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Avant-Propos 

Le congr~s de fondation de la F17dration Internationale des 

Systimes de Recherche Agricole pour le D~veloppement -

Chapitre Africain, eut lieu du 6 au 10 juin 1983, AI'Institut 

International d'Agriculture Tropicale (IiTA), AIbadan, 

Nigeria. Sur les 40 participants, 27 Directeurs et 

reprsentants de haut niveau des systimes nationaux de 

recherche agricole assisterent au Congrs. 

De mC'me, des repri2sentants des 3gences et gouvememe:nts 

donateurs, des fondations, des OAU, UNDP, FAO, ECA, 

IRAT, ECOWAS, et les institutions - soeurs du CGIAR, 

comme CIMMYT, ILCA, ICRISAT, IRRI, participbrent , 

cette reunion. Le Congres 6tait co-organis6 par: 

* 	 L'lnstitut International d'Agriculture Tropicale, 
* 	 Le Service International pour ]a Recherche Agricole 

Nationale, 
* 	 Le Gouvemement Neerlandais, 
" 	 L'Agence Suedoise pour la Cooperation en Recherches 

avec les Pays en voie de Developpement. 

Le theme du Congres etait la recherche agricole et la 
productivite des fermiers en Afrique. 

Le pr6sent rapport est un r~sumd des Comptes-Rendus du 
Congres. La Premiere Partie traite des cr monies 
d'ouverture sous la pr~sidence du repr~sentant de I'OAU/ 
STRC. la Deuxiime Partie foumit des informations sur 
I'assistance appporte aux systimes nationaux de recherche 
agricole, par les centres intemationaux de recherche agricole, 
et par la FAO. La Ti )isi&ne P.rtie est consacre A]a 
pr-sentation et Ala discussion des programmes de recherche 
en cours et du plan a long terme de 'IITA. La Quatrime 
Partie traite des affaires IFARD, et particuliO~rement de la 
fondation de son Chapitre Africain. I a Sixi~me Partie 
prsente des recommandations en vue de conjuguer les 
effo,-ts. 

Cette publication nous offre 6galement une occasion unique 
d'exprimer notre profond sentiment de gratitude aux 
organisateurs de cette importante r6union. Une gratitude 
particulihre est due au Dr. W.K. Agble, pour ses infatigables 
efforts en vue de la r6alisation du Congris. Deux membres 
de 'ISNAR ont apport6 des contributions sp(ciales A la 
preparation de cc compte-rendu du Congrs: le Dr. John 
McKenzie, Attache Principal de Recherche, qui 6crivit 
l'essentiel du compte-rendu, et le Dr. T. Ajibola Taylor, 
Officier Principal de Recherche, qui pr6para le r6sum6 des 
reunions de travail de I'IFARD. Les plus importantes 
contributions au succes du Congres vinrent des Directeurs 
Africains, et des officiels de haut niveau, des systhmes 
nationaux de recherche agricole. Envers eux, et envers tous 
ceux qui contribucrent au succs de cette entreprise, nous 
sommes trhs reconnaissants. 

Nous esp~rons que cette publication recevra une large 
diffusion parmi les leaders Africains de la recherche agricole, 
et ainsi encouragera une coop6ration effective. 

E.H. Hartmans 
Directeur Gn6ral 
II.T.A. 
Juin 1983 
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Liste des Principales Abrdviations 

CGIAR: Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole 
Internationale 
CIAT: Centre International d'Agriculture Tropicale 
CIMMYT: Centre International pour l'Am(lioration du Malis 
et du B16 
CIP: Centre International de la Pomme de Terre 
ICPR: Conseil Intemation,'l des Ressources Phytogdn~tiques 
ICARDA: Centre International de Recherche Agricole dans 
les Zones Arides 
ICRISAT: Institut International de Recherche sur les Cultures 
des Zones Tropicales Semi-Andes 
ILCA: Centre International pour I'Elevage en Afrique 
ILRAD: Laboratoire International de Recherche sur les 
Maladies des Animaux 
IRRI: Institut International de Recherche sur le Riz 
IITA: Institut International d'Agriculture Tropicale 
IFPRI: Institut International de Recherche sur LaPolitique 
Alimentaire 
ISNAR: Service International pour la Recherche Agricole 
Nationale 
UNO: Organisation des Nations Unies 
FAO: Organisation pour la Nourriture et I'Agriculture 
IFARD: F dration Intemationale des Systemes de 
Recherche Agncole pour le Developpement 
OAU: Organisation de l'Unite Africaine 
UNDP: Programme des Nations Unies pour le 
Dveloppement 
ECA: Commission Economique pour 'Afhique 
SAREC: Agence Su6doise pour la Cooperation en Recherche 
avec les Pays en voie de D~veloppement 
IARC: Centre International de Recherche Agricole 
NARC: Centre National de Recherche Agricole 
EEC: Communaut6 Economique Europlenne 
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Introduction 

Depuis la demiire dade, ou Apeu pr&s, rAfrique tropicale 
a connu une reduction pr6occupante de sa production 
alimentaire, dans le sillage d'un accroissement de sa 
population. Ce dclin demande un effort concert6, de la part 
des syst~mes de recherche nationaux, rbgionaux et 
internationaux, afin d'arr~ter la tendance. Diverses mesures A' 
court terme ont t6 prises pour contr6ler des situations 
urgentes de famine ou de manque de noumture mais, dans 
son integnite, le probkime de l'auto-suffisance en production 
de r~coltes alimentaires demande une planification et un 
developpement adtquats des systimes de recherche agricole 
au niveau national, cooperant avec les centres de recherche 
agricole regionaux et internationaux. 

Pour atteindre ces objectifs, l'id6e vit le jour d'un Congr~s 
IFARD qui rassemblerait les Directeurs de tous les systimes 
nationaux de recherche agricole en Afrique, et les 
representants des centres internationaux de recherche 
agricole, ainsi que peut-6tre les organismes donateurs, 
fournissant ainsi un forum oui formuler les modalites d'une 
telle approche concertee. Le Congrbs offrit une occasion 
unique AI'TITA, avec son mandat r6gional pour l'Afrique, de 
pr6senter ses programmes Along terme, en vue de 
discussions et commentaires. 

Les activitds d'aide et les programmes pour les systbmes 
nationaux de recherche agricole, furent present6s par 
IISNAR et la FAO, respectivement. D'autres communi
cations couvrirent les sujets suivants: 

* 	 Recherche Agricole et Auto-suffisance dans les 
Productions de Rcoltes Alimentaires; 

• 	 Transfert de Technologie Agricole en Afrique; Problimes 
et Perspectives; 

0 	 Echange d'Informations dans la Recherche Agricole 
Africaine. 

Des exemplaires de ces communications seront disponibles 
sur demande. Les diverses recommandations formul~es dans 
les presents compte-rendus repr~sentent l'opinion g(nrale 
des participants. 

Le premier Congr s IFARD du Chapitre Africain a ainsi 
constitu6 un lieu de rencontre important, en vue de 
d~velopper et renforcer les efforts de cooperation entre les 
syst.mes nationaux de recherche agricole et les centres 
internationaux de recherche agricole, et d'atteindre l'objectif 
d'une production accrue de rcoltes alimentaires et de I'avto
suffisance en Afrique. 
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PREMIERE PARTIE: Crdmonies d'Ouverture 

Prdsldent: Professeur Johnson, Secrktalre Exidutif DdlkguE 
de OAU/SrRC 

Le Dr. E.R. Terry, Chef des Programmes Internationaux 
IITA, 
accucillit les participants au Congr8, conjointement organisd 
par IITA, ISNAR, SAREC et leGouvernement Hollandais, 
avant que leDirecteur Gan~ral de I'IITA ne d~livrt son 
discours de bienvenue. Le theme du Congrts &ait: 
Recherche Agricole et Productivit6 des Fermiers er,Afrique. 
A l'exception des seances de travail sur le Chapitre ifricain 
de l'IFARD, le programme du Congrfs ctait centr6 sur ce 
thime. 

Le Professeur Johnson, Secretaire Executif D6lgu&de 
!'OAU/STRC, 
presida lasession inaugurale du Congr s, en sa qualit de 
representant du Dr. A.0. Williams, Secrdtaire Exdcutif de 
I'OAU/STRC, qui se trouvait dans l'impossibilit6 d'assister 
au Congres, en raison d'engagements prealables ati 19 me 
Sommet des Chefs d'Etat OAU, AAddis Abeba. Le 
Professeur Johnson declara que lebut principal du Congrs 
etait de promouvoir larecherche agricole au service du 
diveloppement. 11rappela al'audien,:e que ladate limite 
pour l'auto-suffisance alimentaire de l'Afrique, en l'an 2.000, 
n'etait plus tres loin, et il exhorta les pai icipants a se 
prcoccuper des strategies d'action. 

Le Dr. E.H.Hartmans, Directeur Gendral de I'IITA, 
adressa son message de bienvenue aux participants du 
Congres, aux reprdsentants des IARC, aux Agences 
Internationales, et aux donateurs des divers Programmes de 
Developpement. 11expliqua que latche de I'IITA, qui est 
d'amciiorer les systimes d'agricuiture tropicale et lepottentiel 
g&ndtique des cultures dans lecadre de son mandat, devait 

tre, onsid&r6e en relation avec ladure realit d'une 
separation toujours grandissarte entre lacourbe de 
population et lacourbe de production de nourriture en 

Afrique, au Sud du Sahara. I1suggcra que l'Afrique ne 
pouvait pas emprunter son developpement, mais que les 
scientifiqtnes Africains devaient s'efforcer de vaincre les 
problemes particuliers Aleur continent. Ceci implique une 
cooperation entre agences aux niveaux national, rgional, et 
international. Le Dr. Hartmans difinit l'acte de coopration 
comme signifiant que l'un travaille avec l'autre, ou avec les 

autres, pour des objectifs, des buts et des b~ndfices 
communs, avec une confiance, un respect et une 
comprdhension mutuels. IIexplique lacooperation en termes 
de: quelque chose aoffrir. IIpense que le :Tavail de l'lITA, 
pendant ses douze annes d'existence, a &6concentr6 sur: 
quelque chose aoffrir. 
Les recherches de I'IITA ont produit des rdsultats 
apprdciables dans lagestion de [a terre sous les tropiques: 
resistance aux maladies pour lemanioc, le mats, le pois
chiche; resistance aux insectes pour lepois-chiche, le manioc, 
lapatate douce; amelioration de laproductivit6 pour le pois
chiche, le mais, leriz; adaptation du soja aux syst~mes 
tropicaux de culture. Dans ses efforts de recherche, IITA a 
coopor6 avec les autrea instituts du CGIAR. Aussi, 'IITA a 
accucilli avec faveur des initiatives conjointes avec les leaders 
de larecherche en Afrique. 

