en provenance de Taiwan et qui est caracte
risee par un cycle vegetatit plus court (Entretien personnel avec Roger Meneses, CATIE). 

du cycle vegetatil (165 jours 
pour lavariete C-1 5el 131 jours pour lavariete C-t). 

Le Tableau 1donne les resultats de production de euillage, , la fin 

Du Tableau 1,i1ressort clairement que lerendement total en teuillage de C-15 depasse celui de 
C-1 de 39-o. Cependant, cette comparaison est faussee car Ia variete C-1 a un cycle vegetatif 
beaucoup plus court: c est pourquoi letaux de croissance ce lapartie aerienne offre une base de 
comparaison plus appropriee. A cot egard, bien que lavariell C-15 soil toujours quelque peu 
sup~rieure (1 o1,ladifference entre los deux varietes n'est pas significative. 

total et taux feuillage de [apatate douce (RuizTableau 1.Rendement de croissance du etal.1980) 

TauxcroissanceDens:e moye'ne Penuemenl de
Valnts~"Ng MShacurue kg MS hatour 

Vaele
 
C-15 1040A 5.979 36.2 
C-1 1040V 4,305 32.9 
Distance cntreles
pianis

10cm 290,000 4,779 323
 
20cm 100,000 5,090 34,5
 
30cm 67.000 5254 35.5
 
40cm 50,000 5222 35,3
 

Les differentes distances entre plants n'entrainent pas de differences signilicatives pour le 
rendemen' en teuillage. Le rendement des parcelles o ladistance entre plants etait plus conforme 
, la piantation commerciale (40 cm), etait aussi eleve, voire meme superieur aux rendements des 

parcelles planteos plus denses. La teneur en matiere seche (MS) du leuillage, au moment de la 
recolte, etait, en n; ,enne,de 14,6% avec Ires peu de variation; autrement dit, le rendement en 
fraes taux de croisetait approximativement de 36t ha culture. II est interessant de noter que le 
sance de lapartie aerienne (32,3 a 35,5 kg MS,ha jour) est superieur a celui observe chez les 
gazons naturels (Gonzalez 1979), similaire a celui des associations graminees-lgumineuses 
(Coimbra 1979), mais legerement inlerieur aux ptturages fertilises (Rocha 1978), toutes ces com
paraisons etant faites a partir des resultals obtenus des stations experimentales du CATIE au 
Costa Rica. 

En ce qui concerne lerindement en racines, aucune difference significative nest observee 
lorsque I'on failvarier ladistance entre plants (Ruiz et al. 1980), laproduction moyenne 6tant 

3409 kg M&S/ha/culture. La teneur moyenne en MS des racines est 30,1 %(Backer etal. 1980). 

I1semblerait donc que ladensite de plantation n'a pas d'effet signilicatif, ni sur lerendement en 
feuillag ni sur celui en racines, ce qui s'oppose aux resultats de Mandal et al. (1971) et de 
Gamboa (1962). II est remarquable que le feuillage soit produit aux niveaux mentionnes; cela 
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signifie que dans certaines regions tropicales, oO deux recoltes de palates douces peuvent 6tre 
obtenues par an, il est possible de rcoilter jusqu'. 70tha de materiel f.ais. En ce qui concerne la 
production de racines, le rendement nest pas 6leve (11 tha/culture), si on le compare Ad'autres 
resultats expbrimentaux, par exemple a celui de Mora-Vargas (1969) qui a obtenu 34t/ha de 
racines traiches. 

Frequence et intensite de la taille 

Le travail de Ruiz et a,. (1980) comprenait I'etude des effets de la faille des liges de la patate 
douce sur le rendement des parties aeriennes et des racines. Au Tableau 2, il est visible que la 
faille de la plupart des tiges (N'en laissant qu'une ou deux par plant) augmente de faqon significa
tive le rendement et le taux de croissance de la partie aerienne. De m~me, le fail de laisser une tige 
ou deux apparait sans consequence puisque les rendements en feuillage etaient identiques dans 
les deux traitements. 

Tableau 2.Ettet de afrequence et de Iintensite de lataille sure rendement en feuillage et en racines (Ruizetal. 1980) 

Feusage' Racinez 
Va,ables Rendement Tauxd(.cro,ssance RkgMemre 

kgMShacuiure kg.Sha lour kMShacure 

Nombre de tallies 
Une'seulemenia a recoie 
Deux'deuxmos apes a pla tatioi et aiarecuite 
TroisIdeuxeltro smos apies lapuiqtatonel a larccoe 
Intensite dela faille 

4136 a 
5212 b 
4845b 

279 a 
352b 
32 7 b 

5,634a 
3,706b 
3,409b 

La:sser ugetge 
', ,, - eux tges 

5.035a 
5250 a 

340 a 
355a 

3,416a 
3,699a 

Les nomores sul'is de eires 1f'uentessontsignificatvement0 eents P :005) 

Par contre, la faille aeu un effel negatif (P< 0,05) sur le rendement en racines. Autrement dit, ]a 
production de feuillage plus importante induite par la faille s'est faite aux depens du rendement en 
racines, probablement parce que la reduclon de la surface foliaire avait pour resultat une utilisa
lion plus faible de l'energie solaire pour le developpement racinaire (Lizarraga 1976) ou parce que 
:d regeneration de la partie aerienne soutirait lenergie stockee dans les racines. De toute faqon,
les resultats obtenus donnent la possibilite de aerer la culture de faqon Aaugmenter le rendement 
foliaire (proteine) aux d pens des racines (energie) vice versa, en fonction des objectifs pour
sulvis. 

