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L'ananas dans la région de Tamatave (côte est de Madagascar). 

Contribution à la connaissance de sa végétation en conditions 

naturelle et dirigée. 

INTRODUCTION 

Si à Madagascar jusqu'à présent l'ananas n'a pas fait 
l'objet d'une culture organisée, des surfaces non négligea
bles, mais conduites de façon familiale, lui sont pourtant 
consacrées en divers poirTts de la Grande !le en vue de la 
consommation locale. Tel est le cas, par exemple, de la ré
gion de Fénérive, ville située sur la côte est à une centaine 
de kilomètres de Tamatave, port principal sur cette côte. 

Les indications données dans la suite sont essentiellement 
valables pour cette zone puisque tirées d'expérimentations 
poursuivies sur la Station fruitière de l'lvoloina (latitude 
S 18• - longitude E 49') installée sur l'axe routier Tamatave 
Fénérive à une douzaine de kilomètres de la première de ces 
deux villes. Les résultats obtenus, du fait de leur portée 
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RESUME · Un essai du type «date de plantation-longueur du cycle», 
conduit sur la station d'Ivoloina (côte est de Madagascar), a permis 
de préciser les potentialités de l'ananas de la région. 
Après un rappel des caractéristiques climatologiques et édaphiques de 
la zone d'implantation de l'essai et des détails sur la conduite de 
l'expérimentation, les auteurs analysent les résultats obtenus. 
II se révèle que la climatologie a une incidence capitale sur Je cycle 
«naturel» de la plante, sur le rythme de croissance de celle-ci, comme 
sur le poids moyen des fruits et leur qualité. 
Grâce à ces résultats, bien que partiels et qu'ils ne soient valables que 
pour une région donnée, on est mieux armé dorénavant pour établir 
des projets de développement concernant ce fruit dans la Grande Ile. 

géographique nécessairement limitée, ne sauraient donc 
constituer des arguments pouvant laisser supposer que la 
région considérée soit la seule où l'ananas est susceptible 
de végéter dans de bonnes conditions ni même qu'elle soit 
forcément la plus apte à justifier la réalisation d'éventuelles 
opérations de développement. 

On pourra rappeler que les travaux auxquels il est fait ici 
référence se rapportent à un seul cultivar du groupe Cayenne 
lisse différent donc de celui auquel appartient un autre 
ananas commun dans la même région et connu sous le nom 
d'ananas de Zanzibar. 

CLIMAT 

Les principales données météorologiques caractéristiques 
de la région de Tamatave ont été regroupées dans le tableau 
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TABLEAU 1 

J F M A M 

p l u ies ( m m )  365 408 44 1 347 255 
t e m pérat u re ma x .  30,7 30,7 30,3 29,3 2 7 ,6 
tem pérat u re m i n .  22 ,4 2 2 , 3  2 2 , 1  2 1 , 1  1 9 ,2 
TM + T m  26 ,6  2 6 , 5  2 6 , 2  25 , 1  23 ,4 2 
i n so la t i o n  ( heures) 2 1 7  1 97 1 7 1  1 8 3  1 57 

1 et rep résentées par  l a  f i gu re  1 .  

Leu r ex a men permet l es constatat i o n s  su ivantes : 
- La p l u v iomét r i e  est a bo nda nte tout au l o ng de l 'a n née 

et  marqu·ée par  l ' a bsence de mois  tota lement secs  ; l a  
pé r i od e  l a  " p l u s  ar rosée s'étend ,  g ross ièrement , d e  j a nv i er à 
avr i l  t a n d i s  q u e  septembre et octobre sont peu p l u v ieux ; 
ce der n i er m o i s  accu se u ne h auteu r tota l e  d ' eau i nfé r i eure  
à 1 00 m m  ; a u  cou rs de  l a  pé r iode  p l uv ieu se o n  observe 
toutef o i s  u ne gra nde va r i a b i l ité q u i  peut êt re à l ' o r ig i ne de 
t rès fo rtes c r u es ; c 'est a i ns i  q u 'en  fév r i e r  1 974,  su r un tota l  
mensue l  d e  758 mm,  p rès de  640 m m  ont été  recu e i l l i s en  
quat re j o u rs co nsécut ifs .  

