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Preface 

L'Afrique eat aujourd'hui la seule 
region du monde o6 la production alimen-
taire par habitant accuse un d6ficit. C'est 
6galement ]a scule r6gion du monde oti l'ac-
croissement d6mographique est en acc6lra-
tion. Cette situation se traduit chaque ann6e 
par une augmentation de 7%du volume des 
importations de produits alimentaires de 
base. Chose plus grave, ces importations qui 
s'1kvent actuellement A14 millions de tonnes 
par an vont, selon les projections, atteindre 
40 millions de tonnes dans les 20 ann6es A 
venir. En ce qui concerne les op6rations cul-
turales saisonnibres, la faible productivit6 de 
la main-d'oeuvre africaine est g6n6ralement 
perque comme un srieux obstacle A l'ac-
croissement de la production vivri~re. Cette 
inad6quation est aggrav6e par i'acc6l6ration 
de l'urbanisation et par l'existence de dispa-
rites prononc6es entre les revenus urbains et 
kuraux. 

Les principales variables du sc6nario 
du ddveloppement de l'agriculture et de 
l'1fevage en Afriquc ont noms accroissement 
d~mographique, besoins en produits alimen-
taires, augmentation du revenu et urbanisa-
tion. Ils repr6sentent par cons6quent le d3fi 
que la recherche agronomique et zootech-
nique doit relever. L'Afrique connaitra au 
cours des 10 prochaines anntes l'explosion 
d6mographique la plus spectaculaire de son 
histoire, ce qui se traduira par un gonflcment 
massif de ses besoins en produits alimen-
taires. La composition de la demande ali-
mentaire est donc appel6e Achanger du fait 
mme de i'accroissement de la deni nde en 
produits ammaux qui est le corolaire de I'ur-
banisation et de l'augmentation du revenu 
par habitant, 

L'escalade de ]a demande alimentaire 
se traduira par un accroissement de la pres-
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sion sur les ressources naturelles, ce qui aura 
pour effet d'accentuer les risques de d6gra
dation de l'environnement. Au moment oi 
la p6nurie de bois de feu atteint des propor
tions alarmantes dans certaines zones et que 
les cultures A flanc de coteau menacent 
'6quilibre des fragiles ressources disponibles, 

on observe 6galement une 6rosion Agrande 
6chelle due aux ph6nom~nes du surpaturage 
et de la deforestation. 

La d6gradation de l'environnement rend 
encore plus imp6rieux le besoin de techno
logies nouvelles en Afrique. I1faut non seule
ment que la production agricole et animale 
augmente et que les engrais et les autres 
intrants soient utilis~s de mani re plus ren
table mais aussi et surtout que le secteur 
acqui~re la constance qui lui fait si cruelle
ment d6faut. Pour rattraper le taux d'ac
croissement d6mographique du continent, le 
rythme de croissance de l'agriculture afri
caine devrait s'inscrire autour de 4% par an. 
Or, l'accroissement r6el enregistr6 au cours 
des 15 derni~res anndes ne s'6l ve qu'A. 30% 
de ce chiffre. L'am~lioration de la producti
vit6 des terres et de la main-d'oeuvre s'av~re 
par consequent indispensable; les innova
tions technologiques qui ont pour elret de 
r6duire les cofits unitaires s'adaptent par
faitement A ]a r~ahsation de cet objectif. 
Compte tenu de l'insuffisance des ressources 
mon6taires, du cr6dit et des infrastructures 
qui caract6risent les zones rurales africaines, 
le recours Aune strat6gie de dfveloppement 
Afaible intensit6 d'intrants constitue la seule 
option vraiment r~aliste. 

Dans la lutte pour l'accroissement de la 
production alimentaire en Afrique, l'levage 
a un r6le vital Ajouer. Le b~tail est le cataly
seur qui permet d'obtenir des ameliorations 
peu cofiteuses de ]a production agricole. Les 



animauxjouent ainsi un r6le de premier plan 
dans la production vivri~re par unit6 de sur-
face. L'amdlioration des techniques d'6le-
vage constitue donc un moyen appropri6 
pour r~soudre la crise alimentaire en 
Afrique. 

L'animal se trouve au coeur de l'6co-
nomie rurale africaine; pourtant i'enveloppe 
affectde Ala recherche zootechnique ne consti-
tue qu'une infime partie des modestes bud-
gets consacrrs A la recherche agricole. En 
outre, i'int6gration de ]a recherche zootech-
nique Ala recherche agricole est souvent telle 
que l'interaction positive qui s'observe entre 
les deux secteurs demeure dans une large 
mesure inexplor6e et partant, inexploit&e. 
La solution de la crise alimentaire en Afrique 
passe par cons6quent par le renforcement 
des services nationaux de recherche sur l'61e-
vage. 