Meyreles et Preston (1979) on! commence par tailler Atrois mois apres la plantation et, plus tard, 
ont compare des coupes faites toutes les 4, 6, 8 ou 10 semaines. Toutes les coupes 6taient 
completes, c'est-a-dire qu'aucune lige n'etait laissee sur le sol. Ils ont obtenu respectivement des 
rendements .e 88, 121, 108 et 122t de materiel trais/ha sur une base annuelle; cependant, la 
proportion de feuilles dans le materiel coupe diminuait quand l'intervalle de la coupe augmentait, 
el les Pnjeurs ont conclu qu'un intervalle de six semaines entre les coupes , tail optimum. Malheu
reuement, aucune donnee sur la production racinaire n'a ere fournie. 
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COMPOSITION CHIMIQUE ET DIGESTIBILITE
 

On peut s'attendre a ce que des difterences de teneur en proteine brute exislent entre les
varidtes, 6en juger d'apres les resultats presentes au Tableau 3(Ruiz et al. 1980). La superioritd
de C-1 sur C-15 est tres evidente quoique les deux variets aient revu les m6mes nuantitds 
d',lements nutritifs 125, 130 et 48kg de NPKiha). Aucune difference due a la variele n'a td 
observee, hormis l'effet sur iaproteine brute. 

Au Tauleau 3,on peut voir aussi que si la partie aerienne est coupee, a deux ou a trois mois 
apres la plantation, la teneur en proteine du feuillage est toujours plus elevee, anprochart la valeur 
de 20 %en sec, comparee aux valeurs trouvees a la fin de la periode de culture. 

La distance de plantation et lintensite de la taille n'allrent pas la teneur en proteine brute, ni au 
moment de la taille ni a la fin de la priode de culture. Comme prevu, si le materiel est coupe dtrois 
mois, sa teneur en proline est plus basse que s'il est coupe adeux mois (P< 0,05). 

Un resultat frappant du Tableau 3 est celui qui a trait aux donnees de digestibilite in vitro, La
procedure utilisee pour la determiner est la technique adeux phases de Tilley et Terry (1963), qui
simule )a digestion du rumen et gastrique. Tous les chiffres montrent que les pousses de patate
douce sont tres digestibles et, de plus, que leur digestibilile ne se modif;e pas avec l'6ge: la 
digestibilite de ]a partie aerienne a r'ge normal de la recolle est semblable a celle de la partie
aerienne deux ou trois mois aprds la plantation. 

proteine paroi cellulaire (CPC)

du feuillage delapatale douce aumoment delataille (A)eta lar6colte (B)(Ruiz 


Tableau 3.Lateneur en brute (PB),lesconstitualIs de na etladigestibilite delamatiere sche invitro (OMSIV)
etaL 1980) 

PB: icl CPCz) DSIV INl)
Varable 

A 8 A AB B 

Variete 
C-15 175 122a 282 29.7 740 72.3C-1 202 173 293 336 802 77.2 
Distance entre plants
10cm 182 136 286 31.8 75.3 755
20cm 189 156 291 31.3 753 71.7
30 cm 185 156 289 31.5 71.4 77.4
40cm 199 157 295 315 778 75.4 
Nombre detallies 
Une (seulemeni 
alarecolte 203a 145 260a 32.0 77.6 74.7
Deux(Adeuxnois 
elAlarcolle 174b 150 320 b 31.0 76.6 750
 
Deux IAtros mo,s
 
eta larecoltee - 137 - 29.5 - 75.1
Intensite de lalaille 
Une ltgela.sse 187 146 312290 782 71.5
Deutgeslaissees 190 14.9 29.1 318 761 74.4 

z Dans une r~me coionnedeslenres des P'-0 05) diflerenles signalentd0ferences s;gn1f:ca1,ves 

CARACTERISTIQUES DE L'ENSILAGE DU FEUILLAGE
 
DE LA PATATE DOUCE
 

Aprds la recolte des palates douces, une grande masse de feuillage, constilud de tiges et de 
feuilles, et une quantite variable de racines non commerciales sont laisses sur le champ. Cer

460 



taines varidtes peuvent btre utilisees pour produire deux ou trois rdcoltes par an, ce qui peut 
representer jusqu'a 125 t'an de materiel frais dont 64 %bpeuvent provenir des parties aeriennes 
(Pinchimat 1974). Les analyses chimiques de la partie aerienne donnent des valeurs de 12% 6 
17% de proteine brute, moins de 18% de fibres brutes et une digestibilit6 de MS de plus de 70% 
(Ffoulkes et al. 1978 Ruiz et al. 1980). Cependant, une contrainte majeure de Iutilisation des 
residus de palates douces pour ralimeniation des animaux est le fait qu'ils sont produits une fois 
ou deux fois au plus par an et habituellement aune periode oO les pdturages sont de toute fai on 
abondants. Cest pourquoi, ilest necessaire de conserver ces materiels ou de planter la culture en 
bandes a des intervailes de temps approprids. 

