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Preface

Une agriculture productive est un imperatif economiqueet 
humanitaire pour le tiers monde. Pour faire progresser le 
developpement economique, le secteur rural doit creer de 1'epargne 
et il doit done etre productif. II doit aussi vaincre la faim et la 
sous-alimentation qui sont partout le sort habituel des peuples 
pauvres.

Dans bien des pays developpes. 1'agriculture ne remplit pas 
cette t'onction cssentielle. Souvent. le secteur rural est non 
sculcmcnt la couche la plus nombreuse, mais aussi la plus 
defavorisec de la societe. II fournit trop peu d'emplois et sa 
production est trop t'aible pour clever le niveau de vie et ouvrir la 
route a des progres ulterieurs.

La situation alimentaire mondiale reste precaire. Dans 1'etat 
actuel deschoses. le deficit alimentaire des pays en voiede 
developpement. qui atteignait vingt millions de tonnes en 1973, 
se situcra cntrc 55 et 85 millions de tonnes en 1985. Quatre cents 
millions de pcrsonncs. au moins. vivcnt au bord dela famine. Un 
milliard d'autres. reparties dans le monde entier, survivent avec une 
alimentation trcs insuflisante.

II est possible de changer radicalement cet etat de choses. Le 
monde pent se nourrir. Les problemes fondamentaux qui affectent 
rapprovisionnement sont le resultat de decisions prises par les 
gOLivernements on par des individus. et non de forces naturelles 
incontrolablcs ct irresistibles. Une politique et des actions nouvelles 
pourraicnt apportcr des solutions.

Les ressources necessaires existent on peuvent etre trouvees. 
Pour les mobilises ccpendant. il faudrait une cooperation 
internationalc et des initiatives nationalcs d'une envergure sans 
precedent dans des domaines tels qtie 1'investissement. le 
commerce, rcnseignement, la sante publique et la technologic. Les 
nations industriellesdoivent etre pretes a fournir encore longtemps 
une aide alimentaire, mais il est evident qu'il faut chercher, en 
premiere priorite. a obtenir une augmentation sensible de la 
production des denrees alimentaires dans les pays sous-developpes 
eux-memes.

Le nouveau reseau international de programmes de recherche 
et de formation dans le domaine agricolc. soutenu par leGroupe 
consultatif'de la recherche agricolc Internationale (GCRAI), et 
qui est en pleine expansion, pent contribuer d'une facon decisive a



atteindre cet objectif. Le Groupe est patronne par 1'Organisation 
des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture, la Banque 
mondiale et le Programme des Nations Unies pour le 
developpement. II comprend 32 gouvernements, ainsi que des 
organisations internationales et regionales et des fondations 
privees. Le but qu'il se propose est d'obtenir que les ressources de 
la recherche biologique et socio-economique moderne soicnt 
utilisees pour realiser le potentiel de progrcs, si longtemps neglige, 
que recele 1'agriculture des zones tropicales et sub-tropicales ou 
sont situes presque tous les pays sous-developpes. Les programmes 
de recherche et de formation patronnes par le Groupe tcndent a 
doter les pays en voie de developpement de varietes superieures des 
cultures essentielles et d'un systeme ameliore pour la production 
de plantes vivrieres et pour 1'elevage.

Lapresente brochure decrit les activites du Groupe et le 
systeme international de recherche et de formation qu'il patronne. 
Le premier chapitre est une introduction d'ordre general portant 
sur ces sujets. Les chapitres suivants decrivent les activites de 
chacun des instituts internationaux qui composent cc qu'on a 
appele le "reseau du GCRAI". La brochure est dcstinec a ceux qui 
determinent la politique, aux specialistes et aux profanes qui s'y 
interesseraient, c'est-a-dire a ceux qui pourraient profiler des 
activites du reseau et a ceux qui pourraient contribuer a sa reussite.

Edouard SaoumarfJirectenr General 
de I'Organisation des Nations Unies 
pour I'alimentation el I'agriculture

Robert S. McNamara, President 
de la Baiu/ne mondiale I

C vW^ /£«*ffL-
Bradford Morse, Administrateur du Programme 
des Nations Unies pour le developpement



LES ACTIVITES DU GCRAI
A en croire les archeologues, sur les 350 000 
cspeces dc plantes identifiees par les botanistcs, 
les hommes ont tcnte, a un moment ou a un 
autre, d'en utiliser quelquc 3 000 pour s'ali- 
mcntcr. A la fin de 1'agc de pierre, les hommes 
avaicnt dcja selectionne presquc toutcs les 
plantes qui leur servcnt aujourd'hui de nourri- 
ture et dont le nombre cst trcs infericur a cc 
chilTre. En quelquc dix millc ans, par un pro- 
ccssus d'obscrvation, dc selection, d'intuition, 
ct par le jeu du hasard, ics cultivatcurs ont 
grandemcnt ameliore les varictes de plantes 
qu'ils avaicnt trouvecs a 1'originc.

L'amelioration des plantes n'est cepen- 
dant dcvcnue une cntrcprise scientifique qu'au 
debut dc ce siecle, lorsqu'on a commence a 
mieux comprcndrc ia genetique ct a 1'appliquer 
systematiqucmcnt a ccttc tache. A partir de cc 
moment, c'cst surtout dans Ics zones temperecs, 
ou sont silues Ics pays industrialises, qu'on 
s'cst attache u ameliorer les plantes et a Ics sou- 
mettre a rcxpcrimcntation scientifique ce qui 
cst vcritahlcmcnt paradoxal si Ton sc rappclle 
que pratiquemcnt la lotalite dcs cspeces vcge- 
tales dont I'espece luimaine depend pour sa 
nourriture. sont. scmblc-l-il, originaires dcs 
zones tropicales ct sub-tropicales ou sont situes 
aujourd'hui les pays pcu devcloppes.

Malgre 1'augmc-ntation spcctaculairc dcs 
rcndcmcnts obtcnuc pour les cerealcs. Ics pays 
pcu developpe's en sr/nt encore a attcndre dc 
beneficicr dcs graivJs progrcs de la recherche 
agronomique. On nc pcut faire qu'unc evalua 
tion assez grossierc dcs possibilitcs d'amcliora- 
tion dcs cultures. II apparait, ncanmoins, quc, 
dans Ics tropiques, le potentiel est considerable. 
II n'est pas impossible quc des varietes de 
plantes amcliorees ct dc mcillcurcs methodes 
de culture comportant davantagc d'intrants 
pcrmettent de multiplier plusicurs fois les ren- 
dcmcnts moyens dc nombreuscs cultures tropi 
cales. En fait, il y a de'ja quelqucs rarcs exem- 
plcs d'unc tclle rcussite.

I.c C( RAI

C'cst en vue de financer unc revolution dc la 
productivitc agricole dcs pays pcu developpes 
quc le Croupe consultatif de la recherche agri-

cole international (GCRAI) a etc fonde en 
1971. Patronnc par 1'Organisation des Nations 
Unies pour 1'alimcntation et 1'agriculture 
(FAO), la Banque mondialc et le Programme 
dcs Nations Unies pour le developpement, le 
GCRAI est une association Internationale qui 
ocuvrc a accroitrc la production des dcnrces 
alimentaires clans Ic tiers mondc, par le moycn 
de programmes de recherche et par la forma 
tion dc specialises de la recherche ct dc la 
production dans les nations en voie dc deve 
loppement. En 1972 la premiere annce pour 
laqucllc il disposait dc credits le GCRAI a 
soutenu Ics travaux de cinq centres interna- 
tionaux de recherche, en leur fournissant une 
aide financierc s'elcvant a 15 millions de dollars 
dcs Etats-Unis. En 1976, le Groupe coiffait 
un rescau dc onze centres et programmes et 
ses credits avaient plus quc quadruple, attei- 
gnant 64 millions dc dollars.

Les programmes finances par le GCRAI 
portent maintcnant sur toutes Ics cultures itn- 
portanlcs ct sur Ics animaux qui scrvent a 1'ali 
mcntation humaine. ct il cnglobc la plupart 
dcs zones ecologiqucs du tiers mondc. Les 1 1 
centres et programmes fdccrits dans les ehapi- 
trcs suivants) cmploicnt actucllemcnt. pour 
Icurs etudes sur Ics problcmes dc Pagriculturc 
tropicalc, plus dc 300 chcrcheurs principaux 
ct. au total, plus dc 4 000 personnes. Les cen 
tres qui dependent du CGRAI sont Ics suivants:

1,'liislilul intmuitinnal di1 recherche sur le ri/ 
(IRRI) a Los Baiios (Philippines) a pour but 
d'augmcntcr et dc stabiliser la production 
rizicolc dans les pays en voie de developpement 
par la misc au point continue dc nouvelles va 
rietes ct le pcrfectionncment des systemcs de 
production agricole axes sur le riz. II a etc offi- 
ciellemcnt fondc en I960.

I.e Centre international pour IVmOliorMtion du 
inai's et du hie (Centre Internacional de Me- 
joramiento de Maiz y Trigo ou CIMMYT) 
chcrche a ameliorer la production du mai's et du 
ble. Dc mcmc que 1'IRRI, ses programmes de 
recherche et d'cxperimentation s'etendent a dc 
nombreux pays, en dchors du pays hotc. Les 
recoltcs dc ble ct dc riz d'une abondance sans



precedent, obtenues dans les annecs 60, sur 
les terres irriguees, en Asie surtout, etaient le 
resultat des travaux du CIMMYT ct dc I'.'RRI 
et ont merite le nom de "revolution vertc." Le 
prix Nobel de la paix a etc decernc en 1966 au 
Docteur Norman Borlaug, directcur du pro 
gramme du ble du CIMMYT. Lc CIMMYT et 
PIRRI ont partage le Prix scientifiquc de 
1'UNESCO en 1970. Le CIMMYT a ete offi- 
ciellement fonde en 1966. C'est le prolonge- 
ment d'un programme cooperatif cntrepris en 
1943 sous 1'egide de la Fondation Rockefeller 
et du Gouvernemcnt mcxicain.

I.e Centre1 international (rafjriciiltnre tropicalc 
(Centre de agricultura tropical ou CIAT) a 
Palmira (Colombie) s'est donne coniine objec- 
tif d'ameliorer 1'agriculture dans les basses 
terres humidcs des tropiques, notammcnt en 
Amerique latinc. Le CIAT a ete officiellement 
fonde en 1967. C'cst le premier centre interna 
tional qui sc soil occupe dc 1'amclioration de 
Pelcvage. Les travaux du CIAT sont axes sur 
le manioc, les haricots, le bocuf ct le pore. II 
collaborc avcc Ic CIMMYT et 1'IRPJ pour 
1'adaptation locale des nouvcllcs varietes dc 
mai's et de riz.

I.'lnstilul international d'n^ricuHurc tropicale 
(IITA) a Ibadan (Nigeria) a ete fonde en 1968, 
sur des bases analogues a ccllcs du CIAT. II 
cherchc a mettre au point des systemes de cul 
tures ameliores pour les basses terres humides 
des tropiques, notammcnt en Afrique. II se 
preoccupc surtout d'elahorer des systemes d'cx- 
ploitation plus intensive pour remplacer les 
cultures itinerantes qui caracteriscnt actuelle- 
ment une grande partie de 1'Afrique tropicalc. 
L'lnstitut realise aussi des programmes d'ame- 
lioration des cultures concernant les plantes a 
racincs ct les tubcrcules (manioc, ignamcs, 
palates douccs) et les legumineuses a graines 
(ilk-be, haricot de Lima et pois cajan). II 
collaborc avec le CIMMYT et 1'IRRI pour 
adapter localcment le mai's et le riz.

I.e Centre international de In pommc de terre 
(Ccntro intcrnacional dc la papa ou CIP) a 
Lima (Perou), specialise dans une culture 
unique, a etc fonde en 1973. II chcrche a mettre 
au point des varietes ameliorees 'it a augmenter 
la production des pommes de terrc dans les 
pays en voie de developpement, partout ou elle

peut etre rcr.iable. II a deja crec a cct effct un 
reseau regional de spccialistes de la production 
et de la formation.

I.'Inslitut international do recherche stir 
les cultures des /ones tropiealcs st'ini-iiridivs 
(ICRISAT) a Haiderabad (Indc) a etc otfciclle- 
mcnt fonde en 1972. Ce fut le premier cen 
tre international inaugure sous I'cgidc du 
GCRAI. II etudie les systemes dc cultures et 
les methodcs de gestion des eaux, pour le bene 
fice des exploitants agricoles dans les zones 
tropicalcs semi-arides et s'elTorcc dc mettre ;ui 
point des varietes supericures de sorgho, de 
millet a chandelles, dc pois ohichc, dc pois 
cajan ct d'arachidc.

1.1* l.alionitoire inlern:ition:il de recherche stir 
les nuiliulies des aiiinunix (LIRMA) ;'i Nairobi 
(Kenya) se specialise dans les methodcs d'im- 
munisation pour lutter contrc les deux prin- 
cipalcs maladies des bovins  la thcileriose 
(connuc aussi en Afrique sous Ic nom d'African 
East Coast fever) et la trypanosomia.se (la 
muladie du sommcil qui cst trunsmisc par la 
mouche tse-tse). II a etc fonde en 1973.

I.e Centre international de Peleva^e pour I'A- 
t'ri(|iit- (CIEA) a Addis Abcba (Ethiopie) tra- 
vaillc a augmenter les rcndemcnts dc 1'elevagc 
(surtout des bovins. pour le moment) par le 
moycn de systemes de production ameliores ct 
de meilleurs systemes d'amcnagenicnt des par- 
con rs.

(.'Association pour le (Incloppcnicnl dc hi 
ri/ictillure en Al'riqiie de TOnesJ (ADRAO) a 
Monrovia (Liberia) est une organisation rcgio- 
nalc intergouverncmcntale dc 1'Afrique occi- 
dentale. qui se consacre principalement a la 
recherche appliquce visant a rcndrc la region 
aueo-suUisante en ri?..

I.e Conseil internalional des ressources phvto- 
m; nc'!i(|in's (CIF^PG) a Rome (Italic) u com 
mence a fonctionner en 1974. II cherchc a 
favoriscr ct a coordonner la collccte et 1'cchangc 
dc materiel genetiquc vegetal pouvant scrvir a 
des programmes d'amelioration des cultures.

I.e Centre international de recherche a^ricole 
dans les /ones aride.s (ICARDA) dont les bu 
reaux adrninistratifs sont provisoircmcnt ins- 
talles au Caire (Egypte). Fonde en 1976,
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A 1'heure actuelle, six pays sculemcnt dans le 
monde peuvent etre classes dans la categoric dcs 
exportateurs nets de denrecs alimentaires. Cc sont 
1'Afrique du Sud, PArgcntinc, 1'Austrulie, le 
Canada, les Etats-Unis ct la Thailandc.



1'ICARDA a pris en charge les programmes 
d'amelioration des cultures qui avaient etc mis 
en train par unc autrc organisation au Liban. 
II est en train d'installer des stations princi- 
palcs dc recherche en Syric ct en Iran. II etu- 
diera les systemcs de cultures dans les pays 
ayant un climat mediterranean ct un climat 
a hivcr froid. L'lCARDA ctudicra notamment 
les systemcs integrant I'clcvage (surtout des 
ovins) aux cultures. II s'cfTorcera tout particu- 
licrcmcnt de mettre au point des varietes ame- 
liorecs dc ble dur, dc fromcnt, d'orge, de len- 
tilles et dc fcves.

En outre, le GCRAI finance provisoire- 
mcnt Ic systcmc automatiquc d'information sur 
la recherche agricolc a Rome (CARIS).

En aoiit 1976, on comptait quelque 35 
pays, institutions Internationales ct fondations 
parmi les mcmbrcs du Groupc consultatif. En 
plus des trois institutions parrainant 1'ICARDA 
(FAO, Bunquc mondiale, PNUD) ses membres 
se repartissaicnt commc suit:

Dix-huit gouverncmcnts donateurs: Ara 
bic Saouditc, Australic, Bclgiquc, Canada, 
Danemark, Etats-Unis, France, Iran, Italic, 
Japon, Nigeria, Norvege, Nouvellc-Zelande. 
Pays-Bas. Republique federate d'Allemagne, 
Royaumc-Uni. Suede ct Suisse.

Trois fondations: La Fondation Ford, la 
Fondation Kellogg ct la Fondation Rockefeller.

Trois banqucs regionalcs dc devcloppe- 
nient (africainc, asiatiquc ct intcramericaine).

Enfm la Commission dc la C.E.E., le Pro 
gramme des Nations Unics pour 1'cnvironne- 
ment (PNUE) et unc organisation autonomc 
ayant son siege au Canada, le Centre interna 
tional dc rcchcrchcs sur le devcloppcment.

Les cinq principals regions du tiers 
monde(Afrique, Asie ct Extreme-Orient, Ame- 
riquc latine. Proche-Oricnt ct Europe meri- 
dionale et oricntalc) participent au GCRAI. 
Chacunc d'entre clles cst represcntee par deux 
pays designes par 1'enscmble des membres de 
la FAO pour line durcc de deux ans. En outre, 
le Fonds arabc pour le de'veloppcment econo- 
mique ct Ic progres social a exprime son inten 
tion dc dcvcnir membrc donatcur du Groupe.

Les membres du GCRAI se reunissent, 
deux fois par an, au siege de la Banque mon

diale a Washington. Sur la base des rapports 
d'activite des divers centres dependant du 
GCRAI et en fonction du besoin de nouvelles 
orientations dans la recherche, les membres du 
Groupe choisissent les programmes qui meritent 
Icur soutien et decident le montant de leur 
contribution financiere. Chaque membre du 
Groupe a toute liberte de fournir des capitaux 
a certains centres et pas a d'autres. La plupart 
des centres internationaux sont finances par 
plusieurs donateurs mais aucun d'entre eux 
n'est finance par tous les donateurs.

Lc GCRAI cst seconde par un comite 
consultatif technique (CCT) compose dc treize 
scicntifiques eminents. A 1'exception du presi 
dent, les membres du Comite sont originaires, 
en nombre egal, des pays industrialises et des 
pays en voie dc developpement. Le GCRAI 
entcnd les avis du CCT sur les prioritcs dans Ic 
domaine de la recherche, sur des projets speci- 
fiques pour lesqucls on demande I'aide du 
GCRAI et sur Tcfficacite des programmes in 
ternationaux dc recherche ct dc formation agri- 
coles en cours dc realisation. Pour evalucr les 
bcsoins des pays en developpement Ic CCT 
ticnt compte non seulcment des moyens tech 
niques neccssaires pour augmenter la produc- 
tivitc agricole, mais aussi des facteurs ecologi- 
qucs. sociaux ct economiqucs.

Le CCT se reunit habituellemcm deux ou 
trois fois par an, a Rome, a Washington ou au 
siege d'un des centres internationaux. Les 
mcmbrcs du CCT s'informcnt des travaux des 
centres internationaux et des bjsoins de la re 
cherche dans les pays en voie dc developpe 
ment en visitant les centres et en etudiant, sur 
place, d'autres programmes interessants.

Afin de respecter les priorites ct de don- 
ner a la recherche 1'orientation qui convicnt, le 
GCRAI et Ic CCT sont obliges d'etre rigou- 
rcux dans le chbix des programmes interna 
tionaux de recherche auxquels ils apporteront 
leur soutien. Certains projets de recherche 
emanent du CCT lui-meme. D'autres projets 
doivcnt lui etre transmis par 1'intermediaire 
d'un membre du GCRAI. Celui-ci ne peut ap- 
porter son appui financier aux programmes na- 
tionaux de recherche, mais il attache la plus 
grande importance a la collaboration entre les 
instituts dc recherche nationaux et interna 
tionaux.



La Notion dc Centre

Les centres internationaux et les programmes 
qui ont prece'de leur fondation sont une inno 
vation dans les efforts fails pour augmenter la 
productivite agricole dans les pays les plus de- 
favorises. L'idee meme d'une recherche sur les 
cultures de subsistance dans les tropiqucs etait 
une nouveaute. Precedemment, la recherche 
sur 1'agriculture tropicale etait axee sur les cul 
tures de rapport destinees surtout a Texporta- 
tion. L'idee de recourir a une telle masse de 
talents scientifiques pour mettre au point des 
cultures et, par la suite, pour resoudre les pro- 
blemes poses par les systemes agricoles etait 
nouvelle. L'etendue et la rapidite des experi 
mentations etaient, egalement, presque sans 
precedent dans les pays moins developpes.

Chacun des centres est un institut auto- 
nome international de recherche et de forma 
tion, disposant d'un personnel scientifique lui 
meme international, mais seconde par des tech- 
niciens recrules sur place.

Chaque centre est dirige par un conseil 
d'adminislralion international. Ces conseils 
d1 administration sont apolitiques et les mem- 
bres en sont recrutes par cooptation. Dans 
chaque centre on trouve des dirigeants et des 
experts originaires aussi bien des pays indus 
trialises que des pays en developpement.

Les centres internationaux ont des rela 
tions etroites avec le pays hole. Celui-ci ne per- 
goit qu'un loyer symbolique et fournit le terrain 
sur lequel sont baties les installations du centre 
et oil sont situees les cultures. La plupart des 
centres sont a proximite d'une universite agro- 
nomiquc ou d'une station de recherche du pays 
hole. Us peuvent mener des recherches en com- 
mun avec celles-ci, et travailleren collaboration 
avec d'autres instituts de recherche nationaux.

Hors des frontieres du pays hole, les cen 
tres internationaux etablissent des reseaux de 
collaborations qui les relient aux centres de 
recherche des autres pays, sous la forme de 
programmes d'aide ou de cooperation. Les 
centres possedent bibliotheque et des services 
de documentation qu'ils enrichissent sans cesse 
et qui servent de reference, a 1'echelle interna- 
tionale, dans les domaines ou ils sont specialises. 
Us organisent des conferences, des seminaires 
et des groupes de travail pour permettre aux

specialistes du monde entier de se rcncontrer 
et confronter les resultats de leurs travaux. 
Avec 1'aide du Conseil international des res- 
sources des phyto-genetiqucs (CIRPG) plu- 
sieurs centres internationaux rasscmblent des 
collections de gcrmen pour les cultures qui font 
1'objet de leurs etudes.

Bien que la recherche soil au coeur des 
activites des centres, la formation de chercheurs 
et de specialistes de la production dcvant tra- 
vailler dans les pays peu developpes absorbe 
une grande partie de leur temps, dc leurs efforts 
et de leur budget. Le nombrc de ccux qui ont 
deja rec,u une formation dans les centres, 
depasse largement 3 000 et ce genre d'activites 
prend une importance croissante.

Les centres s'efforcent par d'autres 
moyens de faire profiler directemenl les pay- 
sans des pays en voie de developpement des 
fruits de leurs recherches, souvent sous la forme 
de projels congus specialement pour elre rea 
lises dans un pays donne. II esl admis que ce 
genre d'activites constitue 1'une des principales 
fonctions des centres. Du point de vue budge- 
laire, ces centres ont consacre, en 1974, un 
sixieme de leurs depenses a ces activites exte- 
rieures. En 1975, le pourcentage a etc encore 
plus fort: un quart des depenses totales.

Le budget d'un centre inlernational varie 
selon la nature de ses travaux. Certains centres 
ont depense cinq millions de dollars et d'autres 
plus de vingl millions pour construire leurs 
bailments, leurs laboratoires, leurs serrcs, leurs 
fermes experimenlales et les locaux d'habila- 
tion pour leur personnel et les stagiaires. Le 
budget de fonctionnement moyen d'un centre 
s'elevera en 1977 aux environs de sept millions 
de dollars.

Les centres ont en commun une carac- 
leristique: la recherche y est menee par 
des equipes pluridisciplinaires de specialistes, 
comprenant des selectionneurs, geneticiens, pe- 
dologues, phyto-physiologisles, phylo-palholo- 
gistes, entomologistes, economistes et autres 
specjalistes quand un probleme particulier le 
justifie. Ces methodes contraslent avec celles 
que pratiquaient les specialistes de la generation 
precedente: ceux-ci avaient lendance a travail- 
ler isolemenl au lieu de se grouper pour re 
soudre ensemble leurs problemes par un effort 
colleclif. Grace a leur caraclere international,



les centres ont acces dans le monde entier a 
une masse enorme de materiel genetique, ce 
qui facilite grandemcnt Icur tache, quand il 
s'agit d'incorporer des caracteristiques desira 
bles et multiples a une variete unique de plante. 
On a mis au point des techniques de reproduc 
tion du materiel genetique qui permettent a 
un seul centre d'operer des milliers de croise- 
ments chaque annee. En outre, chaque centre 
administre pour les cultures qui le concernent, 
un rescau d'experimentations internationales. 
DCS milliers de plantes presentant de nouvelles 
combinaisons genetiques peuvent ainsi etre 
produites chaque annee. Grace a ces progres les 
centres internationaux peuvent obtenir des re- 
sultats cinq ou six fois plus vite que les stations 
de recherche agricole de 1'ancien style.

Les centres etaient initialement orientes 
vers la recherche biologique uniquement, mais 
ils ont elargi leur sphere d'interet au-dela du 
travail de laboratoire et de parcelles experi-

mentales. La revolution verte a commence sur 
des terres agricoles irriguees d'assez vaste di 
mension, appartenant a des exploitants relative- 
ment riches. Les centres se consacrent mainte- 
nant a la mise au point de varietes de plantes et 
de methodes de culture dont puissent beneficier 
les petits exploitants qui doivent se passer d'irri- 
gation controlee et se contenter de faibles quan- 
tites d'engrais et de pesticides. Les centres ap- 
profondissent aussi leurs etudes des contrain- 
tes qui limitent la production et dont on trouve 
1'origine ailleurs que dans des facteurs biolo- 
giques, par exemple dans les coutumes, les ha 
bitudes des consommateurs, le cout des intrants, 
etc. Les economistes et autres specialistes des 
sciences sociales jouent un role d'importance 
croissante dans les activites du reseau de 
recherche.

Les activites du reseau international de 
recherches sont decrites dans les pages qui 
suivent pour chacun des centres.
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Stagiuires de I'lRRl sur le terrain (IRRl)



INSTITUT
INTERNATIONAL DE 
RECHERCHE SUR LE RIZ

Boite postalc 933, Manilla (Philippines)

Premier centre international cree, PInstitut in 
ternational de recherche sur le riz (IRRI) cst 
souvent cite comme le prototype dc tous ccux 
qui ont vu le jour par la suite. 11 cst dcvenu 
rapidement celebrc avcc Ic lanccment de TIR8, 
puis, pcu apres, de la serie dc varietes scmi- 
naines qui ont tres vitc etc largement adoptees 
dans les tropiques. Aujourd'hui ccs varieles 
couvrent pres dc 25 % dc la supcrficic rizicolc 
du mondc.

Une mini-revolution culturcllc, tout aussi 
importantc que 1'uugmcntution sans precedent 
dcs rcndcmcnts du riz, a suivi dc pcu les inno 
vations tcchnologiqucs. Non contents, en efTct, 
d'adoptcr les nouvcllcs mcthodcs dc riziculturc, 
c'cst-a-dire ('ensemble dcs mcsurcs proprcs a 
fairc rcndrc au maximum les scmcnces nouvcl 
lcs, les cxploitants agricolcs, franchissant les 
barrieres du i ;mps ct dcs traditions, assimilaicnt 
rapidement les motivations ct 1'attitudc du pro- 
ductcur et dc 1'cntrcprcncur modcrnes.

Quclquc pcu prise au depourvu par cc 
tclescopagc rapidc dc 1'cvolution culturellc et 
sociale, la communaute de Faidc internationalc 
dcvait operer un sericux rcdresscmcnt dans 
son optiquc du dcveloppcmcnt agricolc. L'ex- 
pcriencc dc 1'IRRI, analyscc minutieuscmcnt 
pour en tircr cnscigncmcnt et directives, mais 
aussi pour en decclcr les evcntucls mirages, a 
etc utiliscc pour mcttrc sur pied par la suite 
les autrcs instituts agricolcs. Elle a influe sur 
Icur formation et inspire la nature ainsi quc la 
structure de Icur personnel ct 1'oricntation de 
leurs programmes.

Creation de ri/ nouu-aiix Un tiers au moins 
dcs quutrc milliards d'individus qui pcuplcnt 
le globe dependent du riz pour plus dc la moitie 
de Icur alimentation. En fait, riz cst prcsquc 
synonymc dc nourriturc pour les pauvres du 
continent asiatiquc, oil vit plus de la moitie

dc 1'espece humainc. Lc riz fournit les moycns 
d'existencc de ccntaines dc millions de gens, 
son cycle vcgetatif gouvcrne Icur vie quoti- 
diennc ct Icur bien-ctrc sc mcsurc a 1'abon- 
dancc ou a la pcnuric dc riz.

Lc riz cst done au centre dcs preoccupa 
tions dcs chcrchcurs, des specialistes dc la 
production, dcs ingcnieurs agronomcs ct dcs 
specialistes dc communications dc 1'IRRI. Les 
progrcs techniques qui ont pcrmis dc doublcr 
le rcndcmcnt dans cerlaincs regions ont etc 
realises par des equipcs pluridisciplinaires 
qui consacraicnt Icur principal effort a dcs 
manipulations gcnetiqucs du riz tropical. Les 
agronomcs, phyto-pathologistcs, cntomologis- 
tcs, geneticicns ct autrcs savants ont collaborc 
en vuc dc produire toutc unc gammc de varietes 
dc riz a haul rcndcmcnt pour pouvoir nourrir 
duvuntagc dc gens sur Ic mcmc tcrritoirc. Lc 
riz nouvcuu cst plus court, les tigcs sont plus 
fortes ct pcrmcttcnt aux cngrais dc sc trans 
former en lourds cpis, sans quc Ic plant verse; 
ses fcuillcs courtcs ct droites utiliscnt micux 
1'cnergic solairc ct pcrmcttcnt dcs pcuplemcnts 
plus dcnscs. Les rix. nouvcaux tallcnt a profu 
sion; partout oil ils trouvcnt dc la place, ils 
lanccnt dc nouvclles pousscs ct chacunc d'cn- 
tre cllcs porte un epi. On a reussi a Icur donncr 
les genes dc la resistance aux maladies ct aux 
inscctes ct a Icur cnlcvcr ccux dc la scnsibilitc 
a la longueur du jour. La periodc dc croissancc 
a etc rcduitc dc 160 jours environ a gucrc plus 
dc cent jours, cc qui pcrmct aux cultivatcurs 
qui disposcnt d'eau en abondancc dc fairc deux 
ou mcmc trois recoltes par an ou de fairc suivrc 
leur rccoltc dc riz d'une autrc culture vivricrc.

Les experts dc 1'IRRI ont transformc Ic 
riz en procedunt a la collcctc ct au criblagc dc 
millicrs dc varietes a travcrs le mondc puis en 
manipulant, au moyen dc croisements les genes
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qui regisscnt chaquc caracterc favorable.
Aujourd'hui, la banquc de germcn de 

I'lRRl conserve plus dc 30000 varietes dc 
scmenccs; la moitic d'entrc ellcs ont etc testecs 
et Icurs caractercs genctiques marquants ont 
etc cnrcgistres. Ch;:quc annec, 1'IRRI fournit 
environ 4 000 lots dc semcnccs, dc materiel 
geneliquc ct de nouvcllcs lignees experimcn- 
tales a des centaines dc specialistcs du riz. 
Plus dc ciuarante lignccs dc 1'IRRI ont etc dif- 
fusecs pour etrc cultivees, sous des appella 
tions locales, en Asic, en Afrique et en Ame- 
riqtw latinc.

I jisemhle du techniques Ouand le riz crce 
par riRRI a commence a prcndrc bon aspect 
dans les parcel lesexperimenlaics, rinstituts'cst 
attache a mcttre au point des techniques de 
vulgarisation ct de demonstration afin de Ic 
fournir aux cxploitants agricoles ct dc leur 
apprcndre a le cultiver et a Ic proleger. Les 
ensembles dc techniques, donl on parlc tant, 
sont un concept a la fois littcral et figure. Les 
specialistcs de la rix.iculture ont prepare de 
pctits neccssaires contcnant unc quantitc stif- 
lisante de semcnccs, d'cngruis et d'inscclicidcs 
pour cullivcr dix arcs et ont rcdige des modes 
d'emploi. La partie invisible dc ccs ensembles 
de techniques est Ic support institutionncl, 
e'est-a-dirc 1'assistance technique dc vulgari- 
sateurs qui ont aeces aux rcssourccs des pro 
grammes nation aux et de 1'IRRI. Souvcnt les 
ri/.ieulteurs qui utilisent les ensembles dc tech 
niques peuvent benelicicr du credit oITert par 
les programmes gouvernemcntaux ct d'un prix 
de vente gurunti.

Dans les premiers temps, les utilisatcurs 
avaient souvent suivi les cours dc 1'IRRI; par la 
suite, ils ont plus frequcmmcnt appris leur me 
tier ailleurs, reccvant 1'enscigncmcnt d'un spc- 
eialiste qui avail lui-memc suivi un cours dc 
six mois a 1'IRRI.

Les dix premieres annecs d'activite dc 
I'lRRl ont laissc line marque indelebilc sur la 
production rizicole dans les pays en voie dc 
developpement et ont contribue a baliser unc 
voie nouvelle dans Ic developpement institu- 
tionnel. Le role de 1'IRRI a cte decisif. C'cst 
a son exccllcntc reputation quc Ton doit 1'in- 
terel porte aux nouvellcs Icchniqucs de rixi- 
culturc. Mais bien des problemcs rcstcnl a 
resoudre.

Evaluation des rcssources genctiques Malgre 
unc amelioration sensible de la productivite 
dans les regions oil les exploitants agricoles 
sont assures de la maitrise des eaux et de pro- 
duits chimiqucs en suffisancc, la nouvelle tech 
nologic du riz a laisse dc cote bien des regions 
moins prospercs. Les varietes scmi-naines sont 
trop courtcs pour pouvoir pousser dans les 
vastes etcnducs d'eau profonde, le long des 
fleuvcs puissants dc la Thailande, du Bangla 
desh, dc 1'lndc, dc la Birmanic, de 1'Inaonesic 
et du Vict Nam. Dc meme, il faudrail des riz a 
haul rcndcmcr.t pour Ics sols salins des marais 
cotiers, les terrcs irriguees des zones aridcs 
ainsi quc les regions ou sevit la secheresse et 
oil Ton cultivc du riz de montagne. Les riz arne- 
liores destines a tous les types de regions 
doivent pouvoir resistcr aux principaux or- 
ganismcs nuisiblcs, inscctcs ou maladies. Pour 
satisfairc a ccs exigences, 1'IRRI a syslematise 
encore davantagc scs efforts pour Ic progres de 
la rix.iculture en redigcant un programme 
devaluation et d'utilisation des ressourccs 
genetiqucs qui fail appel a 1'Institut tout cntier.

Ce programme est un effort pluridisci- 
plinairc pour I'amelioration de la qualite du 
riz, lie aux programmes nationaux mis en 
oeuvrc en Asic, en Afrique et en Amerique 
latine, en vuc dc mcttre au point ct d'evalucr 
conjointcmcnl des riz ct des techniques per 
fection nces pour toutes les regions produclri- 
ccs. Ncuf equipes pluridisciplinaircs de gencti- 
cicns ct de spccialistes des diverscs disciplines, 
tels quc des phyto-pathologistes, des cntomolo- 
gistes, des physiologues ct des chimistcs du sol 
et des cereales, travaillcnt en cornmun pour 
crecr des qualites dc riz qui soicnt genetique- 
ment adaptes des points de vue ci-dcssous:

  caracteristiqucs agronomiqucs
  resistance aux insectcs
  resistance aux maladies
  resistance a la secheresse
  tolerance aux sols defavorablcs
  tolerance a 1'cau profonde et aux 

inondations
  tolerance aux temperatures extremes 

(froidcs et chaudes)
  qualite des grains
  tcncur plus forte en proteines.