Le Dr. W.K. Agble, Vice-Prsident de I'IFARD, 
rappela les objectifs qui presidi~rent Alanaissance de 
I'FARD en 1977. 
Ceux-ci comp:crtaient I'echange Yinformations entre les 
syst~mes nationaux de recherche agricole; [a promotion des 
activites de recherche en vue d un developpement acc~lr6; 
des guides pour laplanification de lamethodologie nationale 
de recherche pour lessyst~mes nationaux; laproposition de 
strategies aux divers gouvernernents nationaux afin 
d'encourager ledeveloppement de leurs systimes de 
recherche. 
Les succs prdcoces des IARC ont eu tendance Aattirer la 
communaut6 des donateurs, au detriment des 
investissements dans les systimes nationaux. ISNAR a 
;merg6 pour focaliser l'attention sur les besoins urgents de 

I'aide au niveau national. IFARD a recommand6 au systhme 
CGIAR qu'une partie de l'effort international de recherche 

consacr6 au renforcement des systirmes nationaux. En 
Afrique, cela implique l'extension des moyens 6ducatifs pour 
les scientifiques Africains, lacreation d'un fonds special pour 
ledeveloppement de larecherche agricole Africaine, et la 
promotion d'une interaction plus grande entre les Directeurs 
de recherche des pays Africains et les IARC. Le choix de 
l'IITA, comme lieu du Premier Congr s du Chapitre Africain 
de I'IFARD, resulte du soud de cette promotion de 
l'interaction. 

soit 
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Le Congr~s devrait avancer les objectifs de l'IFARD et servir 
Amettre Ajour ses membres. Un Conseil de Direction de 
IIFARD pour l'Afrique devrait 6tre 6lu. Le Congres devrait 
aussi prendre une d~cision quant Ala localisation de son 
nouveau secretariat. Le Congrbs devrait aussi consid6rer les 
questions spcifiques suivantes: 
1. 	 Allocation des ressources I la recherche agricole; 
2. 	 M&anismes d'aide aux syst/mes nationaux de recherche 

agricole; 
3. 	 Contraintes a l'adoption des technologies; 
4. 	 R6le des IARC dans I'aide aux Instituts r~gionaux et 

nationaux. 

Mr O. Auvoyemi, Directeur, Departement FRddral de 
l'Agriculture, Nigeria, 
transmit au Congrbs le message du Ministre de l'Agriculture 
du Gouvemement Federal du Nigeria, l'Honorable Mallam 
Adamu Ciroma. 
UlHonorable Ministre considere que la cause fondamentale 
des mauvaises performances de l'Afrique, dans la seconde 
Decade du D(veloppement des Nations Unies, est 
l'utilisation inad6quate de la science et de la technologie dans 
le processus de dhveloppement. La communaute 
internationale a de bon coeur aide I'Afrique par la vente de 
nourriture Ades taux de subside, mais cc n'6tait Ia rien de 
plus que des palliatifs temporaires. Le transfert de 
technologic, et l'etablissement d'une agriculture I base 
scientifique en Afrique, sont essentiels ,Ason d~vcloppement. 
Le Gouvemrnement du Nigdria aiderait un tel effort. 
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DEUXIEME PARTIE: Assistance aux Systimes Nationaux de Recherche Agricole 

Prdsident: Mr. C.Hli. Bonte-Freldheim, Directeur AGO/ 
FAO 

Mr. Bonte-Freidheim exprima le regret qu'il n'y eut pas de 
possibilitbs ad~quates pour l'change d'informations entre 
les leaders de la recherche en Afrique, au sujet de leurs 
projets Asuccs. Le Congr& constitue une occasion d'attester 
la contribution de 'IITA a la recherche et d'examiner les 
activites des autres centres internationaux de recherche 
agricole (IARC), au niveau national. 

Service International pour la Recherche Agricole 
Nationale (ISNAR) 

Le Dr. T. Ajibola Taylor, Officier Principal de Recherche, 
ISNAR, 
exprima l'espoir que la session en cours du Congr.s 
resulterait en un chapitre Africain de I'IFARD renforc6, qui 
exploiterait pleinement les activit6s de IITA et d'autres 
IARC dans le continent. L'ISNAR est actuellement actif dans 
22 pays, situes dans 2 continents. Ses activit~s majeures en 
Afrique comprennent les activit~s en cours au Kenya, en 
Cte d'lvoire, , Madagascar, au S~n&gal, au Soudan, en 
Somalie, au Rwanda, au Zimbabw6, en Haute Volta, et dans 
l'IRAZ - concernant te Zalre, le Rwanda, et le Burundi. 
ISNAR remplit son r6Ie prevu d' organisation de service, 
aidant a renforcer les liens et ks m(canismes de liaison entre 
la recherche agricole nationale et un large eventail de 
res-ources intemationales de recherche, y inclus les IARC. 
Cela est considenr comme un travail a long terme. 
Lies composantes du programme ISNAR tombent dans cinq 
domaines gcnrau.: 

1.Examen, planification et developpement des systbmes 
nationaux de recherche agricole. A la demande de 12 
gouvernements et d'institutions en Afrique, ISNAR s'est 
engage divers niveaux de tentatives pour aider au 
renforcement des systemes nationaux. 

2.Education, confe~rences et reunions de travail. ISNAR a 
poursuivi ses activit6s d'education dans le domaine de la 

gestion de la recherche. Un cours en gestion de la recherche a 
eu lieu AI'IITA pour 0 scientifiques dipl6mes en novembre 
1982. Ce cours etait co-organise par IITA. IIa donn6 ,1 

ISNAR la possibilit6 d'essayer une partie du materiel 
educatif developpe conjointement avec CIMMYT. La 
prochaine activite educatrice de I'ISNAR sera un cours de 
gestion de la recherche, qui aura lieu AArtsha, Tanzanie, en 
juillet 19d3. 

3. Etudes de recherches sur I'organisation et la gestion des 
syst~mes de recherche agricole. ISNAR aessay, d'identifier 
et de diffuser les 6lments cls des organisations Asuccs, 
tels que les liens recherche-fermier, et la motivation et la 
conservation du personnel entrain6. 

4. Gestion de l'information et de la communication. ISNAR 
s'est pr6occup6 des probUimes lies au transfert des rsultats 
de la recherche vers une gamme de clients comprenant les 
fermiers, les agents d'extension et les dcideurs politiques. 

5. En rapport avec les activites de I'ISNAR dans la 
formulation de recommandations pour renforcer les 
systemes nationaux de recherche, le Dr. Taylor a soulign6 
que I'ISNAR etait capable d'aider Ala mise en oeuvre des 
recommandations, mais seulement lorsque les pays 
int.ress~s eux-m~mes demandent une aide suppidmentaire. 

Organisation des Nations Unies pour 
'Alimentation et l'Agriculture (FAO) 

Le Dr. J.Monyo, Chef, Centre de Developpement de la 
Recherche, D~partement Agriculture, FAO, 
indiqua quelques-uns des probi~mes qui ont &6 
caract6ristiques du secteur agricole en Afrique. Ceux-ci 
incluent un faible investissement, de mauvaises liaisons entre 
Iarecherche et l'extension, et la predominance de syst~mes 
nationaux de recherche mal organists et mal g~r~s. IIn'existe 
pas de modle du developpement de Iarecherche agricole 
qui puisse tre applique a tous les pays Africains. La 
recherche agricole nationale en Afrique souvent depend 
beaucoup des essais et de l'adaptation des resultats de 
recherches effectu6es ailleurs. En 1982, plus de 70 projets 

FAO aidaient [a recherche agricole nationale. On a estim6 
qu'en 1981, par exemple, environ 30 millions de dollars US 
avaient t6 depensis pour aider les activitds de recherche. En 
plus d'un investissement direct dans la recherche agricole et 
l'extension, la FAO soutient &galementla planification, 
l'organisation et la gestion de la recherche. La FAG a t6t 

impliqii6e dans I'amdlioration des liaisons avec plus de 30 
projets, ayant l'extension et 1'6ducation comme composantes 
majeures. La FAO a egalement t6 active dans l'ducation du 
personnel pour la recherche. 

La FAO cherche i foumir un service 6tendu d'information et 
de documentation, au moyen de son Syst/me International 
d'lnformation pour les Sciences Agricoles (AGRIS), et de son 
Systtme d'Information sur la Recherche Agricole en Cours 
(CARIS). La FAO est alement implique dans la p8che et 
l'exploitation forestitre. 
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La FAO a essayd d'aider les syst~mes nationaux de recherche 
agricole au niveau r~gional. Des Inst' its comme l'Agence 
pour le D~veloppement du Riz en Afrique Orientale 
(WARDA) et leCentre RWgional Intdgrd, AArusha, ont joud 
un r6le important, sp".ialement en modrant '6migration 
des cerveaux dans leurs rigions. 

Plusieurs aspects majeurs de larecherche nationale en 
Afrique demanderont un soutien extdrieur pour quelque 
temps encore. Ceux-ci sont li6s au developpement du 
personnel, a aprovision de fonds de fonctionnement etA, 
l'organisation, l'evaluation, et [a planification de larecherche. 
Une aide exteme accrue est 6galement n~cessaire pour une 
conception appropri~e des services d'extension, et des 
liaisons fonctionnelles entre larecherche, I-extension et les 
fermiers. Uaide dans ces domaines est un besoin pressant 
dans plus de lamoitie des pays Africains au sud du Sahara. 

Dans lecadre du soutien FAO aux gouvernements, en 
politique agricole et en pLanification du d~veloppement rural, 
Lapriorite donnee Alarecherche agricole sera accentude. Des 
etudes en profondeur des systemes nationaux de recherche 
agricole seront encouragdes et aidees si necessaire. De telles 
etudes comprennent l'organisation, lastructure, et lagestion 
de larecherche, les depenses de recherche, les priorites de 
recherche en liaison avec les besoins du developpement et 
des populations rurales, le personnel de recherche, les 
liaisons concernant les transferts de technologie, et ]a 
cooperation intemationale. La FAO cherche des 
collaborations appropries, pour de telles etudes, avec 
d'autres organisations comme aBanque Mondiale, le 
Programme de Developpement des Nations Unies (UNDP), 
les instituts du groupe CGIAR, et les agences bilatdrales 
d'aide. 

Les repreentants des autres IARC ont W invites Afaire de 
breves pr~senttions du travail de leurs instituts qui pourrait 
concemer le, Directeurs de l recherche agricole en Afrique. 

InstitutInternational de Recherche sur les 
Culturesdes Zones Tropicales Semi-Arides 
(ICRISAT) 

Le Dr. C.R. Jackson, ICRISAT, 
a esquiss6 le mandat d'ICRISAT pour les syst~mes de culture 
dans les regions semi-arides du monde, et le mandat global 
pour les cultures: sorgho, millet, cajan, arachide. Quoique 
IiCRISAT ait son siege a Hyderabad, Inde,I'Institut posside 
un Centre Sah~lien situ6 ANiamey, Niger, ofi 15 
scientifiques Atemps plein sont affect~s. Ce centre Sahdlien 
loge aussi les scientifiques de I'IFDC et de I'ILCA. Une 
installation modeste d' ducation est dgalement prdvue A 
Niamey. 

Centre International pour l'Amdlioration du Mais 
et du Bl6 (CIMMYT) 

Le Dr. D. Winkelmann (CIMMYT), 
dqinit lemandat CIMMYT comme I'accroissement du 
rendement des ressources consacr6es au mals et au bW. 
L'Institut a neuf scientifiques Atemps plein, situds en 
Afrique. I1soutient les programmes nationaux en fournissant 
des semences, en assurant l'6ducation, et en communiquant 
ses procedures et ses techniques. Environ 20 scientifiques 
Africains ont suivi leprogramme d'tducation CIMMYT. Le 
programme de recherche sur les systmes de culture est-
Africains s'est avr6 unique pour led~veloppement de 
procedures concemant lam~thodologie de recherche Ala 
ferme. Plusieurs programmes nationaux, par exemple au 
Ghana, en C6te d'lvoire, au Nigeria, en Tanzanie, ont 
distribud des vari~tds de mals basdes sur les semences 
foumies par CIMMYT. 

Centre International pour l'Elevage en Afrique
(ILCA) 

Le Dr. C. Okali (ILCA),
 
indiqua que le mandat de I'ILCA Otait limit6 au continent
 
Africain, et 6tait bas6 exclusivement sur les syst~mes. Le
 
travail de l'Institut est poursuivi dans plusieurs pays.
 