L'information qui suit est tiree du travail de Ruiz et al. (1981) qui tut realise en utilisant des 
microsilos consistant en sacs plastiques doubles dans lesquels le feuillage de patate douce nache 
et seche pendant un jour 6tait introduit et errballe avec differents ajouts d'uree et de racines. 
L'addition d'uree au materiel aensiler a pour but de favoriser la formation d'acide lactique qui est 
souhaitable (Lara et Lara 1977) bien qu'il puisse aussi provoquer une augmentation en acide 
butyrique (Barnett 1957), qi communique une odeur fetide aux ensilages et provoque le rejet par 
les animaux. L'utilisation d'une source d'hvdrates de carbone a ferrr.ntation rapide, comme de la 
melasse, des grains de cerba:9 ou des racines, favorise la fermentation qui abaisse la pH a un 
point ou I'action bacterienne cesse (Cherry 1970) 

Teneur en matieres seches et pertes par putrefaction 

La teneur en matieres seches des ecsilages de feuillage de patale douce n'est pas modifiee par 
une addition de racines (jusqua 1,2Oo) ou d uree (lusqu'a 1,6 0.). La teneur moyenne en MS dans 
ces ensilages est de 20,4%o, ce qui est plus eleve que la teneur du materiel frais (14,6%), la 
difference efant due au fanage de 24 hprecedant Iensilage. 

Les pertes de MS par putrefaction ne sont pas modifiees par des additions de racines et attei
gnent une moyenne de 21,6%o de pertes a un niveau constant durde de 0,8°o. Ceci signifie que 
l'ensilage de pousses de patate douce ne demande aucune addition d'hydrates de carbone a 
fermentation rapido et que le fourrage est suftisamment fermentiscible. D'autres resultats, dont il 
sera question plus t,-rd,viennent appuyer cette assertion. 

Contrairement a lefef cause par I'addition de racines, I'addition d'uree augmente la proportion 
d'ensilage perdu par nourrilure ou invasion de moisissures (Figure 1). Sans addition d'uree, moins 
de 10 0% des ensilages etaient perdus, mais les pertes augmentaient de faion exponentielle jus
qu'a 28 %avec des additions d'uree. 

Cet effet ddletere de l'uree letimine clairenient de toute possibilite d'addition a l'ensilage di, 
feuillage de palate douce. Bien qu'il y ait penurie d'information sur les causes de cet effet, on peut 
penser que I'activite microbienne qui regne dans rensilt'e est stimulde par I'effet alcalin de lurde 
capable de favoriser une fermentation indesirable provoquee par des clostridia et des moisissures 
(Britt el Huber 1975). 

Acidite 

L'effet alcalin de I'urde est clairement demontr6 a la Figure 2. IIest clair que I'uree a un effet 
precis sur le pH, et le porte Ades valeurs situdes entre 6,2 et 7,5, suivant la quanlite de racines 
ajoutee au materiel ensile. La Figure 2 illustre egalement le fait que si aucun additif (ni urde ni 
racines de patate douce) n'est ajout6, un ensilage a base de feuillage de patate douce est suffi
samment acide (pH 3,6) pour prdsenter d'excellentes qualites de conservation, Wilkinson et al, 
(1976). Quand ruree n'est pas utilisee, ou Ades niveaux faibles, 'addition de racines Arensilage 
ne semble pas affecter le pH. 
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Figure 1. Effelde I aaoilion d uree (XI aI ensilage Figure 2. Effel de Iaddition d uree (Xl) etde 
de feuillage de palate douce sur les pertes par racines (X2) sur lepH dun ensilage de feuillage 
putrefaction [Rutz et a/198 1) de palate douce (Rutz et al19811 

Acides organiques :acetate, butyrate et laztate 

La teneur en acide lactique des ensilages etait tires variable et aucune tendance precise na pu 
6tre detectee en tonction des niveaux duree ou de racines. La teneur moyenne en acide lactique 

tait de 2.01 - 2.270o surla base des matieres seches. 

L'uree ne modifie de faigon precise ni Iacide acetique, P Iacide butyrique: toutefois, I'addition 

de racines tendait aaugmenter de talon hineaire laconcentration de ces acides IFigure 3). 

6 Y, 2 14t0.345X y 4
 

S R2 0.90(PS 001)
 
,m 5 
a) 

. 4 Figure 3. Modifications de laconcentration en 
76 3 0 acide acetique elen acide butyrique de I'ensilage 

Y2 de feuillage de palate douce en fonction des quan-

C 2 al.
tiles de racines ajoutees(Ruiz et 1981).

= 
o 	 L07t0.20XY2 
I R2=0.95 (P!0.01)
 

Oo 3 __ 9 12 

Niveau de racines dans I'ensilage {X),
% poids frais
 

Dans laFigure 3,les pointilles correspondent aux ensilages dans lesquels une moyenne de 

0,8 0%d'uree etait presenle. Bien que ceci n'apparaisse pas ici,Ruiz e al.(1981 )ont relati que les 
ensilages qui n'avaient reQu aucun additit contenaient 0,68% d'acide butyrique, 3,49% d'acide 
acetique et 5,21 % d'acide laclique, sur une base seche, ce qui r6v~le dapr~s Barnelt (1957), 
d'excellentes caracteristiques d'ensilage. Ainsi, les chiffres donn~s m~nent Alaconclusion que 
des ensilages d'excellente qualite peuvent 6tre obtenus avec lefeuillage de lapatate douce en 
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I'absence d'additif. II reste a preciser si ceci reste valable dans des conditions d'ensilage prati
ques, sur le terrain : d'apres Moreno (1977), itex;ste une .orrelation positive entre les ensilages de 
laboratoire et sur le terrain eu egard aux parametres qualitatifs. 

REACTIONS ANIMALES 

A partir des informations disponibles sur les caracteristiques qualitatives et quantitatives du 
feuillage de palate douce, son utihsation en alimentation animale ouvre des possibilites dpassant 
en valeur celles offertes par les autres matericls des plantes tropicales recemment envisages. 
Toujours est-il que pour decider si lapatate douce peut jouer un r6Ie dans certains systemes 
ameliores ae production animale, ilest essentiel detudier son acceptabiliti par lebefall et son 
efficience dans laconversion du teulilage etdes racnes en ia!t et en viande. 