En raison de la grande diversit6 et de 
l'exti me complexit6 qui caractfrisent les 
syst~mes agraires africains, il apparait ur-
gent de doter les institutions nationales des 
moyens matrriels et humains n6cessaires 
pour mener des travaux de recherche. Dans 
ce contexte, ]a comm-naut6 internationale a 
un important r6le Ajouer en contribuant 
notamment A identifier des solutions ad6-
quates et en aidant les ,nstitu'-i nationaux A 
se doter des moyens approprids pour en faire 
le meilleur usage possible. Les institutions 
telles que le CIPEA doivent pour leur part 
s'efforcer d'adapter la recherche issue du 
monde ddvelopp6 aux problmeF propres au 
tiers mc nde. 

Les programmes zonaux du CIPEA 
cooperent 6troitement avec certaines institu-,6 
tions nationales africaines en mati~re de re
cherche adaptive. Les groupes de recherche 
au Sikge contribuent au raffermissement de 

ces liens en s'effor~ant de d~velopper les 
connaissances de base sur lesquelles repose 
cette recherche. Les rseaux du CIPEA 
(sept) jouent un r6le de coordination en dif
fL.sant l'information relative aux techniques 
et aux innovations scientifiques les plus 
rrcentes. Ces activit6s sont compltfes par la 
fourniture de sc.-vices spfcialisfs dans des 
domaines tels que la documentation, le trai
tement informatique des donn6es, l'analyse 
de laboratoire et la distribution de materiel 
g6n~tique. Le Centre a 6galement mis en 
place tin programme de formation qui lui 
permet de parfaire les connaissances tech
niques des jeunes chercheurs africains et 
d'61argir leurs horizons scientifques. 

L'Afrique subsaharienne est en crise. 
Le processus de d6gradation de l'environne
ment atteint aujourd'hui un niveau alar
mant et ]a production alimentaire par habi
tant continue Achuter. Paralllement Acela, 
on assiste Aun accroissement vertigineux de 
la population, alors que les 6conomies natio
nales croulent :n'is le poids de la dette et que 
l'aide au d6veloppement ne cesse de dimi
nuer en volume. 

Faut-il conclure sur cette base que la 
resolution de la crise de I'agriculture relive 
du domaine de l'impossible? La r6ponse est 
non car il sufit simplement de conjuguer des 
techniques amriior6es A des politiques 6co
nomiques rationneiles pour renverser la ten
dance qui s'observe actuellement et amorcer 
en mme temps la fin de la crise conomiquc. 
qui secoue aujourd'hui I'Afrique. 

Le Directeur gn6ral 

PJ. Brumby 

"Le drame qui sejoue en Afrique fait ressortir de mani~re tragique la 
ntcessit6 d'inscrire Anos programmes la cr6ation 'institutions appro
pries. I1ne fait pas de doute quo la disponibilit6 d'un nombre suflisant 
d'institutions de production et de distribution de denrfes alimentaires 
en Afrique aurait permis d'att~nuer sensiblement, voire d'tviter, la 
trag6die que vit actuellement le continent." E.T. YorkJr., president
du Board for International Food and Agricultural Development (Etats-
Unis). 
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CIPEA 1985/86: evenements marquants
 

Hauts plateaux 

* Le Ministbre 6thiopien de l'agri-
culture a entrepris de r6aliser un 
grand programme d'essais s'appuyant 
simultan~menrt sur la technologie 
CIPEA et sur des innovations intro-
duites par l'Institute of Agricultural 
Research. Ces travau): devraient per-
mcttre de couvrir 2000 parcelles de 
2,5 ha chacuine Al'hcrizon 90. La tech-
nologie CIPEA utilisde se pr~sente 
notamment sous la forme d'une char-
rue billonneuse conue pour l'am~lio-
raoic- du drainage des vertisols, d'un 
semoir en lignes, d'un excavateur A 
traction bovine adapt6 Ala construc-
tion de mares, d'une m6thode de cul-
ture en couloirs specialement mise au 
point poUr les hauts plateaux (voir ci-
dessous) et de l'introduction de l6gu-

minpuses fourrages fertilises ax 
phosphates natures africains dansIa 
rotation des cultures. Cette derniiere 
innovation devrait permettre de r6-
duire la quatitt d'engrais azote's
commerciaux utiliscedans la produc-
tion desa cultures vivribres en Afrique. 

* La 16gumineuse arhustive Sesbania 
sesban a 6t utilise pour adapter le 
syst .iie de la culture en couloirs aux 
conditions des hauts plateaux. Plant6e 
en rang6es espac.cs de 4.metres dans 
des parcelles vouces au tef (Eragrostis 
tej), principale culture de subsistan,! 
de I'Ethiopie, cette l6gumineuse pro-
duit 800 kg/ha/an do' mati~rc sbche 
(MS) foliaire avec une teneur en azote 
de 4% au cours des deuxibmc et troi-
sirme ann~es de croissance. Cette bio-

Vii 

masse peut tre utilisde comme paillis 
pour prot6ger le sol ou comme compl& 
ment protgique Ala ration du bgtail. 