Pour crecr des riz ameliores, chaque 
cquipc idcntilic d'abord Ics varietes pouvant
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supporter les principals contraintes et les 
croise avec des varietes possedant d'autres 
traits genetiques favorablcs. Les produits de 
ces croisemcnts sont tcstcs dans des conditions 
particulieremcnt defavorables de fa?on quc Ics 
specialistes puissent sclcctionncr des lignees 
cxperimentales capables de resister a un en- 
vironnemcnt particulieremcnt rude.

Par ccs methodes, les chcrcheurs ont in- 
jccte la resistance aux insectes et aux maladies 
a des varietes de riz rcccmmcnt creees par 
1'IRRI, telles que 1'IR 26, 1'IR 30 et 1'IR 34. 
Sans protection chimique, ces varietes peuvent 
soutenir les attaqucs d'une demi-douzaine d'in- 
sectes et de maladies, parmi les plus repandus. 
Mais on n'cst pas au bout de la tachc. L'lRRl 
est en train de conferer uiie protection gene- 
tique centre une douzaire de ravageurs a des 
millicrs de lignees cxperimentales ct commu 
nique scs decouvcrtcs aux cherchcurs dc tous 
les pays.

Pour produirc des varietes de riz pouvant 
supporter un deficit d'hydratation, Pequipc du 
programme devaluation et d'utilisation des 
genes, specialised dans la resistance a la seche- 
rcsse, fait des tests sur la capacite des varietes 
dc riz tradhionnellcs d'Asie et d'Afrique a 
survivrc a la sechcrcssc ct opere des croise 
mcnts cntre les meillcures de ccs varietes ct des 
riz a plus haul rcndcmcnt.

L'equipe du programme devaluation et 
d'utilisation des genes qui cst specialised dans 
les sols defavorablcs "fabrique" des riz ame- 
liores qui scront tolerants aux sols a forte 
tencur saline ou destines a des regions ou les 
sols posent d'autres problemcs tels quc I'alca- 
linite, la toxicite fcrrugineusc et la carence dc 
phosphore ct de zinc.

La curieuse capacite qu'ont les riz tlot- 
lants dc s'allongcr dans les eaux en cruc jusqu'a 
unc profondeur dc six metres (20 picds) pcr- 
met dc 'produire des varietes adaptecs aux re 
gions a eaux profondcs ainsi quc d'incorporcr 
des mecanismes "anti-inondation" a des varie 
tes semi-naines ordinaires. Lc "gene dc Pelon- 
gation" a etc transferc des riz flottants a des 
riz moclcrnes, leur permcttant ainsi de s'allon- 
ger lorsque 1'eau monte dans Ics rizieres.

Les varietes modernes n'ont pas etc adop 
tees dans dc nombrcuscs regions montagneuscs 
ct tcmperecs, parce que les basses tempera

tures arretcnt leur croissance. L'equipe des 
specialistes de la tolerance aux temperatures 
extremes espere, par des croisemcnts cntrc Ics 
riz traditioinds resistant au froid et des va 
rietes modcnics, crecr des riz a haut rcndcmcnt 
pour Ics climats froids.

Certains consommateurs veulcnl quc leur 
riz, apres cuisson, soil legcr ct lloconneux; 
d'autres le preferent mou et collant. Ces carac- 
tercs sont determines par des genes. Par con 
sequent Pequipc specialisec dans ,'a qualite du 
grain incorpore unc serie dc genes rc",issant le 
type dc grain a des riz resistant aux ravagcurs.

Les riches dc ce monde acquierent les 
proteincs qui leur donnent la force physique 
en mangcant dc la viandc, des ocufs ct des pro 
duits laiticrs, mais c'est le riz qui fournit Icurs 
proteines aux millions dc pauvresde la planetc. 
Le riz modcrne a haute tcneur en proteincs 
ameliorcrait ('alimentation de millions d'indi- 
vidus, surtout des enfants en pleinc croissance. 
Les grains dc la plupart des types dc riz 
contiennent environ 7% dc proteincs, mais 
1'equipe specialisee dans Ics proteines a iden- 
tifie des lignees a haut rendement dont Ics 
grains contiennent 10% de proteincs. (Is 
s'cfTorcent de rcndrc ccs varietes dc riz resis- 
tantcs aux ravageurs.

Resiilfiils rcccnts Avcc la haussc en llcchc 
des prix des cngrais ct des pesticides, PIRRI 
a cstime quc Ics cultivatcurs peuvent augmcntcr 
reflicacite dc ces substances en localisant dc 
petites doses en profondeur, a la hauteur des 
racines du riz. Les ingenieurs ont invcnte un 
appareil de localisation en profondeur simple 
ct bon nuirche pour accelerer le travail.

Lc principal element fertilisant dc la plu 
part des cngrais chimiques cst Pazote. Para- 
doxalcmcnt, Pair quc nous rcspirons conticnt 
ties rcssourccs illimilecs en azote ct le plant de 
riz dependrait moins des engrais s'il pouvait 
Ics utiliscr. Les microbiologistes du sol dc 
PIRRI ont decouvcrt que ccrtaines varietes dc 
riz facilitcnt la fixation dc Pazotc atmosphe- 
riquc dans Ic sol. On pourra pcut-ctrc crecr un 
jour des varietes de riz qui favoriscnt cctte 
fixation de Pazotc a hautcs doses ct qui utiliscnt 
Pax.ote des engrais ct du sol de fagon plus 
cfficacc.

Par des cssais fails dans plusicurs pays, 
Ics specialistes ont constate quc la dclphacide

I
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brunc du riz en Indc et au Sri Lanka differc 
dcs biotypcs d'Asic du Sud-Est. La recherche 
sur les pesticides cst coordonnec avec dcs 
etudes sur la luttc hiologique, en vuc d'adoptcr 
unc strategic plus cflicacc et plus cconomiquc 
pour maitriser les ravagcurs. On a pu dccou- 
vrir un insecticide qui tuc les ravagcurs du riz, 
mais non les predatcurs courants qui les de- 
truisent. On a decouvert unc araignee qui tue 
dix dclphacidcs bruncs du riz par jour.

Pour mcttrc en ocuvre un systeme bon 
marche et eflicacc pcrmcttant aux petits cx- 
ploitants de luttcr centre les mauvaises herbes, 
1'IRRI fournit des herbicides ct dcs dispo- 
sitifs d'cssais sur Ic terrain aux specialises qui 
collaborcnt avec lui, Icsqucls en font Ic tri dans 
plus dc vingt pays differenls.

Dans bicn dcs regions, les systemcs d'irri- 
gation ne sont pas utilises avec leur rcndement 
maximum. L'lRRI collaborc avec dcs scicn- 
tiliqucs philippins pour upprcndrc comment 
donncr Ic maximum d'cfiicacilc aux reseaux de 
distribution d'eau qui dcsscrvcnt les petites 
exploitations. DCS etudes sociologiqucs ont 
montre quc les barrages ct Ics canaux d'irriga- 
tion constants par Ics organismcs donateurs 
manqucnt souvcnt leur but a moinsqu'il n'cxis- 
te un programme corrcspondant d'utilisation 
de I'eau recue p-' r les exploitants et que ccux-ci 
n'y prennent une part active.

Kc'sc:ni\ inliTiiaiioiumx La tachc ultime dcs 
experts des pays en voic dc developpement cst 
de crecr ct appliqucr la technologic qu'cxjgc 
un monde aflame. L'lRRI coordonnc quatrc 
reseaux internationaux grace auxqucls Ics ex 
perts des divcrscs nations pcuvcnt unir leurs 
eITorts pour constitucr une "masse critique" 
technologiquc pouvant profiler a tous Ics 
peuplcs.

iiitcrinitional dYs.sais du ri/ 
(I'lKR) Les riz d'elitc produits par Ic pro 
gramme devaluation ct utilisation dcs res- 
sources gcnctiqucs ou par Ics programmes 
nationaux sont evalues par Ic programme inter 
national d'cssais du riz dans les conditions 
ecologiques de toutes Ics parties du mondc.

Les autorites rcsponsablcs de chaquc pro 
gramme national designcnt leur mcillcur mate 
riel parental, lignecs de reproduction ct varie 
tes de riz en vuc d'unc evaluation globalc dans
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douze pepiniercs dc rcndement et de criblage. 
Des essais cffcctues dans le monde cntier mon- 
trent comment dcs cspeces differcntes dc riz 
reagissent aux divers ravageurs. maladies et 
conditions d'cnvironncmcnt ct accelerent 1'iden- 
tification des riz a rendcmcnt stable. Les essais 
aboutissent a la diffusion dc nouveau gcrmen, 
cc qui a pour cITet d'elargir la base genetique 
dc la rizicullure mondialc.

x ink'i iiaiiuiKiiix a
pour la ri/.ioilliirc L'lRRI collaborc avec les 
economistcs et agronomes d'lndonesie, de Tha'i- 
lande ct des Philippines, ainsi que d'autres pays 
rizicolcs, pour mcttre au point unc metho- 
dologie permcttant dc surveillcr 1'evolution 
dcs problemcs qui rctardcnt ('adoption par 
les rizicultcurs des varietes et des techniques 
ameliorecs.

Les experts font des experiences dans Ics 
champs des exploitants, Ics inspectcnt pour 
determiner Ics contraintcs biologiques ct socio- 
economiqucs, font des analyses de marches ct 
dcs prix dcs intrants, pour retransmettrc enfin 
Icurs conclusions aux specialistes travaillant 
dans les programmes de recherche nationaux 
ct a PIRRI.

Les equipes agro-economiqucs s'elTor- 
ccnt de trouver dcs reponses a dcs questions 
tclles quc cellc-ci: pourquoi la production du 
riz s'est-elle sensiblemcnt accrue dans bon nom- 
bre dcs regions ou les nouvellcs varietes ont 
etc scmecs et pas dans d'autres? Ou, pourquoi 
Ics exploitants qui ont acccptc Ics nouvellcs 
varietes n'utiliscnt-ils toujours pas les intrants 
chimiqucs ct Ics pratiques dc culture dont clles 
dcvraient etre assortics?

Quand ils auront trouve Ics reponses, les 
chercheurs pourront oricnter Ics travaux vcrs 
la decouvcrtc de varietes de riz ct d'unc tech 
nologic permettant de vaincrc les contraintcs 
au niveau dc la production.

Sjsli'ines iiitcriiationaiiv (It- cultures Le riz 
cst, en general, la recoltc principale des petits 
exploitants d'Asic; c'cst rarement leur seule 
culture vivrierc. Les cultivateurs peuvent faire 
dcs cultures intcrcalaircs ou derobees d'autres 
plantes vivriercs, telles que le mai's, le soja, le 
haricot mungo, les palates douccs, le manioc 
ou Ic sorgho.

Grace aux reseaux dcs systemes inter-



nationaux de cultures, les chercheurs peuvent 
tester differcnts types de cultures dans les 
champs des cxploitants du Bangladesh, de 
1'Indonesie et dcs Philippines ct examiner les 
varietes de chaque plante pour choisir cellcs qui 
convienncnt a des projets de culture intensive.

Des modes de cultures se perfectionncnt 
pour chacune des meilleurcs varietes de riz 
disponsibles dans chaque zone agro-climatique. 
Lc potcntiel dont disposcnt les paysans pour 
produire davantagc de denrecs alimentaircs 
augmcnte au fur ct a mcsure que ics chercheurs 
continucnt a raccourcir la durec de croissance 
dcs riz ameliores. Par cxemple, dcs varietes 
modcrnes, telles quc 1'IR 28 et 1'IR 30 muris- 
sent en 105 jours environ, soit un ou deux mois 
plus tot quc les varietes traditionnellcs, cc qui 
laisse a 1'cxploitant suffisammcnt de temps et 
a ses champs unc humidite suffisante pour faire 
d'autres cultures pendant la deuxieme mousson.

L'intcnsification de la riziculturc dc mon- 
tagne ct pluvialc doit reccvoir une priorite 
absoluc.

Pour s'assurcr que les moycns techniques 
nc depasscnt pas les capacites dc gestion des 
petits exploitants, dcs essais sont fails dans 
leurs champs ct sous Icur direction. Les lieux 
choisis pour ccs experiences reprcsentent 1'cn- 
vironnemcnt de "zones agro-climatiqucs" spe- 
cifiqucs ou dc regions soumises a des conditions 
analogues dc sol, de climat ct de culture. Les 
connaissances ainsi acquises par chacune de 
ccs experiences pcuvcnt etre partagecs par 
d'autres et utilisees dans toute 1'etcndue de la 
zone agro-climatiquc ct meme dans des re 
gions situees a des millicrs de kilometres de 
distance, accelerant ainsi le transfer! des tech 
niques entre les pays.

Minimisation du hi ri/.iuiltuir Pour intensi- 
ficr la production des denrees alimentaircs dans 
les pays en voic de developpement, les exploi 
tants ont besoin d'outils et de techniques Icur 
permettant d'accelercr certaincs operations, 
tcllcs quc la preparation du sol, Ic battagc et 
Ic sechage.

La pltipart des machines destinees a la 
grandc exploitation dans les pays industrialises 
sont trop couteuses ct trop compliquees pour 
les paysans dcs pays rizicoles. II cst difficile de 
les cntrctcnir et de les reparer, parce que les

pieces de rechangc sont rares et cheres. La 
fabrication dc machines en petites quantitcs 
dans les pays en developpemcnt nc pcut pas 
etrc rentable, car rindustrie cst conguc pour 
unc production en seric a forte intcnsitc dc 
capital.

Les experts dc I'lRRI imagincnt ct per- 
fectionneut dcs machines agricolcs appropriecs 
permettant dc rcsoudre les problemes les 
plus prcssants dc la production dans les ex 
ploitation...

Pour cncouragcr la production locale, 
PIRRI fournit gratuitement dcs plans aux in- 
dustriels qui collaborcnt avec lui ct qui veulent 
fabriquer ct vcndrc les machines. La fabrica 
tion sur place crec dcs I'cmplois et pcrmet 
d'economiscr les devises disponiblcs en quan- 
tites limitccs. L'lRRI collaborc avcc un reseau 
d'organisations nationalcs de recherche, dc 
fabricants ct d'ingenieurs pour mcttrc au point 
dcs machines adaptecs aux bcsoins dcs pctitcs 
exploitations, et pour cncourager la production 
locale par dc petites entrcpriscs mctallurgiqucs.

I'rojjnmiini'.s dVn.seifjiieinciil Lc programme 
de riRRI cst Ic centre nervcux d'un reseau dc 
liens qui sc multiplient avcc tous les points ou 
sc developpc la riziculturc. II propose, au choix, 
unc instruction lice aux litres univcrsitaircs ou 
non. Des le debut, les cours dc riziculturc ont 
etc tres demandes. Us sont ouverts aux candi- 
dats appartenant a des organismcs de vulgari 
sation ct a dcs institutions dc recherche ct 
d'cnseigncment. La plupart des stagiaires vien- 
ncnt de 1'Asic du Sud et du Sud-Est d'ou pro- 
vient 90% dc la production mondialc de riz; 
d'autres vienncnt d'Amerique latine ct d'Afri- 
que. Le principc du programme intensif de six 
mois est "d'instruirc 1'instructeur" les sta- 
giaircs de I'lRRI rcvienncnt chez cux pour 
organiser et mcttre en ocuvrc dcs programmes 
dc formation similaires. Us etudient en classe 
les theories de la production rizicolc et de la 
recherche appliquee, mais passcnt la moitie de 
Icur temps dans les rizieres pour micux con- 
naitrc toutes Ics phases de la production. Une 
classe type comprend environ 35 eleves ap 
partenant a quinze pays differents.

II existe maintenant un cours special de 
cinq mois sur les systemes de recoltes multiples 
ct on donne depuis peu un enseignement por- 
tant sur 1'evaluation et 1'utilisation des res-

17



sources gdnetiques, sur Ics techniques des Icves 
agro-economiques ct sur le genie agricole.

Un cnscignement magistral de type clas- 
siquc est dispense pendant un a trois ans a 65 
boursiers, candidats pour la plupart a une 
maitrise es sciences ou a un doctoral, en colla 
boration avec le college d'agronomie de 1'Uni- 
vcrsitc dcs Philippines. La plupart dc ceux qui 
y participent preparent leur these a 1'IRRI. 
DCS chercheurs deja titulaires d'un doctoral, 
dcs stagiaires specialises ct dcs experts en visile 
collaborent avec le personnel scientifique de 
PIRRI et utilisent scs installalions experi- 
menlalcs.

Environ 700 annecs-hommes d'enseigne- 
mcnl onl ele donnccs dcpuis la fondation dc 
TIRRI ct Ics diplomes dc PInstitut se sont re- 
pandus dans toules Ics directions pour soutenir 
Ics programmes nationaux de leurs pays res- 
pcclifs, partout oil est cultive le riz.

Anter.nc.s internnlionales L'lRRI partagc la 
principale rcsponsabilitc pour la riziculture en 
Afriquc avec PIITA ct PADRAO et en Ame- 
riquc latino avec le CIAT. L'lRRI fournit a 
ccs programmes un souticn technique. Les spe- 
cialistcs du riz, travaillanl a des programmes 
nationaux, se rcunissent periodiqucmenl a Los 
Banos pour participer a des seminaires lech- 
niqucs. De nombrcuses publicalions scientifi- 
ques, notamment un rapport annuel detaille sur 
les resultats dcs travaux de recherche et une 
abondanlc bibliographic annuellc du riz sonl 
distribues aux inslitutions et aux pcrsonnes in- 
teressees. La bibliothcque dc PIRRI possedc 
un service dc documentation actif, quc com 
plete une antenne au Japon, chargee dc traduire 
les publications japonaiscs en anglais.

Les specialistes dcs anlenncs cxterieures 
de PIRRI font partic d'cquipes cooperatives 
dc chercheurs au Bangladesh, en Indonesia, au 
Pakistan, aux Philippines, au Sri Lanka ct en 
Thailandc. Des programmes de collaboration

exterieure onl ele realises avec succes en Inde, 
en Egyple el au Viet Nam. Les gouvernements 
nationaux et les organismes donateurs les sou- 
tiennent financierement.

Aux Philippines, PIRRI collabore etroite- 
mcnl avec le gouvernement pour aocroitre la 
production de riz, notamment par la formation 
dc specialistes de la production en vue de reali- 
ser un programme de propagande appele 
"Masagana 99". En 1975 la recolte de riz aux 
Philippines a alteint un niveau record.

Personnel Le personnel de grade eleve a Los 
Banos se compose de 40 personnes venanl de 
neuf pays c'est-a-dire un effeclif sensiblemenl 
cgal a celui d'un deparlemenl important d'une 
universite agronomique type d'un pays indus 
trialise. Vingt aulrcs specialistes sonl affectes 
aux projcts internalionaux. L'lnslilut emploie 
environ 800 personnes dont plus de 95% sont 
dcs Philippins.

Le defi dc 1'avcnir La production du riz a 
suivi dc pres les progres de la science modernc 
ct les riziculteurs, ainsi que leurs dirigeants 
gouvernemenlaux onl ele a la hauteur de leur 
tachc dans les applications de la nouvelle 
technologic.

Mais Pavcnir nous reserve un defi plus 
redoutablc.

La demande de r z va augmenter de 30% 
pendant la prochaine decennic, rien que pour 
fairc face a la croissancc demographiquc pre- 
vuc. D'ou vicndra le riz? L'experience qu'a 
PIRRI de ccttc cullurc, dcs regions rizicolcs ev 
des specialistes de Pamelioralion du riz sera 
sans prix quand il s'agira de salisfaire a celle 
demande.

Une riziculture amelioree permeltra d'ele- 
ver sensiblcnicnt Ic niveau de vie de millions 
de paysans ainsi quc dcs consommateurs 
urbains dans Ics pays les plus peuples du 
mondc.
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1*1

it



CENTRE INTERNATIONAL 
POUR L'AMELIORATION 
DU MAIS ET DU RLE
Londres 40, Mexico 6, D.F., Mexique

Le Centre international pour 1'amelioration 
du ma'is et du ble (CIMMYT) est, parmi les 
instituts internationaux, 1'un des plus anciens 
et 1'un des plus connus. Lorsqu'il a e"te re 
organise en 1966, pour devenir un centre 
international, 11 avail d^ji a son actif plus de 
vingt ans de recherches menees dans le cadre 
d'un programme agricole entrepris conjointe- 
ment par la Fondation Rockefeller et le Gouver- 
nement mexicain. Ses services avaient deja 
participe a des programmes d'aide aux pays 
d'Amerique centrale et du Sud. Un accord con- 
clu avec le Gouvernement mexicain lui a confere 
un statut autonome comportant un conseil 
d'administration international. II a commence 
alors a etendre de facon systematique ses acti- 
vites de recherche, de formation et d'echange 
d'informations.

Un aspect presque tangible des activite"s 
du CIMMYT cst sa conviction que 1'agricul- 
ture traditionnelle pent etre transformed et 
qu'elle change en effet, que les planificateurs 
et les dirigeants qui determinant sa politique 
peuvent etre orientes vers des horizons nou- 
veaux, que les agriculteurs consentiront a 
adopter les technologies nouvelles, que leurs 
optique pcut etre elargic et leur situation mate- 
rielle amelioree.

line vocation universclle Le CIMMYT a 
poursuivi ses travaux de recherche et de forma 
tion dans le cadre d'echanges avec presque 
tous les principaux pays producteurs de ma'is 
et de ble. II collabore a des projets agri- 
coles dans les pays en voie de developpement 
et a etabli des liens solides avec les institu 
tions de recherche et d'enseignement des pays 
technologiquement avances. Les activites du 
CIMMYT sont aujourd'hui les suivantes: 
evaluation des ressources genetiques, produc 
tion ct essai de nouvelles varietes de cereales,

recherche agronomique, analyse biochimique 
et nutritionnelle des proteines contenues dans 
les cereales, assistance aux programmes de 
production et consultation sur les politiques 
agricoles, lutte centre les maladies des plantes 
et contre les ravageurs, formation de futurs 
specialistes du ble et du mai's, echange d'infor 
mations scientifiques et creation de nouvelles 
techniques et de nouveaux instruments d'en 
seignement.

Les competences du CIMMYT sont mon- 
diales, mais les programmes dc recherche et 
de formation au Mexique constituent son cen 
tre de gravite. Us out pour objectif principal 
1'amelioration des cultures mais leurs rami 
fications vont tres loin. La manipulation gene- 
tique des plants de ble et de ma'is en vue d'aug- 
menter les rcndements et d'obtenir de meilleurs 
resultats agronomiques demande des techni 
ques dc gestion et des systemes de production 
plus raffines, la recherche de nouver.ux types 
d'experimention et de methodes statisques plus 
precises, une coordination plus etroitc entre 
les projets scientifiques rt les systemes de pro 
duction, Pechange d'informations et de materiel 
biologique entre chercheurs travaillant sur le 
ble et le mai's dans le monde entier, enfin la mise 
en oeuvrc dc moyens propres a atteindre les 
exploitants agricoles et a les persuader d'utili- 
ser les techniques nouvelles.

Ccs divers travaux convergent vers ('ame 
lioration de 1'avenir economique des exploi 
tants ct de la qualite de la vie rurale et villa- 
geoise dans les regions du tiers monde ou Ton 
cultive le ble et le mais.

En 1976, des experts du CIMMYT etaient 
en postc a 1'etranger et collaboraient a des pro 
grammes de culture du ble en Turquie, en 
Tunisie, en Algerie, au Liban, au Pakistan et 
au Nepal. Des specialistes du mais ont etc 
affectes a des programmes au Pakistan, au
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Nepal, en Egyplc, an ZaYre, en Tanzanie et au 
Guatemala. DCS consultations ont lieu chaquc 
annee avec uu nioins 60 pays d'Asie, d'Afriquc 
et d'Amcriquc latinc.

En 1975, clans le cadre des programmes 
internationaux systemaliqucs de pepiniercs 
experimcntalcs clu CIMMYT, des specialistes 
du hie et du mai's out fait 1 521 essais d'echan- 
tillons do ligncesexpcrimcntales dans 113 pays 
di Here n Is.

L'aide du CIMMYT aux pays en voie dc 
ileveloppemenl vise, en premier lieu, a rcn- 
lorccr les organismcs nationaux pour que ceux- 
ei puissent cnntrihucr a augmentcr la produc- 
lion dans leur propre pays tout en participant 
aux efforts entrepris pour rcsoudrc cc genre dc 
prohlemcs sur le plan international.

Programmes de formation La formalion 
donnee au CIMMYT fournit tin inovcn concret 
de soutenir eet ellort. Elle permet d'augmcnter 
ehaque annee le nombre des spcciulistcs du hie 
et tin ma'i's qui travaillcnt dans les organismes 
nationaux et rcgionatix et dirigcnt les travaux 
lie recherche, d'enseignement ct de vulgarisa 
tion dans tons les pays tropieaux et subtropi- 
eaiix.

Ces diplomes suivent de pres les travaux 
du centre de recherche et contrihucnt de I'acon 
decisive a I'clargisscmcnt du reseau de recher 
che appliqucc du CIMMYT outrc-mcr.

Le nomhrc des stagiaires cst d'environ 
cent par an. Les eludes durenl de six mois a 
tin an et viscnt a la formation dc chcrchcurs et 
de specialistes dc la production dc nivcau 
intermcdiaire. Les slagiaires acquiercnt une 
experience pratique dc la recherche ct dc la 
production en matiere de hie et dc ma'i's: ils 
suivent aussi ijuelques cours magistraux des 
tines a leur pennettre de former a Icur tour 
des cquipes de specialistes dc la production, de 
vulgarisateurs et dc cadres techniques moyens 
dans Icur pays d'origine.

Lc travail par cquipes caracterise le pro- 
gramme dc formation du CIMMYT: 1'unc des 
melhodes consiste ii former des equipes dc cinq 
pcrsonnes rcprescntant chacunc unc discipline, 
vcnant souvcnt de cinq pays dilTerents ct fi 
nances par autant d'organismes donateurs, si cc 
n'cst plus. Dc cette facon les organisations par- 
ticipuntcs sont indices a adopter a 1'avcnir unc

conception inlegree dc Icurs programmes de 
formation.

Des scicntifiqucs titulaircs d'un doctoral 
participcnt a des travaux inlercssanl Icur pays 
d'origine. font des rechcrchcs ct collaborcnt 
ii la formalion de pralicicns.

Rcehfrthcs sur Ic niai's En Ameriquc ccn- 
tralc. en Ameriquc du Sud cl dans ccrlaincs 
regions d'Afriquc et d'Asie un grand nombre 
de paysans vivcnt principalemcnt du mai's, ct 
la plupart en vivcnt mal. Lc ma'i's cst aussi 1'unc 
des principals ccreales cultivees pour I'alimcp- 
talion unimah?. Cepcndant memc si la pro 
duction mondiale dc mai's dcpassc actucllcmcnt 
300 millions dc tonnes, ccla n'est pas sufh'sant.

La croissancc dc la production de mai's 
a etc plus Icnlc que pour le ble durant Ics 
amices dc recolles record qui out precede 1970. 
Le mai's cst tine plante Ires variable, cl ires 
sensible ii rcnvironncmcnl. Au cours des 
siecles. des milliers de lignees ont etc creecs 
par les paysans qui nc pouvaicnt survivrc qu'cn 
seleclionnant. puis en rcproduisant Ics mcil 
lcures souchcs. Les caractcristiqucs des types 
de ma'i's legues par les epoqucs rcculecs rc- 
lletcnl la large gamine dc couleurs, tallies et 
textures du grain ainsi que ses clivcrscs qtialitcs 
meunieres cl culinaires ou Ics gouls dc gens de 
dilTerents milieux el cle cultures variecs.

Pour augmentcr Ics rcnclements de ma'i's 
Ics selcctionneurs ont commence par rccueillir 
les varictes tropicalcs d'Ameriquc ccntrale ct 
du Sud. Si Ton y ajoute des vnrieles recucillics 
ultericuremeiu sous d'autrcs latitudes ct dans 
d'aulrcs conlinenls, la collection rasscmblee par 
Ic CIMMYT dans Ic moncic cntier sc montc ii 
plus dc 12 000 types dc mai's. Les sclcclionncurs 
ont cherche d'abord it crt5cr des lignees ii haul 
rcndcment ct tres rcsistantcs aux maladies, qui 
puissent scrvir dc base aux rechcrchcs ultericu- 
res dans divers milieux rclcvanl dc lu compe- 
lencc du CIMMYT. Les malcriaux gcnetiqucs 
de base ont etc cxpedies pour etrc tcstes ct 
sclectionnes dans Ic cacirc des programmes 
associes on encore pour ctre croises avcc les 
mcilleures varielcs locales. Lc CIMMYT con- 
cenlre scs iravaux sur la creation de varieles 
ii pollinisation librc, par opposition aux hybri- 
cles cndogamcs qui sont a Toriginc de ('augmen 
tation de la production aux Etats-Unis cl dans 
d'aulres pays dcvcloppcs.



Le mai's hybride a etc la culture-miracle 
du Midwest des Etats-Unis dans les annees 
trente. Les Etats producteurs de mai's con- 
tinuent a satisfairc a pres de la moitie de la 
demande mondialc, surtout pour ralimentation 
du betail. Les hybridcs ont etc cultives aussi 
dans les pays a bas rcvcnus, mais, en general, 
ils nc sont pas utilisablcs par la masse des pay- 
sans. La production de semcnces d'hybrides cst 
un travail de specialiste; le cultivatcur doit sc 
procurer dc nouvcllcs semcnces chaque anncc 
et les reseaux dc distribution doivcnt fonc- 
tionncr cfficaccment. Les petits cxploitants dcs 
pays en voie dc devcloppcment qui utiliscnt la 
majcurc partie de Icur recolte pour nourrir leur 
famillc et Icur betail. n'ont pas d'argcnt pour 
acheter des semcnces dans Ic commerce; ils 
mettent dc cote, chaque annec unc partie dc Icur 
recolte qu'ils semcront 1'annec suivantc, commc 
leurs percs 1'ont fait avantcux.

Commc le rcndemcnt dcs nouvcllcs va 
rietes synthetiqucs, lorsqu'cllcs sont utilisces 
corrcctcment. pcut rivaliscr avcc cclui dcs meil- 
leurs hybridcs, mcme les petits producteurs 
commcrciaux qui ont peu d'argcnt liquidc ou dc 
credit ont tout avantagc a depenser Ic pen qu'ils 
ont pour sc procurer dcs intrants qui les aidcnt 
a nbtcnir les mcillcurs resultats, c'cst-a-dirc dcs 
cngruis, dcs pesticides, dcs herbicides, etc. Les 
selcctionncurs dc mai's du CIMMYT nc chcr- 
chcnt pas a produirc des varietes perfcction- 
nees; ils ont fait porter tons leurs efforts sur la 
creation de populations qui peuvent soit etrc 
utilisecs tcllcs qucllcs dans les pays associes 
(dans cc cas, cllcs sont distribuecs dans Ic cadre 
dc programmes nationaux ct sous dcs appella 
tions locales) ou sont associecs au materiel 
genetique indigene en vue dc produirc dcs 
varictes adaptecs aux conditions locales.

Au cours dcs premieres phases du pro 
gramme d'amelioration du mai's on a cree 
dcs varietes convcnant aux hautcs et basses 
altitudes ct caracterisecs par une maturation 
rapidc, moyenne ou tardivc; on pouvait ainsi 
fairc la selection en fonction de la durce de la 
saison vegetative ct rectifier Ic tir en cas dc 
pluics ou de gels imprevus. On a incorpore aux 
populations superieures dcs genes de resistance 
i;ux maladies courantes dans la region. Quand 
dc;- caractercs lies a dcs proteincs dc haute 
qualitc etaicnt deccles, on s'cst efforce aussi dc

les incorporer aux varietes tropicales. Bicn que 
dcs varietes rcmarquablcs aient etc produitcs, 
ct quc Ic rcndemcnt a ('hectare au Mexiquc ait 
augmente dc 44</£ cntrc 1960 et 67, Ic mai's nc 
prcnait que la troisieme place dans la course 
aux nouvellcs supcr-cereales a production mas 
sive, loin dcrricre les varictes de ble ct m a 
haul rcndemcnt dc 1'Indc, du Pakistan ct dcs 
Philippines.

Cepcndant, les nouvcllcs rcqucs du 
CIMMYT ccs trois derniercs annees montrent 
qu'une pcrccc de grandc importance a etc 
rcalisec pour Ic mai's, mais clle cst passec 
presque inapcrcuc. La recherche visant a creer 
dcs mai's a tigc court, s'adaptant a une grande 
diversite dc milieux, resistant a de multiples 
maladies ct ravageurs ct riches en proteincs a 
commence a donncr dcs resultats. II y a cu un 
changcmcnt radical d'objcctifs: Ic but desor- 
mais cst dc crecr dcs varictes utilisablcs dans 
dcs zones etcnducs ct non plus un type specifi- 
quc dc mai's pour chaque cnvironncmcnt 
clroitcmcnt dcfmi.

Les techniques adoptees maintcnant pour 
la recherche sont aussi innovatriccs quc sa con 
ception memo. On pi ante des populations dc 
200 a 5 000 plants d'aspcct scmblable, mais de 
composition genetique dilTercntc pour Icur 
pcrmcttrc de se melangcr dc facon naturcllc. 
Ccs melanges sont cnsuitc cxperimcntes dans 
dcs conditions variecs. On conserve les plants 
qui possedcnt les caractcristiques voulues ct on 
elimine ccux dont les resultats sont incdiocrcs. 
On cree ainsi dcs populations superieures, 
s'adaptant I'acilcment ct dc constitutions gene- 
tiqucs tres variees.

On a reussi a modifier la structure du 
plant de mai's commc on I'avait fait pour Ic rix 
ct Ic blc dans les annees 60. Par une selection 
systcmatiquc dc plants courts ct par dcs croisc- 
mcnts dc plants tropicaux longs avcc des plants 
courts, on a cree dcs varictes naincs ayant des 
cpis bas ct moins dc fcuillcs. Les caracteristi- 
qucs nouvclles dcs plants pcrmettent dc porter 
la dcnsitc dcs cultures dc vingt ou 30 000 plants 
par hectare, commc il etait dc tradition, a plus 
de 70 000; les plants courts ont moins tendance 
a vcrscrquand Ic grain miirit, pcuvcnt absorber 
davantage d'engrais ct Ics utiliser pour les trans 
former en grains. En outre, Ics plants plus scrres 
font un mcillcur cmploi dc I'encrgic solairc ct
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dcs elements fertilisants du sol. Us peuvent lutter 
victoricusement centre les mauvaises herbes. 
D'autrc part, les rendements superieurs creent 
de I'cmploi ct cela cst important car on 
a besoin d'unc main-d'oeuvre supplementaire 
pour planter, moissonner, egrener, transporter 
et manutentionner une production accrue. Le 
rcndement de ces varietes experimentales dans 
les terrcs haules des zones tropicalcs a pro- 
gresse de 5 ou 6 tonnes a 1'hectare a 9 ou 10 
tonnes, et dans les tcrrcs basses ct humides, de 
deux ou trois tonnes a cinq ou six.

Unc autrc realisation marquante a ete de 
rendrc les lignecs courtcs inscnsibles a fa duree 
du jour. On cherchc aussi a les adapter aux 
hautcs altitudes par dcs methodcs similaires. 
Les problemcs de la resistance aux maladies et 
aux inscctes sont difficilcs a resoudre, quand il 
s'agit du mai's tropical; les selectionneurs ont 
reussi a lui donncr unc resistance aux princi- 
pales maladies sur la base d'un seu! gene par 
maladic; ils s'elTorcent maintenant d'obtenir 
une resistance a plusieurs pathogenes, en utili- 
sant des techniques consistant a exposer de- 
libcrement Ics plantes a Penncnii ciblc ct a 
sclcctionncr cnsuitc les plants qui y resistent.