L'lnstitut a des scientifiques bass au Nigdria, au Mali et au
 
Kenya, eta des plans pour installer d'autres scientifiques au
 
Cameroun, au Sndgal, et au Zimbabwe. ILCA interagit avec
 
les programmes nationaux grAce Aun systime de rdseaux
 
concernant le problem' de latrypanosomiase, et grAce Ades
 
dtudes s ciales sur les petits ruminants et sur latraction
 
animale.
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Le Dr. S.N. Kassapu, Bureau R4gional pour i'Afrique, FAO, 
considre que le Congros IFARD foumit roccasion 
d'dlaborer des solutions Acourt, moyen et long terme, au 
problime de lanourriture en Afrique. Le potentiel pour un 
accroissement rapide de laproduction alimentaire resulte A 
l'evidence des resultats de recherche dejA obtenus. La c16 du 
succes reside dans un transfert original de technologie. Le 
fosse entre lepotentiel et les performances, au niveau 
national, est attribuable aux facteurs scientifiques et 
technologiques (les chercheurs s'interessent Aune seule 
culture, alors que les fermiers pratiquent lapolyculture), aux 
facteurs socio-6cotiomiques (non-disponibilit6 des intrants), 
etaux facteur, socio-culturels. Les fermiers choisissent [a 
techno!ogie traditionnelle, dont ils sont sirs. Pour vaincre 
cette 	 nouvellesinertie, les pays Africains doivent integrer les 
technologies aux systbmes de production par: 

t. Une plus grande insistance sur larecherche sur lescultures 
vivricres; 
2.Un transfert rapide de technologie; 
3. Une concentration plus grande sur lessystimes de
 
production fermiers; 

.1.Une reduction des pertes aprs lar&olte. 


Discussions 

Questions et reponses 

Question. - Les r6les d'ISNAR et de laFAO apparaissent 
semblables; y a-t-il eu coordination des efforts dans les 
programmes? 

Rcponsc. - La FAO est un des co-financiers du CGIAR. En 
raison d'une clause constitutionnelle, laFAO est reprdsentec 
dans leComite des Programmes de l'ISNAR. La FAG est 
donc pleinement informde des activites de I'ISNAR, lesz6nes 
de superposition sont reduites au minimum, etla 
cooperation est encouragee. AI'occasion, laFAO a travaille 

Rdponse. - Puisque le but de ces organisations est le 
renforcement des systmes nationaux, lespriorit~s nationales 
particuli res, et les caractdristiques de leurs systmes, sont 
dCiment prises en consideration. 11n'existe pas de mod6le 
pour un pays. Lorsqu'un pays revoit des recommandations 
d'ISNAR, par exemple, le choix lui appartient quant Aleur 
adoption ou leur rejet. UISNAR ne peut aider que des 
systhmes nationaux qui ont laferme resolution de 
s'ameliorer, et sont capables de coordonner leurs demandes. 

conceme 
principalement par les rcoltes. Ne devrait-il pas y avoir une 
plus grande importance accord6e al'6levage et A 
l'exploitation forestitre? 06 est-ce qu'un chapitre particulier 
de I'IFARD estintdress6 par ces domaines? 

Question. - La conference semble Ctre 

R1ponse. - IFARD 6vite de compartimenter larecherche. 
Dans [a mesure o6i les membres de I'IFARD s'intdressent aux 
systi~mes, ils devraient 6galement s'intresser AI'dlevage ou A 
l'exploitation forestiere, en tant que parties du syst~me. 

Question. -Comment les scientifiques de larecherche 
peuvent-ils tre stirs que leproduit de leur travail est utilis6 
par lesfermiers? 

Rponse. -Dans lecas du Lesotho Idschercheurs n'essaient 
plus d'imposer leurs nouvelles technologies aux fermiers, 
mais se concentrent sur larecherche Alaferme en partant de 
IAohien est lefennier. 

Question. - Certains pays semblent tre plus largement 
favorises que d'autres par lesIARC. Qu'est-ce qui guide les 
IARC, comme I'ISNAR, dans ladistribution de leurs efforts? 

Reponse. - Dans lecas de I'ISNAR, I'Institut doit d'abord Otre 
invit6 par un pays. Ensuite, cc pays doit temoigner d'un 
engagement dans larecherche agricole. Enfin, cc pays doit 
6tre prt Aaccepter leschangements si ceux-ci sont 

en collaboration avec I'ISNAR, par exemple pour I'etude etle recommandes. Tout pays en ddveloppement pout demander 
rapport sur lerenforcement du systbme national de 
recherche agricole en Haute Volta. 

priorites des trois 
organisations IITA, FAO, etISNAR, sont-elles susceptibles 
d'entrer en conflit avec les diverses priorits nationales? 

Question. - Dans quelle mesure les 

l'aide de I'ISNAR.
 

Le Dr. Bonte-Friedheim,
 
termina ladiscussion avec quelques remarques incitant les
 
participants Agarder presents AI'esprit les bdndficiaires des
 
efforts de recherche agricole:
 

* 	 Souvenez-vous du fermier. 
* 	 Les scientifiques devraicnt connaitre lepitge qui consiste 

Afixer trop haut les recherche agricole.buts dela 
0 La recherchL du mieux estlapire ennemie du bien. 
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TROISIEME PARTIE: Program mesen Cours et Plan ALong Terme AIITA 

Prisident: Dr.L Fakambi, Directeur de IlaRecherche 

Agricole, Rdpublique du i3nin.
 

Le Dr. Fakambi, 
consid&re que le Congr~s foumit une occasion unique de 
faire meilleure connaissance avec l'IITA, et de dferminer les 
domaines de cooperation, de faion Atravailler collectivement 
pour atteindre l'autosuffisance de nourriturm en Afrique. 

Plan ALong Terme 

Le Dr. Hartmans, Directeur General, IITA, 
dit que le plan a long terme de 'IITA 6tait le produit d'un 
effort collectif des scientifiques, de Iadirection, et des 
administrateurs de lIITA. Le plan a obtenu l'approbation du 
Comite Technique Consultatif (TAC) du CGIAR. Bien que 
l'Institut doive limiter son travail aux zones relevant de son 
mandat, l'Institut invite les commentaires du Congres sur la 
pertinence et l'adequation de cc mandat, par rapport aux 
besoins de l'Afrique. Les centres internationaux de recherche 
agricole (IARC), comme 1'[ITA, ont la possibilit6 d'attirer le 
talent scientifique de tous les points du monde. Ces 
specialistes de talent peuvent tre organiss en 6quipes 
multidisciplinaires pour s'attaquer aux principales 
coi traintes Ala production dans une rcgion particuliire. Leur 
caractere international et apolitique engendre le 
professionnalisme, minimise la bureaucratic, et assure une 
rapide generation de technologic. L'IITA foumit aussi une 
possibilit6 unique l'oducation aux scientifiques Africains, et 
les motive pour la recherche appliqude. L'IITA a une 
responsabilite globale pour ]a recherche sur les systcimes de 
culture dans les zones tropicales humides et sous-humides, et 
pour I'amelioration genctique des pois-chiches, des ignames 
et des patates douces. I1a aussi une responsabilit6 
continentale pour l'amclioration du manioc, du mais et du 
riz, qu'il assume en collaboration avec CIAT, CIMMYT et 
IRRI. Situ6 dans un pays aconditions agro-6cologiques 
variees, l'lnstitut peut tirer avantage de cette diversit&en 
travaillant en association avec d'autres instituts nationaux 
nigerians. Les technologies appropries peuvent &tre 
d6veloppees seulement Apartir d'une bonne comprehension 
des problemes locaux, et par une attaque collective avec 
l'aide des scientifiques nationaux. Le but de l'lnstitut 
continue d'tre le d6veloppement de technologies pertinentes 
aux petits fermiers Africains, pauvres en ressources. 
Toutefois, les besoins des entreprises de culture commerciale 
Agrande 6chelle en Afrique, ne sont pas oublis. 
Un riseau de recherche i la ferme a t6 cre6, couvrant 
plusicurs pays ouest-Africains. L'Institut a joint ses forces A 
celles de rlusieurs projets de developpement, de faqon A 
accc6lrer le trrnsfert de technologie. 

Programme de Systimes de Culture 

Le Dr. D.H.H. ter Kuile, 
pr6senta le programme des syst~mes de culture a l'IITA. Les 
systimes de culture Africains sont vus comme des 
entreprises de polyculture menses par des fermiers pauvres 
en ressources. Par consequent, une approche classique de 
I'amciioration gencitique de cultures simples est inaddquate A 
influencer leur developpement. En cherchant Aproduire une 
technologic, toutefois, on est amene Aprendre en compte 
'environnement dans lequel un ensemble technologique doit 

fonctionner. Des exemples de telles technologies sont: les 
techniques approprices de dcfrichage, la culture sans 
labourage, et la culture en allces; cc sont I. des exemples de 
technologie de gestion des terres, developpes par IITA. A 
['aide de techniques appropri(es de gestion des terres, la 
perte annuelle de sol par erosion pourrait Wtre rcduite de 20 
tonnes par hectare 2 0,4 tonne par hectare. Le premier chiffre 
correspond Ala perte courante avec les techniques classiques 
de deifrichage et de gestion. Le systcme de jachcire par 
rotation, qui est le systcme courant de culture en Afrique 
tropicale, est Ala fois sous-productif et cofteux en travail. Le 
fermier dcipense 50%de son temps en dcfrichage, et 20%/ A 
contr6ler les herbes, ne disposant ainsi que d'un temps limit6 
pour s'occuper de la culture. Avec un niveau modr6 de 
mecanisation, le fermier pourrait 6tendre la surface de son 
domaine jusquA 10 ha, cc qui assurerait un revenu honnte 
et garantirait la viabilit6 de la ferme. 

Programme d'Am lioration des LUgumineuses A 
Grains 

Le Dr. S.R. Singh, 
prcsenta le programme d'amlioration des Icgumineuses A 
grains, qui couvre 'amcidioration des pois-chiches et du soja. 
Les menus Africains sont pauvres en protcines. Les 16gumes 
Agrains, qui constituent une source ,conomique de 
protcines, sont donc trs intdressants en Afrique. Les varidtes 
locales de pois-chiches sont trs vulncrables aux attaques des 
insectes, les estimations de pertes variant entre 75 et 809o. 
Toutes les semences d'61ite maintenant dcveloppes par 
I'IITA possedent une r6sistance ,leve Atoutes les maladies 
majeures, ainsi qu'aux ciclides et aux aphides. Le but suivant 
est le dcveloppement de la rcsistance aux insectes qui 
attaquent le pois-chiche apreis la floraison. Une variit6 AdejA 
etd developpe, qui pr6snte un bon niveau de rcsistance aux 
thrips. Un niveau de rcsistance 6levd aux bruchides a dtd 
incorporci dans les semences d'6ite. Le dcveloppement 
rccent le plus important a tc celui de varitcis de pois
chiches, dits pois-chiches A60 jours, qui pr6sentent un cycle 
de croissance bien dcfini et une maturation tr6s prdcoce. Les 
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types amdiors permettent de cultiver soit en culture isolde, 
soit en culture d'accompagnement avec des c~rOales. Le 
programme a egalement d~veloppd des pois-chiches 
16gumes qui fournissent des ricoltes raisonnables sans 
treillissage. 

L'amdioration du soja Al'IITA se concentre sur le 
developpement de variet6s qui n'ont pas besoin d'6tre 
inocules avec Rhizobium Japonicum, et que les fermiers 
pourraient conserver d'une ann6e sur 'autre sans perte de 
viabilite des semences. 

Programme d'Amdlioration des Tubercules et 
Racines 

Le Dr. F.Caveness, 
prsenta la programme d'amelioration des racines et 
tubercules. Ce programme s'intresse AI'am~lioration de 
quatre especes: le manioc, I'igname, la colocase et la patate 
douce. La premiere r6ussite majeure fut la selection du 
manioc en vue de sa resistance Ala mosaique et au charbon 
bactterien. L'lnstitut a russi a developper les moyens de 
contenir deux insectes nuisibles exotiques, le puceron 
farineux du manioc et I'acarien vert, atla tois par rtisistance 
g~ndtique et par contrfle biologique. Initialement par la 
foumiture de semences d'elite, et plus recemment par la 
fourniture de clones sans maladies sous forme de culture de 
fissus, plusieurs programmes nationaux Africains ont 
ben6ficie de I'lnstitut. 