Cultiv6 seul dans des billons 6riges 
sur vertisels, Sesbaniasesbanavait 6gale-
ment bien donn6, produisant 6 tonnes 
de MS foliaire/ha par an. Cette 16gu-
mineuse permet en outre de stabiliser 
les terrasses construites au moyen 
d'une maresha modifi6c tout en four-
nissant des 6mondes utilisables comme 
bois de feu. Encore sous-utilis6 malgr-
cet important potentiel, Sesbania sesban 
remplit cependant toutes les condi-
tions pour devenir le Leucaena leucoce-
phala des hauts plateaux. 

Zone humide 
e La culture en couloirs de Leucaena 
leucocelhala et de Gliricidiasepium a &6 
introduite avec succ s dans la zone 

umide du Nigeria dans le cadre d'un 
projet pilote de dveloppement. Lanc6 
en 1934 par le National Livestock Pro-
ject Unit (NLPU) sur la base des re-
sultats de recherche du CIPEA et de 
I'IITA, le projet n'int6ressait au d6-
part que 60 petits producteurs d'ovins 

et de caprins. Par suite de l'adoption 
spontan~edeIa technique par les pay-
sans des villages voisins, le nombre 
des producteurs s'adonnant Ala cul-
ture en couloirs de ces deux types 
d'arbres d6passe aujourd'hui la cen-
taine. 

Des essais en station ont d~montr6 
que l'inclusion d'une p6riode de ja-
chorc de 2 ans dans le systbmc de la 
culture en couloirs permet d'obtenir 
des rendements de 5,35 t/ha la pre-

mitre ann6e aprbs la jachbre, soit un 
accroissement de 30% par rapport A 
la production des cycles culturaux 
continus. 

L'utilisation de feuillages ligneux 
pour l'alimentation Al'auge des brebis 
gcavides et lactantes a donnE lieu A 
une reduction de la mortalit6 et une 
augmentation des taux de croissance. 
Gette strat6gie avait notamment per
mis d'enregistrer un accroissement 
significatifdu poids des agneaux sevr~i 
par brebis et par an (de 8,7 A 13,5 kg), 
soit une amelioration de 55%. 

La diffusion de la culture en couloirs 
a 6 inscrite au quatri~me Pian natio
nal de d~veloppement de l'dlevage du 
Nigria. Scion les previsions, cette 
techninue sera adopt~e par quelque 
15 000 agriculteurs au cours des cinq 
prochaines anndes. Le NLPU et l'Agri
cultural Development Project se sont 
dejA engagz Afournir les semences et 
l'encadrement ncessaires. A l'heure 
qu'il est, on envisage la mise en place 
d'un rdseau destin6 A prornouvoir la 
recierche-dvveloppement sur cette 
faon culturale dans toute la zone 

humide et subhumide de l'Afrique,
conform6ment aux recommandationsformules par les participants au 

I r s c t 
smaire orgais sur ce thme par le 
CIPEA et IITA. 

Zone subhumide 

0 Les rsultats d'essais entrepris par 
le NLPU et ie CIPEA sur 66 banques 
fourragbres dans ia zone subhumide 
du Nigfria ont &6 tellement probants 
qu'on envisage d'&ablir 2000 nou
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velles banques avec un financement 
de la Banque mondiale. L'adoption 
spontan~e de cette technologie s'ob-
serve 6galement sur les hauteurs voi-
sines du Plateau de Jos. Un groupe 
form6 de quatre agriculteurs d'Abet, 
village situ6 dans la zone d'inter,,-n-
tion dL CIPEA, a m me trouv6, ie 
vocation nouvelle Ala technologie: la 
constitution de banques pour petits 
ruminants. 

Les ventes de bovins impos6es par 
le stress nutritionnel ont &6 moins im-
portantes chez les adeptes des banques 
fourragbres que chez les paysans. En 
ce qui concerne la culture du mais, les 
banques fourrag&es ont fourni 1,5 A 
2,5 tonnes de graines/ha de plus que 
les champs ensemencs hlia suite d'une 
jachbre naturelle. En o'trc, leurs sossae nt ontr E ois vunrbls, i 
se sont montrs faois lnavale ' 
i'uosion et plus faciles Atiavaillerque 
ceux desjach~res naturelles. Efin, Ices 
banques fourragbres ont fourni une ali-
menitation de saison s~che au btail 
tout en assurant la stabilit6 des sols etl'am .liorafion des rendements agricoles. 

Zones aride et semi-arideragires 

des animaux, notamment chez les 
vaches lactantes soumises au cycle 
des troisjours, dont la consommation 
alimentaire baissait de 10%. 

Le cycle des trois jours comporte 
plusieurs avantages. I1 permet a) 
d'6conomiser les ressources cn eau et 
les aliments du b&ail; b) d,. r:duire la 
main-d'oeuvre requise pour assurer 
!'abreuvement des animaux; c) d'ac-
croitre le rayon de p5turage A partir 
du point d'eau; et d) de limiter les 
risques d'6rosion due au pi&inement. 
Le syst~me est en cours d'exp&rimen-
tation au Kenya dans une entreprise 
de ranching commercial qui avait 
manifest6 l'intention de l'adopter. 