Mai\ ii hiiiilc liMictir en hsiiie L'obtention de 
proteines de haute qualite est 1'un des princi- 
paux objcctifs dc tout programme concernant 
les cereales. Le ma'fs a une tencur en proteines 
de 9 a II % cc qui cst un pourccntage rela- 
tivcment eleve pour des cer6ales mais ces 
proteines ne contiennent que pcu de lysine et de 
tryptophanc (unc source de proteine n'a de 
valcur qu'en fonction de ses acides amines 
"limitatifs"). C'cst en 1963 qu'une equipc de 
chercheurs de I'universit6 de Purdue a de- 
couvert qu'un gene mutant appele "opaque-2" 
modifie la composition des amino-acides du 
mai's. Lc grain possedant le caractere "opaque 
2" cst mou et d'apparence terne, mais il conticnt 
deux fois plus de lysine ct de tryptophane que le 
mai's ordinaire. A 1'analyse, cette proteine est 
aussi bonne que cclle des inatieres scenes du 
lait. Des experiences portant sur des animaux, 
puis sur des enfants sous-alimentes ont con- 
firme les conclusions du laboratoire: 1'opaquc 
2 est a lui seul une source de proteines suffisante 
pour la croissance et la sante.

Mais il n'a pas ete facile de transferor le 
gene de Fopaque 2, qui est recessif, au mai's
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tropical et des que cet obstacle a ete surmont6, 
d'autres problemes se sont poses. Les rende 
ments de 1'opaque 2 etaient inferieurs a ceux du 
mai's ordinaire, les risques pendant le stockage 
etaient accrus parce que le grain est plus mou; 
enfin son apparence ct sa texture etaient pcu 
appreciees. Les geneticicns du CIMMYT se 
sont attaques a ces defauts et, en 1970, ont 
reussi a donner une forte teneur en lysine a du 
mai's ayant un grain brillant et ferme. Des 
populations dc mai's contenant des proteines de 
haute qualite, avec des grains blancs et jauncs, 
ont ete experimentees dans de nombreux pays 
depuis 1973 et Ton continue les travaux de 
selection pour obtcnir des grains dc mcilleurc 
qualite.

Ces progres dc la recherche sur le mai's, 
qui n'ont guere rcgu de publicite, pourraient 
conduirc a une percee d'importance capitale 
pour la production dans les regions tropicales. 
La forte teneur en lysine qui lui a ete con 
feree donne a ccttc culture une place privilegiee 
dans les regions du monde qui souffrent d'un 
deficit dc proteines. L'existcnce d'un mai's 
court a haut rendement, contenant des pro 
teines de haute qualite, s'adaptant facilement et 
resistant bicn aux maladies et aux ravageurs 
peut marquer un tournant dans les programmes 
de devcloppcment rural des regions produc- 
triccs dc mai's.

II n'est pas encore possible dc mesurer 
Timpact que les nouvelles varietes de mai's 
auront sur les projets destines aux petits ex- 
ploitants. Lc CIMMYT poursuit scs travaux en 
vue de creer des varietes a pollinisation libre 
qui conviennent aux regions pluviales, oil les 
cultivateurs ne peuvent pas compler sur un 
systeme d'irrigation controlee, en conferant 
une forte teneur en lysine aux types qui sont 
utilisablcs localement. Les institutions agricoles 
nationalcs de nombreux pays travaillent surde 
tclles varietes, et quelques-unes seront bientot 
pretes a etre diffusees dans les programmes de 
production nationaux.

L'introduction du mai's a forte teneur en 
lysine dans les programmes de developpement 
ruraux fait 1'objet d'un des projets mon- 
diaux finances par le Programme des Nations 
Unies pour le developpement. A cette fin, le 
CIMMYT fournit aux programmes nationaux 
dcs services de recherche et de formation pro-
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fessionnelle ainsi que de 1'assistance technique. 
La compaction de ces deux importants aspects 
de la recherche du CIMMYT sur Ic mai's 
pourrait contribuer de fac,on decisive a Fame- 
lioration de 1'alimentation et a 1'augmentation 
des revnus des petits exploitants dans les pays 
producteurs de mai's.

Recherche sur It- sorgho Lc programme 
d'amelioration du sorgho du CIMMYT, exe 
cute en collaboration avec I'lnstitut interna 
tional dc recherche sur Ics cultures des pays 
tropicaux semi-aridcs (ICRISAT), tire son ori- 
ginc des travaux qui ont debute au Mcxique 
vers la fin des annees cinquantc. Lcs geneticiens 
avaient pense que le sorgho resisterait mieux 
que le mai's a la secheressc a des altitudes 
dcpassant 2 000 metres au Mcxique et ailleurs 
en Ameriquc latine; mais jamais ils n'avaient 
reussi a obtenir la nouaison chez aucun des 
sorghos essayes precedemment au Mexique a de 
telles altitudes.

Des scmcnces dc sorgho ont etc rccoltecs 
sur Ics hauls plateaux dc 1'Afrique orientale 
(Kenya ou Ethiopie). Elles reussissaient sur le 
plateau central du Mcxique, mais leur maturite 
etait tres tardive. Par des croisements entre les 
lignees d'Afrique dc 1'Est et du materiel gene- 
tiquc de courtc durcc provenantdes Etats-Unis, 
on a crce des nouvelles lignees qui donnaient 
des resultats satisfaisants au Mexique a des 
altitudes superieures a 2 000 metres.

On incorpore maintenant aux lignees gene- 
tiques du CIMMYT de bonnes sources dc re 
sistance aux trois principales maladies du 
sorgho a haute altitude (la brulure de la feuille, 
la rouille de la feuille et la macule grise de la 
feuille). Des recherches sont en cours sur la 
resistance aux trois principaux insectes rava- 
geurs: la legionnaire d'automne, la cecidomyc 
ct le puccron vert.

Le CIMMYT a organise dans le monde 
entier, dcpuis 1974, des cssais internationaux 
sur le sorgho et les cultures de haute altitude 
s'etcndent, surtout en Amerique latine.

Recherche siir le hie Les travaux du 
CIMMYT ont produit au debut des annees 60 
les premiers bles nains a haut rendement qui 
ont eu, par la suite, le succes que 1'on sail en 
Asie. Ce fut le point de depart de programmes 
d'experimentation plus etendus et des pro 
grammes de production plus ambitieux qui

doivent etre realises dans les annees soixantc- 
dix. On a salue comme une innovation decisive 
en agriculture 1'apparition de ces varictcs 
adaptees a une vaste gamme dc conditions et 
('ensemble des techniques qui Ics accompa- 
gnent. Lc Mexique a pu ainsi augmcntcr sa 
production et diminucr en memc temps Ics 
superficies cmblavees. II a pu memc, pour un 
temps, exporter du ble alors qu'il etait tradi- 
tionnellenient importatcur net. Lcs varictcs 
nouvelles out pu ctrc transferees dans des re 
gions productrices de ble dc prinU.'mps sous 
diverscs latitudes ct a des altitudes variecs et 
cllcs se sont egulcnicnt bicn adaptees dans la 
moitie du mondc. Elles donncnt mieux que les 
varietes traditionncllcs, memc dans des icrres 
aridcs ct avcc 1'irrigation leurs rendemems sont 
spectaculaircs. On a eu 1'espoir, vcrs la fin des 
annees soixante que, soutenues par des cam- 
pagnes gouvcrncmciitalcs intcnses, ces varietes 
pourrai-jnt donncr a FInde et au Pakistan I'auto- 
suffisancc alimcntairc. En 1956-57 ces bles du 
CIMMYT et d'autrcs qui en etaicnt derives 
etaient cultives sur environ 9 000 hectares re- 
partis dans le monde entier; en 1970 ils etaicnt 
plantcs sur plus dc dix millions d'hcctarcs, les 
plus grandes superficies sc trouvant en Inde, au 
Pakistan et en Turquie. Vers 1975, Ics bles 
d'originc mexicainc etaient cultives sur 20 
millions d'hcctarcs repartis dans Ic monde en- 
tier. La rcussitc de ces nouvelles varietes a eu 
tant de rctcntisscmcnt que Ic public aurait pu 
en conclurc que tous Ics problemcs du ble 
etaient resolus.

Les experts du CIMMYT savaient cc qui 
en etait. Ils ont intcnsifie Icurs programmes 
d'experimentation aim d'obtenir des rcndc- 
ments plus stables, une mcilleurc resistance aux 
maladies et aux insectes et une meilleure adapta 
tion a la secheressc, au fluid et aux autrcs 
conditions defavorablcs. Ils ont accru leurs 
programmes de formation ct ont allonge la liste 
des pays avcc lesquels ils cooperent dans la 
recherche et dans les essais varietaux. Us ont 
commence a collaborcr avec un bon nombre 
de gouvernements ct d'organismes d'aide du 
Proche et du Moyen-Orient en vue de combat- 
tre les maladies du ble et d'essayer de prevcnir 
Ics epiphyties. Ils ont entrepris, en collabora 
tion avec. des universites americaines et avec 
le Gouvernement turc, les recherches visant a
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ameliorer Ics blesd'hivcr; dcs recherchcs sur le 
triticalc, en collaboration avcc 1'universitc du 
Manitoba i/nt etc accelc-recs, ct on a entrepris 
des etudes sur la teneur en protcine du ble en 
collaboration avcc I'linivcrsile du Nebraska.

Lcs experts du CIMMYT savcnt bien quc 
pour rcmplir les garde-manger et Ics huches du 
tnonclc cntier, on doit mettre au point dcs bles 
a haul rcnclemcnt et des techniques ugricolcs 
adaptees a des environnemcnts trcs divers. II 
ne s'agit pas sculement dc regions naguere 
negligees par la science, mais dc ccllcs ou Ics 
variations de conditions climatiquesou pcdolo- 
giques posent beaucoup dc problemes nou- 
vcau.x. dc celles qui sont brusqucmcnt cnvahics 
par dcs maladies oil des ravageurs jusque la 
inconiuis on encore de ccllcs ou Ics vicux ennc- 
mis des planles se manifcstcnt soudaincment 
sous tine forme letale apres de nouvellcs muta 
tions. L'amelioration du ble, quc cc soil dans 
une station cxperimcntalc on dans Ic monde 
agricolc, est unc cntreprisc sans fin. Et la pro 
motion systematique d'une mcillcure techno 
logic du ble dans Ics nombrcux pays oil ellc n'a 
pas encore penctre, pourrait etrc un moyen, 
auqucl on n'a pratiqucmcnt pas cu rccours. 
pour accroitre rapprovisionncmcnt du monde.

Lcs huts prioritaires dc la recherche sur le 
ble sont ucluellenient de stabiliser la resistance 
aux maladies, dc dilTuscr Ics scmcnccs et Ics 
techniques agronomiques ameliorecs, d'aug- 
inentcr la tcncur en protcine et en lysine, 
enlin de decouvrir les sources dc resistance a la 
sechercsse.

Un dcs facteurs csscntiels de la stabilite 
des renclements cst la resistance aux maladies 
et aux inscctes; Ics geneticicns out rccours a 
des techniques innovatriccs comme ccllc qui 
consisle a selectionner les meillcurcs lignecs re- 
sistanlcs pendant plusicurs cycles de croissancc, 
a inoculer divers agents pathogenes ct a faire 
dcs essais dans dcs environnemcnts dilTercnts, 
d'ahord au Mcxiquc, puis dans le cadre du 
programme international dc pcpinicrcs. On a 
reussi par I'addition continuellc de nouveaux 
materiaux gcnetiques, a mcttrc au point de 
nouvellcs varietes de ble resistant aux rouilles. 
Les eITorts portent maintenant sur la scptoriose, 
le mildiou ct Ic "scab" (Gibbcrclla Saubinctii). 
Les sources dc resistance sont incorporces au 
programme dc developpemcnt et ccrtaincs

lignecs resistantes sont apparucs.
On fait dcs croiscments de bles dc prin- 

tcmps ct d'hiver en vuc d'ameliorer le systemc 
radiculairc du ble dc printemps ct le rendre plus 
tolerant a la secheresse. Lcs selcctionncurs 
csperent aussi quc Ics croisemcnts permcttront 
dc transfcrcr aux blcsde printemps la tolerance 
au froid ainsi que la resistance aux maladies ct 
aux ravageurs. Par la mcmc operation ils 
cherchcnt a donncr aux lignecs dc bles d'hiver 
certaincscaracteristiqucs tcllcs quc Ic nanisme, 
la scnsibilite aux cngrais ct la resistance aux 
ravageurs. Lcs premieres experiences clc croisc 
ments dcs bles dc printemps ct d'hiver ont 
donne dcs resultats cncouragcants.

Un programme d'amclioration du ble durum 
est en cours dcpuis 1968. Lcs bles durum sont 
utilises pour la fabrication dc toute unc scric dc 
pates alimentaircs ct du couscous, aliments 
importants dans les regions meditcrrancenncs 
ct au Proche-Oricnt.

Le ble durum cst cultive aussi en Indc, aux 
Etats-Unis, au Canada, en Argentine, au Chili 
ct en URSS. Des lignees naincs dc ble durum 
a haul rcndcmcnt ct repondant aux cngrais ont 
etc creecs et on a idcntifie dcs genes dc resis 
tance aux principal's maladies. Lc laboratoirc 
dc meuncric ct dc boulangcric du CIMMYT 
vcrilic la qualite industriellc dcs lignees ct les 
geneticL'iis ont expcdie dcs collections a culti- 
ver en pepinicre dans plus dc trcnte pays. Prcs- 
quc tons les pays productcurs de ble durum de 
la region mcditenanecnnc et du Prochc-Orient 
ont produit des bles durum d'origine mcxi- 
cainc au cours dcs annecs 70.

Trllicsilc el or^e On cherclic a ameliorer le 
triticalc. qui est un croiscment dc fromcnt ct de 
seiglc avcc Ics mcmcs mcthodcs quc ccllcs qui 
sont employees pour Ic ble: on lu! a confere 
des genes de nanisme: les plants plus courts 
peuvent absorber plus d'a7.otc et donncr un 
rcndement de hull a ncuf tonnes a I'hcctare 
dans dcs conditions c v pcrimcntales. Commc 
on a pu cvitcr ic dcssv.chcmcnt des grains, le 
triticalc cst maintenant cultive commcrcialc- 
ment. II scrt pour 1'alimentation humaine en 
Europe orientale, pour I'alimcntation animale 
aux Etats-Unis ct pour la distillation du whisky 
au Canada. II tolerc Ic froid ct la sechcressc 
micux quc le ble ct certaincs lignees experimen- 
tales ont unc teneur en proteine ct en lysine
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supc'rieurc ii ccllc clu fromenl on du seiglc. Kn- 
viron 200 millions dc pcrsnnncs mangent de 
1'orge, niais la recherche a surtout portc sur Ics 
especes monde'es qui sont utilisc'cs pour 1'ali- 
mcnlation animalc ct la brasserie. A riictire 
acliicllc. pour amcliorer les types d'orge pro- 
presa la consommation humaine. le CIMMYT 
utilise Ics mcmcs techniques que pout le ble. 
On a trouve dcs sources dc haute tcncur en 
lysine. ainsi que dc bonnes caracte'ristiques 
agronomkiues. 11 iniportera dc produirc ties 
varietes supL;rieurcs pour l*alimcntution hu 
maine ct aniniale dans les regions d'Afriquc du 
Norcl. du Prochc-Orient, dc 1'Himalaya. cles 
Andes ct dc I'Europe oricntalc. oil la faible 
pluviomc'tric. les hautcs altitudes, le froid ct la 
brievete dcs campagncs agricolcs rendcnt ha- 
sardcusc la culture du ble.

Les chcrchcurs du CIMMYT ont pour 
Principe general qu'il faut mcttre an point des 
cereales dc rcmplaccmcnt. tcllcs quc 1'orge el 
le triticale, pour Ics regions ou la culture du ble 
cst marginale et tcllcs que le sorgho pour Ics 
regions ou le mai's est vulnerable. L'orgc ct It- 
sorgho ont, en gros, le memc usage que Ics ce 
reales qu'ils rcmplaccnt ct presentcnt. pour le 
cultivateur, I'avantagc tres apprecie d'unc plus 
grandc securite.

Dirt'dions nouvelles Outre I'amelioration de 
ccs cultures, les obtcntcurs font des experiences 
dc croiscmcnts varies du memc type quc le 
croiscmcnt cntrc blc ct seiglc qui a produit Ic 
triticalc. Dc tellcs rechcrchcs pcuvcnt mcttre 
tres longtcmps a donncr dcs resultats concrcts. 
mais la perspective dc creer dcs cereales vi- 
vrieres plus robustes ct plus prolifiqucs pour 
Pusagc dcs generations futures ne petit ctre 
negligee.

C'cst ainsi quc dcs travaux preliminaircs 
sur le mai's, le sorgho ct le Tripscwum—plante 
sauvagc apparcntec au mai's semblcnt gros de 
promcsses. L<. CIMMYT cultive Tripsacnm en 
pepiniere en vuc de multiplier Ics rcssourccs 
geneliques a la disposition dcs selectionneurs. 
On envisage d'autres croisemcnts tcls quc ccux 
du ble ct de 1'orge. du ble et de 1'avoinc, ainsi 
que du ble ct des graminees sauvagcs. Lc 
CIMMYT entcnd encouragcr les universites ct 
Ics autrcs centres de recherche fondamentalc a 
etudicr plus avant les possibilitcs dc croise 
mcnts varies ct a mencr d'autrcs rccherches

"radicules" qui. a son avis, pre'scntent dcs pers 
pectives prometteuses.

1-n cela. eoinnic par tons scs grands pro 
grammes, le CIMMYT jouera un role titile 
comme centre international il'echange d'infor- 
mations scientitiqucs el de discussion sur des 
questions agrieolcs essenlielles. I.es publica 
tions techniques du CIMMYT en espagnol, en 
anglais ct en franeais sont dill'usces parnii Ics 
spc'cialistcs du ble et du mai's; scs conferences 
ct seminaires reunissent des experts vcnus dcs 
quatrc coins de 1'univers pour purler du ble et 
du mai's. ou bien dc la planilication de la pro 
duction nationale, de renscignement agrono- 
miquc. dc re'qtiilibre cntrc la population ct la 
nourriturc dans le mondc ou dc lout autre sujct 
qui preoccupc Ics mcillcurs csprits dans cc 
domaiiie.

Le CIMMYT dilTuse les techniques nou 
velles par bien dcs moyens: programme mon 
dial d'essais. recherche cooperative, programme 
de formation ct rescau d'ancicns stagiaircs, ser 
vices consultatifs, personnel en posle a 1'etran- 
ger au service des programmes nationaux, 
contacts oflieiels avcc Ics gouvcrncmcnts, Ics 
univcrsiles, Ics organismes donatcurs ct d'au- 
tres instituts de recherche. Vers le milieu des 
annccs 70. le CIMMYT a commence a utiliscr 
un nouvel instrument: les programmes regio- 
naux dans Ics principals zones productriccs 
de mai's ct dc ble. Un cxcmple typiquc cst le 
de'tachemcnt d'un ou deux mcmbrcs du per 
sonnel du CIMMYT dans unc region donnc'e 
ou ils aident a assurer la fiabilitc des donnecs 
fournics par Ics tests; ils organiscnt aussi 
I'echangc dc gcrmen cntrc pays voisins, ils fa- 
cilitcnt Ics contacts cntrc chcrchcurs locaux au 
moycn dc groupes dc travail regionaux ct ac- 
croissent, par des programmes locaux de for 
mation, I'cfTectif dcs tcchnicicns disponiblcs 
dans la region. Dc tcllcs activitcs regionalcs 
sont actucllcmcnt en cours ou prevucs pour un 
avcnir proche en Ameriquc ccntralc, la region 
andinc, PAfriquc tropicalc ct 1'Asic du Sud-Est 
pour Ic mai's; quant au ble, on y travail le sur 
Ics hauts plateaux dc 1'Afrique dc 1'Est et en 
Amcrique du Sud. Les contacts cntre Ics re 
gions ct Ic Siege du CIMMYT au Mcxiquc sc 
multiplicnt.

Ainsi, par dcs moyens tres varies, Ic 
CIMMYT est a 1'ecoute dc 1'agriculturc mon- 
diale.
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CENTRE INTERNATIONAL
D'AGRICULTURE
TROPICALE
Apartado Acrco, 6713, Cali (Colombie)

Lc Centre international d'agricullurc tropicalc 
(CIAT) represcnte unc formulc nouvcllc pour 
les travaux (Pamelioration do 1'agriculture par 
rapport ii ccllc adoptee par le CIMMYT ct 
1'IRRI qui sc specialisent dans une seulc. ou, 
au plus, deux cultures. Lc CIAT concentre ses 
activites principalcs dans unc region donnee  
les basses terrcs tropicalcs dc rhcmisphere occi 
dental. Ellcs portent plus particulierement sur 
six produits qui sont susccptiblcs d'ameliorcr 
considerablcmcnt tant la production vivriere 
dans la region quc la situation des pauvres, tant 
en zone urbaine quo rurale. Lc but principal 
quc sc propose Ic CIAT cst d'ameliorcr les 
techniques dc production dcs dcnrccs suivan- 
tes: viandc dc bocuf, haricots, manioc, mai's, 
riz ct viandc dc pore.

Les regions tropicalcs dc I'Ameriquc la- 
tine sont caractcrisccs par dcs contrastcs trcs 
marques ct par dcs variations infinics. Quc cc 
soient les savancs de haute altitude, oil il y a 
dc bonnes terres ct un climat favorable, les 
rudcs pcntcs dcs Andes, les basses plaincs pen 
fcrtilcs oil alterncnt la scchcressc ct les inon- 
dations. les riches vallccs lluviales ct les deltas 
marccagcux ou encore les forets de pluic im- 
penetrables, toutcs ccs regions prescntcnt dcs 
caracteristiques si diverscs, donnecs par la na 
ture ou faconnecs par la main de rhommc, quc 
les programmes tcndant a amcliorer la produc 
tion agricolc ou a augmentcr Ic bicn-etrc des 
populations prcndront necessaircmcnt dcs for 
mes trcs variccs. Lc CIAT doit fairc ocuvrc dc 
pionnicr, car il n'y a guerc cu de travaux scien- 
tiliqucs cxploratoircs dans la region, pour prc- 
parcr Ic terrain. On commence maintcnant a 
disposer dc techniques pcrfcctionnees, mais on 
doit souvent obligcr les gens, en douceur, a rc- 
noncer a dcs traditions fortcmcnt cnracinces 
pour qu'ils puisscnt mcttrc a profit utilcmcnt 
les connaissanccs nouvelles.

Le champ d'action du CIAT cst limite aux 
regions qui sc trouvcnt en dessous des /ones 
privilcgiecs dcs hauls plateaux. II comprcnd 
dcs terrcs incultes, mais ou Ic potenticl dc pro 
duction est, sinon toujours bon, au moins pas 
sable, et oil les agronomes pcnscnt que la tech 
nique moderne pent apportcr des grands 
changcments. D'autrcs zones ciblcs, tclles quc 
tes vastcs etenducs dc plaincs et les forets de 
pluie, prescntcnt dcs possibilites qui mettront 
au defi les agronomes de 1'avenir.

Les rendemcnts des principales cultures 
out etc faiblcs, dans le passe, a I'cxccption de 
produits d'exportation tcls que Ic colon, Ic cafe 
ct Ic sucre qui ont fait 1'objct de soins particu- 
licrs ct ont bencficie d'importants invcstissc- 
mcnts, en raison dcs devises quc rapporte Ictir 
vcntc sur les marches mondiaux. Lc mais, Ic riz, 
Ic manioc et les haricots qui formcnt 1'alimcn- 
tation dc base de la population, ont generalc- 
mcnt dcs resultats mcdiocres. L'elcvagc dcs 
bovins de bouchcric ct dcs porcins apportc peu 
dc profits, sinon dans les ranches ou les fcrmcs 
cxploites dc facon moderne, ii dcs fins com- 
mercialcs. Pourtant, meme dans ccs cas, les 
problcmcs de nutrition ct dc santc sont souvent 
un obstacle qui cmpeche d'augmcnter la 
production.

L'csscnticl de la production vivriere, 
qu'ellc soil dcstinec a la consommalion hu- 
maine ou a ralimcnlation des animaux, pro- 
vicnt dc petitcs exploitations ct scrt. en grandc 
partic, a I'auto-consommation. Dans ces pe- 
tites exploitations, on invcstit ct on innovc Ic 
moins possible ct on prcnd Ic minimum de ris- 
qucs, non parce quc les paysans sont illcttrcs ou 
arrieres ou qu'ils sont lents a comprcndre Ic 
progres, mais parcc quc Icur experience dcs ca 
prices de la nature ct dcs marches Icur a ap- 
pris quc la prudence est neccssaire pour survi- 
vre d'un;« annee a 1'autrc.
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Or. la survie. menie a ce niveau de sub- 
sislanee. exilic hcauunip d'assiduile et de soin. 
I'armi une population qui s'aeeroit tie y< par 
an. la concurrence se fait chaque annee plus 
vive.

C'es considerations naturelles et sociologi- 
i|iies out inspire les programmes tin (MAT. 
Pour ohtenir un ull'et tie choc, le CIAT choisit 
Ic genre tie recherchcs t|ui aura le plus d'appli- 
calions pratiques pour un protluil domic. Jl 
s'agit. le plus souvent. de recherches oricntees 
vers la production, auxquelles le personnel du 
(MAT pent largement contrilmer et pour 
lesquelles le centre possetle dc:; atouls quc n'ont 
pas les programmes nationaux. Ces travatix 
petivent prendre la forme de criblage sur une 
grande echelle pour decouvrir les sources de 
la resistance atix insecteset aux maladies. Pour 
elargir les recherchcs. il ft'iit souvent evaluer 
les pratiques agronomiques ou culturalcs, no- 
tamment celles qui permeltent d'acheter moins 
d'intrants. II pent aussi etre necessaire tl'entre- 
prendre ties travaux d'expcrimcntation et tie 
classement en vue tie creer des sources de 
genncn permetiant d'ohtcnir ties plantes don- 
nant un meilleur rendcmcm. Le CIAT met le 
resultat tie ses travaux a la disposition ties 
responsables ties programmes nationaux qui 
procetlenl aux derniercs mises au point afm dc 
produire ties varietes exactement adaptees aux 
nombreuses conditions et preferences locales.

Pour atteiiitlre robjectif quo s'est assigne 
le CIAT. c'est-a-dire d'accroitre le bien-etre 
ties populations tie la region, il est indispensa 
ble que les techniques nouvelles puissent etre 
utilisees dans Unites les exploitations dc dimen 
sions e'conomit|iies. Ceci est partieulierement 
important pour les exploitants qui ne disposent 
que d'uu immbiv ires limite d'intrants. line ali 
mentation porcine ;i base de produits locaux 
est particulicrement aUrayanie pour cux. en 
raison du prix elcve des concentres vendus 
dans le conimeree. Des cultures qui sont natu- 
rellenient resisiantes aux maladies les plus fre- 
quentes et aux insectes et capables de donncr 
de hauls rendements avec pen d'intrants per- 
mcttcnt d'aiigmcntcr la production, meme dans 
une agriculture tres pen avancee. Des systemes 
de culture concus pour ohtenir la mcilleure 
combinaison possible de deux especes ou plus 
de plantes cultivees simultanemcnt 1'exemple

le plus courant est celui du mai's ct des haricots 
 prescntent de grands avantagcs pour Fex- 
ploitant dont les terres ont une superficic 
restreinte.

II n'est guere utilc de deeouvrir des tech 
niques tie ce genre, ii moins de les diffuscr clli- 
cacemcnt. C'est pourquoi le CIAT attache 
atitant d'importaiice a son oeuvre de formation 
prol'essionelle et ii ses activites cxterieures. Lc 
centre organise des cours de formation agrono- 
mique pour des specialistes et dcs ehercheurs 
de tons les pays de la region ct pratiquement a 
inus les niveaux. Les programmes sont concus 
en fonetion ties besoins specifiques des sta- 
giaircs. ties organismes et des institutions dont 
ils dependent. Les responsablcs restent en con 
tact avec les organismes agricoles nationaux 
alin qu'il y ait une comprehension reciproque 
dcs prohlemes qui se poscnt ct des solution ii y 
apporter. Une bihliotlieque et un centre de do 
cumentation, ainsi qu'iin service de publica 
tions fournissent regulierement des informa 
tions techniques a tout specialiste qui y fait 
appel.

Un centre tie conferences fournit aux agri- 
culteurs un local pour discutcr dc leurs pro- 
blemes. tenir ties reunions dc travail ou des se- 
minaires. Enlin, ct c'cst pcut-etre le plus im 
portant, les ehercheurs de rang elcve du CIAT 
passent une grantle partie de leur temps sur Ic 
terrain, dans !t , divers pays tropicaux dc 
rAme'rique latine. Ils pcuvent ainsi poursuivre 
leurs recherches et pnrlcr de leurs problemcs 
et de leurs succes avec leurs homologues dans 
la region.

Les activites du CIAT portent principale- 
ment sur trtiis denrees: la viande de boeuf. le 
haricot et le manioc. Les trois quarts environ 
tie son personnel scicntiliquc y sont employes.

Trois a u tres programmes de recherche 
qui concernent 1'alimentation dcs pores, Fame- 
lioration du rh et cello du mai's andin out 
moins d'amplcur. On est en train de mettre sur 
pied un septieme groupc dc ehercheurs spe 
cialise dans la collectc de materiel genetiquc. 
Un groupe d'etudcs speciales, rattachc au 
service du directeur general adjoint dc la 
recherche, va entreprcndrc des etudes explora- 
toircs d'ampleur reduitc sur dcs sujcts qui 
pourraicnt dillicilcment etre inclus dans les au- 
trcs programmes dc recherche ayant trait a des



produits determines. L'une de ces etudes por- 
tera sur Ics problemes auxqucls doit faire face 
le petit cxploitant.

Les buvins tie bouchurie Lcs llanos dc Co- 
lombie, du Venezuela et de 1'Equateur, le 
Campo Cerrado du Brcsil ct les regions analo 
gues dc Bolivic et du Paraguay comprenncnt de 
vastes etcnducs rccouvcrtes d'herbages ct dc 
broussailles qui sont sous-utilisecs ct dont la 
superficic cst evaluec a 300 millions d'hcctares. 
Ccs terres nc se pretcnt quc raremcnt aux cul 
tures, a cause dc la forte acidite ct de 1'infertilite 
des sols, mais pourraient etre exploiters dc fa- 
c.on rentable par I'e'.evagc dcs bovins de bou- 
chcric. Ccpcndant, dans cettc region conime 
dans d'autrcs xones tropicales dc rAmerique 
latinc, il s'en faut de beaucoup quo la pro 
duction dc viande de bcuf nc soil a nieme dc 
realiscr son potentiel.

Lcs mauvais rendements habituels dans 
ccs regions ticnnent a plusieurs causes. La 
premiere est 1'alimcntaticm defcctucusc dcs ani- 
maux, mais leur mauvaisc sante. Ics 1'aibles taux 
de velagc (40 a 50 pour cent) et. en general, un 
elevage mal conduit, cxpliquent aussi la fai- 
blcssc de la productivitc. Dans certains cas, la 
recherche a trouvc des rcmedes qui pourraient 
etre utilises, a condition quc les services dc 
soutien et la vulgarisation beneficicnt d'in- 
vcstisscmcnls sunisants. Dans d'autrcs cas, 
aticun progres nc sera possible sans dcs re- 
chcrchcs pratiques approfondies.

Lcs recherches du CIAT portent princi- 
palcment sur I'anielioration des plantes fourra- 
geres a cultivcr dans les xones de sols alliqucs 
peu fertilesdont il a etc question prccedemmcnt. 
La mise an point et ('introduction dc plantes 
I'ourrageres, notamment dc legumineuses. qui 
sont particulierement nourrissantcs et qui peu- 
vent pousser dans ces cnvironncmcnls, smie- 
lioreront 1'alimentation du betail ct contribue- 
ront a resoudre d'autres problemes de sante 
animalc ct dc conduitc de 1'elevagc. En outre, la 
ponrsuite do la recherche sur rumenagcment 
ties paturages et dcs parcouri, ainsi que sur les 
principaux problcmcs de sante animalc, con- 
tribucra a ameliorcr I'arscnal technique dont 
on dispose.

Lcs specialistes out constitue unc grandc 
collection de legumineuses f'ourrugcres indi 
genes, provenanl dcs zones de sols alliqucs. Us

vont evaluer ct amc'liorer ccs niatc5 riaux en vuc 
de decouvrir les fourragcs nourrissants ct bien 
adaptcs a la region, dont on a besoin. La 
plupart de ccs acquisitions sont des varietes de 
Stylosantlies. Centrosema, Dexniodiiun, Culo- 
pogunimu et Zornia. L'especc la plus courantc 
de legumincuse fourragere dans les regions 
alliqucs est Ic stylosanthes et cettc espece 
prometteuse representc environ la moitie dcs 
specimens.

C'est dans les llanos de Coloinbic quc le 
CIAT niene unc panic importante dc ses tra- 
vaux de terrain sur la production des bovins dc 
bouchcric. II y coopere avec I' "Inslituto colom- 
biano agropccuario" (ICA). Ces travaux out 
conduit a des dccouvertes imporlantes qui 
pcrmcttcnt d'augnienter la production bovine 
sur dcs herbages indigenes ou amcliore's. On 
pent citer conime excmple le sevragc prccoce 
des vcaux. qui permet d'accroitre les taux 
annucls dc vclagc de 43 r r et dc raccoureir de 
quatrc niois ct dcmi les intervalles cntrc lek re 
productions. L'apport de phosphore ct d'oligo- 
elemcnls mincraux a contribue aussi a accroitrc 
les taux de velage dans de fortes proportions. 
Les travaux portant sur la sante des aniniaux 
out perniis de diagnostiquer unc forte incidence 
dcs maladies de la reproduction ct des maladies 
parasitaircs du sang, ainsi que des ectopara 
sites. Les chercheurs font aussi des etudes 
comparatives sur les couts et Ics bc;neliccs de la 
luttc conlre les maladies parasitaircs du sang, 
anaplasmoses et babesioses, ct sur rcfllcacitc 
de la strategic adoptee pour combattrc la fievre 
aphteuse.

Haricots dc plcin champ L'Ameriquc latinc 
produit pres de 35 r 'r dcs haricots comnuins 
iPlicixci'liix viilaarix) du mondc enticr. DCS 
experiences conduites an CIAT out donne des 
rendements alhint jusqu'a quatrc tonnes de 
haricots nains a I'licctare et jusqu'a six tonnes 
dc haricots a ramcs. Ccpcndant Ic rendcment 
moycn dcs exploitations de la region attcint 
setilement 600 kilos environ. Les rendements 
sont satislaisants la oil les haricots sont irrigues, 
convenablemont fertilises ct proteges contre Ics 
ravagcurs. Mais ils sont cxlrcmemcnt faibles 
dans les innombrables parcclles situecs a llanc 
de coteau dont les cxploitants, pour qui Ic 
haricot est 1'alimcnt de base, n'ont souvent 
pas Ics nioycns d'acquerir, meme en petites
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quantites, dcs cngraisou des moycns de protec 
tion dcs plantcs.

Lcs specialistes du CIAT travaiilcnt dc- 
puis 1972 a 1'amelioration du rcndcmcnt et de 
la productivite des haricots dans les cnviron- 
nemcnts d'Ame'riquc latine. Les rcndements 
elcvcs obtcnus dans les experiences constituent 
des objcctifs qui sontcsscntiellcment acccssibles 
dans Ic cadre dc grandes exploitations com- 
mercialcs. Mais les chcrcheurs etudicr/t aussi 
deux methodcs qui dcvraicnt pcrmcttrc a tous 
les paysans d'obtenir dc mcillcurs rcndements 
a un cout abordablc.

A court tcrme, on s'cflbrcc d'nmcliorcr 
les techniques en vuc dc rcduirc an minimum 
les variations des rcndements. La production 
dc haricots exempts dc microbes palhogenes 
transmissible* par les sentences cst 1'une des 
methodcs dont la trcs grande titilitc cst con 
firmee. Ces microbes pathogenes sont ininsmis 
par cerlaincs scmcnces commcrciulcs et. stir- 
tout, par des sentences conservees ;i la ferine 
d'une annce a 1'autrc.