L'amdioration g~netique des ignames a et6 plus lente, mais 
satisfaisante. On a d6velopp la resistance Ala brOlure de 
l'igname, ainsi que sa r6sistance au virus. U technique de la 
nini-installation a permis la multiplication rapide des 
semences d'61ite. Des techniques ont t6 developp6es pour la 
production de semences d'igname saines. 

L'amelioration de la colocase a ete acc6leree par le 
developpement de techniques d'induction de la floraison au 
moyen d'acide giberrelique. U contrainte majeure Ala 
productipn a etc le charbon de la colocase. 

Programme d'Am~lioration des Crales 

Le Dr. Y. Efron, 
pr6senta le programme d'amelioration des crales, qui 
concerne I'amelioration du riz et du mals. Les efforts 
d'amiioration pour ces espces se concentrent sur les 
poblmes spcifiques Al'Afrique. ULIITA maintient dans cc 
programme d'etroites relations de travail avec CIMMYT et 
IRRI. L'IITA travaille aussi en 6troite collaboration avec les 

projets sur le terrain de WARDA, IRAT, et FAO, ainsi 
qu'avec les projets de d~veloppement de la Banque 
Mondiale, en vue d'6laborer son programme international 
d'essais dans les pays Africains. Les liens de lI'TA avec les 
programmes nationaux sont d6veloppes Atravers le 
programme rtgional (SAFGRAD), et ,Atravers le projet 
technologiqtie sur les vari~tes Ahaut rendement, financ6 par 
la Communaute Economique Europeenne. 

Les Directeurs de recherche sont encourag6s Acoop6rer par 
l'extension des essais de semences d'6lite aux lieux 
appropribs, et Afoumir ,Al'IITA des informations en retour 
sur les points forts ou les faiblesses des semences IITA. Une 
quantit6 de semences ,Ahaute productivite existe pour le mats 
et pour le riz, mais leur adaptation en Afrique est frein6e par 
la conscience du risque et la mauvaise gestion au niveau de ]a 
ferme. Afin de minimiser le risque, la preoccupation de 
l'IITA a t6 de stabiliser le rendement. Une fois que cette 
stabilit6 est assure, les fermiers peuvent tre motiv6s en vue 
d'amdliorer I'agronomie des cultures, de faire les 
investissements n6cessaires en intrants, et de r~aliser des 
rendements approchant le potentiel des vari6t~s qu'ils 
cultivent. En cooperation avec CIMMYT, des espices Ahaut 
rendement, adapt6es aux conditions locales, sont en train 
d'6tre tranform6es en vue de leur resistance aux maladies 
virales. 

Bien que dans les pays Africains les systi~mes de production 
vivritre soient souvent des entreprises de subsistance, il 
existe un int6r6t croissant pour la culture commerciale. Les 
besoins futurs portent sur des semences hautement 
productrices et r6pondant bien Aune bonne gestion. L'IITA 
s'est embarqu6 dans un programme sur le mats hybride. De 
mfme, un potentiel e1ev6 existe pour le riz en culture 
irrigue. 

Le programme d'amdioration du mais en Afrique s'interesse 
Ala selection en vue de la r6sistance i la rouille, au charbon, 
au virus des stries, au virus des taches, au mildiou pelucheux, 
aux insectes foreurs de tiges, Ala pourriture des tiges, et Ala 
pourriture des 6pis. Le programme d'anelioration du riz 
s'attaque aux problemes de la s6lection en vue de la 
resistance Ala brusone, Ala brolure des feuilles, Ala jaunisse 

virale, Ala d6coloration du panicule, aux insectes foreurs de 
tiges, et Ala mouche aux yeux pddoncul6s. Des progrs ont 
6t6 faits dans la slection en vue de la resistance Ala brusone. 
Aussi, de bons progr s ont dt6 ri~aliss dans la selection en 
vue de Iaresistance i la sccheresse saisonnitre et Ala toxicitd 
ferrique. 
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Programme d'Education 

Le Dr. W.H. Reeves, 
prsenta leprogramme d'&ucation de l'lnstitut. Pendant la 
demiere ann6e, 22 cours ont eu lieu, dans lesquels plus de 
500 etudiants ont etd en contact avec latechnologie IITA. La 
fonction educatrice de l'lnstitut est partag~e entre tous los 
scientifiques, de sorte que les6tudiants ont ]a possibilit6 
d'acquerir une connaissance pratique des techniques lesplus 
recentes. De cette fagon, les6tudiants etablissent aussi des 
contacts avec les scientifiques IITA. Le service 6ducation 
fonctionne afin de soulager lesscientifiques des taches non-
techniques asso.:i6es Al'organisation et Alaconduite des 
cours. 

UIITA offre une education, aux participants individuels, dans 
quatre categories: 

* en vue d'un dipl6me (M.S. etPh.D.); 
* 6ducation en poste, sans viser un dipl6me; 
* assistanat de recherche sup6rieur; 
* bourses de vacances pour etudiants. 

De nombreuses nniversites Africaines profitent du 

programme ducatif de l'IITA en vue d'un diplhme. Les
 
cours sont donnds en Anglais et en Franqais. 


Comme laformation de lamain d'oeuvre est une 

preoccupation prioritaire pour I'Afrique, lademande est 

croissante pour les
cours IITA. Seul, l'IITA ne pout satisfaire 
lesbeoins des nations Africaines, mais ilapporte une 

contribution considerable. L'Institut fait tous les efforts 

possibles pour rester en contact avec los clves apr s qu'ils

aient regagn6 leurs pays re.,pectifs. 


Programmes Intemationaux 

Le Dr. E.R. Terry, 
presenta leBureau des programmes intemationaux, qui g&re 
toutes ks activites auxiliaires de l'lnstitut. En plus des 
programmes de cooperation au niveau national, leBureau 
gcre lesprojets additionnels, notamment leprojet
technologique financ6 par EEC sur lesvaridts Ahaut 
rendement, etleprojet UNDA sur lafixation de l'azote. Le 

r6le du Bureau des programmes internationaux est de mettre 

au point des accords de recherche entre les
scientifiques IITA 

etlos scientifiques des programmes nationaux. Le but estde 

renforcer los programmes nationaux etde se retirer lorsque 

ceux-ci ont atteint
lacapacite n6cessaire. Une telle 
collaboration ssaie de focaliser ]a recherche nationale sur les 

probl~mes chks de laproduction, et aussi d'acc~ldrer le 
transfert de technologie. Les projets Aniveau national ont 
invariablement une composante formation. Pendant lavie 
d'un projet, le programme national d6veloppe sa capacit6 A 
prendre en charge lesprogrammes en cours, gtr~s jusque IA 
par lesscientifiques IITA.Cet arrangement profite aussi A 
l'equipe de recherche IITA, en 6tendant son horizon Ades 
environnements diffdrents. Celi foumit enfin une 
information en retour sur latechnologie IITA dans le 
processus de d6veloppement. 

Le succs d'un projet de coop6ration est determin6 par la 
clart6 avec laquelle son programme est d~fini, etpar la 
volonte avec laquelle il est poursuivi. Uobjectif du 
renforcement des syst~mes nationaux de recherche est 
partag6 par laFAO et l'ISNAR. La FAO maintient sous 
observation lesproblemes g6n6raux d'agriculture et de 
ressources alimentaires. UISNAR est un service, et non pas 
un institut de recherche. Le programme international de 
'IITA a ses ressources principales basdes sur son campus, et 
ses activits se concentrent sur lesrcoltes et lessyst/mes de 
culture qui rel vent de son mandat. 

Discussion des Programmes IITA 

La plupart des participants exprimreni 'eur satisfaction au
 
sujet des programmes de recherche IITA, les
considdrant 
pertinents pour lesbesoins des divers pays. Une partie de la 
recherche conduite par l'lnstitut, en ddpit de sa courte 
existence, s'av&e dejA boncficiaire pour lefermier. Les 
details suivants, cependant, ont 6t6 soumis AI'attention de 
l'Institut: 

pays Sahdiens est 
l'exception de ]a liaison avec SAFGRAD; 
a. Le r6le d'IITA dans les minime, A 

b. Les programmes nationaux ne devraient pas tre 
consideres seulement comme des recepteurs des produits de 
larecherche des IARC. Ils devraient avoir lapossibilit. de 
participer Alamise sur pied des programmes de recherche 
IITA. 

c. Quelques probmes sont d'une telle magnitude qu'aucun 
programme national n'a soul toute ]a gamme des spdalistes 
ou des moyens de recherche ncessaires Alesattaquer. IITA 
devrait se concentrer sur ces types de probh~mes, et proposer
ensuite des solutions qui puissent 6tre localement adaptdes 
par lesInstituts nationaux. 
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d. IITA devrait concevoir son r61e comme celui de 
d6velopper les composants de la technologie, tels que 
nouvelles varidts, pratiques agronomiques, et mithodes de 
protection des plantes. Les Instituts nationaux devraient tre 
responsables de la synthise de ces composants en un 
ensemble pertinent pour leurs propres systkmes de culture. 

e. Les programmes d'amelioration des cultures de I'IITA 
semblent tre preoccupes par les performances des 
genotypes en monoculture. Ces risultats peuvent ne pas 
s'appliquer au systime de polyculture pratiqu6 par les 
fermiers. 

f.Le veritable critere, pour la technologie, n'est pas la 
production au sens physique, mais en termes de rendement 
6conomique. Les presentations de I'IITA manquent 
singulierement d'informations sur les aspects 6conomiques 
des travaux entrepris. 

g.Les probl.mes de production sont serieux, mais IITA ne 
peut guere se permettre de negliger le traitement des recoltes 
vivri&es apr s la recolte. 

h. Partiellement en raison des barricres linguistiques, et 
partiellement en raison de restrictions impos~es par les 
donateurs quant Al'usage des fonds pour les bourses, les 
pays francophones n'ont pas joui du plein avantage des 
programmes 6ducatifs de I'IITA. 