@ On consid~re que le principal pro
bme n6cessitant une interventiondans le syst~me pastoral du Sud-

hiopien a trait A linad~quation du 
poids des veaux au sevrage, qui est 
pn oidsdeve aurt ea qui es 
une consquence directe de a comp&
tition entre l'homme et l'animal pourle lait. Plusieurs mthodes d'accil& 
rration de la croissance des veaux sont 
actuellement A l'6tude, y compris la 
compltdmentation de leur ration A 

Zons aideetsem-ardepartir de 16gumineuses fourrag~res
V Au Mali, un programme d'em-bouhe o~'neon l'mpat fit c-
bche bovine dont impact fait ac-
tuellement l'objet d'6tudes au CIPEA 
et A l'Institut national de recherches 
zootechniques, foresti~res et hydro-
biologiques (INRZFiI) a permis de 
r~aliser des b n6fices nets par animal 
de 33,50 dollars et d'enregistrer des 
gains pondraux de 47 kg en trois mois. 
Ces rrsultats devraient encourager 
d'autres petits exploitants A parti-
ciper au projet. 

0 I1a k6 drmontr6 qu'en termes de 
productivit6, il n'y avait gure de dif-
ference entre les bovins du sud de 
l'Ethiopie abreuv6s tous les troisjours 
et ceux soumis au cycle quotidien 
d'abreuvemelt. En effet, aucune dif-
trence significative n'avait 6t6 ob-
serve au niveau des pourcentages de 
valage; en outre, ]a croissance compen-
satoire avait tr~s rapidement permis 
d'6liminer les 6carts relatifs aux poids 
des veaux au sevrage. La restriction 
de l'abrervement rfduisait l'app&it 

penprofondes, arros&es par des eaux de 
o re 

drainage qui contribuent 
a e 

lenumiditt du sol. 

cultiv6es dans des ddpressions 

Gesti,-n de base de donn~es 

* Un logiciel de gestion unique en son 
genre a 6t6 mis au point par le Centre 
pour 6valuer la performance du b6tail 
en Afrique et sous d'autres cieux. 
Connu sous le nom d'IDEAS, il fonc-
tionne sur des micro-ordinateurs au 

prix abordable. I! est a la fois tr~s 
facile Ainstaller et Autiliser, ce qui le 
pr6dispose a devenir l'instrument pri-
vil6gi6 des chercheurs et des adminis-
trateurs de ranchs en Afrique. IDEAS 
sera tres bientot gratuitement fourni A 
un certain nombre de pays africains en 
vue d'une utilisation exp6rimentale. 
Information et formation 

0 Lesactivit sdeformationduCIPFA 
sont d6sormais bien en orbite. Cet 
aspect du mandat des centres inter-

nationaux de recherche agricole rev& 
une importance capitale malgr6 la 
lenteur qui a caract~ris6 son 6volu
tion. Au cours de ses dix annes 
d'existence, le CIPEA a enregistr6 
uneexpansionnotabledesesactivit~s 
de formation individuelle et collec
tive. Cette 6volution est particuli~re
ment remarquable pour l'anne 1985, 
p6riode durant laquelle le Centre a 
accucilli plus du tiers des 389 cher
cheurs qui ont b~n6fici6 des stages 
organis6s jusqu'ici. Au cours de ]a 
mme ann6e, le nombre des stagiaires 
titulaires d'un doctorat, qui ftait de 2 
en 1983, est pass6 A 12. Par ailleurs, 
les techniciens des stations nationales 
de recherche form~s en 1985 ont vu 
leur nombre tripler par rapport a 
celui de 1984, et un programme des
tin6 A facilitcr la ,, inqfrtion de 
dipl6m6s africains du deuxi6me cycle 
a &6 lanc6. 

Des cours de formation ont or
. Iganises au Si~ge sur deux th~mes 

rev&ant une importance capitale pour 
l'Ethiopie, pays h6te du CIPEA. I1 
s'agit du cours de technologie laiti~re 
qui a permis aux stagiaires d'6tudier 
les techniques de fabrication de ]ale t ehnique d frcaon decr~me, du beurre et du fromage et de 
se familiariser avec les nouveaux types

et d sparateurs rem
me ntroduits dans les cooperatives 

rurales. Des visites ultrieurement ef
fectu6es dans ces structures ont permis 
de constater que les stagiaires avaient 
diffus6 autour d'eux les connaissances 
techniques acquises. Les stagiaires
 