Compte lenu de lamanipulation aisee des animaux et des tacilites pour lamesure des reactions 
biologiques, pratiquement toute ]a recherche sur Iutilisation des palates douces pour l'alimenta
lion du betail a ete fa,te ceuls.avec des 

Absorption volontaire 

Malgre ladcigesliile elevee (70 ",jde lacanne a sucre (Saccharum officinarum, L),lebetail 
rien consomme pas a des niveaux qui appellent des laux eleves de production. Ceci etant, 
Ffoulkes et al H978} ont etabh qu en substituant du feuillage de patate douce Alacantle a sucre 
entiere hachee en morceaux. on obtenait une augmentation signtficative de MS totales absorbbes 
(Figure 4). 

Etant donne les valeurs similaires de digestbilite des MS pour iacanne asucre et lefourrage de 
palate douce, laconsommation de MS digestible suit lememe schema que laconsommation de MS 
(Figure 4). Ainsi, 1absorption plus elevee signifie une augmentation des proteines vraies pre
sentes dans lefourrage de palate douce (Tableau 4)eiune reduction de l'azote non prolidique 
fournie par luree lTableau 4) 

o 3 S 
( LJV .:t t:L: 

0 

02
 

) 4-Figure 4. Consommation de matieres seches et de 
matieres seches digestibles des bcoufs nourris par des 
rations comprenant ditftrentes proportions de canne A 
sucre hachee elde feuiltage de palate douce (Ffoulkes et 

0e palt 1978. 
E 
E 
0 

Au vu de lets changements dans ta composition de Ilazote alimentaire, Ffoulkes etal. (1978) ont 
suggere qu'unc pattie peut-tre de Ia patale douce vitail Iatermentation dans le rumen et que, de 

ce fait, une plus grande quantile de proteine vraie etaildisponible au niveau intestinal. Ceci 
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pourrait 6tre le facteur responsable de lastimulation de laconsommation d'aliments (Kempton et 
Leng 1978). Une autre hypothese est que le fourrage de palate douce favorise peut-6tre une 
absorption accrue grce a une stimulation du fonctionnement du rumen et a une meilleure effi
cience de lafermentation microbienne. Meha et al. (1979) et Gill et al. (1980) ont montre que la 
=econde idee etait laplus probable, en etablissant que le feuillage de patate douce etait degrade 
de fai;on intensive dans le rumer et que sa periode de digestion etail de 13,3 - 7,7 heures, contre 
40,8 - 24 heures pour la canne a sucre. Vu ce taux rapide de degradation dans le rumen, ilnest 
pas surprenant de constater que le debit du rumen est passe de 40 a 120 litres jour apres avoir 
ajout, ade lacanne a sucre ecorcee du fourrage de palate douce (Gill et al. 1980). IIsemblerait 
donc que I augmentation de i'absorption volontaire, observee lorsque du fourrage de palate douce 
est utilse comme complement de lacanne a sucre, soit due a une stimulation du fonctionnemenl 
du rumen et non aune augmentation du flux de proteine ahmentaire vers le duodenum. 

4.Consommation des composants alimentaires elTableau sources d'azote des rations conlectionnees 

avecdiferentes proportions decanne entiere feuillage depalate douce (Ftoulkes et al.1978) 

aneas.J'e o dt sctfei ce pat',c Gouce 

7: & 6733 3367 0 100 

Absorp:i,
one Meq,
Tola! 38L 570541 451 
Canne asire 38" 362 188 -
Paiate couce - 179 382 451
Poene
f.,
 

parlapata:eg 370 784 900
6ouce -U, 


Aoefour,,
Car
u'-e 
giour 124 68 -

Taux de croissance des animaux de boucherie 

En ce qui concerne !avaleur nutritive du feuillage de pnstc duuce pour les animaux de bouche
ne, Ffoulkes et Preston (19781 ont relate que de jeunes taureaux d'un poids initial de 216kg et 
recevant une ration a base de rnelasse uree grossissaient de 0,570 kg)our quand lasource de 
ballast etait du fourrage de palate douce. Ce resultat s'est encore ameliore de 38% lor3que de la 
farine de sofa a ete aloutbe a laration (Tableau 5). 

A lalumiere des resultats presenles au Tableau 5, Floulkes et Preston (1978) ont deduit que 
dans laration sans farine de soja. le principal tacteur limitlant n'etait pas seulement que laquantile 
de proteine fournie par I ration etait insuffisante (le fourrage de patate douce n'avait ere ajoute 
qua concurrence de 5°,du poids corporel) mais qu'elle contenait tres peu, voire aucune proteine 
insoluble dans le rumen On remedia a cette carence par l'utilisation de farine de soja contenant 
une forte proportion de proteine echappant alafermentation dans le rumen. 

Pour les rations a base de canne a sucre. le complement de fourrage frais de patate douce 
(ajoute araison de 5°.du poids corporel) ameliore enormement laration alimentaire et le gain de 
poids des jeunes faureaux pesant entre 174 el194 kg (Meyreles et al. 1979). Les principaux 
resultats de I'experimentation de ces derniers auteurs (1979) sont repris alaFigure 5. 

AlaFigure 5,on peut voir que si de lacanne Asucre ecorcee est donnee aux animaux, soil avec 
un niveau interieur d'uree (6g kg de ,anne a sucre traiche), soil avec un niveau eleve d'ur~e 
(25g 'kg de canne Asucre fraiche), I'absorption de MS est plut6t limitee. Toutefois, si du feuillage 
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Tableau5. Legain de poids, laration alimentaire et iatransformation de'aliment chez d jeunes taureaux nourris dun m elangem elasseure,fourrage depalate douce et farine (Ffoulkes eldesoja Preston 1978) 

Parametres Farine glourde sola. 