Le Dr. Hartmans, 

en rdponse aux divers commentaires, prdcisa que: 


a. Le mandat de I'IITA restreint son role dans les rgions 
semi-arides. Les programmes nationaux devraient s'adresser 
a ICRISAT en vue d'une aide dans ces regions. Cependant, 
en cc qui regarde I'am6lioration des cultures, IITA travaille 
sur le mais precoce, les pois-chiches A60 jours, et le 
billonnage cloisonn6 pourrait s'avdrer tres pertinent pour les 
pays du Sahel. 

b.L'apport des programmes nationaux Ala planification et 
aux priorit6s de la recherche a &6obtenu Atravers le Comit6 
des Programmes du Conseil d'Administration, les 
conferences scientifiques AI'IITA et ailleurs, et les visites A 
I'IITA de scientifiques nationaux. Le pr6sent Congrs 
pourrait etreun exemple d'un tel apport. 

c.Le programme IITA s'est int~iressi aux problkmes de 
premiere ligne, qu'aucun programme national n'avait W 
capable d'attaquer. IIa aussi produit des solutions qui ont t6 
profitables A plus d'un pays. IIs'est 6galement appuy6 sur les 

laboratoires de recherche avance des pays divelopp&s, pour 
la recherche fondamentale. Lorsque, superficiellement, il 
semble que I'IITA ait Wengag6 dans des travaux qui 
auraient di tre effectuks par les Instituts nationaux, celA n'a 
6t6 fait que pour les besoins de la denmonstration. 

d.UlIITA a produit, par exemple, des semences d'elite dont 
certaines ont M6, en quelques cas, directement utilisdes par 
les programmes nationaux. Cependant, dans la plupart des 
cas, cel, a demand6 une adaptation supplementaire qui a W 
entiirement laiss6e aux programmes nationaux. 

e.A l'lnstitut, des recherches extensives ont Wconduites sur 
la polyculture, par le groupe des systemes de culture. 

f.Le groupe socio-conomique, dans le programme des 
systemes de culture, s'est engagd dans I'6valuation de la 
technologie. 

g.UlIITA a djA entrepris un projet rgional concernant les 
probli~mes posterieurs Ala recolte. CelAa tt consider/' 
comme une addition utile au programme sur les systimes de 
culture. Par exemple, les recherches d'llTA sur la resistance 
aux bruchides du pois-chiche, la r6sistance au charanqon de 
la patate douce, et la resistance au charanqon du riz, ont dejA 
port6 sur les problImes associs aux pertes apris ricolte,. 

h. UlIITA a 6limin6 '61evage de son mandat ds 1972. Ceci 
6tait dz Aune charge trop grande en projets de recherche. 
L'arrangement existant, aux termes duquel ILCA est install 
sur le campus, foumit de nombreuses occasions pour 
commencer d'integrer l'elevage dans le programme propre A 
ITA. 

i. La d6gradation du sol est un problme s6ricux sous les 
tropiques. UlIITA s'est pr~occup6 de ddvelopper le moyen le 
plus appropri6 pour diffuser les techniques convenables de 
d~frichage et de gestion de la terre, de fa~on Ainformer les 
organismes nationaux. 

j.Les programmes IITA peuvent avoir donn6 l'impression 
que leur souci majeur a 6tl'introduction de rsistances aux 
parasites, peut- tre au detriment de I'augmentation des 
niveaux de rendement, des pr6f6rences des consommateurs, 
et des qualites nutritionnelles. CelA n'est pas exact; ilse 
trouve seulement que les contraintes Ala production les plus 
importantes devaient tre attaqu(es en premier. 

k.La ceinture tropicale, on le sait, convient particuli:rement 
bien aux plantations d'arbres, mais 'IITA ne s'en occupe pas 
parce qu'il existe des instituts 6tablis conduisant des 
recherches sur le cacao, le palmier Ahuile, etc. 
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Visite des Installations IITA 

Les membres de la conf6rence visitirent les laboratoires et les 
exp6riences sur le terrain de l'Institut. Un bref resum6 des 
61ments du programme suit. 

Programme d'am6lioration du pois-chiche 
Des varit s extra-precoces de pois-chiches mCirissant en 60 
jours environ et produisant de 1,5 A2 tonnes par hectare, ont 
et identifiees. Les r6sultats des recherches a ce jour sont 
-onsid6res comme prometteurs. Plusieurs lignees resistantes 
combinent un potentiel de haut rendement avec la resistance 
aux insectes et aux maladies. Des variet6s de pois-chichs 
legumes du type de brousse ont aussi 6 d6velopp6es. 

Le programme de sdection du soja 
Les varietes de soja r6cemment developp~es peuvent 

effectivement produire des nodules avec les rhizobia 

indigbnes; elles presentent de bonnes caracteristiques de 

long6vit6 des emences. 


Le projet de d6frichage 

Les effets des diverses m6thodes de d6frichage sur les 

changements du sol et de I'environnement biotique, ]a 
regeneration de la brousse, et !a croissance des cultures, ont 
et6 6tudis. Les effets d'amldioration r~sultant de 
l'ensemencement de liegumes de couverture, comme l'espe 
Mucuna, ont et6 examines. 

Le projet West Bank 
Dans on essai sur 50 hectares, les scientifiques etudient les 
effets des methodes de defrichage, et de la gestion apres 
defrichage, sur les taux d'6coulement et d'6rosion, I'alteration 
du sol et de lenvironnement, et le rendement des cultures. 

Le programme de ginie agricole 
Des outils et des 6quipCments sont en coors de 
d6veloppement, en vue d'accroitre la productivit6 et le 
rendement des petits fermiers, et de reduire le travail et le 
temps necessaires avant et apres la r6colte. 

Le programme de paillis vivant 
Une esp ce vivri're a 6 plant6e directement sous une 
esptce de couverture existante, sans travail du sol ni 
destruction de la vegetation de friche. Les avantages du paillis 
vivant comprennent l'dimination du traitement contre les 
mauvaises herbes, l'am6lioration des proprietks physiques et 
chimiques du sol, Iar6duction des exigences du mals en 
i/ote non-organique, et le contrle de l'rosion. 

Le programme de culture en allkes 
Des arbres ou des arbustes ont dt6 plantks par rang6es 
suffisamment espac6es pour autoriser la culture entre les 
lignes d'arbres ou d'arbustes. Les feuilles et les brindilles ont 
6 ajout6es au sol comme paillis et comme source de 

nutrients. De plus, les branches et les troncs peuvent 6tre 
utilises comme piquets ou comme combustible. 

Le programme de paillis in situ 
Le paillis forme par les r6sidus d'une espce de couverture 
(habituellement un 16gume vigoureux) a 6td sp6cialement 
employ6 pour fourr.ir une protection au sol pendant la 
jach~re. 

Le programme de s6lection du mais 
Des vari6tes de mais resistant au virus des stries ont 6tk 
d6velopp6es pour les grandes zones ecologiques oi l'on 
produit du mais en Afrique. Ces cultivars ont 6t essay6s 
dans de nombreux pays. Leur r6sistance efficace a 6t 
prouv6e. 
Des s6lections de g6n6ration avanc6e combinent la r6sistance 
au virus de3 sties avec une r6sistance aux maladies tropicales 
majeures. Certaines s6lections de mais r6sistantes aux 
insectes foreurs de tiges ont ete identifi6es. 

Ie programme d'amlioration du riz dans les hautes terres 
Neuf varietes am6lior6es de hautes terres, et une varidt6 
fermiire commune, ont t6 compar6es. Des exp6riences ont 
ete conduites en vue de contr6ler l'incidence relative et le 
taux dc brusone, pr6sents dans les parcelles de l'IITA. 
Diverses m6thodes d'inoculation ont t6 6tudi6es en vue 
d'identifier une methodologie d'examen facile et sOre, et 
aussi en vue d'obtenir du materiel pour basses terres toldrant 
au virus des taches launes. 

L'unitI6 de ressources g6n6tiques 
Cette unit6 a collect6, 6val 6,document6 et pr6serv6 les 
ressources g6netiques des 16gumes vivriers, du riz, et des 
plantes Aracines de I'Afrique au sud du Sahara. 

Le laboratoire de culture de tissus 
Le laboratoire de culture de tissus a etudi6 les m6thodes 
d'6limination des maladies, la multiplication rapide, la 
distribution et la conservation des semences, pour les plantes 
Atubercules tropicales. 

Le laboratoire d'6levage d'insectes 
Les insectes foreurs de tiges ont 6 6levds avec des 
nourritures artificielles, pour 6tre utilisds dans les 
programmes de rdsistance aux insectes. 
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Uuniti de virologie c. Le r6le de l'IITA est quelque peu limit6 en Afrique 
Cette unit6 a ddveloppd des mdthodes appropries d'examen Orientale etdans le Sud de I'Afrique. Si lesressources le 

des resistances et d'evaluation. On a examin6 l'incidence et permettent, l'lnstitut pr~voit de placer une partie de son 

I'importance des diverses maladies virales identifies dans les personnel central dans ces sous-regions. 
cL'tures et lesherbes. 

Le programme racines et tubercules 
En cours d'ctude se trouvent 5 varietes de manioc, 6 varites 
de patates douces, 4 vari6tes d'ignames, et 4 varlets de 
colocases. 

Le programme de microbiologie 
Des varit6s de soja ont etd plantdes avec et sans inoculation 
de Rhizobium. 

Rdflexion sur les Programmes IITA et le Plan A 
Long Terme 

Prisident: Dr. J.Menyonga, OAU/STRC, Haute Volta. 

Le Dr. Menyonga encouragea les participants Aexprimer 
librement leurs vues sur le programme de 'IITA. Les 
observations des participants, ainsi que les r6ponses du 
Directeur General et de ses colkRgues, sont r~sumdes ci-
apres. 

Gdniral 


a. L'Institut a une responsabilite globale, bien que les 
presentations et lesdiscussions aient donn6 l'impression que 
beaucoup trop d'importance soit attribu6e au Nigeria. L'IITA 
a conscience de ce!,, mesure de sa r6ussitemais pense que la 
doit tre leNigeria lui-mrme. Comme c'est un grand pays, 
ayant tin developpement institutionnel ad6quat etune 
varidte de zones agroclimatiques Aforte population, on peut 
leconsiderer comme un terrain d'essais valable. L'IITA est 
engage dans un large eventail d'activites dans de nombreux 
pays Africains et non-Africains. 

b. Les recherches de I'IITA stir lestechniques de defrichage, 
etstir lesmachines agricoles, ont un large domaine 
d'application; ellesdevraient 6tre largement diffusees. 
L'lnstitut devrait essayer, adapter, et promouvoir ces 
methodes dans tout lereseau des systimes de culture de 
l'Afrique Occidentale. IIessaie 6galement d'inciter des 
compagnies privec-s As'engager dans lafabrication des 
machines approprices. 

d. Le point de rdference des syst~imes de culture 
traditionnelle, etles vdrifications traditionnelles dans les 
recherches sur I'amelioration des cultures, ont besoin d'tre 
clairement formul&s en raison de I'enorme diversit6 de 
I'Afrique. Les entreprises traditionnelles de culture ont dt6 
definies comme petites, et utilisant les vari6tes locales sans 
intrants agro-chimiques. L'6tiquette traditionnel a aussi td 
associ6e avec les systimes de brousse de jzch~re par rotation 
en Afrique tropicale humide et sous-humide. 

e. 11y a toujours laquestion de savoir si l'IITA travaille sur les 
problbmes du monde rel. L'lnstitut essaie constamment de 
s'en assurer, au moyen de contacts officiels ou officieux avec 
les scientifiques nationaux, lors des discussions dans les 
confirences, et des reunions du Conseil d'Administration. 
Cette information en retour est incorpore dans lastructure 
de priorit6s des programmes de recherche de l'Institut. 

lis technologies IITA d'amelioration des r6coltes sont 
independantes de l'echelle; comme telles, elles sont 
adaptables par les fermiers petits et grands. La difftrence 
essentielle d'approche se situe dans lechoix des machines, 
parce que lapuissance disponible au niveau de laferme 
determine lesdimensions de laparcelle cultiv6e. Le 
programme des machines s'est attach6 aux problibmes des 
fermes petites (1,5 ha) Agrandes (30 ha). La culture sans 
preparation du solpourrait 6tre adoptie par lesfermiers 
grands ou petits. 

U. 

Systtmes de culture 

g. La m6thode de recherche sur lessysttmes de culture est 
fortement orient&e vers lesproblemes techniques, plut6t que 
socio-6conomiques, bien que ces derniers puissent 6tre 
encore plus importants. Ulnstitut a reconnu que les 
problkmes techniques 6taient plus faciles Acorriger. 

h. Les systemes de culture traditionnels, en d~pit de leur 
enorme variation, sont essentiellement des entreprises bio
6nergtiques, qui utilisent des intrants limit, et sont de 
productivit6 faible. 
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LL'ITA souligne la diffRrence entre I'approche Ala 
recherche sutr les systimes de culture, et la recherche sur les 
syst~mes de culture. La premiere approche pdn~tre tous les 
programmes d'amelioration des especes. Elle influenqe 
6galement les concepts technologiques, pour s'adapter aux 
circonstances particulires des fermiers. 

j.Le reseau ouest-Africain des systemes de culture apropos6 
d'encourager les programmes nationaux Aidentifier ls 
6quipes de recherche A[a ferme, As'attaquer aux contraintes 
au r.iveau de la ferme, et a essayer les technologies 
disponibles. Les intrants IITA seraient inclus dans le 
d6veloppement des procedures, de l'education, et dp la 
dissemination des ressources. 

k. ULITA devrait explorer, avec ICRISAT et ILCA, ta 
possibilit6 d'adapter les outils et les machines pour la traction. 
animale, parce que la traction animale est largement utilis4e 
dans les savannes et dans les hautes terres. 