Non seulentent ils nuiscnt a la germina 
tion, mais ils provoquent de graves maladies 
pendant la vegetation. Lcs sentences cxcmptcs 
de ccs agents pathogenes pcrmcttcnt normalc- 
ment d'accroitrc les rcndements dc 50 a 100 
pour cent. Mais dans unc region du Guatemala, 
ccttc simple pratique a permis dc triplcr la 
production.

Le plant dc haricot resiste ntal aux at- 
taques dc nonibrciix inscctes ct maladies. 
Ouellcs quc soient les conditions, il cst done 
indispensable dc maitriscr Ics ravagcurs pour 
obtenir des rendemcnts optima. Par dcs cn- 
quctes dans dcs exploitations dc dimensions 
diverses, on a pu determiner Ics intensitcs 
d'infcstation qui causcnt des pcrtes econo- 
miqucs. Lcs specialistes ont present un mini 
mum dc mcsures de lutte.

Pour donncr dcs rendemcnts satisfaisants, 
les haricots ont besoin d'asscz grandes quantites 
de phosphorc ct d'azotc. Lcs cngrais coutent 
chcr, et. dans bien dcs regions, ils nc sont dis- 
ponibics qu'cn quantite limitcc. C'cst pourquoi 
Ic CIAT chcrchc d'autrcs moyens plus cflica- 
ces dc fournir Ic phosphore neccssairc; il 
etudic le role du rltizobiuni pour capturer 
1'azote ct Ic fixer dans les racines du plant dc 
haricot. Selon dcs experiences recentcs, ccr-

taincs combinaisons haricot-rhizobium peuvent 
fixer plus d'un demi-kilo d'azote par hectare et 
par jour. En periodc vegetative, ces quantites 
seraicnt un utile appoint d'elements fertilisants 
librcs.

A long tcrmc, le choix dc la methode pour 
accroitrc Ic rcndcntent des haricots depend dcs 
progres qu'on espere realiscr grace aux tra- 
vaux d'amelioration du CIAT ct aux program 
mes nationaux. Lc CIAT a etc choisi commc 
centre mondial charge de rccueillir ct de con- 
server Ic germcn de Phaseolns vulgaris et d'au 
trcs espcccs apparentccs.

Aussitot recucillis, Ics nouvcaux speci 
mens dc germcn sont cribles pour 52 carac- 
tcristiqucs. dont Ics factcurs dc resistance et 
Ics modes de croissancc. On a trouve des 
sources de resistance a un grand nombrc dc 
maladies importantcs ct a certains insectcs. Lcs 
hybridal ions sont en cours en vue dc combiner 
ces caracteristiqucs desirables dans dcs vauetes 
de haricots a haul rendcntcnt. pen scnsiblcs a la 
longueur du jour.

A la demandc du GCRAI. le CIAT a pris 
1'initiativc dc nicttre sur pied un rcseau latino- 
antericain de rcchcrchcs cooperatives sur Ic 
haricot. DCS pcpinicrcs cooperatives de rendc- 
mcnt ct d'etudcs sur Ics maladies ont dcja etc 
creees, pour scrvir de terrain d'essai au materiel 
prontetteur provenant du CIAT ct dcs divers 
programmes nationaux dc la region. Ccs ex 
periences faitcs dans dc nombrcux endroits 
diHerents pcrmcttcnt d'observcr ccs matcriaux 
dans dcs conditions tres variables en ce qui 
conccrne I'cnvironncmcnt, les maladies ct Ics 
inscctcs. On sclectionnera le mcilleur materiel 
pour crccr dcs varietcs nouvcllcs ou amcliorccs 
qui scront produites pour les bcsoins locaux 
dans Ic cadre des programmes nationaux.

If numiof La racine amylacec connue sous 
les nonts dc cassava, manioc ou yuca cst la 
dcnree prefercc des populations d'Ameriquc 
latine et dcs Antilles qui la preparent ct la con- 
sommcnt d'unc douzainc de fa?ons diffcrcntes. 
C'est aussi 1'aliment dc base dans dc nont- 
brcuscs regions de I'Afrique et de 1'Asic du 
Sud. Bicn quc pauvrc en proteincs, c'est un bon 
aliment cncrgetiquc. Le manioc, frais ou scche, 
pcut fournir Ics glucidcs neccssaircs a ralimen- 
tation animalc. Lcs feuilles dc trois mois con- 
ticnncnt dc 21 a 309f de proteincs (poids dc
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matierc sechc) et ont etc utilisees par le CIAT 
pour des experiences sur la nutrition des por- 
cins et des bovins.

Cette plantc cst une excellcnte source de 
feculcnts pour divers usages, car scs tubercules 
en sont tres riches. En fait, il cxiste de pctites 
usincs d'extraction de 1'amidon dispersees dans 
de nombreuscs regions rurales, ou elles four- 
nissent une importantc contribution a 1'eco- 
nomic dcs collcctivites locales.

Le manioc, comme c'est le cas d'autres 
cultures, est attaque par les insectcs et les mala 
dies. Mais presque partout, c'est surtout sa 
faible productivite, due a diverscs causes, qui 
pose des problemcs. Les specialistcs \u CIAT 
ont demontre de fa?on concluante iue des 
pratiques simples, conjuguees avec i   ; ipport 
relativcment ivduit d'intrants, peuveni contri- 
bucr a tripler au i.ioins les rcndements actuels. 
Cettc reussite s'cxplique au premier chef par 
I'amelioration du materiel genetique, qui pcr- 
met d'obtcnir un bicn mcillcur rcndement que 
les varietes cultivecs actucllemcnt. La riche 
banque de germcn dc manioc du CIAT con- 
ticnt des specimens plus resistants ou plus 
tolcrants aux principaux organismcs nuisiblcs. 
On a deja obtenu cxperimcntalemcnt des rende- 
ments allant jusqu'a 60 tonnes a 1'hcctarc avec 
dcs types de manioc associant ccs caracteris- 
tiqucs a la capacite d'utiliscr plus cfficaccmcnt 
la lumierc solaire. A 1'echclle commerciale, les 
rendemcnts moycns sur de grandes etcndues 
n'atteigncnt probablement qu'un quart dc cc 
chiffre, ou moins encore.

Par excmplc, dans plusieurs zones de 
Colombic, des experiences regionales dc culture 
du manioc avec pcu d'intrants, mais avec des 
precedes cfficaces, montrent que la production 
pcut etre presque triplee avec des techniques 
relativcment simples et un materiel genetique 
ameliore. Le rcndement moyen dcs exploita 
tions locales ne depassait pas trois a douze 
tonnes a 1'hectare alors qu'avec des methodes 
de culture perfcctionnees, les memes varietes 
locales pouvaient donner 18 tonnes. Dans les 
sols fortement acides ct peu fertiles tres com- 
muns dans dc vastes regions tropicales, on a 
pu obtcnir jusqu'a 25 tonnes grace a des tech 
niques ameliorees et a un emploi judicicux 
des engrais.

On cnseignc ces methodes ameliorees a

des stagiaires de toutes les regions productrices 
dc manioc. En outre, un programme regional 
d'cssais dc materiel vegetal ameliore est ap 
plique dans seize pays. Le CIAT rasscmble, 
resume et diffuse une documentation sur 
toutes les phases de la production du manioc 
et de son utilisation dans le monde cntier.

! i i i/ Lc CIAT a coopere etroitement avec 
1'IRRI et avec Ic programme national colom- 
bicn du riz pour modifier, perfcctionncr ct 
appliquer les techniques nouvelles dans les 
zones tropicales de I'Amerique et y introduirc 
des varietes naines de riz a haul rcndement. 
Ccs activites ont donne des resultats tres 
positifs.

D'apres une cnquetc menee par le CIAT 
dans toute la region, les varietes nouvelles de 
riz, ainsi que les intrants indispcnsablcs tcls 
qu'hcrbicidcs, insecticides, engrais ct autrcs 
techniques ameliorees etaicnt utilises en 1974 
sur environ 750 000 hectares en Ameriquc 
tropicale. Dans cette zone, la production an- 
nuclle totalc de paddy avail augmcnte d'cn- 
viron 1,5 million dc tonnes par rapport aux 
chiffrcs obtcnus six ans plus tot avec dcs varie 
tes ct des methodes dc culture traditionnellcs. 
Cct accroissemcnt dc production sc repartit 
commc suit: 218000 tonnes au Mcxique et 
aux Antilles, 142 000 tonnes en Ameriquc 
ccntralc, 574 000 tonnes en Colombie, 143 000 
tonnes au Venezuela, 77 000 tonnes en Equa- 
tcur ct 132 000 tonnes au Perou.

La formidable augmentation dc la pro 
duction en Colombic cst le resultat d'un vastc 
programme realise en cooperation par 1'ICA ct 
le CIAT. Plus prccisement, il s'agissait de 
mettrc au point ct d'introduire dcs varietes 
naincs ameliorees et dcs methodes dc culture 
concucs pour cllcs. Les succes ont etc obtcnus 
dans les tcrres irriguces, car la culture dc riz 
pluvial a diminue ct son rcndement n'a guere 
varie.

Malhcurcuscment les tcrres qui convien- 
nent a la riziculture irriguce devienncnt rares 
et de nombrcux pays en sont meme totalemcnt 
depourvus. L'enquete economiquc du CIAT 
sur la riziculture devrait aider a definir une 
strategic en vuc d'augmenter la production a 
1'avenir. La maitrisc dcs caux pcrmettra d'irri- 
gucr davantagc de terres ou les rcndements 
pourront augmenter. Mais d'autrcs possibilites
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sc presentcnl tcllcs quc 1'augmcntation du ren- 
demcnt du rix. pluvial ct 1'introduction de riz 
llottants dans Ics rizicres en cau profondc.

On it mis en route un programme tres 
clargi d'cssais varielaux, en cooperation avec 
riRRI. II permcttra d'cvalucr le rendemcnt ct 
la resistance aux maladies dc lignecs avancees 
dc m dans divers cndroits d'Amcriquc latinc. 
Plus dc cent tcchnicicns du riz, formes par le 
CIAT ct 1'IRRI sc trouvent en Ameriquc latine 
et peuvcnl participer a ccs travaux.

l.o niiii's 1-n janvicr 1976. Ics activities de re 
cherche et d'cxperimentalion du CIAT sur le 
nuns out etc cntiercmcnl fusionnecs avcc le 
programme du CIMMYT. Lc role du CIAT 
consiste, notammcnt, a cooperer a la realisa 
tion de ce programme dans Ics Andes et dans 
la /.one tropicale du Brcsil. Sa mission princi- 
palc sera de faciliter I'echangc de materiaux 
el d'informalions entrc le CIMMYT ct Ics 
programmes nalionaux. dc renforcer la partici 
pation regionalc et nationale aux essais varie 
taux ct de mettre uu point dcs systemes amc- 
liorcs de production du mai's.

Plus precisemcnt. ce programme de co 
operation comprend notammcnt les activites 
suivantes: 1) renforcer le role des programmes 
nalionaux dans la recherche axee sur les pro- 
hlemes speciliques de chacun dcs >ays on dc 
la /.one andinc en general; 2) encourager la dis- 
trihution et ('experimentation locale de varie- 
Ics prometleuscs. mises au point dans Ic cadre 
des programmes d'amelioralioii nationaux ou 
inlcrnationaux; 3) aider les rcsponsablcs dcs 
programmes nationaux a claborcr et mettre en 
oeuvre les programmes dc formation dans le 
domainc dc la production du mai's: 4) intensi- 
licr Ics clTorts pour ameliorer le mai's farincux 
des lerrcs haules, qui rcpresentc un important 
pourccntage dc la production globalc de mai's 
et qui cst prcsquc entierement destine a la con- 
sommution humainc.

DCS rcchcrches antericurcs faitcs au CIAT 
ont montrc qu'un certain nombrc dc varietes 
a tigcs courtcs produites par les programmes 
nationaux on intcrnationaux donnent des ren- 
dements cgaux on superieurs a ceux dcs varie 
tes et hyhridcs normaux a longue tige. avec 
I'avantagc que Ic risque de verse est reduit. 
En cas de vents violcnts ou de fortes pluies. les 
varietes normales sont tres sujettes a la verse.

Les premieres tentatives d'introduire des 
mai's opaque 2 a forte teneur en proteines et a 
grain tendrc ont etc tres mal accueillies par les 
consommatcurs. Dans le cadre des programmes 
nationaux de la zone andinc, on est en train de 
tester de nouvcaux types de mat's qui ont la 
meme exccllente teneur en proteines, mais sont 
du type a grain dur qui est micux acceptc.

Porcins Le chcptcl porcin des basses terres 
de I'Ameriquc tropicale compte cent millions 
d'animaux dont 909r sont cleves dans Ic sec- 
tcur dc 1'agriculturc de subsistancc. Une ali 
mentation ct des pratiques d'clcvage defec- 
tucuses, ainsi que de mauvaiscs conditions 
d'hygiene sont les principaux obstacles a une 
production cfficace.

Dans Ic cadre du programme du CIAT 
consacre aux porcins, on a fait deja un gros 
effort de rechcrclie, mene avcc rclativcmcnt peu 
d'intrants, en vue de la formation ct dc la co 
operation Internationale. Les projets de recher 
che ont permis dc rccuciilir une documentation 
de base sur ('utilisation dc dcnrees nouvellcs 
pour 1'alimcntation des porcins. Parmi ccs ali 
ments figurcnt Ic manioc, Ics banancs dc rebut, 
le mai's opaque 2. la mclassc de sucrc dc cannc, 
Its polissurcs de riz, la farine de graines de 
colon el Ics proteines dc tcuilles. Les resultats 
dc ccs rechcrches ont servi dc base a dcs tra 
vaux menes en cooperation avcc Ics institu- 
lions nationales. notamment P'lnstiluto nacio- 
nal de Investigaciones agropccuarias" (INIAP) 
en Equateur et PICA en Colombie.

Les rccherchcs sc poursuivent sur la nutri 
tion ct sur Ics autrcs aspects de la production 
de porcins. Ccpcndant, un transfert dcs tech 
niques cxislanles cst essenticl au dcvcloppe- 
mcnt de la production porcine en Amerique 
latinc. Le programme vise done maintenant a 
intensifier les efforts de formation au CIAT et 
dans les pays interesscs. Au mcme moment, une 
equipe integrec de cooperation Internationale 
pour 1'assistance technique participe active- 
mcnt a ('amelioration de la production des por 
cins en Bolivie, au Costa Rica et au Perou, en 
cooperation avcc les institutions de ces pays.

Germi-ii Lc CIAT est en train dc mettre sur 
pied un centre de materiel genetique pour 
1'aider a remplir ses obligations qui consistent
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a entretenir, evaluer ct distribucr des collec 
tions completes de germen de haricots I'haseo- 
lus, de manioc ct dc ccrtaincs cspeccs de 
legumineuses fourragercs des tropiqucs. Des 
banques dc gcrmcn de ccs groupes de plantes 
exigent des installations specialcs pour le stoc- 
kage et la manutention, ainsi quc des experts 
ayant une formation ct une orientation appro- 
prices et qui peuvent consacrcr tout leur temps 
a cc travail.

Etant donne que des installations sembla- 
bles peuvent scrvir pour les trois groupes de 
plantes, un centre unique serait plus cflicacc 
que trois unites differentcs fonctionnant dans 
Ic cadre de trois programmes.

Formation Le CIAT a acquis une reputa 
tion intcrnationalc pour la qualite dc son pro 
gramme de formation qui repond a deux 
objectifs principaux: prcmierement il s'elTorce 
d'aider les responsables des programmes na- 
tionaux dans les pays en voic dc dcveloppe- 
mcnt a renforccr Icurs capacites dans lus 
domaines dc la recherche et du developpemcnl 
agricolcs; deuxiememcnt, il cherche a crecr 
une rescau de chcrcheurs specialises dans les 
divers produits. Ccux-ci contribucront a 1'adap- 
tation locale et a la diffusion des techniques 
mises au point dans le cadre des programmes 
dc recherche du CIAT.

Dcpuis le debut dc ses activites dans le 
domaine dc la formation en 1968 jusqu'a la fin 
de 1975, environ 600 specialistes ont etc 
formes par le CIAT. Les cours de formation 
du Centre comprcnncnt cinq categories diffe- 
rentes: internal pour stagiares deja diplomes, 
avec deux branches: recherche ou production; 
bourses de recherche du niveau de la maitrise 
ou du doctoral; stages speciaux et, depuis peu,

bourses pour titulaircs d'un doctoral. En outre, 
le Centre olTrc un emploi a court tcrmc a des 
specialistes reputes appartcnant a des institu 
tions nutionalcs dc Icurs pays respectifs, qui 
pourront ainsi profiler de leur visile au CIAT 
pour apprendre tout en travaillant.

Les activites des stiigiaircs sont oricniecs 
vers des produits determines. Elles sont axces 
stir la recherche par discipline portant sur un 
produit donne, mais dans Ic cadre d'un travail 
d'equipe pluridisciplinaire. Le but poursuivi 
est d'"instruire des instructclirs", dc former des 
professcurs univcrsitaircs ct des responsables 
de programmes dc recherche ct de production.

Ces derniercs amices, environ la moitie 
des parlicipants aux programmes dc formation 
ont emarge au budget central du CIAT; pour 
Tautre moitie Ic linancemcnt provenait dc 
sources cxterieures au Centre.

Cooperation intcrnationalc Les activites cx- 
tericures du CIAT ont officicllcnient debute en 
1976 sous la direction d'un dircctcur general 
adjoint dc la cooperation Internationale. Le but 
poursuivi csl d'assurcr un transfer! rapide ct 
cllicacc des techniques, nouvcllcsou non, utili- 
sccs par le CIAT pour ses proprcs produits, 
aux inslituts de recherche agronomiquc et aux 
organismes de production agricole des dilfc- 
rcnts pays de la region, etant enlcndu que la 
dilTusion dc la technologic au niveau des ex 
ploitations agricolcs rclevc dc ccs organismes 
nationaux. Lc service de cooperation interna- 
lionale vcillc aussi a cc qi;.; des rapports cor- 
diaux et fructueux s'etabiisscnt cnlrc le CIAT 
cl sa clientele. II dispose d'unc bibliolhequc, 
dc services d'informalion, dc programmes de 
formalion ct de conferences qui 1'aidcnt a ac- 
complir sa mission a 1'extcrieur.
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INSTITUT 
INTERNATIONAL 
D'AGRICULTURE 
TROPICALE
P.M.B. 5320, Ibadan (Nigeria)

L'lnstitut international d'agriculturc tropicale 
(IITA) a etc cree en 1967 a la suite d'un accord 
avec Ic Gouvernemcnt nigerian qui 1'a dote de 
millc hectares de terrcs, situees prcs de runi- 
versite d'lbadan I'un dcs mcillcurs centres 
d'enseignemcnt dc 1'Afrique.

L'lITA s'cst fixe coinmc objcctif principal 
I'amelioration qualitative ct quantitative des 
cultures vivrieres dans Ics basses plaincs 
des tropiques humides. Lcs populations dc 
cette region agro-climatique s'alimcntent avec 
unc grandc varicte de plantes cullivees. L'lITA 
a axe ses recherches sur cellcs qui parais- 
sent les plus imporlantes. L'lnstitut s'clTorce, 
notamment, de resoudre Ics problemes qui se 
posent quand on cst oblige d'abandonner Ics 
systemes de culture generalcmcnt repandus. 
Dans la plupart dcs pays tropicaux, 1'agricul- 
turc ctait traditionnellemcnt une activite dc sub- 
sistancc avec peu d'intrants ct un fort coefficient 
de main-d'oeuvre. A I'cxception dcs zones rizi- 
colcs, le systeme le plus repandu etait 1'agri- 
culture itincrante. Apres une courte saison dc 
culture, les terrcs, pendant unc perioclc plus 
longue, restent en jachcre dc broussc. Pendant 
cette pcriode de jachere, le rccyclagc dcs 
elements fcrtilisants est assure par le recru qui 
rend au sol cc que les cultures ont cxporte. DCS 
matieres organiques provcnant des plantes qui 
pourrissent cnrichisscnt la tcneur du sol en 
humus ct alimcntcnt une population biologiquc 
active qui permet de rctablir unc structure 
favorable.

Les populations d'insectes et Ics orga- 
nismes pathogenes qui reduisent Ics rendements 
diminucnt en I'absencc dc Icurs holes. L'acidite 
du sol cst combattuc par la cendre alcalinc dcs 
fcux allumes pour detruire le recru ct fairc

place nette en vue dc la nouvelle culture. L'ero- 
sion du sol est rcduite an minimum. En cITet, 
la plupart dcs parcelles sont si petites quc Ic 
ruisscllcmcnt produit par Ics intenscs pluics 
tropicalcs nc risque guere dc former dcs tor 
rents erosifs. En outre, la pratique courante de 
la polyculturc a pour eITct quc pendant la plus 
grande panic dc Panncc, unc plantc d'une 
especc ou d'unc autrc cst en tcrrc. En gros, Ic 
systeme itinerant est un systeme stable, ayant 
un equilibre nalurcl cl qui fournit une alimen 
tation sutisfaisantc a un nombrc limite de 
gens vivant sur unc supcrlicic suffisante.

Mais cct equilibre est de'truit par 1'accrois- 
semenl de la population dcs pays tropicaux ct 
de scs bcsoins de tcrrcs h divers usages. Pour 
satisfairc la demande accrue de dcnrecs alimen- 
laircs. I'cxploitant cst oblige" dc cultivcr unc 
plus grande partie dc sa tcrrc pendant une plus 
grandc panic du temps ct dc raccourcir d'au- 
tant la pcriode dcs jucheres pendant laquelle 
Ic sol se rcstaure, ou mcmc dc I'climiner en- 
tiercmcnt. Dc nouvcaux problcmcs sc posent 
alors. La fertilite ct la tcneur en matieres 
organiques du sol declincnt, ccpcndant quc 
Perosion augmcntc; la structure physique du 
sol se degrade; on ne peut plus hitter efncace- 
mcnt conlrc les mauvaises herbes; enfin les 
inscctcs ct Ics maladies posent davantage dc 
problcmcs. Lc rcsultat net est quc chaquc par- 
cclle dc tcrrc produit moins dc nourriture ct 
quc Ics rcssources naturelles irremplac,ables sc 
deteriorent gravement et pour longtcmps.

Pour ameliorer qualitativcment et quanti- 
tativcmcnt Ics cultures vivrieres dans les tro 
piques, il nc suffit done pas dc creer des varietes 
nouvclles de plantes et d'introduirc de nouvcllcs 
techniques agronomiques. L'lITA a releve Ic
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deft et s'efTorcc de rcsoudrc les problemes que 
pose le rcmplacement de 1'agriculture itine- 
rante par des systemes plus productifs d'utilisa- 
tion du sol. De tels systemes sont necessaires 
pour augmentcr la production de denrees 
alimentaires dans les regions tropicales et 
ameliorer ainsi les conditions d'existencc de 
millions dc gens.

Pour relever cc dcfi, 1'IITA agit sur trois 
fronts. En premier lieu, il y a les recherchcs ef- 
fcclues sur les terrains de 1'IITA pres d'lbadan, 
ct en d'autrcs licux situes pour la plupart (rnaij 
pas toujours) en Afriquc au sud du Sahara, 
ainsi quc les travaux eITectues en collaboration 
avec les programmes, institutions et organismes 
nationuux. En deuxicme lieu, 1'IITA dispense 
unc formation dans les disciplines interessant 
la recherche et la production en vue d'accroitre 
le nombrc et la competence des hommes qui 
oeuvrent a la solution des problemes de la pro 
duction d'aliments sous les tropiqucs, on de 
ceux qui sc dcstinent a ce genre de travail. La 
troisiemc methode est la diffusion d'informa- 
lions par la distribution de documents et I'or- 
ganisation de conferences, groupes de travail 
et seminaires pcrmettant de faire profiler les 
specialises du mondc entier du resullat des 
recherchcs ct des nouvelles techniques de 
production.

Les travaux dc recherche de 1'IITA 
s'articulcnt en quatre programmes. Les trois 
premiers conccrncnt les cultures: ce sont les 
programmes d'amelioration des cereales, des 
legumineuses a graines, enfin des racines et 
tubcrculcs. Lc qualricme programme qui 
porte sur les systemes de culture doit faire la 
synlhese de toutes les aclivites de recherche de 
1'IITA et decouvrir des methodes valables pour 
remplacer les pratiques agricoles traditionnelles 
dans les tropiques. Les materiaux et les metho 
des miscs au point par les programmes consa- 
cres aux plantes cultivees sont utilises par les 
chercheurs du programme consacre aux sys 
temes dc cultures pour determiner 1'utilisation 
optimum des ressourccs disponibles.

Le resultat de ces recherches est com 
munique aux programmes sur les plantes 
cultivees pour orienter les travaux des spe- 
cialistes visant a mettre au point des varietes et 
des pratiques agronomiques ameliorees. Lc but 
supreme est de satisfaire aux besoins des petits
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exploitants. Dans tous les programmes, les 
travaux de recherche integree visent a mettre 
au point un materiel vegetal, des combinaisons 
de cultures et des systemes de gestion agricole 
qui soicnt a leur portee, du point de vue eco- 
nomique et du point de vue ecologique.

1'lnntcs-racinc.s ct (ubercules: Ic manioc Les
plantes-racines et les tubercules, qui sont riches 
en calories, mais pauvres en proteines, fournis- 
sent ['alimentation de base des populations de 
nombreuses regions tropicales. Le manioc, par 
cxemplc, est la source principale de calories 
pour quelquc 300 millions de personnes. 
Ameliorer ccs cultures qualitativcmcnt ct quan- 
titativcment, c'est ameliorer I'alimentation de 
ccs populations.

Le programme d'amelioration des plan 
tes-racines ct des tubercules de 1'IITA donne 
la priorite absolue au manioc. L'igname, la 
palate douce ct le laro viennenl ensuile, par 
orclrc d'importance. Lc principal objectif vise 
par le programme de recherche est de reduire 
au minimum les facteurs qui actuellement limi- 
tcnt la production, de mettre au point des plan 
tes adaptees aux systemes de culture plus per- 
fcclionnes ct d'ameliorer la qualite des produits 
destines a Talimentalion humaine. On cherche 
notammenl a produire des variety's ameliorees 
en vue d'une production maximum a 1'hectare 
dans un minimum dc temps, par la mise au 
point de types qui s'adaptenl facilemenl, qui 
resistcnt aux principaux ravageurs, qui re- 
pondent a une meilleure gestion et qui assimi- 
lent mieux les hydrates de carbone. On cherche 
aussi a creer des genotypes qui se pretent mieux 
a une mecanisation nidimentaire, a augmenter 
la valeur nulrilive des vegetaux sans reduire 
leurs autrcs qualites positives et a ameliorer 
les modes de multiplication, notamment des 
ignames et des palates douces.

Les progres realises grace aux travaux de 
1'IITA sur le manioc permettenl des mainte- 
nanl de dislribuer aux exploilants, dans le 
cadre des programmes nationaux, da> lignees 
a haul rendement et resistantes aux maladies. 
Pour une tres large part, ces travaux avaient 
pour but de decouvrir des facteurs de resislance 
aux deux maladies les plus graves pour la pro 
duction de manioc en Afrique: la maladie dp 
la mosaique el le deperissemenl bacterien. Les 
lignees ameliorees de manioc provenant, par



exemple, d'Amerique latine reussissent gene- 
ralement mal en Afrique a cause des mala 
dies et d'autres problemes d'environnement. 
Les specialistes du manioc de PIITA ont crible 
depuis 1972 environ 100 000 genotypes par an 
pour determiner leur resistance ''i la maladic 
de la mosaique et au deperissemei't bacterien 
du manioc. Us ont reussi a identifier des fac- 
teurs de resistance a ces deux maladies et s'em- 
ploient a les incorporer dans les varietes a 
haut rendement adaptees aux conditions loca 
les. Les plus prometteuses d'entre elles sont 
testees dans des conditions agro-climatiques 
tres variees. Des experiences recentes faites en 
Sierra Leone, au Liberia et au Togo ont con- 
firme la resistance des lignees de manioc de 
1'IITA a la maladie de la mosaique. D'autres 
experiences, faites au Zaire, ont montre la 
forte resistance dc ces lignees a 1'anthracnose.

Ignamcs Les decouvertes recentes de PIITA 
ont ouvert la voie a une amelioration plus ra- 
pide des ignames. La plupart des tentatives an- 
terieures de reproduction des ignames blancs 
(Dioscorea rotundata) a partir de semences, en 
vue de produire des plantes ayant une plus 
grande diversite genetique, ont echoue.

Cependant, en 1972, les chercheurs de 
FIITA ont trouve la solution du probleme de 
la germination: ils ont identifie des semences 
viables et decouvert 1'existence, jusqu'alors in- 
connue, d'une periode de dormance de trois 
mois. Depuis lors, 1'IITA a produit, a partir de 
semences, plus de 50 000 genotypes d'ignames 
qui presentent une grande diversite genetique 
en ce qui concerne le type de plant, les modes 
de floraison et de fructification. Cette grande 
diversite genetique est a la base des travaux 
d'hybridation pour obtenir des ignames amc- 
liores. Le germen de I'igname peut mainte- 
nant etre recueilli, entrepose et distribue aux 
specialistes du monde entier sous forme dc 
semence et non plus de tubercules volumineux 
et rapidement perissables. En outre, on a ainsi 
rendu possible a 1'avenir une production com- 
merciale de semences ameliorees, en utilisant 
des tubercules produits a partir de graines, 
diminuant d'autant les frais du producteur.

Lcgumineuses a graines Les Icgumineuses a 
graines sont une source importantede proteines 
bon marche pour les populations des tropiques.

Elles peuvent devcnir plus importantes encore 
a mesurc qu'augmcnteront les rendemcnts. Le 
but principal du programme d'amelioration 
des legumineuses a graines de 1'IITA est dc 
mettre au point des legumineuses ayant une 
bonne resistance intrinsequc aux ravagcurs c! 
aux maladies et qui peuvent utiliser efficacc- 
ment les elements fertilisants du sol ainsi quc 
la lumiere solaire pour donner constamment de 
hauts rcndcments. La culture des legumineuses 
est aussi un element important des systcmcs 
d'agriculture ameliores qui n'exigent quc peu 
d'intrants. La raison en est quc Ics bactcries 
dc leurs racines fixent 1'azotc atmospherique et 
ameliorent ainsi la fertilite du sol.

Le programme d'amelioration des legumi 
neuses a graines dc I'lITA est axe surtout sur 
les principals legumineuses de la region: 
niebe, haricot de Lima, soja et pois cajan. DCS 
travaax moins importants portent sur les autrcs 
legumineuses qui peuvent avoir leur place dans 
les systemes agricoles qui commcncent a appa- 
raitre: dolique tubercux. dolique de Floridc et 
loticr rouge. Les methodes integrecs d'ame 
lioration des legumineuses a graines compor- 
tent le criblage pour le rendement potenticl, la 
resistance aux maladies, aux insectes et aux 
virus. 1'cfficacite de la photo-synthesc, I'adapta- 
bilite cgale a la monoculture et a la polyculture, 
cnfin 1'acceptation par les consommateurs.

Des specialistes de 1'amelioration des ve- 
getaux en general, de la genetique, de la phyto- 
pathologie, de la physiologic des plantes, de la 
biochimie et de la microbiologie participent 
aux travaux de I'lITA sur 1'amelioration du 
niebe. L'lITA collaborc dc fa?on constante, 
sur les problemes fondamentaux, avcc la station 
experimentale de Rothamsted, les universites 
de Reading, Durham, Cambridge et Londres 
(Wye College), ainsi qu'avec 1'universite de 
Gembloux. Le germen ameliore est distribue 
de facon reguliere par les soins des organismcs 
nationaux pour servir dans des essais unifor- 
mes, des experiences cooperatives d'agronomie 
ou de protection et comme materiel pour tester 
la resistance aux insectes ct aux maladies dans 
des conditions variees. La methode integree, 
dont les recherches sur le niebe sont un exem 
ple, a donne des resultats positifs. En avril 
1975, on a pu annoncer que trois souches de 
reproduction de niebe pouvaient etre utilisees
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en tant que materiel genetique adapte aux con 
ditions ecologiques du Nigeria central. Ce 
materiel est distribue pour de nouvelles etudes 
exploratoires ou commcgeniteurs. Deux autres 
souches facilcmcnt adaptables et a haul rende- 
ment sont dccrites et peuvcnt elre obtenucs 
pour Ics mcmcs usages.

Ccs deux souches possedent une resistance 
polyvalentc a certains insectes ct maladies ct 
ont donne.dc bons resultats dans des essais 
conduits en divers endroits.

La plupart des souches de niebe utilisees 
dans Ics programmes d'cssais de rcndement de 
I'lITA provicnnent maintcnant du programme 
d'amelioration des plantcs ct ne som plus selcc- 
tionnees dans des collections dc gcrmen. Le 
noinbrc de souches testecs dans Ics essais pre- 
liminuircs de rcndement pendant la premiere ct 
la dcuxieme campagnes de 1975 a etc dc 93 ct 
127 rcspectivcmcnt, soil le double des chilTrcs 
de 1974. Dans les phases ulterieures Ics essais 
ont porte, pendant la premiere et la deuxieme 
campugncs de 1974. sur 22 et 15 souches 
rcspcctivcment cl, en 1975, sur 100 ct 115 
souches.

Soixantc-quatre institutions cooperantes 
dans 31 pays d'Afrique, d'Asie ,-t d'Amerique 
latine ont participe en 1975 aux essais des 
nouvelles souches ameliorecs, mises au point 
par I'lITA. Pres dc 70% de ces essais ont eu 
lieu en Afriquc.

Un autre important progrcs recent est ia 
decouvertc d'unc methode simple pour com- 
baltre Ics charancons qu? attaqucnt le niebe 
dans Ics entrepots. Ellc consiste ii tremper les 
graines de niebe dans de 1'huilc d'arachidcs, 
que I'on peut se procurer facilement et a bas 
pdx. Lcs scmences traitees a 1'huile d'arachides 
sont immunisees centre les charancons pour 
plus dc six mois et germent normalement quand 
on Ics plante.

Amelioration des cerenlcs Le programme 
d'amelioration des cereales dc I'lITA est axe 
surtout sur le ma'is et le riz et il est realise en 
etroite cooperation avec PIRRI et le CIMMYT. 
Unc priorite est donp.ee aux recherches visant a 
repondrc aux exigences d'cmplaccments deter 
mines, mais portant sur tous les aspects de la 
production de cultures ameliorees. Les spe- 
cialistes du mai's de I'lITA creent et selection- 
ncnt des varietes qui conviennent aux forets,

aux savanes et aux regions tropicales de 
moyenne altitude. Us r.oncentrent leur atten 
tion sur des faoteurs te)s que la resistance aux 
maladies et aux insectes, la haute teneur en 
proteine, les plants a tigc courte et le comporte- 
ment dans des sols difficiles.

Les specialistes de I'lITA participent a 
des programmes d'agronomie et d'amelioration 
du mai's dans d'autres pays africains. Les tra- 
vaux d'agronomie comportent des essais de 
variues et des recherches experimentales au 
nivcau des villages. La phase de selection abou- 
tit a des varietes ameliorees, adaptees aux con 
ditions locales et permet de fournir aux pepi- 
niercs dc semcnces des varietes qu'il a etc de 
cide de difTuser. L'lITA participe aussi a des 
essais eflectues a la fermc avec des "mini- 
neccssaircs" en vue d'ameliorer 1'cnsemble des 
pratiques actuclles ct accelerer 1'adoption des 
techniques pcrfcctionnecs par les exploitants.

Lcs specialistes du riz s'interessent aux 
varietes adaptees aux diverses zones ecologi 
ques del'Afrique ou I'on pratique la riziculture. 
Us conccntrent leur attention sur la resistance a 
la piriculariose et aux insecles, la tolerance aux 
sols difficiles ct le comportement general du 
riz, tant aquatique que de culture seche. La re 
cherche porte sur la lutte centre les mauvaises 
hcrbcs et sur d'autres facteurs agronomiques 
tels que la mecanisation, les problemes du sol 
et 1'adaptation physiologique.