0 400 
Poids vif,kgna 


217Final 218 
287 

e 
057 

316Ga~nprunai 

Ration alimenlaire (enfrais). glour 078
 
Fourrage le paate ouce 

1058sse canoe 11.16ae,ce aso:ae 25 ouree

Fa'neoesop 1 4.83
582 

0 
Ration alimentaire (ensec) 

040
RglourFourage ce,a:a!eczc 

145Toal 1.51
 
Indie d'absorption volon aire 472 528
e100K0pooCsVJg Sa sc q, vOurp" 187Transformation del'alimenlg MSasc, 198e Kggaocdepos,' 828 674 

KgMS ee lcq P't 

de palate douc eou de lafarine de graines de colon (750g jour), ou les deux a la fois, sont utilisscomme supplemenls, un accroissement significati de laconsommafion se produit. La reaction engain de pods suit lemme schema. excepte que l'amelioration transmise par les supplmenfs estplus speclacUlaire etant donne que les animaux nourris de canne a sucre uree ne peuvent quemainteir leur poids a un nveau constant. Meyreles el al. (1979) soufiennent que les rsultals 

1.0 
0.8 11 Taux d uree eleve 

0.l Tauxdureebas 

S0.6 

S0.2 

0 - -]_ 
base de higes de canneFigure 5. Gain de poids.Ade consommation de rations Asucre 6corces, compleles par 
du feuillage de palate douce, de lafarine de graines de6 colon et de I'uree t deux nmveaux (adpat6 de Meyreles etaLIngestion 1979) (kgjour).
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obtenus sont dus aun stimulus de motilite du rumen (et par consequent du taux de reapprovision

nement du rumen induit par le fourrage de patate douce qui pourrait avoir comme resultat un flux 

accru de proteine vers le duodenum. L'eftet enregistre avec les graines de coton, pourrait avoir 616 

zaus6 indirectement par le stimulus que la proteine court-circuitant le rumen donne a la consom

et a!. 1977) qul. a son tour, pourrait augmenter le taux de reapprovination volontaire (Kempton 
sionnement du rumen 

Un certain nombre de chercheurs ont demontre que ]a consommation volontaire et le gain de 

poids sont intimement lies par exemple, Mey ic , et al. (1979), ont lie le gain de poids (GP) A 

l'indice d'absorption d aliment (IA)par la lonctlion lineaire 

GP - 0,875 - 0,691 IA(' 0,0h1
 

R' 0,94 (Syx -0,088)
 

ou GP est donne en kg jour et IAen kg MS 100kg de poids vit. 

Utilisation integrale des parties constitutives du plant de patate douce pour I'alimentation 

animale. 

approche qui differe de celles precedemmeni passees enBacker et al, 1980) ont adopte une 
revue en cela que la ration entiere des boeuls de boucherie elait basee sur plusieurs combinaisons 

l'uree etait utilisee pour rendre toutes lesde fourrage de patate douce et de racines de rebut 

rations iso-azolees. Le Tableau 6 presente les donnees de consommation des aliments tandis que 

la Figure 6donne les resultats an !ermes de gain de poids et de transformation des aliments. 

eur richesse en amidon el en sucres tre diaestibles, ontIIest evident que les racines, dL. fait de 

un efet positit sur I absorption denergie metabolisable, bien que la consommation totale de MS 

soil plut~t constante pour tous les traitements et d'un niveau que I'on peut considerer comme 

adequat.
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Figure 6. Gain de poids et transforma-C 
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feuillage en MS consomr iees
 

La reaction en gain de poids (Figure 6)a de parfaitement monlrde par une fonction exponentielle 

permettant do calculer qu'une valeur presque asymptofique etait obtenue lorsque les racines et 

les parties aeriennes etaient en proportion presque 6gale dans la ration. 
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Tableau desrations surlesparties6.Donneesdeconsommation basees constitutives delapatate dones ade jeunes taureauxdouce, 
(Backer
eta11980)
 

Proportion al:mentaire Consommaton, unties voifurrac:nes 1O0kgde poods 
pate aerene Materes Protene brne IN, 6 25J kg Energieseches kg metabolisable zMcal 

0--IO 245 0.30 50525 75 232 027 5195-1 50029 
55375- 25 239 027 5.74100 7 0 2.41 030 634 

z Caculedapres.c DoeI eta(19741 

II est bien connu que toules les racines recoltees ne peuvent itre commercialisees; au CostaRica, un minimum de 12 % de la recolte n'est pas apte , la commercialisation. Conservant cechilfre a l'esprit el les resultals oblenus par Backer et al. (1980), il est possible d'envisager unesituation ou la palate douce serait cultivee essentiellement pour ses utilisations classiques, mais
dans laquelle ses residus, feuillage et racines de rebut seraient donnes aux animaux, completes
de faqon judicieuse avec de l'uree, des sels rminraux et des vilamines. Toutes ces donnees ont 
et ntegrees dans un modele utilisant les indices economiques de Costa Rica (Tableau 7). 

Les chifies qui sont presentes montrent clairement qu'il est possible de retirer des gains eco
nomiques de I emploi des residus de palate douce qui, presque toujours en Amerique tropicale,
sont perdus. En fat, et ce qui est peut-6tre encore plus important que les consideralions economi
ques, ces , dechels , peuvent 6tre transformes efficacement en aliments de haute qualite pour 
I'hornme. 