- Les t e m pératu res moyen nes max i m a  n 'atte ignent  pas 
3 1 ° C ; la  sa i so n  l a  p l us  chaude couvre l es mois de décembre  
à avr i l ; M a d aga sca r su b i t  l ' effet des vents a l izés et  d o nc 
cel u i  de l ' h iver a u st r a l  pa rt i cu l i èrement  sens i b l e  sur  l a  côte 
est d i rectement ex posée ; de ce fa i t ,  i l  ex iste u ne vé r i t a b l e  
pér i ode fra îc he pr i nc i pa l ement de  j u i n  à septembre avec 
des m i n i ma mensue l s  moyens se s i t u a nt à des v a l e u r s  
v o i s i nes d e  1 7°C ; i l  n ' est p a s  r a r e ,  a u  cou rs  de  cette pér iode  
de re lever des m i n i ma a bso l u s  de  1 5°C ,  vo i re  1 4°C .  Pou r  d e  
nombreu ses c u l t u res c e s  ba sses températu res entra înent 

P lu ie  Tem pé,. 
(mm) ("C) 

480 34 

440 

400 

360 

320 

280 

240 

200 

160 

1 20 

80 

40 

0 

1 2  

1 0 

I nsolat ion 
( heures) 

240 

20 

0 
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F ig .  1 • C l i matologie de la rég ion de Tamatave. 
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J J A s 0 1 Î\I D tot a l  

250 2 1 0  206 1 32 78 1 65 2 1 4  307 1 
25 ,7  24 , 7  24,9 26 ,0 2 7 , 5  28 ,9  30, 1 
1 7 ,6 1 7 ,0 1 6 ,9 1 7 ,0 1 8 , 3  2 0 , 1  2 1 ,3 

2 1 ,6 20,9 20,9 2 1 ,5 22,9 24 ,5  25 ,7  

1 58 1 36 1 30 1 78 206 22 1 200 2 1 54 

u n  ra l ent i ssement nota b l e  de l a  végétat i o n .  

- L 'enso l e i l l em e nt va r i a b l e  d e  2 .000 à 2 .200 heu res 
a n nue l l es su iva nt  l es a n nées peut êt re co ns idéré comme t rès 
sat i sfa isa nt . 

- E n f i n ,  b i e n  q u e  l e u r  i n c i d e nce so it  p l u s  fa i b l e  su r l a  
cu l t u re d e  l ' a na na s  q u e  su r cel l e  d e  l a  ba na ne  p a r  ex e m p l e ,  
o n  do it ra ppe ler q u e  l a  côte est d e  M a d agasca r est régu l ière
ment sou m i se au  passage d e  dépress ions  cyc l o n iq u es p l u s  ou  
m o i ns fortes d u ra nt l a  pé r iode qu i  s 'étend de j a nv i er à avr i l .  
E n  dehors  des dégâts d i rectement occa s i o n nés pa r l es vents  
v i o l e nts ,  i l  y a l ieu d e  ment i o n ner ceux pouva nt résu l ter  
d ' i nondat i o ns f réquentes en  bord u re d e  r i v i ère et  conséc u t i 
v e s  aux  t rès fortes p réc i p itat i o ns q u i  succèdent a u x  passages 
des cyc l o nes.  

SOL 

L' ex pé r i m e ntat ion  p r i n c i pa l e  a été i m p l a ntée su r u ne 
p late-form e  d ' o r i g i ne a l l u v i a l e  dom i na nt' de 2 à 3 m u n  bas
fo n d  t o u r beux  q u i  l 'entou ra i t  p resq u e  tota l e m e nt ; sa 
hauteu r suf f i sa nt e  au -dessu s d u  m a r a i s  préserva it  l a  parce l l e  
d e  tout  r i s q u e  d ' i nondat i o n .  Les caracté r i st i q u es phys i q u es 
et ch i m i q u es de ce type de so l  fréq u e nt d a n s  la rég i o n  so nt 
résu mées ,:fa ns le ta b l ea u  2 ; le p ré l èvement a été opéré 
ava nt l a  m i se en  p l ace d e  l 'essa i su r ter ra i n  recouvert d 'u ne 
végétat i o n  essent ie l l ement const i tuée par  des repou sses de  
ca n nel iers ; l a  st rate basse const i tuée surtout  par  des fou gè
res t ra d u isa i t  u ne tenda n ce ac ide  du so l .  

I l  s' a g it d ' u n  terra i n  sa b l a-a rg i l eu x  d e  sab l e  rou x ,  p l u s  
com pact en  profondeur  et pauvre e n  é l é m ents  cat i o n i q u es ; 
néa n m o i ns son  bon d ra i nage i nte rne  fa i t  rech ercher ce type 
de so l  pou r d iverses cu l tu res,  l es a r b u st ives p lus  p a rt i cu l iè
rement . 