Les etudes sur la production agricole dans 
divers pays d'Afrique occidentale fournissent 
des donnees interessantes pour orienter la re 
cherche. Les activites exterieures comportent 
des experiences agronomiques dans des milieux 
tres divers, en collaboration avec les respon- 
sablcs des programmes nationaux de recherche 
sur le riz. Lcs resultats des essais sont transmis 
aux exploitations dans le cadre des programmes 
nationaux de vulgarisation.

Systcmes <!<> culture L'objectif vise par la re 
cherche integrce pluridisciplinaire de PIITA 
sur les systemes de culture est d'aider les ex 
ploitants a abandonner le systeme traditionnel 
d'agriculture itinerante et de jacheres naturelles 
au profit de la culture continue qui permet 
('utilisation optimum de la terre, de Peau et de 
la main-d'oeuvre. Ce programme fait appel a 
des disciplines tres diverses, telles que 1'ecologie 
et les autres sciences interessant 1'environne-
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ment, les methodes culturales, la mecanisation 
de Fagriculturc et les aspects economiques des 
systemes de culture traditionnels et perfection- 
nes. Cette recherche fait usage des resultats 
obtenus par les programmes de recherche 
orientes vers des produits determines, et, en 
rctour, fait profiler ceux-ci de ses propres con 
clusions, qui aident a determiner les domaines 
nevralgiques prioritaires.

Les specialistes des systemes dc culture 
menent des recherches fondamentales et dcs re- 
cherches appliquecs sur Pamenagement du sol. 
Ces enquetes ont pour but de reduire au mini 
mum les pertes de sol et la deterioration qui 
resultent de 1'adoption de systemes de produc 
tion plus intensifs. Des techniques de labour 
minimum ct le paillage avec des residus vege- 
taux ouvrent des perspectives prometteuses a 
cet egard. On est en train d'organiser un reseau 
cooperatif international dc conservation du sol 
qui sera coordonne par le programme dcs sys 
temes de culture de 1'IITA.

D'autres recherchcs sur les systemes de 
culture sont axees sur les problemcs de la ferti- 
lite. Elles ont pour objet de mettre au point des 
systemes dc production qui n'exigent que pen 
d'engrais chimiques qui coutent trop cher et 
que souvent 1'exploitant agricole africain ne 
pcut pas se procurer. Unc methode qui parait 
prometteuse consiste a tirer le maximum de 
profit de la culture intercalaire, la forme de cul 
ture la plus courante, qui consiste a introduire 
des legumineuses a graines appropriees dans 
les melanges de cultures traditionnels.

Les etudes sur les sols hydromorphiques 
sous-utilises des tropiques revelent leur im 
portant potentiel de production vivriere, essen- 
tiellement en ce qui concerne le riz. Toutcs les 
recherches sur les systemes de culture compor- 
tcnt des essais pour determiner si une telle 
production serait viable du point de vue 
economique et si elle serait acceptee par les 
agriculteurs africains.

Le genie agricole constitue depuis peu un 
nouveau chapitre du programme des systemes 
de culture de 1'IITA. Les travaux portent en 
priorite sur la conception et la fabrication de 
materiel agricole et d'outils qui doivent com- 
p!6ter les nouveaux systemes de culture. Ce 
materiel et ces outils sont congus principale-

ment pour 1'usage dcs petits cxploitants des 
regions tropicales. Pour que ceux-ci puisscnt 
les acque'rir a un prix abordable, les ingcnieurs 
agronomcs dc 1'IITA vcillent a ce qu'ils puis 
scnt etre fabriques sur place. On a fait un 
effort tout special pour obtcnir des recoltes 
maximum par le moyen de cultures multi 
ples ou intcrcalaircs, avec le minimum de 
pcinc et dc labeur. La formulc du "moindre 
cITort" a etc adoptee conime theme dcs recher 
ches dans Ic cadre dc ce chapitre du programme. 

Le programme dcs systemes de culture dc 
I'lITAillustre la mcthodcintegrcc adoptee pour 
tous les travaux dc recherche et de formation 
en vuc dc resoudre les problemcs. Tons les 
autrcs programmes apportcnt dcs elements a 
la recherche sur les systemes dc culture ct 
prolitent, en retour. dcs rcsultats de ccllc-ci. 
Ainsi done, les travaux dc chacun ne sont pas 
dcs etudes isolecs sur cliaque parametrc pro 
duction consider** indc'pcndanimcnt dcs autrcs.

I'rojcls spccianx Depuis bien dcs annc'es les 
specialistes sont conscicnts dc la neccssitc de 
rasscmbler ct conservcr la divcrsite gcnctique 
dcs plants cultive's. Cctte divcrsite constitue unc 
rcssourcc naturclle inestimable parce qu'cllccst 
la matierc premiere csscntiellc et irremplacable 
dcs travaux d'umelioration dcs planlcs. au- 
jourd'hui ct dans 1'avcnir. Mais c'est unc rcs 
sourcc vulnerable que le progrcs acccMcrc dc 
1'agriculturc pcut eroder ct mcmc faire dispa- 
raitrc, notammcnt dans les zones ou les sys 
temes d'agriculture traditionnels utilisent de 
nombreux cultivars divers et souvent primitifs. 
Ces systemes sont encore arrieres.maispcuvent 
connaitrc a 1'avenir dcs transformations consi 
derables qui s'accompagneraient d'une grave 
perte de ressources genetiques.

Pour preserver les ressources genetiques 
dcs plantes vivriercs de I'Afriquc, un nouveau 
projct a etc elabore en 1975, avec la collabo 
ration du bureau international dcs ressources 
phyto-genetiques (BIRPG). II a pour objet de 
rassembler et conserver les ressources geneti 
ques des legumineuses africaincs, des plantcs- 
racines et des tubercules. Quatre botanistes 
travaillant a la realisation de ce projct vont 
parcourir 1'Afrique au sud du Sahara pendant 
environ six ans. Us vont rassembb/; les res- 
sources genetiques des legumineuses, des 
plantes-racines et des tubercules servant a
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I'alimenlation humainc ct produitcs surtout par 
Ics sysiemes dc culture traditionnels. Us etu- 
dicront minutieuscmcnt les collections a 1'IITA 
en vuc dcs Ics conscrver effectivement ct de 
prcparer unc documentation qui sera utilc aux 
specialises du monde cntier.

Le projct FAO/Ccntrc al'ricain de stoc 
kage ruralcstplcincmcnvoperationncl a 1'IITA. 
La phase initiate vise deux objectifs principaux.

Lc premier cst de rccueillir des donnees 
sur Ics structures et Ics mcthodes de stockage 
des exploitations agricolcs en Afrique au sud 
du Sahara ct Ics pcrtes en cours d'entrcposage. 
Ccs donn°cs scrviront de base aux projcts dc 
recherche ct dc vulgarisation destines a amelio- 
rcr Ic stockage rural.

Lc deuxicmc objectif cst d'evaluer les 
mcthodes cxistantcs ct ameliorecs de sechagc 
ct dc stockage du mai's ct dc stimuler Ics 
programmes de vulgarisation pour repandrc 
dcs structures et dcs methodes convenant aux 
regions intcressees. Les premieres etudes ont 
rcvelc unc similitude frappantc des structures 
et dcs mcthodes adoptees par les cxploitants 
dans Ics differentes Hones climatiques. Mais en 
general Ics petits exploitants n'ont pas adoptc 
Ics nouvcllcs mcthodes amcliorees dc stockage 
ct Ic Centre truvaillc en priorite absoluc sur 
cc probleme.

Activifcs exlerieiircs La diffusion des rcsul- 
tats dc la recherche par la voic des program 
mes, institutions et organismcs nationaux est 
un aspect fondamcntal dcs activites intcrnatio- 
nalcs de 1'IITA. Si Ton veut atteindre Ic but 
qu'on s'est assigne, c'cst-a-dire ameliorcr 
quantitativement ct qualitativement Ics cultures 
vivrieres dans les tropiques, il cst indispensable 
quc, dans tous Ics pays desservis par 1'IITA, Ics 
riisultatsobtenus dans Ic cadre des programmes 
dc recherche soicnt connus au niveau dcs ex 
ploitations ct y excrccnt leur cffet.

L'llTA collabore ctroitement avec les 
rcsponsahles des programmes nationaux dans 
plusictirs pays africains afin de diffuser Ics 
rcsultuts dc scs recherches. Pour etre sur de 
I'aire joucr a plein tout le polcnticl scientifiquc 
ct technologique dc, 1'IITA dans les efforts 
tcndant a augmenter I'cfficacite du programme- 
hote intercsse dans les domaines de la recherche 
et du developpemerit, on considere que les 
activites dc soutien du programme menees en

cooperation font partie integrante du pro 
gramme central de recherches. Les directives 
scicntifiques et techniques sont donnees par les 
rcsponsablcs du programme de 1'IITA.

Les objectifs vises des programmes menes 
en cooperation sont dirccter;. 'nt lies a ceux des 
programmes de recherche p.'Dprcs a 1'IITA. 
On a ainsi 1'occasion dc verifier la valour des 
succes obtcnus par Ic programme central de 
recherche. La contribution fournic aux pro 
grammes nationaux se prcscnte sous dcs formes 
divcrses. Dans certains cas, le potenticl de 
recherche dc 1'IITA pent etre« consacrc a 
I'etudc d'un probleme specifique qui limite la 
production d'unc culture donnee. Dans d'autres 
cas, on tire parti dc ('experience que possedent 
Ics experts de 1'IITA en matiere de recherche et 
dc formation profcssionnelle pour soutenir Ics 
programmes nationaux de production de 
plantcs vivrieres. L'llTAesperepouvoirmettre 
au point a I'avenir dc nouveaux programmes 
cxterieurs d'amelioration dcs plantcs cultivees. 
Ccs programmes seraicnt d'abord mis en oeuvre 
dans dcs pays africains ou 1'IITA n'est pas 
encore present, puis dans dcs pays plus eloignes.

LTITA attache unc grande importance au 
principc dc la recherche cooperative. C'cst 
pourquoi il cst decide a etablir dc plus en plus 
dc relations avcc dcs activites exterieurcs. ct ce. 
aussi vite qu'il pourra sc procurer Ics rcssourccs 
ncccssaires pour assurer le succes de chaque 
projct. Un effort intense et soutcnu cst ncccs- 
sairc pour fairc rcussir un programme co- 
opcratif qui ne se borne pas a des cssais 
normuux en d'autres lieux. Get effort doit ctre 
prolonge longtemps si on veut resoudrc les 
problemes quc poscnt une culture ou un sys- 
tcmc de production particuliers ct renforccr 
les capacites nationales de recherche et de 
devcloppement dans ces domaines.

Formation Le programme de formation pro- 
fessionnelle cst a certains egards le plus petit 
des programmes de 1'IITA puisqu'il n'emploie 
a plein temps que trois de ses specialistes. 
Mais, a d'autres egards, c'est le plus grand. 
Tous les speciaiistes du siege de 1'IITA, amsi 
quc tout le personnel qui travaille sur .'e 
terrain, tous les laborantins, tous les biblio- 
thecaircs et tout le personnel administratif 
participent a un moment ou a un autre au 
travail de formation. Le programme de forma-
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tion professionnelle poursuit deux objcctil's 
principaux. Lc premier cst d'assurer la trans 
mission des connaissanccs acquises par les 
programmes de recherche a ccux qui en ont 
besoin ct sont capables dc Ics mcttre a profit. 
Le deuxieme cst de former dcs talents dans Ics 
branches ou il y a unc dcmande de personnel 
qualifier recherche, formation, bibliotheques, 
administration. II s'agit aussi de faire profiler 
des connaissanccs des experts dc 1'IITA ccux 
qui en ont besoin pour umcliorcr la production 
vivriere dans leurs pays rcspectifs.

Deux types dc formation professionnelle 
fondamentalement dificrcnts sont proposes. 
D'unc part, la formation dans Ic domainc dc 
la recherche a pour but d'aflincr Ic talent dcs 
specialistcs dc la recherche agronomiquc dans 
les pays tropicaux ct dc permcttrc a des 
etudiants dc fairc des recherchcs a 1'IITA pour 
leur diplome. D'autre part, la formation dans 
Ic domainc dcs techniques dc production 
agricolc ct de la vulgarisation est dcstinec a 
ccux qui inslruisent ou supcrviscnt Ics vulga- 
risatcurs dans le cadre dcs programmes natio- 
naux de production, afin dc familiariscr ccs 
instructeurs avcc les pratiques amcliorees ct Ics 
mcthodcs a suivrc pour mcner dcs cumpagncs 
accelcrees dc production agricolc.

L'objcctif dcs cours de ccttc dcuxiemc 
categoric (production) cst d'accroitre la com 
petence des vulgarisatcurs originaircs des pays 
tropicaux, dans les domaincs dc la technique, 
dc ('economic, dc la science, dc 1'cxploitation 
agricolc ct dcs communications. L'lITA a 
organise cinq series de cours de cc type dont 
deux concerncnt la production rizicole, unc Ic 
mai's et deux le manioc. On envisage d'en 
donncr sur la production du manioc et dcs 
legumincuses a graines.

Les cours de formation ne sont pas 
uniqucment destines aux vulgarisateurs. Ainsi, 
le programme d'amelioration des legumineuscs 
a graines comporte une seric de cours destines 
aux chercheurs travaillant dans cette specialite 
en Afriquc tropicale. Le but est de former dcs 
specialistcs travaillant dans les stations agro- 
nomiques dans Ics tropiques pour qu'ils 
puisscnt faire des essais devaluation des varie- 
tes nouvellcs de 16gumincuses ct recommander 
des legumineuses a graines ameliorees qui se- 
raient difTusecs par Ics programmes nationaux.

Le cours de formation dcs teclmicicns de 
la ri/iculturc cst un cxcmplc d'enscigncmcnt 
d'un autrc type. 11 a pour hut iTenseigner aux 
tcchniciens, originaires des pays mcmbres de 
1'Association pour U~ dsveloppcmcnt du ri/. en 
Afriquc occ'dcntalc (ADRAO), les pratiques 
standard a appliqucr aux essais coordonnes 
du ri/. notammcnt la facon de recucillir Ics 
donnces ct la procedure pour en rendrccompte. 
Les cours collcctifs dc 1'MTA soul gene'ralc- 
mcnt donnes en anglais rA en francais.

La formation que dispense 1'IITA dans le 
domainc dc la recherche comporte dcs aclivites 
variecs. Les mcmbres du personnel etudient des 
problemes dc recherche alin d'acquerir leurs 
competences dc chercheurs ou dc Ics pcrfcc- 
tionncr. Les programmes sont concus pour 
satisfairc aux besoins de I'individu, niais aussi 
pour aider a atteindrc les objcctifs fondamen- 
taux dc la recherche de 1'IITA. L'lnstitut pro 
pose (rois categories dc cours dc formation 
dans le domainc de la recherche: dcs bourses 
de recherche en vuc dc I'obtcntion d'un litre 
univcrsitairc, dcs bourses qui nc viseiit pas cet 
objectif, cnfin des bourses dc recherche pour 
etudiants en vacanccs.

Ouand il s'agit dc recherche en vuc d'un 
tilrc univcrsitairc, Ics candidats du troisicmc 
cycle prcparenl Icur these sous la direction dcs 
specialistcs de 1'IITA. La recherche non lice 
aux litres univcrsitaircs cst conQuc pour Ic 
personnel des ministercs de 1'agriculturc, des 
universitcs. dcs instituts dc recherche, des 
organisations Internationales ct des organismcs 
prives. Ouant au programme dc rccherchcs 
pour etudiants en vacanccs, dcs bourses ont 
etc accordccs aux etudiants les micux notes 
dcs ccolcs d'agriculturc dc nivcau univcrsitaire 
du Cameroun, du Nigeria, du Benin, du Togo, 
du Ghana, de la Cote d'lvoirc, du Liberia el dc 
la Sierra Leone. La durce des stages coYncidc 
avec ccllc dcs grandcs vacanccs. Les specia 
listcs de 1'IITA proposcnt des programmes de 
recherche qui pcuvent etrc realises en trois ou 
quatrc mois (la duree des cours) ct dirigent Ics 
travaux des etudiants choisis pour ccs projcts.

L'lITA accordc aussi dcs bourses d'etu- 
dcs superieurcs a des candidats tries sur Ic volet 
ct hautement qualifies qui vienncnt d'achc- 
ver Icur these de doctoral. L'lITA espere 
accroitre ainsi les effectifs d'agronomes experi-
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mcnte's capablcs dc travailler a Ja solution dcs 
problemcs dcs cultures vivrieres tropicales. De 
jeuncs spdcialistes travaillcnt avcc dcs cher- 
chcurs chevronnes sur des problemcs de pro 
duction intcrcssants dans l'actualitc. En contre- 
partic les boursicrs deja titulaires d'un doctorat 
aidcnt 1'IITA a attcindre les objcctifs dc scs 
rcchcrchcs en prcparant, puis en executant des 
recherchcs dans les domaincs ncvralgiqucs prio- 
ritaircs. DCS postcs pcuvcnt leur etrc ensuite 
o(rcrts par FIITA ou par d'autrcs instituts ou 
organismcs dc recherche agronomiquc.

I.e personnel el les installations Lc personnel 
scicntifiquc supcricur de 1'IITA comprend en 
viron 55 specialises dc 19 nationalites diffe- 
rcntes. Les tcchnicicns, Ic personnel adminis- 
tratif ct les employes dc bureau, ainsi quc les 
autres categories dc personnel auxil'iairc vicn- 
ncnt, pour la plupart, du Nigeria ou de pays 
avoisinants d'Afriquc occidentalc. Lc siege de 
1'IITA est situe a environ 16 kilometres au 
nord d'lbadan qui cst, avcc plus d'un million 
d'habilants, la plus grandc cite indigene au sud 
du Sahara. La vegetation dcs environs d'lbadan 
consistc surtout en forets de pluic, mais dc 
grandes etcnducs sont deboisccs pour faire 
place aux cultures. La precipitation annuclle

cst d'environ 1 200 millimetres, constitues en 
majeure partie par Ics pluies d'ete tombant de 
mai a septembrc. Environ 60% de la superficie 
ont etc defriches et mis au point pour scrvir 
dc terrains dc recherche.

On a acheve en 1974 la construction de 
laboratoires dc recherche, de pieces grillagees, 
de dortoirs ct dc bureaux, ainsi que de salles de 
conference et autres installations annexes. On 
est en train dc creer unc sous-station dans la 
zone a forte pluviometric du Nigeria.

II cst imperatif d'ameliorer qualitative- 
mcnt ct quantitativcmcnt les cultures vivrieres 
dans les tropiqucs pour fairc face a la crois- 
sancc demographique et a la concurrence de 
plus en plus acharnce qui s'cnsuit pour occupcr 
les tcrrcs disponibles. Les specialistcs et les 
administratcurs dc 1'IITA sont convcnus qu'il 
ne suffit pas dc mcttre au point dc nouvellcs 
varictes dc culture ou dc trouver les moyens 
dc surmontcr Ics obstacles qui limitent la pro 
duction pour amcliorer ragriculture tropicale 
ct, par suite, Ics conditions d'existcnce des 
populations. Les travaux dc recherche integree 
ticnncnt comptc dcs systemes actuels dc pro 
duction ct dcs besoins dcs petits cxploitants 
des tropiqucs.
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CENTRE INTERNATIONAL 
DE LA POMME DE TERRE
Apartado 5969, Lima (Perou)

El Centre International do la Papa (CIP), 
c'est-a-dirc le Centre international de la pomme 
de terre se specialise dans la recherche sur une 
seule culture. 11 a pour mission d'ameliorer 
la pommc dc terie ct sa culture dans les pays 
en voie de developpcmcnt ct d'etendrc son aire 
de repartition en 1'adaptant a dc nouvellcs re 
gions, notamment les basses tcrrcs tropicales. 
La pommc dc tcrre dont il s'agit est la pommc 
de tcrre blanche ou irlandaise, qui est unc 
solanacee a tubcrcules.

La pomme dc terre est le quatrieme pro- 
duit alimcntairc mondial apres le ble, le riz et 
le ma'is. On la cultivc surtout en zone temperee, 
dans les pays devcloppes, oil elle est 1'alimcnt 
dc base du pauvrc et un element important de 
('alimentation dc ('ensemble dc la population. 
Les techniciens ont decouvert de nouvcaux 
precedes de transformation et de conservation 
dcs pommes de terre, cc qui a pcrmis aux con- 
sommateurs dcs pays industrialises d'en faire 
un usage plus varie. Dans la plupart dcs pays 
en voic dc devcloppement, cependant, c'cst 
encore un aliment dc luxe.

Conimc bcaucoup dcs principaux produits 
agricolcs du mondc, les pommes dc tcrre sont 
le plus consommees et utilisees dans dcs terres 
eloignecs de Icur lieu d'originc. Cc sont Ics 
Espagnols qui les ont introduitcs pour la pre 
miere fois en Europe en 1570; puis, au cours 
des annees, cllcs ont etc selectionnees ct adap- 
tees aux conditions dc culture dcs pays tcm- 
peres de 1'Europe du Nord, des lies britanni- 
qucs, de I'URSS ct dc I'Amcrique du Nord.

La pommc dc tcrre est originaire des 
Andes. Les savants pensent, en cffet, qu'cllc 
provicnt dcs plateaux ct montagncs du Mexi- 
quc, dc I'Ameriquc ccntrale, de la Colombie, de 
1'Equatcur, du Perou ct dc la Bolivie. DCS res- 
sources genetiqucs inexploitees dc souches 
cultivces et sauvages existent encore dans cctte 
region, mais ellcs s'amenuisent lentcment, par 
suite, notamment, du developpement dc 1'agri- 
culturc ct autrcs manifestations du progres:

routes, aerodromes, ctablissements humains. 
Conimc on peut s'y attcndrc, Ic CIP place en 
tetc de listc dc ses activitcs dc recherche la 
collcctc, la classification, 1'cntrcticn ct la dis 
tribution dc toutcs les cspeces a tuberculcs du 
type Solanum. Cinq pour cent sculcmcnt dc 
la variabilite gcnetique du genre Solanum ont 
etc utilises pour constitucr Ics varietes dc 
pomme dc tcrre qui sont actucllcment Ics plus 
rcpanducs.

La pommc dc tcrre a fait tres peu dc pro 
gres dans Ics regions ou sevit la famine alors 
qu'cllc pourrait Icur fournir un complement 
alimentairc substantiel ct avantagcux, grace a 
son rendcmcnt clcve en proteines a I'hcctarc, sa 
forte tcncur en glucidc et en vitamincs C ct B. 
Cependant, en climat chaud, Ics maladies ct 
Ics parasites sont de graves obstacles a la pro 
duction, notamment la ou Ic prix des traitc- 
mcnts chimiqucs est prohibitif pour Ics cultiva- 
teurs. Sous Ics tropiqucs, le stockagc de la 
pommc dc tcrre est plus delicat que cclui dcs 
ccrcales ou des legumincuscs. En outre, la mul 
tiplication et la distribution dcs tubcrcules dc 
scmencc pose dcs problcmes dans Ics pays ou 
manqucnt 1'infrastructurc et la formation nc- 
cessaires. Ncanmoins, la recherche ct la techno 
logic dc la pommc de terre atteindront bicntot 
Ic stadc oil il sera possible dc lancer dcs pro 
grammes acccleres dc production dans dcs 
pays-cles. Ccs programmes pourront cnsuitc 
etrcsystcmatiquementetcndus aux paysvoisins.

Strak;nic Lc CIP a etc officicllcment fonde 
en 1971. Parnii scs predecesseurs figurcnt un 
projct finance par 1'USAID (agence ameri- 
cainc pour Ic developpement international) 
pour creer au Perou un programme national 
dc la pommc dc terre et le programme dc la 
pommc dc tcrre dc la Fondation Rockefeller 
au Mcxique.

Les dirigeants du Centre ont etabli un 
programme novateur dans Icqucl Ic CIP appa- 
rait a la fois comme unc station experimental
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dc haul nivcau, au sens habitue! du terme, ct 
commc un centre participant aux programmes 
de recherche et d'action cxistant de par Ic 
mondc. C'est pourquoi, il ne consacre qu'unc 
petite partic dc ses ressourccs a scs installations 
ccntralcs ct en invcstit, an contraire, unc large 
part dans Ics programmes dc recherche et dc 
production dcs autrcs pays devcloppcs ou en 
voie dc devcloppement. II fait ainsi porter ses 
ciTorts sur Ic dcveloppcmcnt dc scs moycns 
d'action dans Ics domaines dc la coordination, 
dc I'udministration et dc la strategic.

Lcs activites du CIP s'excrccnt a trois 
nivcaux: en premier lieu, la recherche sur ncuf 
sujcts principaux dont chacun cst unc partic 
csscnticllc du programme d'cnscmblc, en deu- 
xiemc lieu la recherche rcgionalc portant sur 
dcs zones geographiqucs du tiers monde dc- 
limitces en fonction dcs problcmcs ct dcs pos- 
sibilites qu'clles prcscntcnt en ce qui conccrnc 
le devcloppcment dc la culture dc la pommc de 
tcrre, en troisiemc lieu, enfin, Ics projcts dc 
recherche mcnes par dcs experts sous central 
avcc Ic CIP. qui constituent unc mosaTquc dc 
travaux individucls ou d'equipc. Ces projcts 
sont etroitemcnt lies aux deux autrcs types 
d'activites.

Recherche Lcs experts du CIP menciu dcs 
rcchcrches an Siege du Centre qui se trouvc a 
La Molina. dans la banlicue de Lima et dans 
trois autrcs stations an Piirou: 1'unc d'entrc 
cllcs est situec dans unc region de montagnc 
a climat tcmpere a Huancayo, unc autrc en 
plcinc jungle a San Ramon et la troisiemc a 
Yurimuguas, dans un cnvironncmcnt caracte- 
rise par scs t'orets de pluic ct ses chulcurs tro- 
picalcs. En outre. It Centre a conclu avcc dcs 
institutions des Etats-Unis, du Mcxiquc, du 
Royaumc-Uni et dc certains pays d'Europc 
occidentale des contrats qui portent sur des 
projets specillqucs lies aux objcctifs bien deter 
mines de son programme dc rcchcrches. La re 
cherche d'adaptation cst mcncc dans Ics pays 
en voie dc devcloppcment dans Ic cadre d'un 
programme regional. Ccs travaux pourraicnt, 
un jour, se fairc sous la forme d'un rcscau dc 
programmes nationaux rclatifs a la pommc dc 
tcrrc cooperant cntrc eux. La coordination sera 
assuree par dcs equipcs dc spccialistes rcgio- 
naux dc la production, appartcnant au CIP. A 
la I'm de 1976 des mcmhrcs du personnel du

CIP scront en postc dans la plupart dcs centres 
locaux Ics plus importants.

Des conferences pcriodiqucs de planifica- 
tion ont lieu sous I'egide du Centre. Les experts 
internationaux y etudient 1'etat dcs travaux 
dans les divers domaincs principaux de recher 
che, ainsi que Ics bcsoins essenticls dans leur 
specialite. De cc fait, dcs connaissanccs scicnti- 
fiques de haul nivcau ct Ics avis formules par 
les experts font evolucr la strategic du Centre, 
perincttant a d'autres institutions de definir 
leurs objcctifs et dc dresser dcs programmes a 
long terme sur la base dcs donnecs ainsi ras- 
scmblees.

Lcs conferences dc planification ont portc 
sur les problemcs-cles et sur la possibilite d'ac- 
croitrc la consommation dc pommcs dc tcrrc 
dans Ics pays en voie de devcloppenicnt. Ellcs 
ont traite notammcnt dcs questions suivantes: 
mildiou et lletrisscmcnt bactericn, qualite dc 
la pommc tic tcrro, resistance au nematodc a 
kystcs. resistance au froid, utilisation dcs 
ressourccs genetiqucs, recherche ct formation 
sur Ic plan regional, techniques dc production 
de semenccs dans les pays en devcloppcment. 
Au cours de ccs conferences, des plans quin- 
quennaux sont etablis pour coordonncr Ips 
activites de recherche sur les sujcts a I'ctude. 
Ces plans sonl rcvus, apres trois ans, pour 
s'assurer que Ics projets particulicrs, comme 
('orientation generalc des rccherches, conti- 
nucnt a ctrc justifies et suffisamment souplcs.

(iornien La premiere activite dc recherche 
jugec prioritairc par le CIP est la constitution 
d'une collection des varictes de pommcs dc 
terre cxistant dans Ic mondc. Lc CIP a acquis 
plus de 11 000 cxcmplaircs de gcrnien pour 
cctte collection. II s'agit principalcmcnt de 
clones cultives dans la zone andinc, auxquels 
vicnnent s'ajouter 700 especcs sauvages.

Pour former ccttc collection, quinzc ex 
peditions ont eu lieu sous I'egide du CIP depuis 
1973, en Ameriquc ccntralc ct du Sud. Un 
millicr environ d'cchantillons provcnant de la 
collection sont envoyes, chaquc annec, a des 
spccialistcs de dix pays.

Cc materiel genctique cst crible, ct 1'infor- 
mation cst codec pour ctrc cnrcgistrec sur ordi- 
nateur. La collection de clones cst maintenue 
par replantation annuellc. On transformeegalc- 
ment les clones en semcnces (vraics ou botani-

47



qucs) indcmnes dc maladies qui peuvcnt etre 
conscrvees pendant quinze a vingt ans.

Teclii)i<|iK'S d'uinelioratioti (If la pommc dc terre
Le dcuxieme grand domaine de recherche a 
pour but de mettre au point dcs techniques 
genctiques qui pcrnicttent dc fournir aux pays 
du tiers nionde Ics varietes qui leur convicnncnt 
le mieu.x. La recherche au siege du CIP cst 
menec en coordination avec cellcs dc I'Univer- 
sitc d'Etat de la Caroline du Nord, dc I'Uni- 
versite ile Cornell et dc I'lnstitut d'amcliora- 
tion des vegetaux de Wagcningcn aux Pays-Bus. 
I.cs programmes visent a combiner les divers 
materiels genetiques dans des entiles qui pour- 
raicnt elre interessantes. Lc but cst dc pro- 
duire des lignees dont Ics clones peuvcnt elrc 
selectionnes pour etrc cultives dans des cnvi- 
ronnements Ires divers. La recherche portc 
notamment sur la resistance au gel, la tcneur 
en calorics dcs tubercules, la resistance aux 
principals maladies, aux insectcs ct aux ncma- 
lodes, I'adaptation a dcs durccs d'eclaircmcnt 
Ires dilTerentes et I'aptitudc a fournir dcs rcndc- 
ments eleves.

fr\ |)fo»;irni<|iH's Lc troisieme 
grand domaine concernc la luttc contre Ics 
maladies cryptogamiqucs. La luttc contre Ics 
mycoses comprend principalcmcnt dcs rccher- 
chcs sur la resistance genetiquc au mildiou ct 
I'ct tide dc refficacite dc la resistance aux cham 
pignons qui en sont la cause. Prcsquc toutes 
les cspeccs connucs de 1'agcnt pathogene exis 
tent au Mexiquc, dans la vallce de Toluca. 
C'cst la quc Ic programme dc la pommc de 
terrc de la Fondation Rockefeller a crible des 
milliers de varietes dc pommcs de tcrre ct en a 
identifie qui prcscntaicnt unc resistance poly- 
geniquc.

On cntrcprcnd de multiplier ccs varietes 
resistanlcs dans les pays industrialises et ccr- 
taines d'cntrc cllcs sont deja sur le marche. 
On Ics passe au crible aussi a la station du CIP 
situee dans la jungle a San Ramon, ainsi qu'au 
Mexique.

La luttc contre Ics maladies bacleriennes 
porte surtout sur Ic fletrisscment bacterien. On 
a trouvc en Colombic des cspeccs resistant a 
ccttc maladic qui ont etc multipliers a I'Univer- 
sile du Wisconsin en vue d'essais internatio- 
naux. Les premiers excmplaires ont etc cn-
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voyes dans dcs stations du Perou, de Costa 
Rica, dc Colombie et du Bresil.

Un projct de I'Universitc du Wisconsin a 
pour but dc combiner dans un seul clone la 
resistance au mildiou et au fletrissement bacte 
rien. Ces maladies apparaissent souvent en 
mC'me temps ct sont un grave obstacle a la pro 
duction dc la pommc dc tcrrc dans la plupart 
dcs basses 'erres tropicalcs. Ouelques lignees 
promettcuscL1 qui sont resistantes aux deux 
maladies ont Ste cnvoyecs dans 18 pays pour 
y etrc tcstecj. Une nouvclle variete a etc dif- 
fusee au Perou.

Aiilrc.s acfivilcs La recherche s'intercssc 
aussi aux maladies viralcs et aux insectcs vec- 
teurs. On connait vingt maladies virales dc la 
pommc dc terrc et bcaucoup d'autrcs ne sont 
pas encore identifiers. On s'cfforce en toutc 
priorite d'obtcnir la resistance aux deux virus 
qui alfectent le plus la production: le virus Y 
et Ic virus de Penroulemcnt dcs feuilles dc la 
pommc de tcrrc. Jusqu'ici, 2 500 clones pro- 
vcnanl dc la collection dc gcrmen ont etc eva- 
lues pour detectcr la presence dcs principaux 
virus.

Les ncmatodcs, en particulicr le nema- 
todc a kystes (Heterodora), attaquent les pom- 
mes dc tcrrc dans bicn dcs regions. II en existe 
au moins cinq souchcs au Perou et il cst cou- 
rant dans toutc la cordillerc dcs Andes. Le 
CIP a entrcpris de criblcr le materiel provcnant 
aussi bicn dc sa proprc collection de germcn 
quc d'autrcs pays intercsses. Les tests portent 
sur quatrc cspeces dc nematodcs ct les echan- 
tillons sont classes en fonciion aussi bien de 
leur resistance quc dc leur tolerance. Parmi les 
autrcs nematodcs qui sont a 1'etude, figure le 
nematode a gallcs (Meloidogyne) ct le nema- 
todc Nacohhus qui sevit dans Ics pays froids.

Lc Centre portc aussi son attention sur 
la production de pommes dc terre qui s'adap- 
tent plus facilement aux milieux defavorablcs 
ct qui sont resistantes aux insectes. Le CIP 
etudic Ic role des insectcs dans la transmission 
dcs virus; la collection dc germcn est criblee 
pour identifier dcs sources dc resistance aux 
principaux vcctcurs, tels que le puceron vert 
du pecher et le puceron de la pomme de terre. 
On etudie encore d'autres insectes, notamment 
les jassidcs, les mineuses et les charancons. 
On s'efforce, d'autre part, d'obtenir la tole-



ranee aii froid par dcs etudes en haute altitude 
au Perou et en Colombic ct 1'adaptation a la 
chalcur tropicalc humide par dcs experimenta 
tions a San Ramon et Yurimaguas. DCS clones 
qui murisscnt en 60 jours ont etc cultives dans 
Ics regions cliaudcs ct humides dc la jungle 
peruvicnnc.

En cc qui concerne la production dc la 
pommc de tcrrc dans Ics climats froids, tine 
solution consistcrait a produire des varictes 
precoccs qui pcuvcnt etre recoltecs avant les 
gelccs. On a cultive dcs clones ayant un cycle 
de cent jours, alors qu'il faut comptcr normalc- 
mcnt 150 a 180 jours pour Ics varietcs andincs.

La pommc dc tcrrc produit plus dc pro 
tcines a I'hcctarc quc Ics principals cerealcs. 
Cette proteinc est de bonne qualite. On a idcn- 
tifie dans la banquc de germen du CIP dcs 
clones dont la tcncur en protcines attcint 11 a 
12% en poids anhydre. On pcnse memc qu'on 
a dc bonnes chances d'obtenir dcs pommcs dc 
tcrre encore plus riches en proteines: il cxistc 
dcs clones contcnant dc 20 a 25% de protcines 
en poids anhydre.