Tableau 7. Unmodele pour l'utilisation integrale d'un hectare de patates douces (Backer etat.1980) 

Composanlesagrononriques Composanres deviandede laproduction 

V ridt6 C-15 Production dofeullage 116,80%1MSJ, 13Cyclevedealf, ours 150 Racinesnoncornmerciales%MS), 18(30,1 IProduction deracines,I 15 Ure(I00tors),kg 14,8Races commercialisabes, 1 132 Selsmineraux el vtamnnes, kg 26,0Main-d'cuvre alaferme, dollarsUS Nombredaninmax 52Preparaton dusol 60,4 Podsiiral des anmaux, kg 184Planaton 71,7 Joursdernbouche 100Fertlsaton, dosherbage racines23,6 Rapport leuillage 025Dosherbagemantel 63,4 Consmnmation,kgMSIte our 5,2Reccke 85,6 Gaindepods, kgltte'pir 0,71Co(tsdesmatenels,lodars US Main-nt,'rea la fr dolars US 50,0Seennces 30,0 Code I'uree, ses mineraux, 11,3elcSUS 
Enrams [17,6
HebdesInsectcds 45,9 Autres US3,1 Rationsfrais, dollars 78,0 

AJutes fais, dolars US Ad3n,1a n(10 % du remu)
Fena 58,6 Intlis (8%) 

36,9 

AdmirsUaton I0%dureenu) 90,6335,3 Reneru brutdollars US 369Intt d'inveser" (8%) 63,6 Rentat, % 38Pen betdoArs US 3,353
Reoabkto,% 290 
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DISCUSSION GENERALE 

(SEANCE VI) 

VILLORENTE: Concernant votre programme de production de carburant essence + alcool, 
pouvons-nous savoir, entre un litre d'alcool ou un litre d'essence, lequel est le plus co~teux 
Iheure actuelle en Indonesie ?Si lalcool est plus co~teux, quelles sont les mesures prises pour
reduire le coOt de laproduction d'alcool de fa~on ale rendre compdtitif avec Iessence? 

WINARNO: Je ne sais pas exactement quel est leprix de l'atcool en Indonesie, mais celui de 
I'essence est toujours intrieur a0,25 SUS le litre. Nous devons penser a l'avenir. J'espere que
I'avenir de laproduction d'alcool sera tres bon etque celle-ci pourra completer laproduction de 
petrole de faion a ce que nos reserves petrolieres ne soient pas trop vite epuisees. Ce serait 
interessant pour les agricuteurs du point de vue economique, car ceci les inciterail encore 
davantage aplanter des patates douce. 

URITANI :Existe-t-il des modifications lors du sechage de lafarine par le soleil ? 
WINARNO :Oui, la b6ta-carotbne est detruit par une longue exposition au soleid. Les trailements 

prdalables tols que I'epluchage chimique, leblanchiment etle stockage de lamatiere premire
.6duit aussi lateneur en b~ta-carotene. La reaction de brunissement est egalemenl observe 
couramment. 

URITANI: Pourriez- vous nous expliquer en details lamethode de fabrication de lafarine de patate 
douce. La farine est-elle fabriquee sans traitement ala chaleur ? 

WINARNO 11yaplusieurs faqons de produire de lafarine de patate douce ; deux d'entre elles sont 
lesechage direct au scleil etladeshydratation. Traditionnellement, lafarine de patate douce est
produite en decoupant en tranches des ranines non pelees (bpaisses de 3mm) eten les sechant 
jusqu'a ce qu'elles deviennent cassantes (habilueltement a 6-8 9"dhumidite). Ensuite, lespatates sechees sont noulues ettamisees pour produire de lafarine. La couleur de lafarine estnormalement toncee. Elle est ulilisbe comme additif pour lepain eten pftisserie. 

WILSON: A-t-on determine si laproduction dalcool de palate douce peut 6tre economique en
Indonesie compte tenu des colPs de conversion ?L'alcoolsera-t-il produit apartir de vari6tes 
ex,:stantes?S'agit-il des types ricies en mati6res seches ? 

WINARNO : D'apres les calculs, oui. Le plus important, cependant, est que lafabrication d'alcool 
procurera un revenu suppldmentaire aux personnes participant .latransformation. L'alcool est 
produit en utilisant lavariete lap'us appropriee. Je m'attends A ce que les vari~tes riches en 
amidon soient meilleures. 

CHEN: Son prix mis apart, latexture de lapatate douce en conserve constitue-t-elle un probl~me 
pour son acceptabilite ? 

WINARNO: Pour mettre lapatate douce en conserve, on n'utilise que des varibes s~lectionn~es,
bonne texture etpouvant resister aux temperalures de sterilisation. Par exemple,aux USA, les

varibtes Centennial, Goldrush, Julian etNuggett ont ere utilisees en raison de leur texture accep
table. Leurs racines correspondent egalement lataille recherch~e pour convenir aux boites 
gen~ralement utilisees. 

VILLAREAL: Quelle est lacause de ladiarrhde qui frappe les porcs nourris avec de lapalate 
douce noi; cuite ? 
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YEH :Le taux de l'inhibiteur de trypsine contenu dans les racines de patates douces crues est plus 

elev6 que celui des racines sechees au soleil ou cuites (procede Ala chaleur). Cet inhibiteur peut 

indirectement causer une indigestion des proteines contenues dans les rations, qui ti son tour 

peut entrainer de la diarrhee chez les porcs nourris avec des patates douces crues. 