P REPA RAT I O N  ET CON DU ITE DE LA PLA NTAT I O N  

Menées d e  façon c l a s s ique ,  e l l es peuvent se résu m er com
m e  su it  : 

- l a bou rs c r o i sés  p récédés d ' u n  épa ndage gé né ra l i sé d ' a m e n 
dements ca l c o-magnés iens  e t  phosphatés ,  

- légère i nc o r porat i o n  a u  so l d 'a l d r i ne dans l e  but  de  l utt_er 
contre l es fou r m is ,  . ' 
- épa ndage ava nt p l a ntat i o n  d ' u ne certa i ne q u a nt ité d 'azote 
et d e  potasse,  respect ivem ent 50 kg pa r h ectare et 200 kg 
par hectare ,  su i v i  d ' u n trava i l  su per f i c i e l . C 'est la fa i b l esse 
en cat ions  révé l ée par l es résu l tats  d e  l 'a na l yse d e  so l q u i a 
mot ivé u n  te l  épa ndage q u i ,  d a ns d ' a u t res co nd i t i o ns ,  ne se 
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TABLEAU 2 

Caractéristiques physiques : 

profondeur de l'échantillon 
argile p. cent 
limon fin p. cent 
limon grossier p. cent 
sable fin p. cent 
sable grossier p. cent 
total 
Caractéristiques chimiques : 
profondeur de l'échantillon 
carbone p. mille 
matière organique p. mille 
azote p. mille 
C/N 
pH (eau) 
Ca mé/100 g 
Mg mé/lCO g 
K mé/100 g 
Na mé/100 g 
Capacité d'échange mé/100 g 
Somme des bases mé/100 g 
Taux de saturation p. cent 
Phosphore (méthode Olsen) * 

0-25 cm 
15,7 

3,7 
2,0 

16,7 
58,4 
97,5 

0-25 cm 
17,18 
29,62 

0,95 
18,0 

5,3 
0,10 
0,00 
0,09 
0,06 
4,40 
0,25 
5,7 
0,05 

25-50 cm 
20,4 

3,1 
2,1 

14,5 
59,0 

100,0 

25-50 cm 
4,31 
7,43 
0,36 

12,0 
5,2 
0,03 
0,00 
0,09 
0,06 
2,08 
0,18 
8,7 
0,04 

* analyses effectuées par les laboratoires de l'I RAM à 
Ta nanar ive. 

justifierait pas. 

- après parage les rejets, uniquement des cayeux d'un poids 
moyen de 300 g environ, ont été immergés dans un bain 
mixte fongicide et insecticide, 
- le lendemain de la mise en terre des plants, application au 
sol par injections au pal de DBCP, pour lutter contre les 
nématodes, 
- utilisation d'un herbicide à forte action résiduelle, le 
Karmex, pulvérisé sur sol propre après plantation sur la 
base de 3,5 kg par hectare ; une nouvelle application a été 
faite trois mois plus tard. 
-·adoption d'un calendrier simplifié de fumure: 1 g de N 
et 2 g de K20 par mois en pulvérisation sur le feuillage ; les 
applications étaient interrompues un mois avant les traite
ments de floraison. 

La présence locale de wilt n'ayant pas été constatée au 
cours d'expérimentations antérieures, il n'a pas été retenu 
de programme de lutte contre la cochenille en cours de 
végétation, comme cela se fait systématiquement ailleurs. 
· hormonage à l'aide de gaz acétylène dissous dans l'eau, 
exécuté avant la levée du jour, vers 4 heures du matin et 
répété trois jours consécutifs avec parfois un intervalle 
d'une journée. 

L'EXPERIMENTATION: BUT ET TRAITEMENTS 

Dans cet essai intitulé «Date de plantation-longueur du 
�ycle» on s'est proposé de compare,r six dates de plantations 
egalement distribuées dans l'année et d'indu ire la d ifféren
ciation florale à deux stades différents de croissance dans 
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le but d'obtenir une production échelonnée, alors que paral
lèlement, des parcelles étaient laissées en «floraison natu
relle» pour connaître le cycle <mature!» de la plante. 