admis au premier cours du CIPEA
 
sur la construction de mares ont k6
 
initi6s aux aspects th6oriques et pra

tiques de Ia construction de mares vil
lageoises au moyen d'excavateurs m6
talliques A traction bovine et A la 
d&ermination de leur emplacement. 
L'Etat &hiopien et certaines organi
sations non gouvernementales ont 
choisi d'utiliser cette technologie pour 
construire un peu plus de 75 mares A 
travers le pays. 
0 Les demandes d'information specia
lise adresses au CIPEA ont connu 
une augmentation notable en 1985. 
Le nombre d'utilisateurs du service de 
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dissemination s~lective de rinforma-
tion du CIPEA a progress6 de 50%, 
passant de 400 A 600. L'accroisse-
ment enregistr6 tait essentiellement 
imputable aux nouveaux abonnements 
de pays et inscdtuts de recherche afri-
cains. Lanc6en 1983, le service d'appel 
d'attention permanent a galement 
connu beaucoup de succis en 1985, 
avec une progression du nombre des 
demandes de l'ordre de 80%. Etant 
donn6 le cofit 6lev6 de l'abonnement 
aux revues scientifiques et l'indigence 
des bibliothirques des services natio-
naux de recherche, ces deux services 
constituent actuellement les princi-
paux circuits utilisfs par les chercheurs 
africains pour acctder aux r~sultats 
de ia ,echerche internationale. 

En 1985, lesuCIPEAletriteenteta anim6 un astagedf-de ormtio 
de formation sur le traitement et la dif-
fusion de l'information agricole. Pre-
mier du genre organist en Afrique, cc 

s-cours avait 6t6 suivi par 25 partici-
pants anglophones. I sera bientft re-
pris i l'intention de l'Afrique franco-
phone. 

En 1985, les chercheurs du CIPEA 
ont soumis une centaine d'tudes hu 
Service des publications du Centre. 
Dans le mme temps, ils publiaient 
une quarantaine d'articles dans des 
revues scientifiques internationales. 
Le volume des publications imprimfes 
au CIPEA a augment6 dc 80% par 
rapport i celui de I ann& prcedente. 
Parmi les principaux ouvrages pro-
duits en 1985/86, il convient de citer 
les 6ditions exprimentales de deux 
manuels ayant respectivement pour 
th~mes la construction de mares et les 
rapports entre les ressources fourra-g~reo et la production anmale; les 
actes d'une con nsu le pes 

actsduneconf-erence sur les petits
ruminants dans l'agriculture africaine 
et ceux d'une reunion sur la recherche 
syst~mique au Nig&ria; et un rapport 
de recherche analysant les donn~es 

nationales sur la production de m6-
tisses laiti~res au Malawi. 

Ugumineuses fourragres 
Legnunese 
0 Les demandes de semences adres-

sees au service de collecte de materiel 
g6ntique du CIPEA sont pass~es de 
27 en 1984 A112 en 1985. Elles pro-
venaient pour l'essentiel du continent 
africain (88%), d~notant ainsi l'au-
dience grandissante dont jouit cette 
structure aupris des groupes de re-
cherche-developpement de l'Afrique. 
La mise en place de locaux de sfchage 
et de r~rig6ration a permis d'am& 
liorer les am~nagements de stockage 
de semences du Siege. Le premier cata-
logue pr6sentant des renseignements 
complets sur a collection de ressourcesphytogfin&iques du CIPEA, y compris 

uCPA opi
leur lieu de collecte, a t6publi6au 
cours de la p~riode considre. 

Un nouveau r6seau surles piturages 
de l'Afrique de l'Est et de I'Afrique aus
trale, Ie PANESA, dont les membres 
sont distribufs entre 19 pays, a 6 for-
m6en 1985. Sa mise en place proc~de 
de l'int6rt grandissant que portent 
les chercheurs africains , la techno-
logie agrostologique. 

Les l6gumineuses fourragires adap-
tees Al'agroforesterie et a la culture en 
couloirs occupent une place de plus 
en plus importante dans les travaux 
agrostologiques du CIPEA. Des &udes 
sur l'effet des nutriments, sur la fixa-
tion de l'azote et sur le zonage agro-
6cologique ont &6 entreprises en vue 
d'accroitre l'efficacit6 des activit6s de 
s6lection. 

Allocation des ressources 

0 Une etude effectu6e sur l'allocation 
des credits de recherche au CIPEA 
rfv~le que: 
- Les investissements actuels du 

CIPEA dans la recherche sont.
 
conformes a la distribution du b&ail
 
en Afrique.
 
L'enveloppe consacr~e aux zones
 

e toppe 
subhumide et humide est infdrieure 

ola part qui leur revient de droit 
lorsqu'on prend en consideration 
depultion tueaille depa 
population humaine, le revenu par 
habinet ans m 
protines animaler. 
Les ressources affect~es aux petits 
ruminants devraient kre augmen
tees et celles allou6es aux bovins 
diminuees, compte tenu de l'impor
tance relative de ces deux classes 
d'animaux. 

e CIE devrainentrer seefforts sur des domaines autres que 
Ihtgntqea sant6 animale qui est largement
la a r le qui es argm n 
couverte par les programmes natio
naux. 