II faudra mcttrc au point dcs techniques 
dc production dcs semenccs adaptecs aux pays 
en voie dc devcloppcmcnt, avant dc songcr a 
mcttrc en route dcs programmes accelercs dc 
production de pommcs de tcrrc. A cct efTct, 
!c CIP travaillc sur des cultures dp tissus en 
vuc d'elimincr Ics maladies et ctudic les movcns 
pcrmcttant unc multiplication ct unc distribu 
tion rapidcs de nouvcaux clones. On multi- 
plic dcs varietes dc semenccs cxcmptcs dc 
virus et on cst sur Ic point de trailer dcs clones 
resistant aux maladies telles quc la galle vcr- 
ruqueuse, la brunissurc et divcrses maladies 
cryptogamiqucs ct viralcs. 11 va falloir former 
dcs specialistes dc la production des scmcnces 
dans beaucoup dc pays, arm de doter ceux-ci 
dcs capacites techniques neccssaires a 1'indus- 
tric des semenccs.

I'rojets Lc CIP considere Ics projcts en cours, 
tant au Siege qu'a 1'extericur, comme faisant 
partie de son programme central. En finangant 
les travaux dc recherche dans dcs centres cx- 
perimentaux situes dans des pays devcloppes, 
Ic CIP pcut faire appel a une large gammc 
d'experts ct beneficicr d'un equipcment tres 
pcrfectionne ct dc moycns d'cxperimcntation 
auxquels il n'aurait pas eu acces autrcmcnt.

Ccttc collaboration cst avantageusc pour tous: 
d'un cote, les resulcats obicmss dans Pun quel- 
conquc dcs domaincs de la recherche du CIP 
pcuvcnt ctrc utiles aux productcurs de pom 
mcs de tcrre dans Ics pays dcveloppes; de 
1'autrc, Ic CIP pcut ainsi fairc avancer son 
programme.

Lc CIP suit avcc attention Ics rcchcrches 
en cours, tant les sienncs proprcs quc colics 
qu'il fait clTcctuer sous contrat, en rcvisant 
periodiquemcnt Ics programmes, en tenant des 
scminaircs a son Siege et en cvaluant Ics docu 
ments ct rapports. Les projcts pcuvcnt etre 
executes par un ou plusicurs chcrchcurs: la 
plupart d'cntre eux intcrcsscnt plus d'un spe- 
cialistc ct plus d'une discipline. II en rcsulte 
quc chaque cherchcur du CIP s'occupe genc- 
ralcmcnt dc deux on trois projcts en cours.

1 .11 recherche re^idnalc Lc programme dc re 
cherche rcgionale constitue un des aspects Ics 
plus importants dc 1'activitc du CIP. Pour Ic 
moment, il cst en voie d'elaboration: des 
etudes prcliminaircs des pays ciblcs ont etc 
cITcctuccs. DCS specialistes du CIP ont etc cn- 
voyes en mission dans cinq dcs sept regions 
ciblcs d'outrc-mcr. oil ils truvuillcnt avcc les 
rcsponsables nationaux pour mcttrc au point 
dcs programmes locaux.

Des stages de formation, portant gene- 
ralcmcnt sur I'cmploi dc materiel gcnctiquc 
exempt dc maladie, la multiplication dcs se 
menccs ct 1'amclioration dcs pommcs de tcrre 
venducs dans Ic commerce ont cu lieu, chaque 
anncc clcpuis 1972, au Perou, au Mexiquc, au 
Kenya et dans d'uuires pays. Lc premier stage 
aniuicl pour la region du Proche-Oricnt s'cst 
tcnu en Egypte. Les objectifs gencraux dc ce 
domainc dc travail sont les suivants: mcttre sur 
pied unc recherche adaptce aux bcsoins dcs 
divcrses regions, former dcs specialistes ct tech- 
nicicns locaux ct assurer la distribution ct 
1'utilisation cfficaccs dc la pommc dc tcrre dans 
les pays en voie dc dcvcloppcment. Les travaux 
dc recherche regionaux pourront comportcr 
ulterieurcmcnt dcs etudes socio-economiqucs, 
en raison surtout de la necessitc d'adaptcr la 
technologic de la pommc dc terrc aux besoins 
du petit cxploitant.

Lc CIP a divise ('ensemble du tiers mondc 
en sept zones ciblcs rcpartics dans Ics deux 
hemispheres On a cvalue, dans chaque zone,
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les caracteristiques qui affectent la production 
de la pommes de terre: par exemple le climat 
ou 1'interet qu'on y porte au developpement 
agricole. D'autrcs cnquetes portent sur des 
facteurs particuliers tels que les conditions eco- 
logiques, les preferences dcs consommateurs, 
1'organisation des marches ct autres elements 
analogues qui ont Icur importance pour la selec 
tion des types dc gcrmcn a tester dans les diver- 
ses zones. Le CIP n'a pas seulement 1'intention 
de produire des varietes de pommes de terre 
commc fin en soi, mais de fournir le materiel 
pour Ics tests et pour la poursuite des travaux 
dans chaque zone, afin de permettre aux res- 
ponsables des programmes locaux de lancer et 
de nommer leurs propres varietes.

Lorsque le programme regional de re 
cherche sera pleinement operationnel, le CIP 
affectera un petit nombre de spccialistes a des 
centres situes dans chacunc des sept zones. 
Ces centres auront pour mission principale de 
collaborer avec les dirigeants locaux pour ren- 
forcer les capacites nationales, de facon que 
les pays de la region puissent beneficier des

nouvelles techniques et du germen ameliore 
one le CIP met a leur disposition.

Formation Le CIP a conclu avec I'Universite 
agronomique du Perou situee pres dc son Siegp 
a La Molina un accord par lequel les candidats 
a la maitrise peuvent choisir pour leur these un 
dcs sujets de recherche figurant au programme 
du Centre. DCS arrangements similaires avec 
les institutions specialises des pays developpes 
permettent aux candidats au doctoral de pre- 
parer leur these, dans une tres large mesure, au 
CIP. DCS doctcurs es sciences travaillent egale- 
ment dans les laboratoires du CIP a des projets 
qui sont en relation avec les objectifs du Centre.

Les centres regionaux de recherche for- 
ment dcs dirigeants et techniciens destines a 
travailler aux programmes nationaux con- 
cernant la pommc de terre dans le tiers 
monde. Cet enseignement congu par le CIP, 
s'articule autour de cours magistraux et d'ex- 
periences pratiques couvrant tout le cycle de 
production de la pomme de terre.
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INSTITUT
INTERNATIONAL DE 
RECHERCHE SUR LES 
CULTURES DES ZONES 
TROPICALES SEMI-ARIDES
i-l 1256, Bagumpet,Haiderabad 500016, A.P. (Inde)

L'aridoculture daus les zones tropicales semi- 
arides dispose de ressources fort limitees pour 
lutter, a armes inegales, contre un environne- 
ment hostile.

Les sols sont anciens et appauvris. Les 
paysans disposent rarement d'engrais en suffi- 
sance. Les varietes de semences qu'ils utilisent 
sont le resultat d'une selection seculaire et ont 
etc retenues parce que, dans les pires moments, 
elles ont un rendement minimum qui permet 
d'6viter la famine; mais, meme en annee faste, 
ces semences ne sont jamais vraiment proli- 
fiques. La seule energie utilisee est la force 
humaine ou animate dans 1'un et 1'autre cas 
derisoire car gens et betes sont sous-alimentes.

Mais ce qui manque le plus, c'est 1'eau: 
abondante en volume, elle n'est disponible que 
pendant un temps limite dans ces regions ou 
une courte saison des pluies est suivie d'une 
longue saison seche.

Et pourtarit un demi-milliard d'etres hu- 
mains dependent, pour se nourrir, des cultures 
seches des terres tropicales semi-arides. CeHes- 
cicouvrent une partie de 1'Australie et de 1'Asie 
du Sud-Est, de 1'Inde, du Proche-Orient, deux 
larges zones ceinturant 1'Afrique, des regions 
d'Amerique du Sud et enfin une grande partie 
du Mexique et de 1'Amerique centrale.

Certes, 1'apparition de "varietes miracles" 
et des nouveaux "ensembles" de techniques ont 
permis d'ameliorer dans une certaine mesure 
1'approvisionnement de ces regions en denrees 
alimentaires, comme partout ailleurs. Mais il 
n'y a eu d'amelioration, peut-on dire, que la 
ou 1'irrigation est possible. Pour faire face a 
la poussee demographique et pour ameliorer

la nutrition, il importe plus que jamais d'aug- 
menter la production de 1'aridoculteur.

C'est a ces exploitants des terres arides  
et a travers eux, a touto 1'immense population 
des tropiques semi-aridus que s'adressent les 
activites en pleine expansion de 1'Institut inter 
national de recherche sur les cultures des zones 
tropicales semi-arides (ICRISAT). Les experts 
de cet institut sont convaincus que par un tra 
vail perseverant ils reussiront a produire des 
varietes de cultures vivrieres et a decouvrir des 
methodes d'amenagemcnt des sols et des eaux 
qui permettront d'ameliorer sensiblemcnt le 
volume et la regularite de la production des 
cultures seches.

En mobilisant les importantes ressources 
scientifiques dont ils disposent pour une action 
de grande envergurc destinee a ameliorer la 
productivite des terres arides, les dirigeants de 
1'ICRISAT se preoccupent surtout du sort du 
petit exploitant aux moyens modestes. Ils met- 
tent au point des techniques a sa portee, lui 
qui vit mure dans la pauvrete et la crainte. 
Cependant, les nouvelles varietes et techniques 
culturales mises au point a son intention pour- 
raient avoir aussi des ramifications d'une tres 
grande portee.

La competence de 1'ICRISAT conccrne 
en premier lieu deux cereales (sorgho et millet a 
chandelle), deux legumineuses a grains (pois 
cajan et pois chiche) et une legumineuse ol6a- 
gineuse (arachide). Ce sont toutes des cultures 
d'importance majeure dans les regions tropi 
cales semi-arides. L'lCRISAT s'est egalement 
donne une mission parallele a la premitre qui 
consiste ,\ decouviir des systemes de culture
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permeltanl d'accroitre et de, rcgulariser la pro 
duction. Ce programme en est encore a ses 
debuts, mais ses installations matenclles ct ses 
projets de recherche sont en expansion rapide. 
Hcurcuscmcnt, Ics travaux d'amelioration du 
sorgho el du millet a chandelle peuvent bene- 
ficier du rcsultat des rechcrches qui se pour- 
suivent dcpuis dcs annees en Inde, au Proche- 
Oricnt, en Afrique ct aux Etats-Unis. En outre, 
des travaux portant sur Ic pois cajan ont etc 
elTectues en Indc, a Porto-Rico, aux Antilles, 
au Brcsil et en Australic. Enfin, on a travaille 
sur Ic poischichc en Inde, au Pakistan, en Iran 
et au Proche-Oricnt. Unc masse dc materiel 
genetiquc el une documentation d'une grande 
richesse out etc accumulecs en Afrique ct aux 
Etats-Unis. Tout en rasscmblant Ics rcsultats 
ohtcnus dans ces pays ct aillcurs, 1'ICRISAT 
none actucllcmcnt dcs liens avec dcs centres 
nationuux ct regionaux qui ctfcctuent des rc- 
chcrchcs analogues, dans Ics zones semi-arides 
en vuc dc programmes d'e'changcs.

En raison dcs contraintcs qui pescnt sur 
la production agricole dans la region, il ne 
suflit pas dc varietes ameliorecs pour resoudrc 
les problemcs qui se posent aux exploitants.

LCE premiers travaux dc la station dc 
recherche sont realises dans Ic cadre du pro 
gramme "systemcs dc culture" dc 1'ICRISAT; 
il s'agit d'unc etude complete dc tous Ics fac- 
tcurs en jcu: climat, misc en valeur des sols ct 
dcs eaux, plusicurs ccntaincs de cultures, va 
riable agronomiques, etc. qui, tous, doivcnt 
etrc pris en consideration pour mettrc au point 
dcs ensembles de techniques acceptables par Ics 
paysans.

En raison dcs difficultes particulieres aux- 
quellcs ccux-ci doivcnt fairc face, Ics rechcrches 
de 1'ICRISAT doivcnt evidemmcnt comporter 
unc importantc composantc dc sciences so- 
cialcs. La section economique dc 1'Institut, qui 
est Tune dcs micux dotccs en personnel, aentre- 
pris dcs rechcrches complemcntaires en colla 
boration avec d'autrcs programmes, ainsi que 
des etudes indepcndantes, pour mieux com- 
prcndrc Ics causes qui influent actucllemcnt sur 
le comportcment des populations dcs zones 
tropicalcs scmi-arides. En outre, on a organise 
dcs programmes dc rcchcrches, dcs seminaircs 
intcrnationaux, des rcchcrches cooperatives ct 
dcs travaux auxiliaires.
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Dans cette phase initiate, on en est encore 
a mcttre au point les activites; mais deja des 
progres substantiels ont etc accomplis dans le 
cadre des programmes.

I.e sorgho Le sorgho est cultive sur 43 mil 
lions d'hectarcs repartis dans Ics regions tem- 
perecs et tropicales; son rendcment dans les 
pays devcloppes est cinq fois <-,uperieur acequ'il 
cst dans les tropiqucs. II est originairc de 
1'Ethiopic et du Soudan, et c'est une importante 
culture vivrierc dans une grande partie de 1'Afri- 
quc ct en Inde. Ccpendant, c'cst dans les pays 
industrialises quc Ics techniques sont Ics plus 
avancees, mais Ic sorgho y cst utilise pour 
('alimentation ciu betail sculemcnt.

Dans Ics pays ou le sorgho cst cultive 
pour ralimcntation humaine, il en existe des 
varictes trcs divcrscs; en outre, Ics gouts des 
consommatcurs varient en ce qui concerne la 
grosscurdugrain, sa texture ct sacouleur (ccllc- 
ci va du rose au rouge fonce ct au marron.) Les 
techniques intcnsivcs nc conviennent pas a la 
plupart dcs varietes actuellement cultivees dans 
Ics pays en voic dc developpemcnt. En Afrique, 
Ic sorgho cst la principale culture dans les zones 
de faiblc pluviometric, mais on cultive Ic mais 
aussi bicn que Ic sorgho dans les regions ou les 
precipitations sont plussurcs. Les varietes qui y 
sont utiliscessont scnsiblcs a la durcc d'eclaire- 
mcnt, cc qui reduit la pcriodc pendant laqucllc 
on pcut obtcnir dc bonnes recoltcs. Les gene- 
ticiens tienncnt compte de ces divers factcurs 
quand ils sclcctionncnt les varietes de sorgho 
dcstinees aux differcntcs regions de culture. 
L'immunite gcnetiquc dc la plante aux rava- 
gcurs ct aux maladies cst egalement impor 
tante pour les pctits exploitants qui n'ont pas 
Ics moycns dc sc procurer des pesticides.

Lc sorgho fait I'objet de rcchcrches gene- 
tiqucs intensives en Inde, dcpuis bicn dcs 
annees. On y a constitue deja unc collection u'.e 
gcrnien dc sorgho qui compte plus dc 17000 
specimens et on est en train dc constituer 
dc nouvcllcs collections. Les equipcs de 
1'ICRISAT chargecs de Famelioration du 
sorgho s'cn servent pour identifier les lignecsdc 
qualitc supericurc convenant a dcs cnvironnc- 
ments determines ct pour obtcnir des genes 
spccifiqucs conferant les caracteristiques qu'ils 
desirent incorporcr aux meilleurs genotypes.

DCS echangcs de materiel genetique et la



creation dc pepiniercs d'essais, ainsi quc dcs 
cssais internationaux dc varietes sont parmi Ics 
activites courantes mcnecs dans Ic cadre du 
programme consacre au sorgho. On cherchc a 
obtcnir une se'rie dc caracte'ristiqucs dont la 
resistance a la Striga, qui s'attaque aux racincs 
du sorgho, au mildiou et aux autres maladies, 
a la mouche des pousscr,, aux mincuscs dc la 
tigc ct aux cecidomycs. Ccs inscctcs, parmi tant 
d'autrcs cnncmis dc la plante, font des ravages 
des la germination, puis lors dc I'apparition dcs 
jcuncs pousscs, de la floraison ct dc la matura 
tion, cnfin dans les entrepots, apres la rccolte. 
II importc aussi d'obtenir unc resistance a la 
moisissure, quand il s'agit dc varietes qui mu- 
risscnt ou doivent etre cntreposees pendant la 
saison dcs pluics. Lcs autres caracteristiques 
rcchcrchecs sont Ics suivantes: mcillcur rcnde- 
mcnt, tige plus courte pour permcttrc unc 
plantation plus dense, reponsc a 1'azotc, inscn- 
sibilite a la photo-periode, meillcurc apparcncc 
ct mcilleure texture du grain, teneur plus forte 
en proteines avcc un pourccntage accru dc 
Iysinc, mcilleure tolerance au froid en vue de la 
culture en altitude dans les tropiqucs, ainsi qu'a 
la secheresse.

Certaincs varietes a forte teneur en pro 
teines, originaires d'Ethiopic, scmblent intercs- 
santcs pour ameliorcr la qualite nutritioncllc 
du sorgho. Les chercheurs de 1'Universite dc 
Purduc ont repere des lignees contcnant jus- 
qu'a 17% dc proteines, avcc un pourcentage 
elevc dc lysinc. L'lCRISAT utilise ces lignees 
pour operer dcs croiscmcnts ct les integrer a 
ses populations cxperimentales.

Les hybrides de qualite superieure mis au 
point anterieurement en Inde possedent ccr- 
taines dcs "uracteristiques recherchees par 
1'ICRISAT, mais ils n'offrent quc pcu d'interet 
pour les pcuples pauvrcs qui pratiquent 1'agri- 
culture dc subsistancc. Un grand nombrc de 
pays situes dans les regions aridcs ne possedent 
ni les capitaux, ni les techniciens necessaires a 
la production industriclle des semences et a 
1'etablissemcnt d'un reseau dc distribution. 
Toutefois, a mcsure qu'ils progresscnt sur Ic 
plan economique et disposent d'un nombre 
croissant dc techniciens agricolcs, les pays 
pauvres voudront peut-etre diffuscr des hy 
brides a fort rendcment et des methodcs dc 
culture perfectionnees. En ce qui concerne Ic

sorgho a rcndement eleve, dcs phyto-physio- 
logucs et des agronomes etudient divers fac- 
tcurs tcls quc 1'utilisation optimalc dc 1'cncrgie 
solairc, 1'amelioration dcs pratiques culturalcs, 
1'epoquc dc rcnscmencemcnt, 1'cmploi d'cn- 
grais, la protection chimiquc dcs recoltcs ct les 
techniques permettant aux sols dc conscrvcr 
leur humidite.

I.e millet a cliaiidelk' Lc millet a chandelle 
(Pennisetiiin typhoideum) n'cst qu'unc dcs tres 
nombrcuses varietes dc millet. II a etc selec- 
tionne tout particuliercmcnt par 1'ICRISAT 
parcc qu'il constituc un aliment dc base dans Ic 
sud dc 1'Asie ct en Afriquc ct permct d'obtcnir 
d'cxccllcnts resultats mcmc dans dcs circons- 
tances dcfavorablcs. On Ic cultive sur environ 
25 millions d'hcctares dans Ics zones tropicalcs 
semi-asides. Lc millet a chandelle s'adaptc 
micux quc Ic sorgho a la sechcresse ct aux sols 
pcu fcrtilcs. C'cst un aliment de base nourris- 
sant ayant unc grandc valcur encrgetiquc.

Sa teneur en proteine varic normalcmcnt 
de 8 a 129£ , mais cllc peut dcpusscr 20% dans 
certaincs varietes. Lcs rcndemcnts moycns 
actucls varicnt dc 400 a 600 kg environ a 1'hcc- 
tarc, dans Ics tropiqucs scmi-aridcs, mais il 
parait possible dc scxtuplcr ccs chiffrcs. En 
outre, il presente 1'avantagc dc taller a pro 
fusion et de donncr deux ou trois repousses 
succcssives. Les chercheurs dc 1'ICRISAT ont 
decouvert quc, si 1'humidite cst suffisantc, Ics 
deux premieres recoltes peuvcnt servir dc 
fourrage ct quc la troisiemc pcut encore fournir 
des grains murs.

Les objectifs quc visent Ics selectionncurs 
sont Ics memes que pour le sorgho: un meilleur 
rcndement, une bonne tolerance aux conditions 
defavorablcs, la resistance aax maladies et 
aux ravageurs, une qualite superieure de pro 
teine, des grains d'un type ct d'une coulcur 
acccptables. Cepcndant, la resistance aux ma 
ladies revet une importance particuliere pour 
le millet a chandelle parce que 1'crgot, le mil 
diou ct la rouillc sont dcs obstacles majcurs a 
1'accroisscmcnt de la production dc cette gra- 
minee. L'equipe chargee des recherches sur Ic 
millet essaie d'incorporer des sources de resis 
tance genetique a ces maladies aux meilleures 
souchcs de sa collection. Comme pourles autres 
cerealcs, cllc cherchc a obtenir une resis 
tance "horizontale". D'autre part, dc nombreux
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oiseaux sont friands de millet ct Ton est oblige 
de prendrc des mesures energiques pour les 
eloigner de certaines regions.

La collection de germen de millet a chan- 
delle compte 6 600 specimens provenant de 
divers pays, notamment de 1'Inde. Mais on a 
trouve d'autres sources de materiel genetique 
en Afriquc. Un travail syslematique de collecte 
sera entrepris au fur et a mesurc de la realisa 
tion du programme de 1'ICRISAT. Les gene- 
ticiens pourront ainsi mettre au point des va 
rietes synlhetiqucs et des hybrides presentant 
les caracteristiqucs voulues, permettant des 
usages divers dans des conditions de culture 
variecs.

La tcneur en proteines du millet varie de 
11 a 20$ et on a fait peu d'efforts pour incor- 
porer un pourccntugc plus eleve aux lignecs 
donnant les meilleurs resultats. On a bien 
obtenu des hybrides a haul rendement poten- 
ticl mais ils resistcnt tres mal au mildiou. On 
s'elTorce actucllcmunt dc nicltre au point des 
varietes synthctiques par un travail de selection 
d'unc population composite sur plusicurs gene 
rations. Les tests de PICRISAT portent sur le 
rendement, le comporlcment de la plante du 
point dc vue agronomiquc, la qualile du grain 
et la resistance aux maladies. Des varietes sont 
cnsuitc selcctionnces, en fonction de I'environ- 
nement dans chaque region ou des besoins du 
systemc local de culture. Des rendements de 
plus dc (rois tonnes a 1'hectare ont etc obtenus 
a 1'ICRISAT ct Ton pensc qu'ils pourraient 
etre encore bcaucoup plus clcvcs, si les cul 
tures etaicnt faitcs dans de bonnes conditions. 
(Cepcndant, pour Ics populations qui vivcnt 
dans la crainte de la famine, 1'avantage prin 
cipal du millet est de donner une recolte, si 
faible soit-elle, mcmc dans les pires conditions.)

Les programmes d'amelioration du millet 
a chandellc ont donne des resultats rapides. 
Comme c'est une plante a pollinisation croisee, 
on a pu appliquer les methodes de multiplica 
tion ultra-modernes, mises au point pour le 
mais, qui se reproduit de la mcme facon.

On a cultive trois generations par an au 
Siege dc 1'ICRISAT a Hai'derabad et une ex- 
cellentc collaboration s'est etablie entre 1'Ins- 
titut et d'autres chercheurs, en Inde et a 
1'etranger.

En consequence, aussi vite qu'il est pos-

sible de les produire et de les mettre a 1'epreuve 
les quatre grands types de varietes composites 
(precoce, moyenne, tardive et naine) sont sou- 
mis a une selection dynamique. On a lance des 
projects speciaux genetiques et pluridiscipli- 
naires allant de la recherche pour decouvrir 
des types "invulnerables aux oiseaux" jusqu'a 
des etudes de laboratoire sur la sensibilite aux 
maladies.

Pois cnjan Les pois cajan est cultive sur pres 
de trois millions d'hectares dans le monde 
entier, mais dont 90% sont situes en Inde. Les 
rendements moyens sont de 1'ordre de 600 
kilos a 1'hcctare. Des essais ont toutefois indi- 
que que le rendement potentiel de ces cultures 
est beaucoup plus eleve. On a pu obtenir jusqu'a 
5 tonnes a ('hectare et davantage encore dans 
des conditions experimcntales avec des varietes 
indiennes locales. La recherche actuelle est 
axee sur I'amelioration des types de plantes et 
on a des raisons d'esperer qu'on pourra obtenir 
ainsi des rendements encore plus eleves. On 
pourra aussi augmenter la teneur en proteine 
car on a deja obtenu des cultivars contenant 
15 a 25% de proteines.

A 1'hcure actuelle, un grand nombre de 
varietes cultivees en Inde ont un cycle vegetatif 
dc 300 jours, mais on a pu reduire le temps de 
croissance a 150 jours lors d'experimentations 
avec drs varietes a rendement eleve. Des varie 
tes a courte periode de croissance pourraient 
etre extremement precieuses dans les regions 
ou une double recolte est possible.

En Inde, le pois cajan est traditionnclle- 
ment cultive en association avec le sorgho ou 
avec le millet. D'abord lente, sa croissance 
s'accelerc brusqucment au moment ou Ton re 
colte la plante intcrcalaire; puis il faut encore 
cinq mois pour que les pousses arrivent a 
maturite. En plus des pois sees qu'on utilise 
principalement en Inde pour le dal (sorte de 
sauce ou puree a base de pois casses), Ics cosses 
vertes sont comestibles et les tiges ligneuses 
pcuvent servir de combustible. Les plantes 
d'une taille elevee ont aussi 1'avantage de pos- 
seder des racines profondes, ce qui leur donne 
une tolerance a la secheresse et elles sont assez 
rcsistantes aux ravageurs et aux maladies. 
Cepcndant, leur densite est g6neralement faible 
et cet inconvenient est aggrave par Putilisation 
generalisee de plants volumineux et ligneux



atteignant une hauteur de 2,50 a 3 metres.
La mise au point recente de varietes 

naines permettra d'accroitre la densite des cul 
tures et d'ameliorer les types de plantes ( aug 
mentation de la proportion grains/feuilles). Les 
selectionneurs esperent aussi acc61erer le debut 
de la croissance et obtcnir une meilleure resis 
tance aux maladies et aux ravageurs, notam- 
ment aux inscctes qui percent les gousscs. On 
cherche en outre a produire des varietes courtes 
qui pourront etre utilisees avantageusement 
dans les cultures intercalaires. La combinaison 
de graminec et dc legumineuse est, en effet, 
precieusc pour nourrir les populations des 
zones semi-arides oil 1'alimentation cst, en 
general, deficiente et ou, en particulier, les 
proteines nc suffisent pas pour satisfaire mcmc 
les besoins minimum. De leur cote, les equipes 
pluridisciplinaires de 1'ICRISAT mettent au 
point egalement des methodes agronomiques 
adaptees a la culture intcrcalaire.

Le pois cajan est une plante auto-fecon- 
dec. Pour operer des croisements, les agrono- 
mes doivent connaitre Part delicat qui consistc 
a manipuler des particules florales minuscules. 
Malgre cette contraintc et Pinconvenient sup- 
plcmentairc dc nc pouvoir faire qu'une seulc 
recolte par an, on a opere des milliers de croise 
ments a 1'ICRISAT ct les programmes d'ame- 
lioration du pois cajan sont bicn avances. En 
outre, les equipes pluridisciplinaires s'adon- 
nent li des etudes sur un grand nombre civ sujets 
apparentes et contribucnt ainsi a combler les 
lacunes qui genent particuliercment les geneti- 
ciens quand ils abordcnt de nouveaux chapitres 
de leurs rccherches.

Parmi les premiers resultats profitables de 
ces travaux on pent citer la decouvcrtc de plants 
stcrilcs males qui pourraient apporter un pre- 
cicux adjuvant aux systemes de multiplication, 
la variabilite genetique accrue des "banques 
dc germcn" obtcnuc grace a des prospections et 
des collectes etendues, des observations criti 
ques sur le pourcentage de croisements eloignes 
et une meilleure connaissance de la sensibilite 
a la photo-periode. On poursuit des etudes de 
phyto-pathologie et d'entomologie.

Pois chiclie Le pois chiche est la troisicme 
legumineuse du monde et tient la premiere 
place en Inde, au Pakistan et en Ethiopic. On le 
cultive aussi dans 28 autres pays de 1'Asie, de

I'Afrique et de PAmerique latinc ou on le con- 
nait sous le nom dc "garbanza". Les trois 
quarts environ des 10,5 millions d'hcctares ou 
on cultive chaque annec le pois chiche se trou- 
vent en Inde ou Ic rendement moyen cst d'cn- 
viron 400 kg a 1'hectare. Sur une base cxperi- 
mcntale on a obtenu des rcndemcnts alhint 
jusqu'a trois tonnes.

Les graines et les gousses sont egalement 
comestibles. On fait aussi de la farine avcc les 
pois sees et les feuillcs servcnt a 1'alimcntation 
du betail.

Les varietes cultivecs dans la region mcdi- 
tcrraneenne ct, en general en Occident, out dc 
grosses graines de coulcur clairc. Au Prochc- 
Orient, en revanche, on apprecic les varietes 
a pctites graines noires. En Inde ct au Pakis 
tan, on picferc les pois marrons ct verts de 
taille moycnnc. Les pois chichcs conticnncnt 
dc 17 a 22% de protC'incs, mais commc dans 
la plupart des legumincuses, cclles-ci sont pau- 
vrcs en aniino-acides thioniqucs et, notarn- 
mcnt, en mcthioninc.

En Inde, Ic pois chiche est une culture 
d'hiver (rabi) qui utilise Phumidite rcstant dans 
Ic sol apres la recolte dc la culture principalc. 
C'cst une plante qui reussit en climat sec. En 
revanche, ellc cst vulnerable au depcrissement 
cryptogamiquc si les pluics sont trop abondan- 
tcs. En outre, les rendemcnts varicnt bcaucoup 
scion les conditions pedologiqucs. Les pois 
chichcs a pctites graines du type "desi" sont 
cultivcs en Asic du Sud-Est ct peuvent etre 
plantes en hiver alors qu'en Asie occidental, 
en Afrique du Nord et au Prochc-Orient on 
trouve surtout les varietes a grosses graines du 
type "kabuli" qu'on plante en etc. La plupart 
des varietes communes dans les pays en voic 
de developpement out un faiblc potentiel gene 
tique ct sont scnsiblcs au fletrisscmcnt ct au 
deperisscment. En outre, un des principaux 
facteurs negatifs semblc etre la negligence.

Les geneticiens de 1'ICRISAT cherchcnt 
a ameliorer les varietes de pois chiche des^dcux 
types "kabuli" et "dcsi" en combinant du ger- 
men provenant dc 1'un et de 1'autre. L'objcctif 
recherche est: (1) un haut rendement ct Pac- 
ceptation par le consommateur; (2) la stabilite 
du rendement; (3) la resistance a la maladie 
du deperissement a Axcochyta et aux fletrissc- 
mcnts; (4) une teneur plus elevee en proteines
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ct une mcilleurc qualite de cellcs-ci.
Parmi les premieres realisations, on peut 

citcr les suivantcs:
  On a collectionne, catalogue, stocke et 

distribue des millicrs dc ligne'es de germen et 
dcs prospcctions dans des regions difficilement 
acccssibles de 1'Asie ont permis d'acquerir une 
variabilite bcaucoup plus grande.

  DCS etudes physiologiques sont en 
cours sur les types de plantcs, la resistance au 
dcperisscmcnt ct sur d'autres problemcs prati 
ques quc Ics geneticicns doivcnt pouvoir re- 
soudrc rapidement. On menc des rcchcrches 
fondamcntalcs Ires importantcs, prcsque sans 
precedent, pour decouvrir les secrets dcs causes 
biologiqucs de la limitation dcs rcndcmcnts.

  On a commence a faire des etudes spe- 
cifiques, beneficiant d'unc haute priorite, sur 
les causes du dcperissemcnt ct les remedcs 
qu'on peut y apportcr. Ccs etudes comportent 
dc vastcs cnquetcs dans les regions ou Ton cul- 
tive Ics legumincuscs pour determiner les va 
riations symptomatiques et etiologiques dc la 
maladic, les races nouvcllcs de phytopathoge- 
nes ct Ics sources potcnticllcs dc resistance.

  DCS quc Ics cITcctifs dc I'equipe pluri- 
disciplinairc ont etc augmented, on a com 
mence a fairc aussi dcs etudes cntomologiques 
et microbiologiques.

  Un programme complet d'amclioration 
dcs pois chichcs cst en cours dc realisation. II 
comportc dcs centaincs de croisements effcc- 
tues au moycn dc la pollinisation manuellc, 
dcs pcpiniercs dc contre-saison (dont une sc 
trouve au Prochc-Orient et une autrc est situce 
a une altitude dc 10 000 picds [plus dc 3 300 
metres] dans I'Himalaya en un lieu ou les cher- 
cheurs ont etc transportes en helicoptere), des 
rcchcrches cooperatives dans Ics regions les 
plus importantcs de culture des pois chiches 
dc I'lnde du Nord ct un programme ambiticux 
d'essais intcrnationaux en Asie, au Proche- 
Oricnt, en Afriquc et en Amerique latine.

Les arnchides Depuis la fin de 1974, 
I'lCRISAT s'occupc d'une cinquieme culture, 
ccllc dcs arachidcs. Le Groupe consultatif de 
la recherche agricolc intcrnationale (GCRAI) 
avail preccdemment examine les resultats d'une 
etude faitc par des specialistes des arachidcs 
du mondc entier. Les arachides qui contien- 
ncnt 25% de proteines ct environ 50% d'huile,
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sont une importante culture vivriere des zones 
srmi-arides des tropiques; c'est apres le soja et 
Ics graincs de colon la source la plus impor 
tante d'huiles comestibles du monde. Malgre 
Timportancc des arachides comme cullure vi 
vriere el de rapport, Icur rendcment stagnc aux 
environs dc 800 kilos a I'hectare dans les zones 
tropicales semi-arides, alors qu'on oblient en 
moyenne plus de deux tonnes a I'hectare dans 
les pays developpes.

Conformemenl a la mission qu'on lui a 
confide de realiser progrcssivement son pro 
gramme sur les arachidcs, I'lCRISAT a conclu 
un central avcc PUniversite d'Etal dc la Caro 
line du Nord en vuc de Tacquisilion d'une col 
lection dc germen ct d'etudes sur la classifica 
tion genetique, les croisements interspecifiques 
et ['incorporation de ccrtaincs caracleristiques 
importanles dcs cspeccs sauvages dans les va- 
rieles cultivees a haul rendcment potentiel. 
L'un dcs principaux objectifs vises par le pro 
gramme de I'lCRISAT est d'obtenir la resis 
tance a la ccrcosporiose, qui cst la cause d'unc 
defoliation prematurcc et de rcndcments limi- 
tes, ainsi qu'aux champignons produisant dcs 
mycotoxines.

Apres avoir importe et rassemble la col 
lection dc base dc germen et avoir clabore une 
procedure d'inspcction et de controlc phyto- 
sanitaire pour prevenir le transfcrl dc maladies 
potcnticllcment dangcrcuses, un petit groupc 
de specialistes a mis en route, en 1976, le pro 
gramme de recherches. On prevoit que le pro 
gramme fonctionncra a plcin avec un personnel 
au complet en 1978.