Traitements principaux 
1 - plantation de juin 
2 - plantation d'août 
3 - plantation d'octobre 
4 - plantation de décembre 
5 - plantation de février 
6 - plantation d'avril 

Sous-traitements : 
A - cycle naturel c'e�t-à-dire sans induction florale 
B - cycle végétatif de huit mois avec induction à 

ce stade 
C - cycle végétatif de dix mois avec induction à ce 

stade. 

Dans cet essai simple les observations poursuivies ont été 
de trois ordres : 

• foliaires 
Comptage de feuilles tous les deux mois à partir du 

quatrième mois pour B et C. 

Prélèvement de la feuille «D», feuille qui vient de termi
ner sa croissance à quatre, six, huit et dix mois (ce dernier 
dans les seuls sous-traitements C), immédiatement avant 
l'application d'eng•ais. L'analyse des échantillons ainsi 
obtenus a été effectuée par les soins du laboratoire de 
Physiologie de l'IFAC. 

• sur les inflorescences 
Comptages hebdomadaires des nouvelles inflorescences à 

partir du sixième mois pour les parcelles conduites en 
floraison «naturelle» (sans induction florale). 

Pour les deux autres sous-traitements un premier comp
tage est intervenu juste avant l'hormonage soit à huit et à 
dix mois respectivement pour B et C, ceci afin d'évaluer 
le pourcentage de·plants ayant fleuri «naturellement». 

• sur les fruits 

Réc;olte au stade 3/4 coloré avec détermination pour 
chacun d'eux. du poids total du fruit, de celui de la 
couronne, du nombre de bulbilles et de celui de cayeux. 
Teneur en sucre par détermination de l'extrait sec et 
acidité ont été calculées ensuite au laboratoire. 

RESULTATS 

Relatifs à la croissance. 

• Emissions foliaires. 

La figure 2 donne les résultats par traitement, c'est-à-dire 
par date de plantation, et pour chacune d'elle pour les sous
traitements B et C soit pour les parcelles hormonées 
respectivement à huit et à dix mois ; le rythme de sortie 
de feuilles n'a pas été suivi pour A conduit en floraison 
naturelle ; il est possible de faire deux constatations prin
cipales : 
- pour une même date de plantation les tracés des deux 
courbes sont très voisins ce qui, dans un certain sens et a 
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posteriori, confirme une homogénéité certaine du matériel 
végétal utilisé. 

_ si l'on observe les différents tracés en les confrontant cette 
fois à la climatologie générale de la zone, on voit que le 
rythme des émissions est sous la dépendance du facteur 
température en particulier; d'août à avril le rythme est en 
augmentation alors qu'il a. t�ndance à plafonner durant 1? 
saison fraîche, celle de I hiver austral qui va de mai a 
septembre. Ceci est surtout_ net pour _les trois premières 
dates de plantation ; pour fevrier et avril les traces ne sont 
pas réguliers; il y a certes une «reprise» attendue à partir 
du mois d'octobre, mois qui est marqué déjà par des tempé
ratures moyennes plus élevées. 11 est plus difficile de trouver 
une explication au pic constaté en août à ces deux dernières 
dates pour les deux plantations et pour chacun des sous
traitements ; la concordance des tracés écarte en tout cas 
la présomption d'une erreur. 

• Feuilles «D». 

Cette feuille qui est la plus jeune feuille mature à un 
moment donné est le résultat de l'activité de croissance de la 
plante pendant les semaines précédant son prélèvement ; en 
conséquence ses caractéristiques donnent de bonnes indica
tions sur l'état du plant au cours de son cycle. 

L'examen des poids à l'état frais des feuilles «D» des 
divers prélèvements fait ressortir une augmentation, nor
male d'un échantillonnage à l'autre, mais aussi une augmen
tation plus forte lorsque les mois qui ont précédé les prélè
vements étaient ceux de période chaude. 

Par ailleurs, les analyses foliaires ont montré que les 
fumures apportées, quoique relativement importantes, é
taient nécessaires; les teneurs en azote ont oscillé autour 
de 1,20 p. cent; on note aussi une baisse sensible pour cet 
élément après les abondantes précipitations de fin d'année. 
Pour le potassium on observe une diminution progressive 
des teneurs avec l'âge du plant, fait très général, avec un 
minimum en juin quel que soit l'âge; à l'approche du 
traitement d'induction florale on tend alors vers des seuils 
de déficience. Avec le calcium, et à un degré moindre avec 
le magnésium, l'évolution se dessine en sens inverse, en 
grande partie semble-t-il par antagonisme avec le potassium. 
Pour le phosphore on assiste à une évolution du même type 
que celle relevée po�r ces deux derniers éléments ; les 
teneurs atteintes au moment du traitement de floraison 
sont alors très satisfaisantes. 