CHEN' Queh9 est la definition de la disponibilite en amidon ?Quel;e est la difference entre dispo

nibilite de lamidon et digestibilite de I'amidon ? 

YEH : Dans notre essai, la disponibilit6 de I'amidon est exprimee en appliquant une solution de 

diazyme (ml CO2 gde MS h). La digestibilite de I'amidon doit 6tre mesure par un test animal. La 

disponibilit6 de I'amidon est habituellement correlbe positivement avec la digestibilit6 de 

l'amidon. 

ANONYME: Comment expliquez-vous vos chiffres de gain de poids quotidien des porcs nourris 

avec de la patate douce ? IIest inferieur a celui obtenu avec une ration de mais et le rapport 

aliment gain est elevd. 

YEH: Un gain de poids jcurnalier superieur chez les porcs nourris avec du mais ahabituellement 

resultat un rapport aliment gain inferieur. Le rapport aliment gain plus bleve indique une 

efficience alimentaire moindre. 
comme 

ANONYME: Les blessures ou les infections fongiques induisent-elles aussi une activit de I'oxy

dase de I'AIA ?La submersion des tranches de patate douce blessees ou infectees par un cham

pignon, dans une solution, telle qu'une solution de NaC1, peut-elle eviter la serie de rdactions 

enzymatiques ? 

URITANI: Blessures et intections induisent de l'oxydase d'AIA, Toutefois, la blessure synthetise 

'AlA semble btre sbpare de l'oxydase de I'AlA par le systbme de membrane. D'uneI'AlA. Donc, 

inonibre gbnerale, I'anaerobiose arrete I'induction.
 

ANONYME: Les coumarines et les furanoterpenes trouves dans les racines blessees ou malades
 

constituent-ils un danger pour I'iomme ou I'animalqui les absorbe ?
 

URITANI : Oui, parce qu'ils sont toxiques. 

MOYER: La colonisation par Fusarium oxysporum, agent causal de la pourriture superficielle, et 

par M. infuscans, agent causal des pellicules, est limitee au periderme. Les hyphes sont rarement 

trouvees dans lecorce. A votre avis, quels sont le(s) facteurs de resistance responsables de ce 

phbnomene ? 

URITANI :La patate douce possede un mecanisme de detense primaire et secondaire. Le premier 

comporte des composantes du type lectine, qui peuvent 6tre libes Ala delense contre la pourri

ture de surfact et contre les pellicules. Le second peut 6tre li6 a la defense, Acause de la forte 

activite antibiotique de ces agents pathogbnes. 

WILSON: Pourriez-vous expliquer la synthese des enzymes, induite par les champignons, dans 

les tubercules de patate douce ? 

URITANI: La patate douce semble posseder deux sortes de composantes. La premiere sert & 

reconnaitre le champignon qui est en train de penbtrer, conduisant bla synthise d'une partie des 

enzymes. L'autre sert AI'induction d'autres enzymes particulibrement lies Ala biosynthbse de 

furanoterpenes. 

ANONYME: Comment reussissez-vous J utiliser la dbshydratation solaire par temps pluvieux et 

nuageux ? Quel est le coOt de l'bquipement ? Pendant combien de temps se conservent les 

produits sbchbs de la patate douce ? 
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MOY: En reliant ledeshydrateur solaire Aune source d'air chauffe electriquement ou par biogaz, 
et en activant cette source de chaleur par I'intermediaire d'un thermostat Ior, que letemps est 
pluvibux ou nuageux, le sechage peut continuer, meme de nuit. Le second systeme, qui utilise de 
methane, est preferable. Le deshydrateur solaire que nous avons construit coote rioins de 200$ 
US aHawai. La depense principale est le plastique acrylique. La patate douce sbchee au soleil 
peut-6tre conservee au moins 12 a18 mois sans modification de laqualite des tranches ou de la 
farine si elle est emballee dans des sacs plastiques ou des bocaux de verre. 

ANONYME: Pensez-vous qu'ilsoit possible d'utiliser votre sechoir solaire avec d'autres plantes , 
racines amylacees ? 

MOY: Oui, ilest possible d'utiliser notre sechoir solaire pour secher d'autres planles amylacees
 
comme letaro et le manioc.
 

ANONYME: Pourriez-vous comparer les sechoirs 6lectriques et solaires sur labase de lacommo
dit, qualit6 des matieressechees ?
de I'economie etde la 

MOY: Etant donne leprix elev6 du petrole et de Id'leci cite, un sechoir solaire est certainement 
plus economique qu'un sechoir aair chauff electriquement. La seule contrainte est qu'il depend 
du soleil et du temps. Aussi, une methode avantageuse pourrait consister autiliser lebiogaz 
(methane) comme autre source de chaleur pour le sechage. La qualite des produits seches au 
soleil est au moins aussi bonne que celle des produits seches a lair. Dans certains cas, les 
produits seches au solei sont preferds aceux seches ,lair chaud. 

ANONYME: En comparant ladeshydratation solaire directe, ladeshydratation solaire indirecte et 
lacornbinaison des deux, avez-vous tenu compte de lespace occupe par chacun d'eux ? 

MOY: L'espace occupe par les trois modes de deshydrateurs solaires ne differe pas beaucoup. Le 
deshydrateur solaire en mode direct prend un peu moins de place parce qu'il ne comprend pas de 
collecteur. 

RASHID: Avez-vous etudie / effet de I'humidit6atmosphdriquesur le degre de deshydratation par 
le sechoir solaire ?Dans I'affirmative, quelles sont les conclusions ? 