I.es systemes de culture Sur Ics vastes etcn- 
dues situees dans Ics regions tropicales semi- 
arides a longue saison sechc dc trois continents, 
la diversite dcs syslemes de culture pratiques 
traditionncllcmcnt lemoignc de I'ingeniosile de 
I'hommc lorsqu'il csl presse par Ic besoin. On y 
constate des differences fondamentales qui pro- 
vicnnent dc la multiplicite des conditions natu- 
rellcs ct sociales. Les petitcs proprieles foncie- 
res, subdivisecs de generalion en generation 
en minuscules parcelles, predominent dans 
certaines regions. Dans d'autres, 1'exploitation 
communautaire des terres esl plus frequenle. 
Dans d'aulres encore, des fermiers cultivent 
des parcelles apparlenanl aux grands doniaines, 
en partic pour payer leur fermage et en partie



pour leur propre comptc. II existe aussi d'autrcs 
regions ou le regime foncier est mal defini ct 
oil dcs populations semi-nomades cultivent la 
terre tant qu'ellc permet dc nourrir Icurs famil 
ies et leur betail puis vont ailleurs. La date des 
moussons et la quantite dc pluies qu'cllcs ap- 
portcnt, Ics types dc sols et la topographic, Ics 
coutumes locales et la disponibilite dc main- 
d'oeuvrc, d'instrumcnts agricolcs ct d'encrgie 
sont autant dc factcurs qui influent sur Ic choix 
dcs cultures ct detcrmincnt Ic moment et Ic 
mode des plantations, Ics pratiques culturales 
ct I'cmploi des recoltes.

Des rcchcrchcs sont menecs au siege dc 
1'ICRISAT pour mcttre au point des modes 
d'cxploitation agricolc applicablcs sur des eten- 
dues rclativcment vastcs. L'lCRISAT s'cfforce 
d'obtenir aussi la collaboration dc centres agro- 
nomiqucs situes dans d'autrcs pays pour re- 
cucillir dcs informations, tester diverses combi- 
naisons dc cultures et pratiques agronomiques 
ct, le jour vcnu, pour diffuscr Ics resultats dcs 
rcchcrchcs.

Lc denominatcur commun dc ccs regions 
cst la neccssitc d'unc utilisation judicicuse de 
1'eau.

Lcs faibles precipitations ct la penurie 
d'cau sont les problemes les plus evidents dc 
ccs regions; mais dcs pluies torrenticllcs, meme 
dc courtc durce surtout s'il s'agit dc sols mal 
draincs, peuvent detruire Ics recoltes en em- 
portant 1'humus et en lessivant les elements 
fertilisants. Dans les regions de moussons, Ic 
climat est, par definition, imprevisible ct porte 
aux extremes. Des chutes dc pluies exccssives 
au mauvais moment peuvent provoquer dcs 
infestations d'insectcs ou dcs maladies virales, 
lorsquc precisement Ics plantcs y sont le plus 
vulnerables. Des periodes de sechcrcsse en 
plcine saison dcs pluies peuvent tletrir la recolte 
de mousson ct un cxces dc pluies en hivcr peut 
endommager Ics cultures de saison sechc.

Des systemes pratiques de captagc des 
caux ct de drainage, si on pouvait les constituer 
par des moyens simples et economiqucs, contri- 
bucraient grandement a pallier les aleas des 
precipitations. L'lCRISAT commence unc serie 
d'expericnces sur de pctits bassins versants qui 
utilisent des etangs de retenue et des voies d'eau 
gazonnecs et en compare les effets sur les deux 
principaux types de sol terre rouge, legere ct

terre noire, lourdc qui sont Ics plus rcpandus 
dans les regions dc culture pluvialc. Lcs rc- 
chcrches pedologiqucs et agronomiques corn- 
portent dcs travaux sur 1'crosion et la pcrte 
d'elements fertilisants. le deshcrbage, Ic pail- 
lagc et le labouragc superficial qui suit la re- 
coltc, sur Ics systemes dcs doubles recoltes et 
dcs cultures rclais. On fait dcs cssais d'amc- 
nagement de terrain, de plantations sur billons 
ou a plat en courbcs dc nivcau pour retcnir Ics 
eaux dans le sol et lutter contrc 1'crosion.

Lcs techniques rccommandecs par 
1'ICRISAT sont conchies en fonction de I'eco- 
nomic des pays auxqucls cllcs s'adrcssent ct 
qui cst caracterisee par line penurie de capi- 
taux, unc main-d'ocuvre ruralc plethoriquc cl 
la rarete dcs rcssourccs cnergetiqucs. En raison 
dcs vicissitudes de I'agriculture en tcrrcs arides, 
les cxploitants prcferent Ics methodcs et Ics 
cultures qui pre'sentcnt pen dc risques, meme 
si clles sont pcu remuneratriccs; aussi le pro 
gramme de 1'ICRISAT doit-il avoir pour prin 
cipal objctif d'assurcr la regularite dc la pro 
duction. L'lCRISAT cstimc que la condition 
cssenticlle du succes est quc Ics cxploitants 
agricoles s'intcrcssent au programme et qu'ils 
aient la volonte de coopercr a sa realisation.

Problemes economiques Les cconomistcs dc 
1'ICRISAT ont coutumc dc comparer Icurs 
activites et leurs objcctifs a ccux dc Icurs homo- 
logucs dans I'industric. Lcs economistcs dcs 
grandcs firmes industriclles travaillcnt souvcnt 
en equipc pour mcttre au point des marchan- 
discs qui repondcnt aux besoins et aux gouts 
dcs consommatcurs. A 1'ICRISAT, la mar- 
chandise, c'cst la technologic agricolc. Le con- 
sommateur, c'cst Ic paysan qui cst soumis a 
des contraintcs particuliercs, d'ordrc econo- 
miquc ct physique. L'objcctif dc la recherche 
de 1'ICRISAT dans Ic domainc cconomiquc 
cst d'aider les rcsponsablcs des divers program 
mes a s assurer quc leurs travaux sont toujours 
oricntes vcrs Ic village ct Ics vcritablcs pro 
blemes des agriculteurs.

Pour atteindrc cet objectif, Ics economis 
tcs ont mis en route unc seric d'etudcs complc- 
mcntaircs ou indepcndantes. DCS rcchcrchcs 
sur la configuration dcs zones tropicalcs semi- 
aridcs, sur I'etat de I'alimentation humaine, sur 
1'elasticite dcs prix des principals cultures, 
cnfin sur les preferences dcs consommateurs
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parmi les cultures dc 1'ICRISAT ont etc cntre- 
prises pcu apres la creation du groupe.

DCS etudes sur les aspects economiques 
dcs systemcs dc culture, I'equipement pour la 
conservation dc I'cau dans les villages, sur le 
captagc dcs eatix ct sur Ics reseaux d'irrigation 
supplementaircs onl fourni dcs informations 
precieuses. Unc etude est en cours au niveau 
du village parmi six collectivites ruralcs situees 
clans trois regions agricolcs diffcrentes dc I'lndc 
en vuc dc micux comprcndre Ics pratiques dc 
culture traditionnellcs ct la repartition ac- 
tuellcdcs rcssourccs. Les premieres conclusions 
qu'on en a tirecs donncnt deja dcs reponses 
aux questions qu'on se posait sur le comportc- 
mcnt dcs paysans. En moins de deux ans. le 
groupe dcs cconomistes a produit plus de trentc 
documents conccrnant I'attribution des rcs 
sourccs pour la recherche, Ics factcurs qui in 
fluent sur la production ct les etudes de marche.

Lc souticn puissant et la colla 
boration aetivc qu'il a obtenus de la ccmmu- 
naute scicntifiquc a etc Fun dcs principaux 
factcurs qui ont pcrmis le devcloppemcnt ra- 
pide dc 1'ICRISAT. En parrainant des groupcs 
dc travail ct dcs conferences bicn con?us, 
rinstitut cspere ctendrc ct renforccr ccs liaisons 
d'importancc vitalc.

En novcmbrc 1974, 1'ICRISAT a tcnu sa 
premiere reunion dc travail officielle. Quarantc 
specialistes vcnus dc quatorzc pays ont echange 
Icurs connaissances ct les resultats dc Icurs ex 
periences sur les systemcs dc culture dans les 
/ones tropicales scmi-aridcs. En janvicr 1975. 
des agronomcs vcnus dc 1 7 pays sc sont reunis 
a 1'ICRISAT pour tcnir unc reunion dc travail 
internationalc sur les legumineuses a graincs. 
Dans Ics deux cas, les participants ont consacre 
une grandc partie dc Icurs travaux a definir 
des directives pour Ics travaux dc 1'ICRISAT.

Deux conferences consultatives a partici 
pation moins nombrcuse ont eu lieu en 1 975 en 
vuc tic donncr des directives aux responsables 
du programme d'amelioration dcs cereales dc 
1'ICRISAT et de determiner un ordre de prio- 
ritc dans Ics rccherchcs concernant le mildiou 
et 1'ergot, maladies qui ont gravcmcnt affecte 
le rendcment ct la qualite du millet a chandellc.

l-'iirniiilion La formation est 1'un dcs objcctifs

prioritaires de 1'ICRISAT. De petits groupes 
de stagiaires specialises, venant du pays hole, 
ont commence, peu apres le debut des travaux 
dc I'lnstitut, a y recevoir de courtes periodes 
destruction. Les premiers arrivants d'outre- 
mer etaient quatre fonctionnaircs nigerians de 
1'agriculture qui, u partir de mai 1974, ont suivi 
un cours de six mois sur la production des 
cereales. Plus de trcnte stagiaires dc dix pays 
au moins etaient attcndus en 1976.

L'lCRISAT attache une importance par- 
ticuliere a la formation rapide en cours de 
service, d'une duree d'un a douze mois, des- 
tincc a des agricultcurs qui ont un cmploi dans 
Icur pays d'originc et qui doivent le retrouver 
a leur rctour. Des dispositions ont ete prises en 
collaboration avec 1'Universite agronomique 
de 1'Andhra Pradesh pour combiner les cours 
d'cnscignement supericur avoc les travaux de 
recherche mcnes a 1'ICRISAT. On est en train 
dc dresser dcs plans pour accucillir des spe- 
cialistcs en visile, dcs docteurs es sciences titu- 
laires d'une bourse, ainsi que d'autrcs boursiers. 
Ouand on aura acheve la construction dcs lo- 
caux d'habilation destines aux slagiaires dans 
la station de rcchcrches, 1'ICRISAT pourra 
accueillir simultanemcnt plus dc cent ctudiants.

(.'nopiTiitinn intoriiiiliotiale DCS projcts co- 
operatifs sont en cours de negotiation ou ont 
deja etc entrcpris en Afrique de 1'Ouest, en 
Afrique de I'Est, en Elhiopic, en Tha'i'lande et 
en Inde. Le projet le plus avance, en dehors 
de ccux qui sont realises en Inde, est le projet 
ouest-africain qui a etc mis en route en 1975 
sous 1'egidc dc Programme des Nalions Unies 
pour le devcloppement.

Un institul dc recherche francais, 1'IRAT, 
a fourni un dirccteur pour ce projet. Le but 
inilial sera de meltre au point une technologic 
appropriee pour dcs lieux determines, par le 
moycn dc travaux menes en collaboration 
etroite avcc 1'ICRISAT a Haiderabad tout en 
cooperant aussi avcc des centres de recherche 
silues dans douzc pays de 1'Afrique occiden- 
talc. On a entrcpris des cssais uniformes de 
rendcment ct Ton etablira, un jour, des liaisons 
avcc Ics programmes dc vulgarisation et d'ap- 
plication sur le terrain dans tous les pays de la 
region. L'lCRISAT prevoit la mise en route 
de programmes cooperatifs destines a toutes 
Ics principalcs zones scmi-arides dc 1'Asie, de
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I'Afrique et de PAmerique latine.
Les programmes de 1'ICRISAT sont axes 

sur les cultures, les regions et les populations 
jusqu'a present negligees. Le soutien interna 
tional, les plus grands talents scientifiques, et

les ressources d'unc technologic de pointe sont 
mobilises pour satisfaire a des besoins cruciaux 
qu'on a pendant si longtcmps ignores. La tache 
est difficile et c'est, sans conteste, un deli qui 
merite d'etre relcve.
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Tests pour la detection tie In trypanosomiasc (LIRMA)



LABORATOIRE
INTERNATIONAL
DE RECHERCHE SUR LES
MALADIES DES
ANIMAUX

Boitc postale 30709, Nairobi (Kenya)

Lcs maladies sont Tun dcs principaux obstacles 
a 1'elcvagc et a ['utilisation dc ses produits dans 
les pays en voie de developpement, quo ce soil 
pour I'alimentation ou pour tout autre usage. 
DCS millions d'individus, dans une grandc par- 
tic du mondc, souffrent de cct etat de choses. 
Lc but que sc propose le Laboratoire interna- 
tionale de recherche sur les maladies des ani- 
maux (LIRMA) cst de contribuer, par dcs 
programmes dc recherche ct de formation, a 
1'elaboration de mesurcs cfficaces pour luttcr 
centre les maladies animates d'importancc in- 
tcrnationalc.

On envisage habitucllcmcnt les animaux 
domestiqucs en tant que source de proteines 
pour 1'alimcntution humainc. On oublic souvcnt 
les autres aspects importants dc 1'interaction 
hommc/cnvironncmcnt/animaux domesti 
qucs. Lcs animaux domestiqucs sont non 
settlement dcs fournisscurs dc viande, dc lait 
ct d'ocufs. mais aussi d'habillcment, d'cngrais 
ct dc matiercs premieres pour ramcublcmcnt. 
Lcs animaux, notammcnt les ruminants, peu- 
vcnt transformer Ics plantcs fibrcuses, les 
dechcts ou Ics sous-produits vegetaux ct les 
rcndrc titilisables par rhonimc. Dans bien des 
pays Ics animaux de trait et les bctcs de charge 
joticnt un role important, puisquc 70 a 80% 
de I'agricuiturc mondialc n'cst pas mecanisce. 
L'Afriquc nc comprend que 1% dc terrcs 
arables alors que 30 a 50% dc sa supcrficic est 
couvcrtc dc forcts ct d'herbagcs. Ainsi, en 
Afriquc, commc aillcurs dans Ic tiers monde, la 
viande et Ics aliments vegetaux ne sont pas 
concurrents, mais complemcritaircs. Us joucnt 
un role important ct intcrdependant pour

nourrir 1'hommc ct satisfaire a ses autres 
besoins cssentiels.

Lcs maladies ont un cffct nefaste sur la pro 
duction animate. Ccrtuines sont mortclles; 
d'autrcs font pcrdrc du poids, alTcctcnt la re 
production, sont cause d'unc mauvaisc utilisa 
tion dcs fourragcs ou d'unc concentration 
excessive dcs bctcs au detriment dc I'cnvironne- 
ment. L'Afriquc est un bon cxcmple a cct 
egard: on cstimc qu'unc supcrlicic supericurc 
a ccllc dcs Etats-Unis cst imparfaitcincnt uti- 
lisec pour la production bovine, en raison 
d'une sculc muludic: la trypanosomiasc. La 
region ou elle scvit est cellc qui beneiicic dc 
la plus forte pluviomeiric ct qui cst potcntielle- 
ment la plus richc pour Ics cultures fourrageres. 
Dans unc grandc partic dc 1'Afrique oricntalc 
ct australc, au Prochc-Oricnt et dans la penin- 
sule indienne, la theileriose decimc le betail, 
cntrainc unc mauvaisc utilisation dcs surfaces 
disponibles ct augmcntc le cout de 1'elcvagc. 
Memc si on luttc cificaccmcnt centre ccs mala 
dies, on doit encore veillcr a unc utilisation 
optimalc de la terre el dcs rcssourccs vegctalcs. 
Le Centre international dc 1'elcvagc pour 
1'Afriquc (C1EA) mene dcs rechcrches sur Ic 
systcmc d'elevage du betail en vue d'unc utilisa 
tion rationncllc dc ees vastes ctcndues.

Programmes dc recherche Lc LIRMA a etc 
fonde en 1973, en vcrtu d'un accord avec le 
gouvcrncmcnt du Kenya, a la suite d'une etude 
mcnec par Ic GCRAI (Croupe consultatif pour 
la recherche agricolc intcrnationalc). Celui-ci 
avail about! a la conclusion que Ics travaux 
d'un centre international qui scraicnt axes sur
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la lutte contrc les maladies dcs animaux 
pourraient avoir dcs resultats benefiqucs. Le 
recrtitcmcnt effectif du personnel scicntifiquc 
a commence en 1975.

Deux maladies particuliercment nuisiblcs 
a 1'clevage, la trypanosomiasc ct la theileriosc, 
ont etc designees comme cihles pour la pre 
miere operation offensive du L1RMA.

Ccs maladies sont transmises toutes deux 
par un vcctcur: la mouche tsc-tse pour la 
trypanosomiase ct la tiquc pour la theileriosc. 
Dans Ics deux cas, on constate unc interaction 
complcxe entre I'unimal, le parasite ct le vec- 
teur. Dans les deux cas aussi, Ics animaux sau- 
vagcs ct domestiques pcuvcnt cgalcmcnt etre 
des foyers d'infcction. La complexite dcs deux 
maladies cst tcllc qu'un remede ne pcut pas 
ctrc trouve par un idividu isolc, ni dans le 
cadre d'une scule discipline scicntifiquc. C'est 
pourquoi le LIRMA a adoptc pour scs rcchcr- 
chcs une methodc pluridisciplinairc integrec. 
Pour rcsoudrc Ics problemcs ct mcttrc au point 
des mesurcs dc lutte, on fait appcl a des ex 
perts des branches suivantes: parasitologie, im- 
munologie, pathologic, culture ccllulairc, bio- 
chiniic. ultrastructure ct epiclemiologic. On a 
rccours a la science pure aussi bicn qu'a ses 
applications, notammcnt dans le domaine 
medical. Dans tons Ics cas, il s'agit dc trouvcr 
des nioyens de lutte cfficaccs contrc la maladic 
qui cst etudiec et la recherche est oricntee vcrs 
I'immimologic.

Tn |):inosoiiii:i.se La trypanosomiase s'attaquc 
a plusicurs cspeccs d'animaux domestiques. 
dont Ics bovins, Ics porcins, Ics ovins, Ics ca- 
prins, Ics chcvaux, Ics chamcaux ct memc a 
I'hommc. Ellc cst causee par divcrses cspeccs 
de parasites du sang du genre Trypanosome. 
Parmi cllcs Trypanosome congolense ct 7 rypa- 
iio.miuc vivax sont Ics deux principaux agents 
pathogencs s'attaquant aux bovins.

La trypanosomiasc est transmisc par la 
mouche tse-tse et dans bicn des cas les animaux 
sauvagcs sont un foyer d'infcction. La maladie 
sevit, ccpcndant, dans dcs regions ou Ton nc 
trouve pas la mouche tse-tse de fac,on endemi- 
que. Dans ccs cas clle cst transmise, semblc- 
t-il, par des piqurcs dc mouches. On observe 
la trypanosomiase dans bicn dcs pays africains 
et dans la partic scptcntrionale dc I'Ameriquc 
du Sud. En Afriquc, 1'elevage des bovins cst

impossible ou tout au moins gravement affecte 
par la maladic dans la majeure partie d'une 
large zone dclimitee approximativement par 
le 16emc dcgrc dc latitude nord et par le 
lOemc dcgrc sud. Cctte zone, qui beneficie 
d'une des plus fortes pluviometrics de 1'Afrique, 
cst potcntiellcmcnt une des plus riches pour 
la production dc fourrages.

La trypanosomiase affecte 1'elevage de 
diverscs fac.ons. Certains an.imaux meurent 
asscz vite, apres avoir contracte la maladic. 
D'autrcs pcuvcnt avoir des infections chroni- 
qucs qui pcuvent durer des mois ou des annees, 
pendant lesquels Ics animaux survivent, maisen 
mauvaise sante. Ellc affecte aussi la reproduc 
tion ct clle cst la cause d'une mauvaise utilisa 
tion dcs substances nutritives.

Parmi Ics mcthodcs dc recherche adoptees 
par le LIRMA figure unc etude des proccssus 
immunologiqucs fonctionncls chcz les bovins et 
autrcs ruminants. DCS etudes sont en cours pour 
decouvrir les moycns dc stimulcr artilicielle- 
ment Ics mecanismcs dc defense de I'animal 
contrc la maladic et augmentcr leur cfficacitc 
dans la lutte contre la trypanosomiase et la 
theilcriose. On observe aussi Ics races bovines 
trypano-tolerantcs et on ctudie les mecanis 
mcs dc cettc tolerance.

On consacrc dcs rcchcrchcs intensives a 
1'organisnie pathogene lui-mcmc, tout particu 
liercment aux moycns par lesquels les trypano- 
somcs transmcttcnt la maladie ct echappcnt 
aux mecanismes protcctcurs de I'animal. On 
examine cgalcmcnt la reaction immunitaire 
vis-a-vis des divers antigencs trypanosomiens. 
L'intcraction mouche tse-tsc/trypanosomc, 
ainsi que rinteraction mouche tse-tse/trypano- 
somc/animal sont aussi d'importants sujets 
d'etudes. Lc but cst de mieux comprcndrc la 
maladic ct 1'organisme qui la cause arm de 
pouvoir prcndrc des mesures cfficaces dc lutte 
ct briscr la sequence de la contagion.

Tlii'ileriosi' La theileriosc. connuc en Afri 
quc sous le nom dc East coast fever, cst unc 
infection parasitairc du sang causee par des 
pathogencs du genre Theileria, dont Theileria 
parva, Theileria lawrencei, Theileria annulata, 
Theileria nnitans, etc. Les quatre premiers 
nommes paraisscnt, cependant, etre les plus 
importants ct les plus nuisibles a 1'clevagc. 
Dans tous les cas. la maladie cst transmisc par
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la tique. Ainsi la contagion est-elle limitee a 
1'habitat de ce vecteur.

La theileriosc est unc maladie importantc 
dans onze pays de I'Afrique orientale ct aus- 
tralc, du Proche-Orient et de la peninsule 
indienne. Certaines especes de Theileria, 
comme theileria mtitanx ont ete detectees sur 
des bovins dans le mondc enticr, mais leur efTet 
pathogene est mal connu.

La maladic provoque une mort rapide chcz 
des animaux qui ont ete attaques par des 
tiques infcctecs. Des efforts intenses de preven 
tion sont necessaircs pour luttcr centre Ics 
tiques. Dans les zones ou la maladie est endemi- 
quc, les animaux doivent etre traites aux acari- 
cides par immersion ou par d'autres methodes 
pour evitcr les attaques de tiques infectees. La 
construction, puis 1'cntretien des installations, 
les frais dc main-d'oeuvrc et dc medicaments 
rcndcnt ccs traitcmcnts couteux. En outre, ils 
font grand tort a rcnvironncmcnt. Dans certai- 
nes parties dc I'Afrique de 1'Est on est oblige 
d'immergcr Ics bovins deux ou trois fois par 
semaine pour Ics debarrasser des tiques et les 
preserver dc la thcileriose. Cela suppose de 
frequents deplacemcnts du troupeau sur de 
grandes distances qui lui font perdrc du poids 
et deteriorcnt sa sante, sans parler des degats 
subis par les terrcs parcourues.

Comme pour la trypanosomiase, le pro 
gramme de .rcchcrches du LIRMA est forte- 
mcnt oriente vers 1'immunologie. On etudie 
les moyens de cultiver I'agent pathogene en 
laboratoire en vuc dc produire en grandes 
quantites le materiel pouvant servir a la fabri 
cation des vaccins ou a de nouvelles etudes. 
Des recherches sont en cours pour determiner 
ct isoler les antigenes qui intervicnnent dans 
Ic proccssus de protection et pour definir les 
methodes par lesquelles on pcut provoquer le 
plus cfficacemcnf la resistance a la maladie. On 
etudie enfin i'epidemiologie de la maladie et 
la repartition geographique des diverses sou- 
ches de 1'organisme. Tous ces travair: ont pour 
but de mettre au point un vaccin efficace contre 
la theileriose.

Recherches exlerieures LCS specialistcs du 
LIRMA travaillcnt a Nairobi et en d'autres 
endroits. La complexite de la situation epizooti- 
que ct Ics interactions entrc Penvironnement, 
Ics races animales, la faunc sauvage, etc. sont

autant de facteurs qui influent sur la maladic 
etudiec. II faut rccueillir des informations sur 
les fac,ons dont ces divers facteurs agissent les 
uns sur les autrcs dans diverses parties du 
monde ct provoquent la maladie.

Ces etudes fourniront des indications sur 
la maniere dont la maladie peut varicr d'un 
cndroit a 1'autrc et sur les methodes pour la 
maitriscr. II sera peut-ctrc necessairc par cxem- 
plc, de rccourir a des methodes differentcs 
pour luttcr contre la maladic dans les diverses 
parties du monde. II est indispensable dc garder 
le contact avec Ics realites de la situation sur 
le terrain si on veut quc la recherche prcnnc 
la bonne direction.

Rvchcrche cooperative Le LIRMA a mis en 
route des travaux cooperatifs dans diverses 
parties du monde et envisage dc Ics ctendrc 
a dc nouvelles regions. II cxistc des pcrsonnes 
ct des institutions, dans les pays devcloppes 
comme dans pays en voie dc devcloppemcnt, 
qui possedent la competence et les capacites 
requiscs pour mener des recherches sur des 
sujcts qui interesscnt le LIRMA. Le but dc la 
recherche cooperative est de mettre a profit 
cctte competence, ainsi quc les resultats des 
travaux antericurs dc ces institutions. On peut 
ainsi elargir I'effcrt scicmifique applique aux 
problemes interessant le LIRMA et etablir des 
relations professionnelles avcc Ics experts 
d'autres pays, ce qui est profitable au LIRMA, 
autant qu'a Tinstitution qui coopere avec lui.

II est important que le LIRMA colla- 
bore avec les organisations nationalcs en 
Afriquc. Pour quc les programmes dc luttc 
contre Ics maladies animates soient cflicaccs, il 
faut quc cettc collaboration portc sur la 
recherche et la misc au point des mcsurcs a 
prendre, autant quc sur leur application. Le 
LIRMA poursuit aussi des recherches en 
collaboration avcc d'autres centres appartcnant 
au reseau du GCRAI. Ainsi les experts du 
LIRMA ct du Centre international dc 1'elevage 
pour I'Afrique (C1EA) travaillcnt ensemble sur 
des problemes qui leur sont communs ct utili- 
scnt conjointcmcnt les installations, le person 
nel et Ics animaux dc divers pays africains.

I .e personnel Lc personnel du LIRMA com- 
prcnd des specialistcs dc diverses disciplines 
scientifiqucs. II sc compose du personnel
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central du LIRMA, de specialistes en visite 
ct de boursiers titulaircs d'un doctoral es 
sciences. Le personnel central du LIRMA 
comprend dcs membres residents permanents 
qui assurcnt la continuitc du programme de 
recherches.

DCS specialistes en visite, qui ont obtenu 
un conge de leurs institutions d'origine, font 
des stages d'un on deux ans au LIRMA. 
D'autres, dont Ic cout est entierement finance 
par le LIRMA, apportcnt des connaissanccs 
specialises que nc possede pas le personnel 
central. Lcs membres du personnel qui sont 
titulaires d'un doctoral mencnt des recherches 
et cnrichissent leurs connaissances par leurs 
contacts avec d'autrcs savants. On espere qu'ils 
rcstcront en liaison avcc le LIRMA apres leur 
retour dans leur pays d'origine.

DCS consultants font dc brefs sejours au 
LIRMA. Cc sont dcs savants ct des experts 
chcvronnes qui cxaminent le programme de 
recherches, fournisscnt un apport scientifique, 
evalucnt la recherche ct font dcs recommanda- 
lions. On apprend ainsi comment le LIRMA 
et ses programmes sont jugcs a I'extericur. Le 
personnel scientifique cst rccrute sur unc base 
intcrnalionalc, Ic principc ctant dc choisir les 
mcillcurs, sans consideration dc nationalite. A 
rhcurc actucllc ce personnel provienl de neuf 
pays.

Formation Lc programme dc formation du 
LIRMA prescntc dcs aspects divers mais dans 
sa phase initialc, I'acccnt cst mis sur la forma 
tion. Le programme post-doctoral cst destine

a des specialistes qui ont deja acquis une 
formation ct ont obtenu leurs diplomes ailleurs. 
Ces personnes passent deux ou trois ans au 
LIRMA puis retournent dans leur pays d'ori 
gine pour y poursuivre leur carriere. Des 
etudiants du troisieme cycle qui sont candidats 
a des diplomes decernes par des institutions de 
la region de Nairobi ou d'ailleurs peuvent 
reccvoir une formation. Us menent leurs re 
cherches an LIRMA, mais obtiennent leurs 
diplomes ailleurs.

En outre, divers aspects de la recherche 
sur les maladies animates sont traites dans des 
seminaires, des conferences et des cours de 
formation. Enfin, le LIRMA possede un 
service dc documentation axe sur les maladies 
parasitaires.

Installations Les principals installations du 
LIRMA sont situees a Kabete dans la proche 
banlieue de Nairobi (Kenya). Les installations 
actuellement en construction sur un terrain de 
72 hectares comprennent les batiments du 
laboratoire, les zones de service, les installa 
tions pour les animaux de laboratoire et les 
bovins, un laboratoirc de necropsie et. un four 
crcmatoirc, des batiments administratifs, une 
bibliothequc, dcs salles de conference, des 
cuisines et des locaux d'habitation. Le bailment 
du laboratoirc cst tres moderne el il est equipe 
pour des recherches dc poinle sur les maladies 
des animaux. Les installalions pour les animaux 
permeltent d'etudier la maladie et ses effets sur 
divcrscs especes d'animaux domestiques ou de 
laboraloire.
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CENTRE
INTERNATIONAL 
DE UELEVAGE POUR 
L'AFRIQUE
Boite postale 5689, Addis-Abeba (Ethiopie)

En 1974, Ic Gouvernement ethiopien et la 
Banque mondialc, agissant au nom du Groupc 
consultatif pour la recherche agricole intcrna- 
tionalc, ont signe un accord portant creation 
du Centre international de 1'elevage pour 
1'Afriquc (CIEA). Le but du Centre cst de 
soutenir les efforts deployes par differents pays 
pour ameliorer les systemes de production et 
commercialisation du bctail ct de ses produits 
en Afrique tropicale, en vue de relever le ni- 
veau de vie des populations de la region. Les 
trois principaux champs d'activite du CIEA 
sont la recherche, la formation ct la docu 
mentation.

Le cheptel de 1'Afrique tropicale cornptc 
environ 130 millions de bovins, 100 millions 
d'ovins et 80 millions de caprins, mais la pro 
duction plafonne bien au-dessous du niveau 
qu'on pourrait esperer. L'elevage est cependant 
un element important de Peconomie. Sa valeur 
a etc estimee a plus d'un milliard de dollars 
des Etats-Unis par an soil 5 a 6% du produit 
intcrieur brut des pays dc la i?gion.

L'urbanisation acceleree, le devcloppe- 
mcnt cconomiquc et la poussee demographique 
ont pour effet d'augmenter la demande de lait 
et de viande. Cela fait prevoir dc serieuses 
penuries pour la prochaine decennic, a moins 
que des mesures energiques nc soient prises 
pour accelerer la croissance et ameliorer 1'utili- 
sation des produits de 1'elevage. D'apres la 
FAO, la consommation moyennc dc viande en 
Afrique etait dc 9,4 kilogrammes par personne 
et par an en 1970ct attcindra 10,8 kg en 1980, 
soil une augmentation d'un peu plus d'un kilo 
en dix ans. Meme si le taux de croissance dc la 
production dc viande (qui etait de 2,7% dans 
les annees 60) pouvait atteindre 4,3%, c'est-

a-dire 1'objectif propose dans le plan indicatif 
mondial de la FAO pour le developpement 
agricole, le deficit depasserait encore un million 
de tonnes en cc qui concerne la viande et 
700 000 tonnes pour le lait. Unc Industrie 
zootcchnique dynamiquc pourrait rrr-tribuer 
grandement au devcloppemcnt econo....ique des 
pays de 1'Afriquc tropicale ct a 1'amelioration 
de leur alimentation. La recherche men6e 
depuis 40 ans en Afrique a permis de trouver 
des solutions techniques qui, malheurcusement, 
n'ont etc appliquecs que tres particllcment, et 
parfois pas du tout. On sail que certaines 
techniques, telles que 1'elcvage extensif, 1'ame 
lioration des rcssources pour ('alimentation 
animale ainsi que de meilleures methodes dc 
conduitc de 1'elevage pourraient etre profi- 
tablcs. Cependant, 1'approche scctorielle a 
echoue parce que 1'elcvage et Texploitation de 
scs produits constituent un systemc complexc 
dans Icqucl un grand nombrc dc facteurs in 
fluent sur la production: les facteurs physiques, 
biologiques, cconomiqucs ct tout particulierc- 
ment le milieu humain. Lc programme du CIEA 
prcvoit la participation dc specialistes divers: 
zootechniciens, agronomcs, economises et so- 
ciologues, a des rccherches plurisdisciplinaires.

I .f.s prohli'ines (It l:i pniduclion A 1'cxccption 
de quclques ranches modcrncs, 1'elcvagc dans 
les zones tropicales de 1'Afrique prcscnte des 
faiblcsscs bien connucs: mortalite clevee des 
veaux, alimentation defcctucusc des animaux, 
dont certains sont plus ou moins afTames 
pendant la saison sechc, ct taux dc croissance 
insuffisant. Les betes sc portent mal et sont 
exposces a des cnvironncmcnts difficilcs. En 
consequence, pcu d'animaux sont mis sur le 
marche et leur poids est faible.
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Determiner les elements d'une bonne 
conduitc dc Fclevage convcnant a cliflcrenls 
milieux cle FAfrique tropieale ct persuader les 
clcvciirs do les adopter sont des cntreprises 
d'une grandc complexite.

Malgrc dcs limitations physiques, bio- 
logiques et economiqucs, Ics Africains produi- 
scnt la viande par dcs techniques simples qui 
sont adaptees, dans une ccrtaine mesurc, aux 
conditions defavorables du milieu. Le noma- 
clismc ct la transhuniancc (migration saison- 
nicre dcs troiipeuux) sont une neccssite dictec 
par les cycles dcs saisons de pluic ct des saisons 
sechcs. Le mainticn d'un nonihrc cxccssif dc 
vieux animaux dans Ics tnnipcaux esl un moyen 
dc preserver ceux-ci, car Ics animaux qui out 
survecu a la scchcressc ct a un milieu hostile 
sont le rcsullat d'une forme extreme dc 
se'lcclion naturcllc. Le mythe scion lequel les 
eleveurs the'sauriscnt Icurs bestiaux pour Ic 
plaisir doil el re ecartc. Bicn an conlrairc, i!s 
en vcndcnt le plus possible, soil environ 7% 
dc Icurs troupcaux.

L'usage generalise dc vaccins Ires efficaccs 
contrc la pcripncumonic et contrc prcs ,]ue 
toutes Ics maladies virales ct bacterienn :s a 
permis au cheptcl dc s'aecroitre bcaucoup plus 
vitc pendant les trcntc dernieres annees qu'en- 
tre 1890 ct 1920, epoquc ou Ics trois quarts du 
cheptcl mouraicnt de ccs maladies. II rcste, 
ccpcndant, Ic problemc dc la trypanosdmia.se 
(transmisc par la mouchc tse-tsc) qui scvit dans 
toulc la /.one humidc dc FAfrique tropieale et 
cclui dc la theileriosc (maladic transmisc par la 
tiqtic) qui cst courantc en Afriquc orientalc. 
Ccs maladies sont un scricux obstacle an dc- 
vcloppcmcnl d'un grand clcvagc dcs bovins 
clans Ics parties humidcs dc FAfrique.

Les techniques traditionncllcs ne pcr- 
mctlcnt pas dc satisfairc a la dcmanclc crois- 
sanlc dc viande qui rcsulle dc la croissancc 
dcmographiquc, au moment memo ou Ic 
devcloppcment dc Fagriculturc rcstrcint la 
superficic dcs pattirages.