I.L'IITA devrait envisager la recherche dans le domaine 
agroforestier, qui offre une grande pertinence pour le 
maintien de la fertilit, du sol. 

Programme d'amflioration des espkces 

m. On s'est alarmt, Iu foss6 existant entre les programmes 
nationaux et l'IITA, en ce qui conceme l'amelioration 
genctique des plantes. IIest besoin d'accMlrer l'valuation et 
l'utilisation des semences produites par IITA. Le projet 
international d'essais Amultilocation pour les syst6mes de 
sclection, entrepris sous les auspices de I'EEC, a contribud A 
combler cc fosse. 

n. L'iden~ification de a resistance aux maladies et aux 
insectes, en systeme de monoculture, est tout aussi valide 
pour les systemes de polyculture. La plupart des essais de 
triage ont 6re corisus pour appliquer une forte pression sur 
los contraintes. 

o. Dans I'etat present des programmes de s6lection, IITA n'a 
pas envisag6 une approche multidirectionnelle Ala selection 
pour los resistances. Les variations biotypiques chez los 
insectos et los races des organismes pathog6nes sont 
detectees , partir des essais intemationaux. Lobjectif est de 
selectionner des resistances stables. 

p.Alors que des progr&s majeurs sont obtenus dans
 
l'amdlioration des vari~tds, les progr~s de la multiplication
 
des semences dans les pays ont t6 lents, en raison de i'dtat 
des services nationaux de semences. IITA peut seulement 
foumir de petites quantit6s de semences des vari6t~s d'6lite, 
ou de clones sous forme de cultures de tissus. 

IIn'est pas appropri6 que 'IITA satisfasse des demandes de 
semences en quantit6. 

q. Dans les pays en voie de developpement, des niveaux de 
production des cercales ont atteint, et m~me dipass6, les 
niveaux de rendement dans les pays dvelopp6s. Mais les 
progr6s dans l'am6lioration du plateau de rendement, pour 
les Igumineuses Agrains, n'ont pas &6taussi frappants. Cec 
r6sulte de la n6cssit6 de maitriser les facteurs r6ducteurs de 
rendement, comme les maladies et les insectes. Ayant 
consolid6 les gains dans cc domaine, les programmes 
s'orientent vers l'accroissement des rendements, comme il est 
evident avec le developpement des pois-chiches a 60 jours. 

r. Le programme de contr6le biologique du puceron farineux 
et de l'acarien vert du manioc, entreprendra l'introduction 
des ennemis naturels, dans 10 sites du Nigeria, en 1983. 
L'IITA a reu des demandes de sept pays, mais l'lnstitut ne 
pouvait y repondre qu'aprb- avoir requ les permis d'importer 
du Conseil Phytosanitaire de l'OAU. 

s.Le programme de mas hybride constitue une petite partie 
des efforts d'amelioration du mals. Li consideration majeure 
a6t6 le developpement d'especos telles que le fermier puisse 
conserver ses propres semences d'une annde sur l'autre. Le 
programme hybride, toutefois, vise Al'augmentation des 
rendements, et s'adresse Ades entreprises Agrande 6chelle 
qui peuvent faire des investissements dans les intrants et 
esprer des rendements plus 6lev6s. 

Education 

t. Priorit6 est donn6e Al'inclusion des scientifiques Africains 
dans les cours d'&ducation en groupe. Tout programme 
national qui envisage d'organiser un cours 6ducatif dans le 
pays devrait recevoir des personnes, des ressources, et du 
mat6riel de ITA. 

u. UllTA pourrait accroitre sa capacit, de formation Aniveau 
plus 6lev6 (maitrise et doctorat) et aussi former des 
administrateurs de l'extension. 
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QUATRIEME PARTIE: Transfert de Technologie et Echange d'Information 

Prdsldent:Dr. T. Ajilbola Taylor, ISNAIL 

Le Dr. Taylor mentionna que les systimes de transfert de 
technologie et d'&.hange d'information ont une importance 
cruciale pour le ddveloppement agricole, et mettent aussi en 
jeu Les interrelations entre les IARC et les instituts nationaux. 

Transfert de Technologie Agricole en Afrique 

Le Dr. C.H.H. ter Kuile 
considera le probleme du transfert de technologie. Les 
performances decevantes en productions vivrieres sont 
attribuables au fosse croissant entre les recherches et leur 
utilisation. Le fosse existint entre la generation des 
technologies et leur utilisation suggre clu'une partie des 
ressources consacreos a la recherche soit reorient~e vers 
l'extension. Les chercheurs devraient depasser l'etude de 
technologies, et sinteresser directement a la diffusion de ces 
technologies. Ils tendent a concevoir leur r6le comme 6tant 
de produire des technologies pour des conditions optimales 
de culture. Le personnel des stations expdrimentales a 
travailk6 dans 'espoir que les fermiers finiraient pat modifier 
'envircnnement et adopteraient les technologies nouvelles. 

Cette methode retarde I'adoption des technologies nouvelles 
et roduit le soutien i la recherche. Un puissant moyen 
d'acc 1erer le transfert de technologic est la recherche , la 
ferme. Le rble de l'IITA est limit& au ddveloppement de 
mdthodologies, Al'education des personnels nationaux, et A 
l'orientation de leurs programmes. Aprcs quoi, la recherche 
elle-mme est totalement mence par les programmes 
nationaux. Lorsque les services d'extension auront 6r 
impliques dans Iarecherche 'i la ferme, leur prestige et leur 
efficacite s'amelioreront. Cela roduirait les deceptions subies 
par les chercheurs lorsqu'ils essaient d'atteindre leurs clients. 

Daris la discussion qui suivit, les points suivants ont W 
souleves: 

* 	 L Service de Liaison de la Recherche en Vulgarisation 
Agricole (AERLS) asscd , l'lnstitut de Recherche 
Agricole, Zaria, peut 6tre considdr6 comme un module 
dans sa ndthode de liaison entre la recherche et 
l'extension. 

* 	 Dans la constitution des 6quipes de recherche la ferme, 
il ne devrait y avoir aucune dmarcation apparente entre 
le personnel de recherche et le personnel d'extension. 

* 	 Le probleme fundamental est Iafaible allocation de 
ressources , la recherche, qui limite les chercheurs au 
travail dans leurs stations experimentales. 

" 	 Uattitude des chercheurs, selon laquelle cc sont los 
fermiers qui devraient changer, plutbt que la technologie 

qui devrait s'adapter aux conditions Ala ferme, retarde les 
progrLs. 

0 Les programmes de production alimentaire ont W 
couronns de succts lorsque la bonne technologie a dt6 
offerte, avec les intrants et les services commerciaux. 

0 Le scepticisme de certains pays en vote de 
developpement, a l'6gard de [a recherche . Iaferme, peut 

tre attribue au fait qu'un tel systime n'existe pas dans 
les pays developpes. Co qui est oubli6, c'est que les 
s lecteurs de plantes du secteur prive (qui apportent une 
contribution majeure dans les pays developpos), ont 
d(veloppe le marche des variktes nouvelles en utilisant 
des programmes similaires a la recherche Ala ferme. 

Echange d'Information dans la Recherche 
Agricole Africaine 

PrsidenLt Dr.Coulibaly, Directeur Gdnkral, Institut 
d'Economie Rurale, Mali. 

Le Dr. Fakambi, 
suivit l'6volution des systimes d'information dans la 
recherche, de l're coloniale jusqu'au pr&sent. UL're coloniale 
6tait caractdrisde par la centralisation des banques de 
donnes hors du continent, et par une recherche men~e dans 
un nombre de stations limit6 en Afrique. Presqu'aucune 
communication n'6tait possible entre les diverses stations ou 
les divers pays du continent, Acette &poque. 

Dans la pdriode post-inddpendance, le nombre de stations 
exptrimentales a 06 fortement accru, et la recherche a W 
etendue aux cultures vivritres. Le problbme de 
communication entre les stations persiste. Dans les anndes 
1970, les IARC sont devenus un nouvel element dans le 
systbme, offrant des mdcanismes bien developpds pour 
communiquer les rsultats des recherches aux programmes 
nationaux. Cependant, les pays eux-m~mes nont pas 
developpe des systbmes appropris pour dissdminer les 
rdsultats des IARC dans leurs populations. UIFARD et 
l'ISNAR devraient considdrer cc probleme et suociter l'intdrt 
des donateurs, afin qu'ils financent de telles activits. 

Dans Iadiscussion qui suivit, il fit sugg6r6 que l'Association 
pour l'Avancement des Sciences Agricoles en Afrique 
(AAASA) et IFARD devraient s'entendre pour ressusciter le 
Journal Africain des Sciences Agricoles, et prtparer un 

Annuaire des scientifiques agricoles Africains. En conclusion, 
le Dr. Fakambi souligne que chaque institution de recherche 
doit avoir un systeme organise pour recevoir et dissminer 
les rdsultats de la recherche. 
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CINQUIEME PARTIE: Affaires IFARD 

La Session Affaires de la Fd~ration Intemationale des 
Systimes de Recherche Agricole pour le D~veloppement 
(IFARD) a t4 convoqu~e trois fois pendant le Congr6s A 
l'lnstitut International d'Agriculture Tropicale (IITA), A 
Ibadan, Nigeria. 

Prip-n'ation du Calendrier pour la Rdunion de 
Travail 

Premmife session 

La premiere session, le 6 juin 1983, considdra et, avec des 
modifications mineures, adopta rordre du jour provisoire 
suivant: 

1. 	Introduction Al'IFARD: Dr. J.C. Madamba 
2. 	 Rapport sur les activites IFARD en Afrique 1980-1983: 

Dr. W.K. Agbie 
3. 	 Rapport sur les activites IFARD en Asie et en Amerique 

Latine: Dr. Madamba, Asie, et Dr. Marcano, Afrique 
4. 	 Discussion sur les activites WARD, en cours et proposdes 
5. 	Adh sions AI'IFARD en Afrique, individuelles et 

institutionnelles 
6. 	Financement et soutien de lIFARD 

0 Chapitre International 
0 Chapitre Africain 

7. 	 Dtsignation du Secretariat Regional IFARD 
8. 	 Election du Conseil des Gouvemeurs 
9. 	 Election du Vice-Prsident et du Secrdtaire 
10. 	Reunion du Vice-I'r'sident, du Secrtaire et du Conseil
 

des Gouvemeurs 

11. 	 Programmes et activites futurs de l'IFARD. 
12. Date et lieu du prchain Congres IFARD. 
13. Autres sujets. 

Le Dr. W.K. Agble, Vice-Prsident (Afrique) et le Dr. 
Madamba, Secrtaire Gen'ral de l'IFARD, 
pr6sentirent IFARD, son histoire, ses objectifs, et ses 
activit6s, depuis sa creation Ie 2 avril 1930. Les Drs. Marcano, 
Agble et Madamba firent aussi rapport sur les activitds 
rdgionales en Amcrique Latine, en Afrique, et en Asie 
respectivement. 