Ces résultats permettent de penser qu'à l'avenir on 
pourrait tenter d'économiser sur le magnésium et sur le 
calcium, mais que pour le potassium, par contre, il y aurait 
intérêt ·en fin de cycle à renforcer la fumure. Les précipita
tions d'eau, enfin, très abondantes en début d'année, 
devraient amener à moduler les applications principalement 
d'azote en fonction du régime des pluies. 

Relatifs à la floraison. 
Comme pour la phase de croissance, on notera ici l'in

fluence déterminante du climat et plus spécialement de ses 
composantes température et éclairement. 

• Floraison naturelle. 
La partie supérieure de la figure 3 montre, par le report 
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des pourcentages cumulés de plants fleuris en fonction des 
mois de l'année, l'étalement des époques de floraison 
naturelle. 

On relève l'existence de deux pointes de floraison ; la 
plus marquée, en juillet-août, correspond à l'incitation 
déclenchée lors du solstice de juin, mois de jours les 
plus courts dans l'hémisphère austral ; l'autre pointe se 
situe en décembre-janvier. Depuis longtemps on connaît 
l'importance pour l'ananas du photopériodisme en général 
et de la durée du jour en particulier; c'est une plante «à 
jours courts»; il est probable que pour la floraison de 
juillet entre aussi en jeu, comme dans de nombreux pays, 
le facteur température par l'abaissement sensible des mini
ma constaté dès le début du mois de juin. La deuxième 
pointe, celle de décembre-janvier trouve probablement son 
explication, comme c'est souvent le cas, par un accroisse
ment de la nébulosité. 

Les floraisons apparaissent très groupées pour les deux 
premières dates de plantation puisque, à la fin d'août, les 
pourcentages des plants fleuris sont identiques ; par contre, 
elles sont nettement étalées pour la plantation d'octobre, 
ce qui traduit un palier prolongé de la courbe; dans ce 
cas, une partie des ananas, constituée par ceux qui étaient 
suffisamment développés, a répondu à l'incitation de 
janvier, alors que l'autre partie a dû attendre l'incitation 
correspondante au solstice de juin, lequel déclenche une 
brusque remontée. 

Ces résultats montrent, en outre, que les premières flo
raisons peuvent, suivant l'époque de mise en place de la 
plantation et le poids du rejet, débuter à sept mois 
(plantation N° 6) ou à treize mois (plantation N•l). Les 
tableaux 3 et 4 indiquent respectivement les pourcentages 
moyens de pieds fleuris en fonction de l'âge et la répartition 
mensuel le des floraisons. 

TABLEAU 3 - Pourcentages moyens de pieds f leuris en 
fonction de l'âge. 

Age en mois Plantations 
1 2 3 4 5 6 

juin août octobre décembre février avril 

7 2 
8 4 
9 4 4 

10 6 54 12 34 
11 4 55 72 48 44 
12 46 88 72 80 44 
13 20 98 90 82 92 46 
14 62 92 96 94 46 
15 98 94 100 94 46 
16 98 94 100 
17 94 
18 100 

• Floraison induite. 
Le tableau 5 présente pour B et C, d'une part, les pour

centages des plants prématurément fleuris à huit ou à dix 
mois suivant le sous-traitement, et d'autre part, les pourcen
tages àe réponse à l'hormonage à l'acétylène ; ces derniers 
ont été calculés à partir de comptages réalisés deux mois et 
demi après le traitement. 
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Fig. 3 • F loraisons "naturelles". 

TABLEAU 4 .  Répart i t ion  mensu el le  des f lora ison s. 

mois  de l 'a n née j F M A M j 

p l a ntat i o n  1 - - - - - 1 8  
p l a ntat i o n  2 - - - - - 2 
p l a ntat i o n  3 2 - - - -
p l a ntat io n  4 7 2 - - - -
p la ntat i o n  5 1 6  6 1 - - -
p l a ntat i o n  6 1 5  5 - 1 - -

40 1 3  1 1 - 20 

Les app l icat ions  ont,  d a ns tous l e s  cas ,  été répétées t ro is 
jou rs consécu t i fs  peu ava nt l e  l ever d u  jou r .  

Pou r l es pa rce l l es d a ns l esque l l es ex i sta i ent des f l o ra iso ns  
« p rématu rées » ,  l es pou rcentages d e  répo nse au t ra i tement 
ont été ca l c u l és déduct i on  fa ite d e  ces de rn i ères .  