La scchcrcssc qui a scvi ccs derniercs 
amices a montrc, dc facon dramalique qu'il faut 
fairc cuielque chose. On a decouvert, en Afrique 
et dans d'autrcs regions tropicales, dcs tech 
niques pour ameliorcr Felcvagc, mais elles n'ont 
etc appliquces quc sur une petite echelle. La 
raison en cst, sans doutc, que leur application

cxige certains factcurs qui nc sont pas encore 
intcgres dans Ic sysleme dc production.

Pour ameliorcr la production animate, on 
devra ctudicr, sous lous Icurs aspects, Ics sys- 
temcs d'elevagc acluels. II faudra determiner 
ct chill'rer Ics conlraintes qui ralcntissent la 
production et proposer dcs rcmedcs qui con- 
sistcraicnt, soil a ameliorcr Ics systemcs actucls, 
soil a en conccvoirdc nouveaux.

II faudra trouvcr de nouvclles methodes 
ilc travail pour Ics eleveurs. Leur mode dc vie 
a etc boulcvcrsc par Involution des cultures 
industriclles c.t aulrcs ct ils n'ont pas encore 
Irouve Ics moycns de se readaptcr. La majeurc 
partic dcs terrcs africaincs consacrecs a Fele- 
vagc ne convienncnt pas aux cultures (absence 
de sol arable, insulllsancc dcs precipilations, ou 
manque d'cau soulcrrainc en saison seche). 
Dans ces regions, notammcnt dans Ic Sahel, 
Ics hommcs nc pourraient pas vivre sans betail.

Pendant la grave sechercssc des dix 
derniercs annccs, Ics eleveurs se sont trans- 
portes en groupcs vcrs Ics -/.ones pluvialcs de 
haute altitude ct out pu ainsi sauver une partie 
dc Icurs troupcaux. D'autrcs out du, pour dcs 
raisons geographiqucs, se confiner aux zones 
prochcs dcs puits et des points d'cau (comme 
c'est le cas au Sahel). Les paturagcs surcharges 
et appauvris par la rarete dcs pluies ne suffi- 
saient pas pour notirrir Fafflux du betail qui 
est done mort de I'aim. Dans d'autres regions, 
comme FEthiopie. c'cst Fcau potable qui a fait 
defaut ct le betail cst mort de soif. La seche- 
rcsse a eti pour corollairc Fappauvrissement 
tics parcours ct Ic dc'nucmcnt dcs bergers.

Les uouvcrncments dcs pays d'Afriquc 
tropieale out. par Icurs propres ressources ou 
avec 1'acljuvant d'une aide bilaterale, cntrepris, 
dans le cadre dc leurs plans dc developpement 
dcs aclivite's relatives a Felcvagc: la creation 
dc grands ranches d'Etat, des programmes de 
mise en valcur des ressources en cau sur les 
parcours. dcs campagncs systcmatiques de 
vaccination, la construction de marches ct 
d'abatloirs et la formation technique a tous 
Ics nivcaux.

La plupart dc ccs programmes ont etc 
bases sur Ics rcsultats de recherches ou d'in- 
ventaircs et d'ctudes realises dans les nom- 
brcux instituts et laboratoires des pays franco 
phones et anglophoncs. Ils revelent de vastes
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possibility d'ameliorer la p-.iduction animale.

Le programme du CIKA Le CIEA est destine 
a servir de centre international de recherche 
pluridisciplinaire en vue de favoriser la mise 
au point et la demonstration de systemcs 
d'elevage ameliores en faisant un usage opti 
mum des rcssounes humaincs ct naturcllcs de 
1'Afriquc.

C'cst aussi un point de convergence 
dcs activites dc formation destinccs a mettre 
davantagc de competences au service d'une 
approchc "par systemcs" a la production ct 
a 1'amelioration du hetail dans la region. II 
fonctionne aussi comme centre dc documenta 
tion pluridisciplinaire pour Ics industries xoo- 
tcchniqucs. Lc Centre etablira des relations 
etroitcs avcc Ics organisations nationals et 
regionalcs dont Ics activites de recherche ct dc 
formation portent sur les memcs sujcts ou dcs 
sujcts apparentes. Les competences du CIEA 
sont les suivantes: il soutient les programmes 
d'elevage nationaux, il complete ou rcnforce 
Ics programmes qui sont en voie de realisation, 
il fournit aux specialistes des informations en 
francais ct en anglais ct il stimtile Ics activites 
dc recherche ct dc dcvcloppemcnt.

Lc CIEA a mis stir pied unc filitre dc 
collaboration avcc Ics principaux centres de 
documentation qui. dans le mondc cntier. 
s'occupcnt de I'elcvagc dans les tropiqucs. Un 
groupc de specialistes dc la documentation a 
commence a rassembler unc litteraturc specia- 
lisec qui cchappc aux systemcs classiques de 
documentation. Le but de ccs activites cst dc 
fiiirc la synthese de toutc 1'information disponi- 
blc et d'utiliscr au maximum Ics connaissances 
dcja acquiscs. On pourrait ainsi cviter a I'avenir 
Ics doubles cmplois ct Ics repetitions inutiles. 
Lc programme dc recherche qui conccrne Ics 
systemes d'elevage africains sera realise sur 
une base pluridisciplinaire ct il incorporera Ics 
rcsultuts dc rcchcrchcs actucllemcnt en cours 
dans la region. Scs programmes conccrtes 
pcrmcttront dc rassembler dcs chcrchcurs 
travaillant a des programmes de memc nature, 
pour qu'ils puisscnt echangcr des idces ct 
coordonncr Icur methodologie.

Lc CIEA a deja organise des cquipes 
pluridisciplinaircs pour diverscs specialites: 
reproduction, alimentation, gcstion dcs trou- 
pcaux, conservation et amelioration des par-

cours et analyse des facteurs economiqucs qui 
influcnf sur les activites relatives a 1'elevagc, y 
compris la commercialisation ct la transforma 
tion dcs produits animaux. DCS etudes anthro- 
pologiqucs et sociologiqucs sont cntrcpriscs en 
vue dc micux comprcndre Ics structures socia- 
Ics ct Icur capacitc d'adoptcr dcs mcthodcs 
amcliorecs. Lc CIEA contribucra ainsi a mct- 
trc au point les tactiqucs ;  adopter pour Ics 
activites dc formation, dc demonstration ct de 
vulgarisation destinccs a dcs elevcurs dc dif- 
fercnts niveaux sociaux ct economiqucs.

Lc CIEA rcaliscra certains projcts dc 
recherche par lui-memc. certains en collabora 
tion avcc d'atitrcs organisations. Pour ccttc 
cooperation, le CIEA ct Ics institutions du pays 
oil auront lieu les travaux crecront dcs cquipes 
mixtcs pour mcncr dcs rcchcrchcs dont 1'interet 
dcpassc !c nivcau national. Cc genre dc recher 
che suppose qu'on claborc un plan d'cxecution 
des programmes dc devcloppcmcnt ct qu'on s'y 
ticnnc. C'cst ainsi qu'on pourra cvalucr les 
effcts des techniques et dcs conceptions nou- 
vcllcs sur le devcloppcmcnt de I'elcvagc. du 
point de vue taut economique que social, et 
proteger les rcssources naturcllcs.

La recherche, qu'ellc soil autonome ou 
cooperative, portera sur tous Ics aspects dcs 
syslemes d'elevage. En cc qui conccrne Ics 
sciences x.oologiqucs, on touchcra aux domai- 
nes suivants: gi-ne'tiquc. physiologic, nutrition, 
reproduction, adaptabilite au climat, epixoo- 
tiologie. etc. Les eludes sur rcnvironncmcnt 
portcront sur le climat, le sol, 1'ccologie des 
parcours. ainsi que ramenagemcnt dcs patu- 
rages et dc I'elevage. L'clemcnt socio-econo- 
mique du programme sera axe sur la geographic 
dc 1'e'levage, Ics structures sociales, Ic milieu 
culture!. I'cchcllc dcs valcurs dans les societes 
pastorales. I'analysc economique des operations 
relatives a I'elcvagc, Ics etudes dc marche, cnfin 
Ics relations cntrc productcur ct consommateur. 
Les donnecs fournics par ccs etudes scrviront 
a mcttrc au point des modeles inlcgrcs appli- 
cablcs aux dilTercnts types de conduitc de 
I'elcvagc.

Ouatrc programmes de cooperation sont 
envisages. L'un d'entrc cux qui portc sur la 
stratification dc la production au Mali entre 
la 7jnc dc transhumancc sahelienne et la zone 
d'agriculturc intensive en est deja ru stade
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opdrationnel. II concerne une region qui a tres 
gravcment souffcrt de la secheresse. Un autre, 
au Kenya, aura pour objct de controler une 
vastc operation de developpement integre. Un 
troisiemc, au Nigeria, traitera des problemes 
rclatifs a la sedentarisation des pasteurs no- 
madcs dans Ics regions scmi-humides. Enfin, 
en Ethiopie, un quatrieme programme sera 
consacre a I'ctude des systemes de production 
animalc dans Ics zones ravagees par la seche 
resse et dans Ics zones scmi-aridcs de trans- 
humancc.

Lc CIEA doit joucr un role important 
dans la formation des specialises dc Pclevage 
dc 1'Afrique tropicalc. Lc nombrc dcs veteri- 
naircs ct autrcs specialistcs dc la sante animale 
augmcnte dans la plupart dcs pays de la region, 
mais I'Afrique a hcsoin d'cxpcrts du nivcau 
univcrsitairc specialises dans la production 
animale. la conduitc dc I'ulcvagc, I'economic, 
la commercialisation, etc. On a bcsoin dc 
savants ct dc tccliniciens pour tous les difierents 
aspects dc la production animale ct dans tous 
les pays de 1'Afrique. En outre, on devrait con- 
sidcrcr commc hautement prioritaire la forma

tion jusqu'au niveau de directeur, en mettant 
1'accent sur 1'orientation pluridisciplinaire et 
sur 1'etude serieuse des objectifs de developpe 
ment des industries liees a 1'elevage.

Dc jcunes specialistes participcront aux 
programmes de recherche realises sous I'egide 
du CIEA ct on encouragcra les etudes dcs 
deuxieme ct troisiemc cycles dans Ics mcmcs 
domaines au moyen d'accords avcc Ics univer- 
sitcs d'Afrique ou d'aillcurs.

Des seminaircs. des conferences, une for 
mation en cours de service et d'autrcs activitcs 
similaires entrcpriscs par Ic CIEA contribuc- 
ront a 1'instruction, a 1'echangc d'informations 
ct a la diffusion dcs resultats dc la recherche. Lc 
CIEA assurcra en outre dcs services de consul 
tation, dc documentation ct de statistiqucs aux 
organisations nationalcs. regionalcs ct interna- 
tionalcs qui s'occupcnt dc 1'amclioration dc 
I'clcvagc en Afriquc. Lc CIEA collaborera avec 
Ic Luboratoirc international dc recherche sur 
Ics maladies dcs animaux (LIRMA) dont les 
objectifs sont complc'mcntaires dcs siens. Les 
deux institutions elaborcnt un programme com- 
mun d'etudes sur les bovins trypanotolerants.
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Formation en mature de rizicultitre (ADRAO)





ASSOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE LA 
RIZICULTURE EN 
AFRIQUE DE L'OUEST
E. J. Royc Memorial Building, Boite postalc 1019, Monrovia (Liberia)

Le riz est un aliment dc base d'importancc 
croissnntc en Africjuc dc 1'Oucst. On y evalue 
a 700 000 le nombrc dcs rizicultcurs, mais les 
rendcments sont, en general, alTrcusement bas. 
Malgre les immcnscs rcssotirccs potenticilcs 
physiques ct ecologiqties qui pcrmcttraicnt dc 
produire une bcaucoup plus grandc qunnlitc 
dc riz, les pays d'Afriquc occidcntalc depcn- 
scnt unc grande partie dc leurs maigrcs reserves 
en devises pour importer du riz afin de com- 
pletcr la production locale.

L'Association pour Ic developpement dc 
la riziculturc en Afriquc dc 1'Oucst (ADRAO) 
cst unc organisation cooperative intergouvernc- 
mcntalc dont Ic but csscnticl cst dc rcndrc la 
region auto-suffisantc en riz. Ellc a etc crcce en 
dcccmbre 1971. Ellc groupe Ic Benin, la Cote 
d'lvoirc, la Gamble, Ic Ghana, la Haute-Volta, 
Ic Liberia, Ic Mali, la Mauritania, le Niger. Ic 
Nigeria, Ic Senegal, la Sierra Leone et Ic Togo. 
La Guincc-Bissau cst membrc associc.

L'ADRAO cst financcc par les pays mcm- 
bres, par de nombrcux pays donatcurs et par 
dcs organisations intcrnntinnalcs. Dcpuis 1974 
Ic Groupc consultatif dc la recherche agricole 
Internationale (GCRAI) finance les activitos 
d'essais coordonnes du programme de recher- 
ches dc 1'ADRAO.. Cellc-ci a pour but d'cn- 
couragcr un progrcs quantitatif et qualitatit' de 
la production dc riz en Afriquc occidcntalc par 
des rechcrchcs planifiecs co;iduitcs minutieusc- 
ment ct par dcs programmes dc developpcment 
ct de formation. Lc comite scicntifiquc ct tech 
nique dc 1'ADRAO revise Ic programme de 
('Association ct le conscil d'administration en 
determine la politique.

Aclivilcs de recherche Les projets de recher 
che dc 1'ADRAO viscnt a fournir des informa

tions utilcs ct du materiel de culture ameliore, 
en vuc d'augmentcr la productivitc rizicole. 
Lc programme general cumprcnd les chapitrcs 
suivunts:

  Essais coordonnes dcs varictcs dc riz, 
des cngrais ct dc mesurcs de protection des 
cultures dans un rescau dc localities de la region.

  Projets speciaux de recherche qui doi- 
vent s'ajoutcr aux travaux deja en cours et 
remplir les lacuncs dc la recherche rcgionalc sur 
Ic m, avcc Ic souticn dcs connaissanccs ct dc 
I'e.Npericncc qui pcuvcnt ctrc trouvccs sur le 
plan international.

  Coordination dc la recherche, ce qui 
comprcnd la planilication, 1'claboration dcs 
projets, les negotiations en vuc dc Icur financc- 
nicnt. ('execution ct la surveillance dcs projets 
approuves.

Les cssais coordonnes de 1'ADRAO pour- 
raicnt donncr aux centres intcrnationaux de 
recherche intercsses ('occasion d'cxpcrimcnter 
de nouveaux types dc riz dans I'cnscmble de 
I'Afriquc orientale. Un programme serieux 
d'essais unirdonncs ct dcs liens clTcctifs cntrc 
1'ADRAO et les services de vulgarisation na- 
tionaux dcvraicnt permettrc ('adoption rapidc 
de varicles amcliorccs ct de mcillcures metho- 
des de culture par les ri/.icultcurs de CAfrique 
occidcntalc.

Pcur accelercr I'introduction du riz a cul- 
tivcr dans la region, trois serrcs ct trois installa 
tions pour tester les semcnccs ont etc construi- 
tes a la station rcgionalc dc protection phyto- 
sanitaire a Ibadan (Nigeria). On a, en outre, 
ctabli a Fcndall (Liberia) une pepiniere ou Con 
multiplic Ic materiel reccmment introduit, qui 
cst cnsuitc utilise pour les essais coordonnes, 
ainsi qu'un laboratoirc dc semcnces.
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L'ADRAO organise, chaque annee, une 
reunion pour examiner les recherches qui ont 
etc effectuecs. On y presente et on y discute un 
rapport sur tous les resultats obtenus par les 
essais coordonnes ou dans le cadre des pro 
grammes nalionaux.

Souticn de la recherche nalionale—En ap- 
puyant les institutions nationales, I'ADRAO a 
pour but principal de contribuer a creer des 
organismcs eflicaces dans chaque pays, a four- 
nir des installations adcquales aux cherchcurs 
locaux, a ctablir des liens professionnels solidcs 
avec les cquipcs nationales, a resoudre les pro 
blemcs agricoles qui se posent localemcnt, 
enfin a rcnforccr certains aspects des pro 
grammes de recherche nationaux qui presen- 
tcnt dc 1'interet pour rensemble de la region. 
L'ADRAO pourrait aussi .lider a resoudre, 
grace a ses centres regionaux, des problemcs 
locaux .specifiques dans le domaine de la re 
cherche en organisant des visiles et conseils 
d'experts dc la region, des echangcs d'informa- 
tions sur la recherche ct une aide aux pays inte- 
rcsses pour claborer des programmes nationaux 
de recherches. L'ADRAO s'occupe de perfec- 
tionner les facilites locales en fournissant aux 
centres d'experimentation des instruments dc 
mcsure metcorologiqucs et de Pequipement dc 
campagne. Elle prepare un programme inlegre 
de formation pour aider a pourvoir aux besoins 
en chcrcheurs des Etats membres.

Les programmes des centres internatio- 
naux. tels que 1'IRRI et I'HTA, ainsi que ceux 
de I'ADRAO pcuvcnt etre lies, a leur avantage 
reciproquc. L'ADRAO pcut faciliter 1'applica- 
tion efficacc par les Etats membres des conclu 
sions auxquelles sont arrives les centres inter- 
nationaux ct ceux-ci pcuvent profiler, en retour, 
des aclivites dc I'ADRAO. Dans eel esprit, 
I'ADRAO a entame des discussions avec les 
centres intcrnationaux en vue d'une collabora 
tion dans le domaine dc la formation et dc la 
recherche.

Aclhifus do deu'IoppciiK'iil Elant cssentiel- 
lemcnt une association de developpement, 
I'ADRAO a reuni une equipe d'ingenieurs 
agronomes specialises dans les problemcs du 
devcloppemcnl, des ingenieurs specialistes de 
1'irrigation et des questions rurales, des eco- 
nomisles et experts en matiere de credit, des 
ingenieurs qui s'occupent du stockage et de la

transformation du riz, des vulgarisateurs, enfin 
des slalisticiens et des specialistes du traite- 
ment des donnees. Cette equipe a pour tache de 
choisir, prepareret evaluer les projets a realiser 
par les Etats membres. Elle agit a la demande 
des Elats inleresses ou en collaboration avec 
les instilutions financieres Internationales.

La mission essentielle de I'ADRAO, en 
matiere de developpement, consiste a reunir le 
plus possible de renseignements sur la produc 
tion el la consommalion de riz et a en degager 
les tendances. Elle s'efforce aussi de slimuler 
la production en vue d'atteindre 1'auto-suffi- 
sance regionalc avant la fin de cetle decennie.

L'ADRAO conlribue, a celtc fin, a la 
realisation d'un nombrc maximum de projels 
rentables dc developpement rizicole. Elle aide 
les Etats membres a obtenir les moyens de 
financer les projets nouveaux. Enfin, elle sur- 
veille les progres realises grace ailx projets en 
cours d'cxecution dans les domaines des pra 
tiques culturales ameliorecs, de la gestion des 
eaux, du stockage, du traitement et de la com 
mercialisation du riz dans les Elate membres.

Elant donne 1'importance des echanges 
d'idees enlre praticiens des Etats membres, 
1'equipe specialisee dans les problemes du de 
veloppement etudie, cas par cas, les divers pro 
jels el diffuse les resullals de ces eludes parmi 
les Elals membres; enfin elle organise des semi- 
naires sur certains problemes specifiques du 
developpemenl et elle apporte son concours au 
personnel d'un pays pour lui permettre de visi- 
ler les projets situes dans un autre.

Les pays membres font souvent appel a 
I'ADRAO pour des consultalions sur certains 
aspects de la production, de la transformation 
et dc la commercialisation.

Formation L'un des principaux obslacles qui 
s'opposcnt a Paugmenlation de la produclion 
de riz en Afrique de 1'Oucsl csl la penurie de 
personnel qualih'c, capable d'appliquer rapidc- 
ment a la riziculture pralique les decouvertes 
successives des chercheurs. Le cenlre de for- 
malion de I'ADRAO a la Ferme de 1'Universite 
du Liberia a Fendall esl devenu enlieremenl 
operationnel au milieu de 1'annee 1976. Tous 
les cours sonl donnes en anglais el en francais. 
Lc programme du centre prevoit les activites 
suivantes:

1 ° Formation de specialistes de la riziculture.
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Get enseignement, d'une duree de six mois, a 
pour but de former des specialistes qui, a leur 
retour dans les Etats membres, doivent orga 
niser et diriger des cours de formation et y 
dispenser eux-memes un enseignement a 1'in- 
tention des vulgarisateurs. Ceux-ci, a leur 
tour, aideront les exploitants a ameliorer leurs 
rendements. Cette longue periode de formation 
permettra de trailer, comme il convient, tous 
les aspects de la culture et de la transformation 
du riz, au niveau de 1'exploitation.

2° Formation d'assistants de terrain. Get 
enseignement est etroitement Ii6 a la realisa 
tion et au succes des essais coordonnes de 
1'ADRAO. Ce programme aidera a normaliser 
les observations et les donnees. Cinquante-sept 
personnes, en tout, ont etc formees dans le 
cadre de ce programme.

3° Cours specialises sur le riz. Ces cours 
ont pour but de faire face a 1'evolution des be- 
soins des Etats membres en matiere de for 
mation de specialistes de la technologic des

semences, de la transformation et de la com 
mercialisation du riz.

DociinuMiliition d sdiniiuiircK Les services dc 
documentation de PADRAO recueillent, ana- 
lysent et diffusent des informations concernant 
le riz en Afriquc de 1'Ouest. Us ont public deux 
bibliographies courantes et deux recucils de 
references mondiales pour 1'Afrique de 1'Ouest. 
Les documents de 1'ADRAO peuvent etre ob- 
tenus sur microfiches.

On organise des seminaires, a intcrvalles 
reguliers, pour rccenser les connaissances en 
matiere de riz dans la region et ailleurs. Cinq 
de ces seminaires ont porte sur I'amelioration 
des varietes de riz, Putilisation des sols et des 
engrais, la protection des plantes, les aspects 
socio-ecoriomiques de la riziculture et la gestion 
des projets rizicoles. Us ont contribue a definir 
les dispositions a prendre pour les essais coor 
donnes, a leur donner leur forme definitive et 
a ameliorer les projets speciaux de recherche.
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CONSEIL INTERNATIONAL 
DBS RESSOURCES 
PHYTO-GENETIQUES
Groupe de Pecologie dcs cultures ct des res- 
sources genetiques
Organisation des Nations Unies pour 1'alimen- 
tation et 1'agriculture 
Via delle Tcrme di Caracalla 
00100 Rome (Italie)

Les innombrables varietes de plantes cultivees 
qui sont apparues dans toutes les parties du 
mondc au cours de dix miile annees de domes 
tication represented un reservoir irrempla- 
cable dc materiel genetique pour creer de 
nouvelles cultures ameliorees. Mais cette diver- 
site genetique est en train de s'eteindre avec 
unc rapidite alarmantc. Les cultivatcurs rem- 
placent une profusion d'anciennes varietes par 
un assez petit nombre dc no., eaux cultivars 
sclcctionnes pour leur haute productivity ct 
d'autres caracteristiques interessantes pour 
1'agriculture modernc.

En meme temps, 1'utilisation des tcrrcs et 
les pratiques agricolcs evoluent. II en resultc 
que les ancetres sauvages des especcs au- 
jourd'hui cultivees disparaisscnt, de memo que 
les mauvaises herbes qui leur sont apparentces. 
L'agriculture change de visage si rapidemcnt 
qu'il est urgent de preserver, dans Ics collec 
tions, la diversite genetique qui subsistc.

Le Ccnseil international des rcssources 
phyto-genetiques (CIRFG) a pour mission 
d'aidcr a recueillir, preserver ct echangcr le 
materiel genetique vegetal. Le Conscil a etc 
creecn 1974, conformemcnt aux rccommanda- 
tions d'une conference d'cxperts qui s'etait 
tenue en 1972 sous Tcgidc du Comite consulta- 
tif technique (CCT) du CGRAI.

Ohjectifs II appartient au CIRPG de delinir 
une politiquc et de recommander des mesures 
qui permettent d'attcindre les objectifs suivants:

  Estimer les besoins en matierc de pros- 
pcction, collecte, evaluation ct conservation des 
rcssources phyto-genetiques, notamment en

ce qui conccrne les especcs particulierciucnt 
importantcs pour 1'economie, ainsi que les 
plantes, tant sauvages que cultivees, qui leur 
sont apparentecs; etablir un ordre de priorite 
ct s'assurer, dans toute la mesure du possible, 
que les materiaux ainsi conserves soient dis- 
ponibles scion les besoins pour 1'obtention de 
plantes nouvelles ct pour d'autres acdvites 
scientifiques.

  Fixer dcs normes, choisir des methodes 
et dcs procedures pour la prospcction ct reva 
luation ct pour determiner les normes mini- 
males rcquiscs pour la conservation des stocks 
dc semenccs ct dc materiel de multiplication 
vegetative.

  Prendrc dcs mesures pour constituer 
plusieurs stocks distincts de semences et de 
materiel vegetatif.

  Promouvoir des conferences techni 
ques.

  Promouvoir la formation a tous les 
nivcaux.

  Creer un reseau mondial d'institutions, 
d'organisations ct dc programmes susceptiblcs 
de contribucr aux objectifs ci-dcssus definis.

  Facilitcr Particulation dcs programmes 
en cours d'cxecution pour evitcr les doubles 
cmplois et rcmplir les lacunes.

  Enrichir !es programmes dcs institu 
tions ex.istantt< et encourager la creation d'or 
ganisations. institutions ct programmes nou- 
veaux, notamment dans les regions de grande 
diversite genetique.

  Favoriscr la diffusion des informations 
ct du materiel entre les divers centres et insti 
tutions ct encourager, dans la limite des pos-
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sibilites ct dcs rcssources cxistantes, Pctablis- 
scment d'invcntaircs dcs collections.

  Faire dcs recommandations appropriees 
en cc qui conccrnc le systeme de memorisation 
et dc recuperation des donnees sur ordinateur, 
en sc prcoccupant dc leur utilite pour un reseau 
international eflicace en matiere dc rcssources 
genctiques et de Icur compatibilite avcc Ics 
systemcs deja utilises dans ecrtains centres re- 
gionuux ct nationaux.

  Evaluer les credits annuels neccssaircs 
pour realiser eertaincs parties dcs programmes 
de rcssources genetiques qui sont insuffisam- 
ment finances.

Lc CIRPG a dejii fait quelqucs progres 
dans cette voie: il contribue lui-meme a finan- 
ccr plusicurs programmes operationncls et a 
sollicile ailleurs des credits pour certains autrcs.

I'rioriU'.s Pour donner unc orientation gcnc- 
ralc aux programmes futurs du CIRPG, une 
prioritc a etc donnce a ccrlaincs cultures ct a 
ccrlaincs regions pour Ics activites de prospcc- 
tion, dc collcctc ct de conservation. On a tenu 
coniptc, pour ccla, dcs recommandations arUe- 
ricurcs des comites FAO d'expcrts dc la pros- 
pection et de 1'introduction dcs plantcs ct des 
rcssources geneliques forestieres, ainsi quc des 
recommandations contenues dans le rapport du 
groupc de travail ad hoc du CCT qui s'est rcuni 
I Beltsvillc en 1972.

Les regions prioritaircs sont cclles ou 1'on 
trouve unc grande diversite genetiquc et ou 
('agriculture change dc methodcs le plus rapide- 
ment. Les cultures prioritaires sont choisics en 
fonction '.le plusicurs criteres: le danger de 
perte et le risque qu'ellcs soicnt remplacees par 
dcs cullivars modernes, Icur importance eco- 
nomique et socialc, Ics bcsoins dcs selection- 
neurs, 1'cxistence ou non de riches collections.

Le CIRPG a rcconnu la neccssitc 
d'un systeme adequat de classification et de 
recuperation des donnees. C'cst pourquoi 1'un 
dcs premiers programmes importants auxqucls 
il ait apporte son souticn financier est le projet 
de reseau de communications, d'information ct 
de documentation sur les ressources genetiques 
(SC1D/RG) de 1'Universite du Colorado, a 
Boulder. A 1'origine, ce projet a ete elabore et 
partiellement finance par la FAO. II s'agit de 
mettre au point des ensembles informatises
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pour enregistrer et rechercher les donnees rela 
tives aux rcssources genetiques de plantes cul- 
tivees ct a aider les centres de recherche tant 
intcrnationaux que nationaux a les installer.

L'cquipe du SCID/RG a examine les col 
lections deja existantes et organise des reunions 
dc travail pour les re.sponsables des collections 
ct les selectionncurs. Ainsi elle a pu commen- 
cer a transcrirc les donnees relatives aux res- 
sources genetiques sous une forme exploitable 
en ordinateur, grace a un systeme (TAXIR- 
EXIR) qui s'adapte a tous les principaux mo- 
deles d'ordinateurs ayant une memoire suf- 
fisantc. On espere qu'un jour les inventaires de 
toutes Ics principales collections pourront etre 
classes selon ce systeme ou un autre qui soil 
compatible.

Le CIRPG finance deja des travaux de 
collection et de conservation conccrnant no- 
tammcnt Ics cercalcs et autres cultures d'Asie 
du Sud-Ouest et de la region mediterraneenne, 
ainsi que Ie<: Iwi'mirieuses a graincs en Afrique 
de '.'Oucst et, enfin, les fourrages et Ics grami- 
no'cs d'Amerique latinc.

Le CIRPG collabore etroitement avec les 
centres internationaux de recherche agrono- 
miquc. Certains de ccs centres ont accepte dc 
coordonncr Ics travaux sur les ressources gene 
tiques quand il s'agit de cultures dont les pro 
grammes d'amelioration leur incombent en 
premier lieu. Le CIRPG a mis sur pied des 
comites consultatifs sur le germen pr,ur le ble, 
le ma'is, le riz, le sorgho et le millet, ainsi que 
pour Ics haricots de plein chimp. En plus des 
cultures vivrieres d'importance majcure, le 
CIRPG envisage aussi de financer la conserva 
tion de quelques essences forestieies qui sont 
utiles a Tagriculture parce qu'elles lui permet- 
tent de prosperer en contribuant a stabiliser 
Tcnvironnement, ou parce qu'elles servent de 
combustible dans dcs regions agricoles.

Travaux en cours On a mis sur pied deux 
groupes de travail dont 1'un doit trailer les 
problemcs de sante des vegetaux et de protec 
tion phyto-sanitaire relatifs au transfer! de 
germen sur un plan international et 1'autre doit 
examiner les ressources genetiques du cocotier. 
On a entrepris des etudes pour definir les tra 
vaux necessaires a la collecte et la conservation 
des fruits, noix et legumes tropicaux.



Deux seminaires internationaux sur le 
ble et sur les arachides ont eu lieu en 1975 et 
ont facilite la comprehension des nombreuses 
questions concernant la collectc, la documenta 
tion et la conservation de ces plantes cultivees.

Formation Pour permettre 1'elargissement 
futur des programmes concernant les ressour- 
ces genetiques, il convient de former des spe- 
cialistes parmi les jeunes chercheurs et techni- 
ciens, notamment dans les pays les plus riches

en ressources genetiques. Le CIRPG a finance 
1'extension du Cours international de forma 
tion en matierc de conservation ct d'utilisation 
des ressources phyto-genetiques quc domic 
1'Universite de Birmingham (Royaumc-Uni), 
a 1'intcntion d'etudiants originaires des pays en 
voie de developpement. En outre, on est en 
train de rccenser, partout dans le mondc, les 
institutions qui peuvent donner unc formation 
appropriee pour les travaux sur les ressources 
genetiques. ;
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CENTRE INTERNATIONAL 
DE RECHERCHE 
AGRICOLE DANS LES 
ZONES AR1DES
c/o Centre tie rcchcrches pour 
Ic devcloppcmcnt international 
5, LatifMonsour, Hciiopolis, LeCairc(Egypte)

Lc Centre international clc recherche agricolc 
dans les zones aridcs (ICARDA), creecn 1976 
est le dernier ne dcs centres internationaux de 
recherche agricole. II a pour mission de con- 
tribuer a augmcntcr et stabiliser la production 
vivriere dans Ics pays en voic de devcloppc- 
ment dc la zone tcmperec a climat aride ou 
scmi-aridc. La zone ecologique dont il s'occupc 
cornprcnd esscnticllemcnt dcs regions ou les 
precipitations n'atlcigncnt que 300 a 800 milli 
metres par an (d purfois moins) ct ou il nc 
plcut guerc qu'cn hivcr. La majcure partie de 
1'Afriqim du Nord ct du Prochc-Orient, notam- 
ment 1'Iran, I'Afghanistan, Ic Pakistan et cer- 
taines regions du Soudan se trouvcnl dans cctte 
zone e.:ologiquc. Parmi les pays ayunt dcs con 
ditions agro-climatiqucs analogues, on pent 
citcr la Turquic, ccrtaincs regions de 1'Indc du 
Nord ct Ic Tibet.

Les programmes de recherche ct de for 
mation du Centre prescntcnt deux aspects. 
L'lCARDA chcrchc a accroitrc la productivity 
dcs systemes d'cxploitation agricole dans la 
zone de sa competence en cc qui conccrnc non 
sculcmcnt Ics cultures, mais aussi la combinai- 
son culturcs/elcvagc (moutons ci chcvrcs). 
En outre, 1'ICARDA chcrchc a accroitrc Ic 
rendement et la qualite dcs principales cultures 
dc 'a zone aridc.

L'lCARDA doit fairc oflicc de centre 
mondial dc recherche sur I'orge, les Icntilies et 
les feves (Vicia faha) et sur les moycns dc les 
ame'Iiorcr.

il pourrait jouer aussi un role impor 
tant dans ^amelioration dcs bles durum, en 
consultation avcc Ic Centre international d'amc-

lioration du ma is et du ble (CIMMYT). En 
outre, Ic Centre s'ell'orcc d'adapter a la region 
qui Ic conccrnc, il'autrcs varictes dc plantcs 
qui out etc creecs aillcurs, parexemple les va- 
rietcs dc nuns du CIMMYT et Ic sorgho dc 
I'lnstitut international dc rcchcrches sur les 
cultures des zones tropiealcs scmi-aridcs 
(ICRISAT). Dans tons ses travaiix, Ic Centre 
chcrchc a eontrihuer ii la solution dcs pro- 
hlemes physiques, biologiqtics et socio-econo- 
miques qui mettent obstacle a 1'amelioration 
de 1'agriciiltiirc sur Ics tcrrcs aridcs.

Les travaux dc 1'ICARDA doivent se 
situcr principalement en trois cndroits. Ses 
activites de selection vcgctalc se pluccnt dans 
la vallccdela Bekaaau Liban. Elles font suite a 
un projet precedent, le programme de dcvclop- 
pcmcnt agricole des tcrrcs aridcs. L'lCARDA 
prcnd actuellement en charge le personnel et 
les activites de ce programme relevant de sa 
competence. Les activites conccrnant Ics sys 
temes de culture scront mcnces dans Ic nord 
dc la Syrie. pres d'Alcp ou on a cntrepris aussi 
dcs travaux de selection dcs plantcs. Enfm, 
pour etudier les prohlcmes speciliqucs de 1'agri- 
culture sur les hauls plateaux, 1'ICARDA va 
installer des stations principales en Iran, dans 
la region dc Tabriz. Ce sera la premiere fois 
quc des rcchcrches seront faitcs sous I'cgidc 
du Groupe consultatif dc la reclierche agricole 
internationale (GCRAI) pour s'attaquer aux 
problemcs de Pagriculturc dans Ics regions 
arides et froides dc haute altitude oil Ics hivers 
sont longs, ou la neigc rccouvrc le sol pendant 
des periodes allant jusqu'a quatre mois ct oil 
Ics c'les sont chauds ct sees.
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L'organisme du GCRAI qui a preside M ORDI continue a contribuer a I'expansion de 
la formation officiclle de 1'ICARDA est le !! TCARDA. Le conseil d'administration du 
Centre dc recherches pour le developpement iContre a tenu sa premiere reunion officielle en 
international (CRDI). C'est une organisation aout 1976 et il a commence a recruter du 
autonome qui a son siege au Canada, Le personnel.
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