Economic de 1'6levage 
0 Les importations laitires de 
L'Afriquesubsaarienneon connu un 

accroissement de 50% en:e 1977
 
etcroi2sem ente5% eem197
 
uelque 30% de a consommationlai

quetoe d cont. at cec 
idre totale du continent. La recherche 
indique que dans 16 des 29 pays afri
cains importateurs de lait, cet accrois
sement est essentiellement imputable 
aux politiques adopt~es par les pou
voirs publics. L'un des principaux fac
modict dsaii relve des 
modfaion11 arit relles des 
monnaies. IIy a galement que les pou
voirs publics de ces pays se refusentd'exploiter Ie potentiel catalytique 
des importations laiti~res parce que 
elsclsdipnnteFoigincelles-ci les dispensent de l'obligation 
mettre e lace de t de a

massage de lait au niveau de la petite 
exploitation. 
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Adresses du CIPEA 

Siige/Recherchecentrale/Formation/Information 
B.P. 5689, Addis-Abeba (Ethiopie) 

T61ex: 21207 T61: 183215-19, 183222, 182455 


Programmedes hautsplateaux 
B.P. 5689, Addis-Abeba (Ethiopic) 

T6lex: 21207 Tt6l: 183215-19,183222,182455 


Programmede la zone humide 
B.P. 5320, Ibadan (Nigdria) 
T61ex: 31417 T61: 413440 

Programmede la zone subhumide 
B.P. 2248, Kaduna (Nig6ria) 
T6lex: 71384 

Conseil d'administration 
(au I" mai 1986) 

B. Nestel (R.-U.), President 

Aklilu Af work (Ethiopie) 

P. Chigaru (Zimbabwe) 

Z. Coulibaly (Mali) 

K.B. David-West (NigDsia) 

Gizaw Negussie (Ethiopic) 

K. Meyn (Rep. f6d. d'Allemagne) 

G.Rognoni (Italic) 

G.M. Srb (Norvbge) 

H.A. Steppler (Canada) 

P. Thiongane (Sfn6gal) 

J.S. Tyc (Suisse) 

P.J. Brumby (Nouvelle-Zilande) 

Programmedes zones arideet semi-aride 
B.P. 60, Bamako (Mali)
 
T6lex: 459 Tl: 222177
 

C1PEA/ICRISA T 
B.P. 12404, Niamey (Niger)
 
Tdlex: 5406 T61: 722509
 

Programmedes parcoursithiopiens 
B.P. 5689, Addis-Abeba (Ethiopie)
 
T61ex: 21207 T61: 183215-19, 183222, 182455
 

Programmedes parcourske'nyens/groupe
 
Trypanotoliranceet productivit animale
 
B.P. 46847, Nairobi (Kenya)
 

T6lex: 22040 T6l: 592066
 

Comit6 executif 
President: B. Nestel (R.-U.) 

Comitedu programme 

Prsident: K.B. David-W:-st (Nigria) 

Comite de la verification 
des comptes 

Pr6sident: K. Meyn (Rep. fad. d'Allemagne) 

Comite des nominations 
Pr~sideat: Z. Coulibaly (Mali) 

xi 



Les donateurs du CIPEA en 1985
 

Contributions du GCRAI 
Association internationale de dfveloppement 

(IDA, Banque mondiale) 

Australie 

Belgique 

Canada 

Centre de recherches pour le d~veloppement 
international (CRDI) 

Chine 

Danemark 

Etats-Unis d'Amfrique (USAID) 

Finlande 

Fonds international pour le d6veloppement 
de l'agriculture (FIDA) 

France 

Irlande 

Italic 

Nig6ria 

Norv~ge 

Pays-Bas 

Rep. f6d. dAllemagne 

Royaume-Uni 

Suede 

Suisse
Contributions au titre 

de projets sp ciaux 
Australian Centre for International 

Agricultural Research (ACIAR) 
Canada 

CARE/Ethiopie 

Centre de recherches pour Icdfveloppement
international (CRDI) 

Comnunaut6 6conomique europ~enne 

(CEE) 

Conseil international des ressources 
phvtog~netiques (CIRPG) 

Deutsche Gesellschaft ffir Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) 

Egyptian Technical Cooperation Fund 
for Africa 

Etats-Unis d'Amfriquc (USAID) 

Fondation Ford 

Nigria 

Programme des Nations Unies pour 

I'environnement (PNUE) 

World Vision 
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Les Programmes zonaux
 

Le Programme des hauts plateaux
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Introduction 

I c's hamzs plateaux aIiricailns, doiit l'alti-
tudv &Ip issc 1500) ni, c'()uvrcint environ I il-
lion de kn2. L~a petite explIoitationI mixte N,('51 
prkdoniantc, rt l'ievagc. )y est partotit 
6troitenient aISSOii A VlgrCieuturc. Cellte 
7011C .il~itC jIlIIS ii'IC lliilIS dI'.ieages1 

paysaits. 

Le(s prilicipaux I'rcins ati dkveloppe-
ientdeIeagi iciilturc soI lxpansioli dem11o-

graipiqcj - ('ii clNaisse pa pal.nrol 

anl et entraine t1101' pressiori croissalli' stiit' s 
terres; l'aggravatiloll dei leriuosilil ('1 hipa i 
de siirlaices; arables; Ia liceSSil dc' uiluxIN CX-
ploiter h's sons-produzis agricoles pouri all-
mlentecr IcbI lal A Ilillri' (Il lIis pAtillages 

Vile ell viaiic c( (.11lai deis race's iniilies, 
tr~s rareirent aunal ior'es par seetioni. 