Que l l e  que soit l a  date d e  p l a ntat i o n ,  compte tenu d u  
type de  matér ie l  sé lect io n né pou r l 'ex pér imentat io n ,  l e  
pou rcentage de  p l a nts  << µrématu rés » à h u it mo i s  à touj ou r s  
été nu l  ; l a  réuss i te de  l ' horm o nage peut êt re cons idé rée 
comme t rès' sat i sfa i sa nte .  

Pou r l e s  sous-t ra i tements C l es résu l tats  so nt bo ns 
éga l em ent , ma i s  on re l ève l a  présence d e  nom breux « p ré
matu rés » à d i x  mo i s  pou r la p l a ntat i on  de décem bre en 
part icu l i e r ; en  effet , de nom breux ananas  su ff i samment 
déve loppés ava i ent déj à  répo ndu à l ' i nc i tat i on  natu re l l e  du 

j A s 0 N D tot a l  ( p l a nts )  

1 3  1 8  - - - - 49 
2 1  26 - - - 49 

3 25 1 6  1 1 1 49 
- - 27 9 - 5 50 
3 - - 2 4 1 8  5 0  

2 7  - - 1 1 - 50 

67 69 43 1 3  6 24 297 

so l st ice d e  j u i n ,  l eque l  t om ba it env i ro n  hu i t  mois  ap rès l eu r  
p l a ntat i o n  ; cette ex p l icat i o n  vaut éga l ement p ou r  l a  sé r i e  
du  mo i s  d 'a v r i l  pou r l aque l l e  o n  no te  52 p .  cent d '_a n ana s  
f l eu r i s  p récocement ; l e  t r a i tement d e  f l o r a i son  éxécuté 
en féV ï i er est  i ntervenu peu a près l a  pér iode d e  décem bre
j a nv ier  marquée ,  comme d éj à  i nd iqué ,  par  u ne po i nte d e  
f lo ra i so ns « natu rel l es » .  

Relat ifs à l a  récolte .  

• Eca rt t ra i tem ent d ' i nd u ct i o n  f l o r a l e- réco l te .  
I l  a été ca l cu l é  pou r chacu ne des  parce l l es horm o nées et  

l es résu l tats  se t rouvent reg rou pés d a ns l a  f igu re 4 .  

Les va l eu r s  extrêmes d e  ce l aps  de t emps  so nt de 144 et 
22 1 jou rs ,  so it respect ivem ent u n  peu m o i ns de c i nq m o i s  
et u n  peu p l u s  de  sept m o is .  

/-·-·-·-· 

C. 
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TABLEAU 5 - Floraison induite. 

sous-traitement B 

Plantation p. cent «prématurés» à huit mois 
(comptage juste avant le Tl F*) 

p. cent de réponse (comptage deux 
mois 1/2 après le T_I F*) 

juin 1972 
août 1972 
octobre 1972 
décembre 1972 
février 197 3 
avril 1973 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

100 
100 
96 

100 
98 

100 

sous-ira itement C 

p. cent prématurés à dix mois p. cent de réponse 

100 juin 1972 
août 1972 
octobre 1972 
décembre 1972 
février 1973 
avril 1973 

0 
0 

16 
70 
14 
52 

*-TIF: traitement d'induction florale. 

Les écarts les plus longs sont enregistrés lorsque le 
développement du fruit se déroule au courant de l'hiver 
austral, de mai à septembre ; de même les valeurs les plus 
faibles se situent aux mois plus chauds d'octobre à mai ; 
la rapidité de croissance du fruit est donc sous la dépendan
ce de la climatologie. 

A l'exception de la plantation du mois de juin les écarts 
traitements de floraison-récolte sont plus courts pour les 
ananas hormonés à dix mois que pour ceux qui l'ont été à 
huit mois; cela peut être constaté de deux façons : 

- par comparaison des deux sous-traitements d'une même 
date de plantation ; une telle comparaison est relative, en 

1972 
J J A s 0 N D J F M A 

�· �· 

M 

�· 

180j 
Pl 

94 
97,6 

100 
97,6 

100 

ce sens qu'elle concerne deux séries de plants décalées pour 
!'hormonage de deux mois l'une par rapport à l'autre et 
donc soumises pour la phase de fructification à des condi
tions climatiques qui se recoupent sans se «recouvrir», 

- d'une façon plus absolue, en comparant les sous-traite
ments B et C correspondant à une même date de traitement 
de floraison ; cette constatation, toutefois, n'est pas vérifiée 
pour les parcelles C de la plantation de juin et B de la 
plantation d'août ; la différence entre les écarts est néan
moins minime. D'une façon générale, ce laps de temps est 
d'autant plus court que le plant était développé lors de 
l'application du traitement. 