MOY: Nous ne l'avons pas etudie sy-!ematiquement jusqu'a present, mais I'humidile relative (HR) 
de lair decroit lorsque I'airest chauffe a travers lecollecteur solaire. Aussi longtemps que 
I'humidite relative n'atteint pas 90-100%, le sechage au soleil peut 6tre tout Afaitefficace. La 
temperature de lair dans notre sechoir solaire varie ent,e45 et 550C. 

YANG: Qu'en est-il de l'humidite de sortie ? Comment sechez-vous le silicagel pour un usage 
repte ? 

MOY: Malgre ladifticulte de realiser des mesures precises, nous eslimons que I'humidilt de sortie 
dans notre sechoir solaire varie entre 65 el 85 % d'humiditb relative. Les facteurs influer ;nt rHR 
de sortie seraienl l'HR iniliale de I'airentrant dans le sechoir solaire, latemperature " aquelle 
I'airest seche pour le sechage solaire, lavilesse de l'air traversant les~choir solaire etla 
quantite d'humidite retiree des pr-,duits alimentaires dans un intervalle de temps donne. Pour 
secher legel de silice, on peui utiliser lachaleur electrique. Cela exigerail 10h environ 2 130°C 
ou plus. Compte tenu du prix actLel de I'electricit, ilne semble pas economique de regenerer de 
grosses quanliles de gel de silice a i chaleur blectrique. Si I'on peut disposer d'un radiateur
 
solaire pour secher legel de silice, ilpourrait 6tre pratique d'utiliser legel de silice r 'ur assdcher
 
I'air
en vue d'ameliorer les laux de sechage solaire. 

HAMMETT: Serait-il .conomiquement possible d'intensifier laproduction de chaleur en utilisant 
une serie de lentilles et de miroirs ? 
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MOY: Oui, des miroirs et des lentilles pourraient intensifier la radiation solaire, mais ils gr~vent le 
coOt du s6chage solaire qui peut ainsi devenir non rentable. 

CHEN: Les gens ont dit que si les tranches de patate douce sont sech6es au soleil avant d'6tre 
cuites avec du riz, leur texture devient mediocre comparee i celle des tranches de patate douce 
fralches. Pourriez-vous commenter ce poir ? 

MOY: C'est un probleme qui n'a pas encore W etudie de fa~on methodique, mais qui devrait I'ltre 
si 'on veut fabriquer du riz de patale douce seche au soleil. 

ANONYME Dans certaines regions des Philippines, il y a, dans l'annee, une saison s6che et une 
saison de pluies bien marquees. Si la recolte des patates douces se situe pendant les mois 
pluvieux au cours desquels on peut s'attendre a un ensoleillement minimal, pensez-vous que les 
sdchoirssolaires puissent fonctiorner ? 

MOY: Je vous prie dc vous referer a ma reponse sur l'utilisation du biogaz (mlhane) dans le 
systbme de sechage solaire. 

VILLAREAL: Combien coite un deshydrateur solaie (l'unite)tel que vous Iavez d~crit pour la 
petite entreprise ou pour /usage familial ?Ou peut-on acheter /'unite ? 

MOY: Le modele que nous avons construit co0te moins de 200$ US a Hawai. IIdevrait coOter 
moins cher ailleurs. IIconvient a I'usage familial. IIest possible de construire plusieurs unites 
pour les petites entreprises. Plutt que d'acheter une unite, le meilleur moyen est de la construire 
vous-m~me. Nous pouvons vous fournir un croquis et les dimensions. Celles-ci toutefois, ne sont 
pas importantes etant donne que vous pouvez faire varier la taille pour I'adapter a vos besoins. 

ANONYME: Quelle est la teneur en eau des pafates douces deshydratees par le sechoir solaire ? 
Combien d heure faut-il pour s~cher 100kg de patate douce avec un sechoir solaire ? 

MOY: La teneur en eau est habit ellement environ 6 a 10 %,mais il est conseille de ne pas s~cher 
les tranches de palates douces a des teneurs en eau trop basses parce que la texture peut
devenir dure et inacceptable. Notre s6choir possede une capacite d'environ 9kg par fourn~e A
raison de 12 hchacune. Ainsi, pour 100 kg, le sechage demanderait 132 heures en utilisant notre 
sdchoir solaire. 

WARGIONO: Dans votre syst6me de commercialisation, environ 60 %de la production de patate

douce est achetee par des expediteurs. Avez-vous un prix plancher pour la patate douce ?Quel
 
est le profit que I'agriculteurpeut tirerde la culture ?
 

CHEN : En general, nous navons pas, a Taiwan de prix plancher pour la patate douce. Cependant,

certaines associations de cultivateurs ont instaur6 un prix plancher, mais pour une seule varit,

de patate douce, la Tainung 57. La culture de la patate douce nest pas r~ellement rentable 6 
I'heure actuelle a Taiwan. Les agriculteurs la cultivent pour d'autres raisons, comme la n~cessil6 
d'une culture intercalaire ou encore pour nourrir les porcs de la basse-cour. 

WARGIONO: Le prix du riz est toujours sup6rieur J celui de la patate douce, mais, de fait, les
agriculteurs cultivent la patate douce sur de grandes surfaces. Pensez-vous que la patate douce 
soit plus rentable que le riz ? 

CHEN :Je ne crois pas que la rentabilit6 du riz el celle de la patate douce doivent btre compar~es 
parce que ce ne sont pas des cultures concurrentes. En r6alit6, les revenus provenant de l'une el 
de I'autre se compl~tent. En outre, la patate douce est particulirement cultiv6e lorsque le dispo
sitif d'irrigation nest pas suffisant pour rdaliser une culture de riz. 
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