L'cspace agricole est g6 iiralcment tr~s 
satur-6 dar: les hauts platcaux. Faute de 

polivll. eiCttire des terrcs nouivelles,uett 
le aysatlls doivent valoriser Ictirs ressources 

et aillio-eitiihiitiatitt I' it q(jlantitei des ill
trailis pour1 accrojire i('s rendlemenis. Eni 

ulres i('ls, ii dloivcnt intensifier ha pro

culture est en i*,lajt res sonivent stagnante 
cans ct's rcgioils cI aliiiidii' (11 es coiitraintcs 
111C. 0011'luiO~ll:s a'(lestalbiliser hit proteiicent 

duct ion ci al 1auilnien hr Ics risqueis dv'disc'te 

(.e1cas (I ai6as chimatiqutis. La tragke li 1
iallt In v oquc cch c tC. 1984cicc pirll a sh des 

dans la culli d'(c I'Afriqu ait limontrc6 
Fil -ill'ui ,W'rc -vcluppemcent de hi prodiuc-

Dilans Ics lhalts plateau~x, Ics petits ex
jpllitalnts scul Is principaiix Jprodluclirs dc
 
dciirccs alilncntaj res ('I de produits ani
uIuILX. C'cst clinc "t('ix que (loi\'cnt s'adresser 
les rechchelis, ct pour, eux que (loivent iltre 
nises au point dles t'clhnologies pluIs perf(Jr
mlan tes. 

Leh'age ct I agricuilture sont 6etroite
bentII aSSOCi6S par deS lienIs I C0t CICeCeteuitr 
de colmjplenlntarit6 daris 'lsmhede hi1 
Zoinle. D~es ai3!lioratioiis tdc la Production 
aiiualec igteiitlrcit on ;iccrolssciliclli dlah 
production teicaliierc ('I perniett'it dei staihi
liser I'itri'prisc. Le' 1 1 ograllilli esli'haults 
pltal a lic cv~rsi'srfol stir t,' c 
loppemliilt dc hit fitiz-re 6elixagc (hills Ie svs-
t('lfI' dci Iia jpi'ite exploitaiiu iimxii'. 

Lc' lrogluuinle no Ili's eocliirclics v*n 
Erllijopic. (Jill comlpti' pi-es lai dIe hahi oiti' 
Silli i'lfiie deis Iiaiits plateaux aliii'iilis, hit 

potionl bhuh pils iiijilipotlii' liore de sonl 
bki~aiI. Li's Ilat('s tern's M'llopemnes albritent 
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une population de 35 millions d'habitants et 
un cheptel de ruminants beaucoup plus 
nombreux que ceux des autres pays de 
I'Afrique subsaharienne, avec 22 millions de 
bovins et 34 millions d'ovins et de caprins. 
Les rendements de l'6levage et de l'agricul-
ture y sont faibles, les facteurs de production 
inodernes trbs peu r6pandus, les revunus 
mon~taires paysans trbs limitfs, et le. fa-
cilit6s de credit agricole extrfmement res-
treintes. On retrouve essentiellement les 
mfmes contraintes dais toute la zone des 
hauts plateaux, mne si leur importance 
relative varie d'une contr6e A l'autre. Les 
solutions applicables Al'Ethiopie sont donc 
extrapolables Ad'autres regions de la zone, h 
condition d'tre adaptfes aux besoins tech-
niques, sociaux et 6conorniques des commu-
naut6s locales. 

En 1985, la plupart des recherches en 
milieu contr61 ont t6 effectu6es A Debre 
Zeit et A Debre Berhan. Debre Zeit est une 
r6gi'n d'agriculture intensive siti6e it 1850 m 
d'altitude. L'6levage yjoue un r6le important, 
mais moins qu'a Debre Berhan (2850 m). 
Toutefois, les paysans de ces deux localit6s 
vivent essentiellement des produits de leurs 
champs. 

Des recherches en milieu r6el sont 
men6es paralliement aux recherches en 
station. Des paysans des zones d'ktude parti-
cipent directement aux travaux du CIPEA, 
en fournissant des infr.rmations de base sur 
les syst~mes agraires, en testant les technolo-
gies mises au point et en rendant con.pte des 
r6sultats obtenus. En 1985, quelque 300 pay-
sans ont particip6 aux enquites et aux essais 
du Programme des hauts plateaux. De nom-
breux autres agriculteurs ont utilis6 1es tech-
niques conues et test6es par le CIIPEA sans 
faire l'objet d'un suivi systfmatique. 

En rfsum6, ia strat6gie du Programme 
consiste Amettre au point des am6liorations 
technologiques concernant essentiellement 
la production animale mais susceptibles 
d'accroitre la productivit6 globale de la 
ferme. 