1973 1974 
J J A s 0 N D J F M A M J 

�· i=. �· i=. 

R --TIFà 8 mois B 
--- TIF à 10 mois C 218j ----------R 

r

2 
212j R 

-----Z�.L----R 

P3 221 i R 

" ____ 1271.. __ -A 

+

4 203i A 

___ ..J.1,!f .. --R 

t5 
177 i A 

-- _lEl_ ___ R 

P6 177 i R 

• ---��---A 

Fig. 4 • Ecart "traitement d'induction florale·- récolt.e" (TIF-R) en jours. 
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F ig. 5 • ETA LEMENT DES RECOLTES 

SOUS-TR A I TEM ENTS : A • -- ·  p C PLANTAT I O N  
B • - --- • 
C • •• • • • • •• • 

T I F � TRA ITEMENT D' I NOUCT I O N  FLORALE 

L'étude  d es coeff i c i ents de  va r i at io n  d e  l 'essa i para ît 
montrer , encore q u ' i l  conv ienne d 'êt re prudent d u  fa i t  d u  
nom bre I i m ité  d ' a na na s  i m p l i qués dans  l 'essa i ,  q u e  l es 
d i fférences re l evées entre l es va l eu rs d e  ces écarts sont p l u s  
im porta ntes pou r l e s  p l a nts  hormonés  à d ix m o i s  ; s ' i l  e n  é
tait b ien  a i ns i  i l en décou lera i t  que ,  d a ns l a  p rat ique ,  d es 

prév is ions  d e  récolte ser a i ent p l u s  a l éato i res pour  C q u e  
pou r B . 

• Éta l ement d es réco l tes .  
Sa  représ�ntat ion  fa it l 'obj et d e  l a  f i gu re  5 qu i  porte l es 

pou rcentages c u m u lés par  qu i nza i ne en fonct io n  d es m o is 
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del 'année pour les trois sous-traitements. 

Les plants hormonés {B et C) donnent toujours leurs 
productions av,rnt ceux laissés en floraison naturelle; 
seulement pour la plantation du mois d'août la courbe de A 
se place très légèrement en avant de celle de C, mais 
nettement en arrière de celle de B ; les plants de A et ceux 
de c se sont pratiquement trouvés induits au même mo
ment, les premiers «naturellement» du fait de l'époque et 
les seconds «artificiellement». 

Dans tous les cas, la. récolte apparaît plus groupée dans 
les parcelles sur lesquelles ont été appliqués les traitements 
d'induction florale , la meilleure performance est observée 
pour l'hormonage à huit mois de la plantation de juin pour 
laquelle plus de 85 p. cent des fruits. ont été récoltés le 
même jour, à la fin de juillet ; le reliquat devait l'être dans 
les dix jours suivants. 

• Poids du fruit. 

Le tableau 6 condense les principales données recueillies 
lors de la récolte. 

L'examen de ces données conduit à• plusieurs constata
tions: 

L'écart entre les valeurs extrêmes est important ; le 
maximum est de 1.800 g et le minimum de 1.092 g environ. 

Le poids moyen du fruit est généralement proportionnel 
à celui de la feuille «D» lors du traitement; ceci rejoint les 
observations relevées dans d'autres pays. 

Pour un même traitement, à l'exception de la plantation 
de juin et sans prendre en compte les productions naturelles, 
ce sont les cycles les plus longs qui accusent les poids 
moyens les plus forts. 

T ABl:..EAU 6 - Caractéristiques à la récolte 

plantations poids moyen du fruit 
avec la couror:me {g) 

juin A 1792 
B 1716 
C 1564 {*) 

août A 1756 
B 1443 
C 1684 

octobre A 1491 
B 1355 
C 1601 

décembre A 1257 
B 1097 
C 1241 

février A 1511 
B 1359 
C 1663 

avril A 1643 
B 1092 
C 1517 

- 29 

L'observation des valeurs par comparaison des sous
traitements B et C de deux plantations consécutives cor
respondant à une même date de traitement de floraison ne 
laisse pas apparaître ici la corrélation d'ailleurs très généra
lement notée entre le poids moyen du fruit et l'écart de 
traitement-récolte ; autrement dit, dans cet essai, à l'écart 
le plus bref ne correspond pas nécessairement la·valeur de 
poids moyen la plus forte. 