Ala suggestion du Dr. Agble, la session donna son agrfment 
Ala creation d'un Comit6 de Nomination qui examinerait et 
nommerait les candidats aux fonctions de Vice-Prsident, 
Secrdtaire G&n~ral, et membres du Conseil des Gouvemeurs 
du Chapitre Africain de I'IFARD. 
IIfut ,galementdcid6, en I'absence d'un Conseil des 
Gouvemeurs, d'6lire un Comil6 Int6rimaire d'Orientation 
pour guider les ddlibdrations du Congr~s et proposer des 
programmes et des plans pour l'avenir. Les personnes 
.iuivantes ont et6 6lues au Comite de Nomination et au 
Comit6 Int6rimaire d'Orientation: 

Comit6 de Nomination 
Dr. E.R. Terry, lITA, lbadan, Sierra Leone 
Dr. J.Monyo, FAO, Rome, Tanzanie 
Dr. J.Meyonga, SAFGRAD, Cameroun 

Comit Intfrimaire d'Orientation 
Dr. W. Agbel, Ghana, (President) 
Dr. B.Oteifa, Egypte 
Dr. M.S. Sompo-Ceesay, Gambie 
Dr. P.Chigaru, Zimbabwe 
Dr. P.A. Thiongane, Sn6gal 
Mr. H.W. Okereke, Nig6ria 
Dr. Mosala Mokambo, Zaire 

Reunion du Comiti d'OrientationIFARD 

Le Comite Int6rimaire d'Orientation a 06 prid de: 

1.Etudier et recommander les programmes et les activitYs; 
2.Examiner et faire des recommandations sur I'dtat des 
adhesions; 
3. Explorer et recommander des sources possibles de 
financement pour les programmes et les activits proposes; 
4. Recommander un lieu possible pour le Secrtariat 
Regional; 
5. Recommander la date et le lieu du prochain Congrs 
IFARD; 
6. Faire toutes autres recommandations essentielles a une 
6volution convenable du Chapitre R6gional Africain de 
l'IFARD. 
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Session de Travail WARD 

Deuxi6me session 
La session de travail reprit le 9 juin 1983, et reut lesrapports 
et recommandations du Comit6 lntdrimaire d'Orientation et 
du Comite de Nomination. 

Conit, lnt6rimaire d'Orientation 
Les decision suivantes, basees sur les recommandations du 
Comite Interimaire d'Orientation, ont t6 approuvtes: 

Adhesions 
* 	 Que, en accord avec lesclauses de laconstitution, les 

personnes qui ont apporte ou apportent leur contribution 

a l'edification des systemns de recherche agricole 
nationaux ou internationaux, en Afrique, soient invit~es a 
devenir membres individuels; 

" 	 Que tous lesreprisentants des systmes nationaux de 

recherche agricole presents au Congres soient invit6s A 

devenir membres; 
* 	 Que toutes les Institutions, y inclus les agences inter-

gouver,,ementales, a lapointe de lamise en oeuvre des 

prqgrammes de recherche agricole au niveau national en 

Afrique, soient invit&s Adevenir membres 

in titutionnels; 


* 	 QuOlesIARC et autres agences intdresees en recherche 
agricole, ct travaillant sur lecontinent, soient invit&S A 

devenir mniembres institutionnels associ~s. 

Emplacement du Secretariat 
0 Qu IleSccretariat du Chapitre R-gional Africain soit 

situe a IITA.lbadan, Nigeria; 

Financement 
0 	 Que les cotisations soient payees au present Congr&s et 

rtgulirement Al'avenir, en accord avec lestaux suivants 
approuv~s, en dollars US: 

Membres
 
Cotisation annuelle individuelle: 10.
 
Cotisation annuelle institutionnelle: 100.
 

Membres associ&
 
Cotisation annuelle individuelle: 25.
 
Cotisation annuelle institutionnelle: 250.
 

Bienfaiteurs
 
Cotisation Avie, ou cotisation d'entr&e permanente: 5000.
 

0 	 Que lesorganisations internationales sympathisantes 
soient contact6es en vue d'une aide financiere; parmi 

se trouvent: CGIAR, Fondations Ford et Rockefeller, 

Fonds UN pour laScience et laTechnologie, UNDP, 
FAO, IDRC, GTZ, EEC, USAID, IFAD, ADB, ISNAR, 
etc. 

0 Que de bons programmes etactivit~s seraient n6cessaires 
pour attirer I'aide et les fonds des donateurs; 

0 Que lapossibilit6 de lier 

elles 


IFARD avec I'OAU/STRC soit 

explore, particulicrement en vue de financer les activitds 

fondamentales de l'IFARD; 
0 	 Que chaque systkme national de recherche agricole 

dtsigne un officier national de liaison pour lesaffaires 
WARD. 

Programmes 
0 Que ls programmes suivants soient envisages, pour leur 

mise en oeuvre, par leConseil des Gouverneurs de 
I'IFARD: 

1.Mise ajour de l'ouvrage sur les Capacites Africaines en 
Recherche Agricole; 
2. Production d'un annuaire de lamain d'oeuvre Ahaut 
niveau dans larecherche agricole en Afrique; 
3. 56minaires, ateliers, et sessions ducatives en gestion de la 
recherche agricole; 
4. Promotion d'kchanges de visites entre lespersonnels des 
centres de recherche agricole nationaux etinternationaux; 

systi'mes de 
culture impliquant les 
5. Promotion et reseaux de recherche sur les 

chercheurs nationaux; 
6.Ddveloppement de mecanismes pour aider lessyst/mes 
nationaux de recherche agricole. 
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Rkunions 
* 	 Que I'IFARD devrait, dans l'avenir, se r~unir tousles 


deux ars, en un lieu ddtermin6 par le Conseil des 

Gouvemeurs; 

Comi16 de Nomination 
" 	 Les participants suivants, nommbs et recommand s par le 

Comit6 de Nomination, ont t6 6lus officiers et membres 
du Conseil des Gouvemeurs du chapitre pour une 
periode de trois ans: 
Vice-Pr'sident (Afrique): Mr. D.E. lyamabo, Nig(ria, 
sp&ialiste forestier 
Secr~taire: Dr. L Fakambi, B~nin, botaniste 
Membres: 
Dr. H. Faraj, Maroc, pedologue
 
Dr. P.A. Thiongane, .engal, zoospcialiste 

Dr. M. Makambo, Zaire, pedologue 

Dr. J.N.R. Kasembe, Tanzanie, botaniste 

Mr. W.P. Ntsekhe, Lesotho, &onomiste agricole 


Les autres recommandations du Comite de Nomination, 
approuv6es par la reunion de travail, sont les suivantes: 

* 	 Que le Vice-l'rsident sortant, en tant que demier Vice-
President du chapitre, soit invite Asider au nouveau 
Conseil des Gouvemeurs, en qualit6 de conseiller; 

" 	 Qu'en reconnaissance des efforts d6ploybs par le Dr. 
W.K. Agble pour promouvoir le Chapitre IFARD en 
Afrique, il soit propose par le Chapitre Africain comme 
membre du Conseil d'Administration International de 
I'IFARD. Le Dr. Muriithi, qui 6tait membre du Conseil 
d'Administration International, a manifest6 son intention 
de se retirer. 

Gmupe Consultatif 
Sur la recommandation du Comit6 d'Orientation, il a W 
d&id de cr6er un Groupe Consultatif de personnalit sde la 
recherche agricole Africaine, y compris des personnes 
travaillant dans les organisations intemationales, pour 
conseiller le Conseil des Gouvemeurs en matire 
d'identification, de formulation et de financement des 
programmes. Les personnes suivantes ont &6 proposes et 
accept(es pour sider au Groupe Consultatif: 
Dr. E.R. Terry, IlTA, Nig(ria 
Dr. T. Ajibola Taylor, ISNAR, Hollande 
Dr. B.A.C. Emji, WARDA, iUberia 
Dr. J.Monyo, FAO, Italic 
Dr. Kassapu, FAO, Ghana 

Les runions de travail ctaient suivies par les reprdsentants 
de: Fondation Rockefe'er, Fondation Ford, Banque 
Mondiale, USAID, EEC, OAU/STRC, FAO, IITA, 
CIMMYT, IRRI, ICRISAT, ISNAR, IRAT, UNDP, France, 
Australic, CIDA et ECOWAS. 

Compte bancaire 
Au cours de la reunion de travail, les membres ont adopt6 
une rtsolution en vue de l'ouverture d'un compte bancaire au 
nom du Chapitre Africain de I'IFARD avec la banque de 
I'IITA, la Standard Chartered Bank, New York. Les officiers 
suivants du Chapitre Africain ont &6 d~signds comme 
signataires joints pour cc compte: 
Mr. D.E. lyamabo, Vice-Prsident IFARD (Chapitre Africain) 
Dr. L Fakambi, Tr~sorier, secr~taire ex&utif. 

Le trcsorier-secrtaire ex~cutif a6t6 autoris6 Aproc~der aux 
actions n~cessaires A l'ouverture du compte bancaire. 
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SIXIEME PARTIE: Session de Cl6ture 
Rapports et Recommandations 

Le Dr. Agble commena par prisenter son successeur, le Dr. 
lyamabo, Vie-Prnsident nouvellement dlu de I'IFARD 
Africain et President de la session. Le Dr. lyamabo denanda 
ensuite aux chefs des Groupes de Discussion de prsenter 
leurs recommandations. 

Groupe A: Renforcement des Liens entre les 
Syst~rnes Nationaux de Recherche Agricole 
(NARS) et les Centres Intemationaux de 
Recherche Agricole (IARC) 

Preambule: 

* 	 Ayant examine les aspects presents et futurs de la 
production de nourriture en Afrique, sur la base des 
informations prbsentees par les participants au Congrs, 
et
 

* 	 Ayant consid6r6 que la recherche agricole continuerait de 
jouer un r6le vital dans l'atteinte de l'objectif d'auto-
suffisance de nourriture en Afrique, et 

* 	 Ayant consider&que, pour que la recherchv soit efficace, 
lne cooperation etroite sera n6cessaire entre les IARC et 
les NARS, 

le Congres recommande que: 

1.Sur les relations: 

a. Une relation formelle soit 6tablie entre les IARC et les 
NARS, et qu'un cadre standard de protocole d'accord soit 
developpe; 

b. Les IARC fournissent un service suffisant au niveau sous-
regionai dans les domaines de leurs mandats; 

c. Les efforts nationaux et intemationaux soient orient~s pour 
contribuer au renforcement mutuel des systemes nationaux 
de recherche; 

d. Les IARC intensifient leur cooperation lorsque deux 
centres, o plus, ont des taches complmentaires dans un 
dornaine particulier de leur mandat; 

e. Alors qu'il est desirable que les IARC conduisent des essais 
a la ferme en vue de valider leurs r~sultats de recherches, de 
tels essais doivent tre menes en collaboration avec les 
NARC; 

f.Les autres IARC soient encouragds Aorganiser des 
reunions pour les directeurs des NARS, afin de faciliter le 
dialogue entre eux et les tenir informs des d~veloppements 
clans les IARC, qu'ils peuvent incorporer dans leurs 
programmes nationaux. 

2. Sur I'enseignement: 

a. Les IARC introduisent I'enseignement dans le pays ou, 
lorsque celA existe, intensifient les efforts, spcialement au 
niveau d'enseignement des enseignants: 

b. De fa~on Aaccroitre l'efficacit6 de l'enseignement, les 
scientifiques IARC devraient itre impliques clans 
l'enseignement superieur comme superviseurs hors du pays 
hate de l'IARC; 

c.Des efforts soient faits pour renforcer les programmes et 
les equipements d'enseignement en gestion de la recherche 
agricole, pour les chefs pr6sents et potentiels des NARS; 

d.Les IARC utilisent d'autres pays, en plus de leur pays h6te, 
pour l'amelioration des espkces, de faion Afaciliter 
l'exccution du programme fondamental eta ouvrir une voie 
de formation en poste pour les scientifiques nationaux; 

e. La pratique existante, qui consiste Ainviter des 
scientifiques nationaux aux IARC, soit intensifie, de faqon A 
complkmenter l'Mducation et Afoumir une information en 
retour sur les activitds IARC; 

f. Les IARC determinent les faiblesses au niveau national 
dans les disciplines specifiques, et cherchent Aremplir de tels 
vides; 

3. Sur le matriau gdn~tique: 

a. Les IARC ayant un mandat pour I'amdlioration des esp&es 
intrc luisent un programme international d'essai uniforme 
pour les espces de leur ressort, en consultation avec les 
programmes nationaux; 

b. De fa;on a garantir que de tels essais intemationaux soient 
executes rapidement et sirement, le soutien aux instituts 
nationaux assurant ces essais devra 6tre augment,6, lorsque 
ncessaire; 

c.Les IARC et les NARS devraient coop~rer pour collecter, 
conserver et utiliser le matriau g~n~tique des espces ayant 
seulement une importance rdgionale, y inclus les espces 
vivaces. 
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4. Sur les systmes d'information: 

a. Bien que les IARC distribuent des pdriodiques, comme les 
Rapports Annuels, aux NARS, i est recommand6 que des 
publications plus spdcialis6es, telles que bibliographies et 
manuels d'enseignement, soient mises Aladisposition des 
NARS; 

b. De faqon a ameliorer encore le systime d':,.formation 

entre les NARS etles IARC, etentre les
NARS, les 
scientifiques devraient soumettre leurs r6sultats aux IARC 
qui pourraient les distribuer sous forme d'unr6sumer et les 

Bulletin. 