Par ailleurs, de l'examen des principales caractéristiques 
chimiques du fruit étudiées au laboratoire, mais non repro
duites ici, on a pu constater que l'extrait sec, relevé au 
réfractomètre sur le jus stabilisé à une température de 
20°C, apparaît peu élevé ; là aussi ont été enregistrées des 
variations en fonction de l'époque de l'année, car il atteint 
une valeur maxima de 12,0 en janvier et des minima de 
10,2 à 10,6 de mars en août. La teneur en sucre montre 
une tendance à l'accroissement au fur et à mesure que l'on 
progresse dans la saison chaude. 

Malheureusement les déterminations des acidités des jus 
ont été entachées d'imprécisions et les valeurs calculées ne 
sont pas très fiables ; pour combler partiellement cette 
lacune on indiquera cependant qu'un essai récolté anté
rieurement avait montré des différences considérables d'aci
dité au cours de l'année ; très élevée durant les mois les plus 
frais et atteignant alors 18 mé % elle pouvait descendre à 
10, voire à 9, durant la période la plus chaude, celle de 
février-mars. 

Dans les conditions locales et compte tenu du cultivar 
testé, le nombre de bulbilles est insignifiant, ce qui pour
rait d'ailleurs constituer un certain handicap le jour où il 
serait nécessaire de disposer d'une grande quantité de 
matériel végétal pour des plantations; .l'anomalie génétique 
connue sous le nom de «collar of slips» n'a été observée 

poids de la couronne nombre de nombre de 
{g) bulbilles cayeux 

64,1 1,3 
130,7 0 -
92,4 0 0,1 
7.3,8 0,02 1,3 

103,3 0,03 
78,8 0,06 0,9 
47,8 0 2,0 
69,6 0 1,7 
51,0 0 2,1 
51,3 0 0,8 
49,1 0 1,1 
50,6 1,8 
68,8 0,02 0,7 
49,4 0 0,3 
61,7 0 0,5 
57,0 0 1,3 
56,2 0 0,3 
51,5 0 0,1 

(*) - la moyenne réelle est légèrement supérieure, plusieurs fruits peu avant la récolte 
avaient été. détériorés· par des rats. 
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j u sq u 'ici , da ns  aucu n des essais cond uit s su r la statio n à 
partir de ce cu l tiva r . 

Le nombre  de rej et s (cayeu x)  au stad e de l a  récol te d u  
fruit a été noté ; i l  est i n f l uencé p a r  l a  c l imatol ogie d e  
décembre à février o n  a enregist ré  d e  1 ,6 à 2 rej et s  pa r 
pl a nt ,  a lo r s  q u 'e n  mai et en j uin  o n  en t rouvait seu l ement 
0 ,5 ; de j ui l l et à octobre  la moyenne  baisse encore à 0 ,2 
rej et par pl a nt . 

CONCLUS I O N  

L a  pri ncipa le  expériment atio n d e  l a q u el l e  o nt été tirés 

Q U A L I T E 

R E N D E M E N T 

P R O F I T 

• 
engrais 

potassiques 
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l es résultats ex posés d a n s  cet a rticl e ne  sa u rait à el l e  seu l e ,  
éta nt d o n n é  e n  pa rticulier l a  su rface l imitée q ui l u i  a été 
consacrée,  a pporter  d es répo nses à to utes  l es qu estions  q u e  
pou r rait poser l a  cu l t u re d e  l 'a nanas  à g rande  échel l e  su r 
la côte est de Mad agascar ; el le permet toutefois , par  l es 
renseig nements divers  q u 'el l e  fou r nit , d e  co nna ît re  dans  
ses g ra ndes I i gnes  l e  com portement d e  l a  p la nte suiv a nt 
q u 'el l e  se d ével o ppe  e n  cycl e natu rel ou q u 'o n  l a  soumet à 
d es t raitements d estinés à o rienter  la périod e  d e  prod u ctio n ; 
el l e  a montré  en out re ,  pou r l a  pl u part  des ca ract ères 
ét u diés ,  l 'i n f l u e nce p rimordia l e  d es facteu r s  climatiques en 
généra l  et  p l u s  spécia l ement d e  l a  tem pérat u re .  
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