Groupe B: Renforcement des Liens entre les 

Syst~mes Nationaux de Recherche Agricole 

(NARS) en Afrique
 

Pr'ambule: 

Ayant examin6 l'6tat de larecherche nationale dans plusieurs 
pays Africains, lesstrat6gies suivante sont recommand~es 
pour renforcer lesliens: 

1. Sur 'ezeignement: De faqon a 6viter laduplication du 
travail, etpour ameliorer lesliaisons rgionales, nationales et 
internationales, ilestnocessaire d'avoir une plus grande 
implication dans lesprogrammes d'enseignement. Les 
moyens pour un tel enseignement sont a chercher au niveau 
regional, national ou international. Les gouvernements, les 
directeurs des instituts nationaux, et lesfacultes, devraient
 
ttre contactes pour assurer leur soutien Ace programme. 


2. Sur les6changes et visites do scientifiques et de personnel 
de recherche: De faqon Aso familiariser avec lesplus rdcentes 
technologies, et par I,aider lesprogrammes nationaux, ilest 
necessaire que los scientifiques etleur personnel do 
rccherche visitent lesautros stations exp6rimentales et les 
autres instituts nationaux. CelA pourrait inclure l'echange de 
scientifiques en vacances sabbatiques, ls Lconsultations de 
courte duree, etc. Le programme devrait etresoutenu par les 
gouvernements nationaux et les agences intemationales. 

3. Sur les s~minaires, ateliers et confdrences: La participaiion 
aux runions, seminaires, etc., Aniveau regional, national et 
international, Produira une plus grande interaction et 
Y-nforcera lesliens dans lesprogrammes nationaux de 
recherche agricole. Les gouvenements nationaux devraient 
soutenir de telles participations, specialement en 
encourageant l'6change de scientifiques entre lespays. 

4. Sur l'hange de matdriaux blologiques: Ifexiste un 
besoin urgent pour le libre dchange de mat~riaux biologiques 
entre les agences nationales et internationales. L'change de 
mat~riau g(n~tique devrait Otre encouragd, et le 
fonctionnement efficace des regles phytosanitaires et de 
quarantaine devrait 6tre renforce, si de tels 6changes doivent 
tre facilit~s. 

5. Sur '&change de documentation et d'information: IIest 
ncessaire de cataloguer toute l'information disponible sur 
les recherche agricole, et d'6changer cettedivers aspects de la 
information entre lesinstituts dans ethors des programmes 
nationaux. Les publications et lesmicrofilms peuvent 6tre do 
grande valeur pour ladissemination de l'information 
scientifique. Les services d'agences comme laFAO (Agris et 
Caris) seront profitables et de%,raient 6tre pleinement utilises. 

6. Sur lesrdseaux de recherche sur lesproduits, et les 
systimes de culture: I1devrait exister un rcseau de recherche 
sur lesproduits et les systimes do culture. Le reseau devrait 
comprendre des essais Amultilocation do variwtes de plantes 
(nationalement etintemationalement), aussi bien qu'un 
reseau de systimes de culture dans lesdomaines do 
l'6cologie irriguee, de l'ecologie pluviale, et de 1'elevage. 
L'aquaculture, lesinsectes, lesmauvaises herbes, l'agro
sylviculture, l'agroclimatologie, et les aspects integr s du 
contr6le des parasites, demandent aussi une attention plus 
grande. C'ost pourquoi leCongris a recommand6 quo les 
centre nationaux d'agriculture devraient participer avec les 
IAP,C 

7. Sur l'identification et l'utilisation des centres de 
comp lence: Certains centres, dans lesprogrammes 
nationaux ou internationaux, devraient avoir une 
comptence technique dans un ou plusieurs domaines do la 
recherche agricole. Ces centres, aussi bien que leurs 
domaines de comptence, devraient &treidentifi&s, ettous les 
pays membres de I'IFARD devraient 6tre inform~s. Leur 
soutien devrait 6tre disponible pour repondre aux besoins 
des autres centres nationaux d'agriculture. 
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Groupe C: Recommandations sur les Avantages 
de Recherche Compares entre les IARC et les 
NARS 

Preambule: 

Reconnaisant que: 
0 11y a urgence Aaugmenter la production alimentaire en 

Afrique par un effort concentr6 sur [a recherche agricole, 
et 

* 	 Certains problimes sont loiux alors que d'autres sont 
d'importance internationale, et 

* 	 Le financement et le personnel internationaux sont 
necessaires pour attaquer les problimes complexes, a 
une echelle et avec une ampleur qu'aucun pays isole ne 
peut envisager et 

0 	 Les contraintes a La communication entre pays peuvent 
6tre partiellement vaincues par la fonction des centres, 

le Congres recommande que: 

I.Les IARC concentrent leurs efforts sur les problkmes qui 
ont une signification internationale, tels que: 

a. Maintenance de la preservation et de N'change du 
mat~iau genetique entre les IARC et les NARS; 

b.Collection des varietes locales de plantes diverses, et 
preservation de ces vari6tbs dans les IARC o,1 les moyens 
de stockage sont disponibles. 

2. Le travail sur le contr(le biologique, et les autres 
recherches demandant un equipement spicialis6 - par 
exemple: physiologie, virologie, fixation de l'azote, etc. 
soient faits dans les IARC, et les r sultats mis ,Adisposition 
des i4ARS. La cooperation dans la recherche sur les syst~mes 
de culture, entre les IARC et les NARS, devrait 6tre 
renforcee. 

3.Dans le domaine de 'enseignement, les IARC aident les 
NARS Arenforcer leur capacite scientifique et technique, par 
l'education. Les NARS devraient identifier leurs besoins en 
education et les communiquer aux IARC. 

Groupe D: Recommandations A IUTA sur ses 
Plans en Courset ALong Terme 

Prambule: 

Uoccasion du Congr~s tenu A ITA adonn6 une chance A 
IFARD d'examiner de plus prs l'ITA, ses activit s de 
recherche, et ses plans futurs. Le Congrs IFARD est 
impressionn6 par la quantit6 d'informations sur les 
composantes technologiques qui a W accumul~e au cours de 
la demitre decade parle programme sur les syst~me, de 
culture, et est heureux de noter que ce programme est 
maintenant en train d'essayer ces technologies, dans le cadre 
de ses activit~s de recherche Ala ferme. 

Les programmes d'amelioration des especes ont fait des 
progrts sensibles vers l'introduction de cultivars am~liors 
des esp:Ces tropicales vivriires majeures. Les contributions 
de l'IITA Ades especes comme le manioc, la patate douce, le 
mais, le riz, le pois-chiche et le soja, atteignent d( Ales 
fermiers en diverses regions des tropiques. Les plans futurs 
de l'IITA, pour satisfaire Ason mandat de rechvrche, ont 6t6 
clairement exposes. Pour amdliorer ses liens avec la 
communaute scientifique dans les pays en voie de 
developpement, et finalement atteindre les fermiers, IFARD 
pense fortement que, dans certains domaines, les activit s de 
'IITA ont besoin d'etre renforces. 

Le Congrts, par suite, recommande que: 

Su.r le programme des syst~mes de culture: 

1.UIITA participe aux activit~s de recherche en cours sur les 
systtmes de culture dans tout le continent Africain, afin 
d'inclure certaines de ses composantes technologiques dans 
les 6cologies qui tombent dans son mandat; 

2. UlIITA intensifie ses efforts pour etudier les 
environnements biophysiques et socio-economiques dans 
lesquels est pratiqu(e la culture traditionnelle, en insistant 
sur les raisons socio-6conomiques qui influencent les 
processus de dcision des fermiers; 

3. UlIITA explore les possibilit6s d'introduction d'une 
composante animale dans sa recherche sur les syst~mes de 
culture, de preference en cooperation avec les NARS. 11est 
6galement recommand6 que l'ITA maintienne quelques 
animaux sur son campus, pour lui permettre d'entreprendre 
des recherches sur les machines Atraction animale; 
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4. LIITA collabore avec les NARS afin d'ideatifier les 
systimes majeurs de polyculture en Afrique, et d'intensifier 
les recherches sur les melanges de plantes. I1existe aussi un 
besoin pour des recherches sur la manutention aprs r~colte 
des produits fermiers; 

5. L'IITA collabore avec le Comite du Reseau de Recherche 
sur les Systemes de Culture, afin de mettre au point les 
method- j . ransfert des composantes technologiques vers 
les NARS; 

6. L'IITA 6tende a diverses ecologies ses recherches en cours 
sur les bananes f6culentes. 

Sur le programme d'amdlioration des espces: 

1. L'IITA etende ses recherches pour satisfaire les besoins des 
NARS dans les regions Africaines de haute et moyenne 
a.titude, par exemple en d6veloppant des varidtbs de riz et de 
pois-chiches tolerantes au froid; 

2. ULITA aide les NARS Acontr6ler l'insecte foreur du mais 
Pwstephasustruncatus. 

3. UlITA lance des activit~s qui aident les NARS, telles que: 

a. Techniques ameliorces pour la multiplication rapide 
des materiaux de reproduction; 
b. Education du personnel en techniques de production 
des semences. 

Sur les programmes internationaux: 

1. UlIITA encourage dans ses programmes internationaux le 
d~veloppement d'unites d'essais et de liaison comme moyen 
de transfert de technologies profitables aux petits fermiers, 
dont la majorite sont des femmes; 

2. L'IITA soutienne des programmes en association avec les 
NARS par financernent de recherches fondamentales, 
spcialement dans les pays of les programmes d'aide 
bilatdrale ou multilat~rale font d~faut. 

Sur I'enseignement: 

1. L'IITA aide les NARS en intensifiant Laformation, de faqon 
Aamdiorer les connaissances des agents dextension dans les 
composantes technologiques qui ont W d~veloppdes A 
l'ITA; 

2. UlIITA renforce ses activits d'enseignement regional au 
b(ncfice des NARS; 

3. UlIITA aide les programmes nationaux en formant des 
documentalistes pour les NARS. IIest aussi recommand6 
que les 6changes d'informations entre l'IITA et les NARS 
soient renforc6s; 

U.IITA insiste davantage sur une formation lide aux 
dipl6mes, de fa~on l satisfaire les besoins en personnel de 
nombreux NARS dans les pays Africains. 

En r6capitulant, les Drs. lyamabo, Monyo, Taylor et 
Hartmans exprimirent leurs meilleurs sentiments envers les 
participants au Congrs. II6tait apparent que le premier 
Congr6s du Chapitre Africain de l'IFARD avait foumi une 
occasion unique de reunir les repr~sentants des syst~mes 
nationaux de recherche agricole. Les organismes 
responsables de l'organisation du Congr~s furent remercis, 
en particulier l'IITA pour les efforts faits en vue d'accueillir la 
manifestation. 
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