Etudes : cio-6conomiques 
['analyse de donnes recucillies sur 

plusicurs anndes dans des exploitations tra-
ditionnelles de Debre Bcrhan a mis en relief 
l'importance de la production animale dans 
Ic syst~me agraire. Les revenus mon6taires 
annuels moyens d'une exploitation (252 dol-

lars E.-U.) proviennent pour 17% seulement 
de la vnte de r6coltes et de sous-produits, 
pocir 31% de fa vente de produits de l'6le
vage et pour 2% du commerce d'animaux 
sur pied. L'61evage piocure donc 53% des 
marges brutes de l'entreprise, sans compter 
la valcur de l'6nergie animale comme facteur 
de production. 

Le nombre des boeufs 6lev6s dans une 
exploitation a un effet significatif sur les 
rendements c6rfaliers, et des corr6lations 
importantes lient I'effectifdes bocufs de trait 
Ala superficie cultiv6e c t aux rendements des 
cultures. En dfmontrant la rentabilit6 de la 
filibre 61evage, les analyses du CIPEA r6futent 
la these largement r6pandue selon laquelle 
les paysans des systbmes traditionnels conser
veraienz un trop grand nombre d'animaux 
non productifs. 

Diverses technologies mises au point 
par le CIPEA ont 6t test~es par 175 paysans 
des hauts plateaux 6thiopiens durant l'ann~e 
1985. L'utilisation de la charrue Aun boeuf 
au lieu de la paire traditionnelle a permis de 
mieux programmer les travaux des champs. 
Un bocuf travaillant seul peut labourer 
environ 70% de la surface couverte par deux 
boeufs. Selon les t6moignages des utilisa
teurs, le manque de fourrage de bonne qua
lit6 a toutefois limit6 l'emploi des attelages A 
un boeuf pendant la saison s~che. La pre
mitre passe des labours s'est av6r6e particu
li~rement difficile A raliser avec la maresha 
modifi6e, l'effort de traction requis 6tant 
A la limite de la capacit6 d'un boeuf seul. 
Pour chercher AleIer la contrainte du dispo
nible fourrager, le Programme a lanc6 des 
recherches en station sur des 16gumineuses 
fourragres, dont certaines intfgrfes au 
cycle cultural en tant que culture d6rob~e. 
Ces travaux sont d6crits plus loin. 

Les 6tudes en milieu r6el sur l'6levage 
de vaches laiti~res m~tisses ont k6t poursui
vies en 1985. Dans les exploitations suivies, 
les vaches ont produit quelque 2000 litres de 
lait par an, soit six fois plus que les vaches 
indigbnes. Les paysans pratiquant l'6ievage 
laitier prfconis6 par le CIPEA ont doubl6 A 
quadrup,6 leurs revenus en espces par rap
port aux non participants. Commence en 
1985, l'analyse des effets de cet accroisse
ment des revenus sur le r6gime alimentaire 
des families sera achev6e en 1986. 

Les petits exploitants des hauts pla
teaux ont de plus en ptus de mal Aproduire 
le fourrage n6cessaire pour r6pondre aux 
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Le CIPEA et la technologie interm diaire
 
Pour ses pre.miers pas dans l'ex-

p6 rimentation de ]a technologie 
intermldiaire, ie CIPEA a choisi 
coinmme terrain I'Ethiopie c;6 les 
r6sultats obtcnus it cejour s'av -rent 
encourageants. Les travaiux entre-

pris ont notainment dbouch6 sur: 
I. 	 Une charrue et un joug . peciale-

ment confus pour la traction h un 
boeuf Ce mat6riel permet aux 
paysans les plus dtsli6rit~s de 
s,- passer des boculS supple-
niettaires (u'ils taicnt na-
gure oblig, s dc louer ou 
dlclevr; 

2. 	 Une chrre a ,ers.ir ri'ersible. 
C( matriel peu couteux est 
parfaitenient adapt, a la cons-
truction de terrauses et de rote-
nucs d'eau sue les escarpe-
ments des collites, de ime 

(Il'i la lutte Contre 1'6rosion; 
3. 	 Une tile en bois qui permet de 

faire des billons avec la charrue 
tiaditionielle, en vue de l'am6-
lioration du draiage des sols 
et partant, des rendements des 
cul,.ures sir vertisols: 

'1. 	Un semoir metailique de conception 
trs simple (lii pertnet de substi-
tucr le semis cii lignes au semis 
i. la voi6e et ne dininuer aiisi 
la proportion de svrilloces 116-
cessaire; 

5. 	 1.'utilisatioii (I'en4ai. a/?icains 
pen coiteu. (phosphates naturels 
par exermple) pour remplaccr 
les engrais cihiniques imrport6s; 

6. 	 L'utilisation Oe / ,uimineusenfr-
fagres dtans les systnis de sub-
sistatice pour am,3liorcr Ics rern-
dernnts des cultures vivri,rcs 
suivantes, stabiliser Ics sols et 
fournir au btail une alinien-
tation riche ea proteines; 

7. 	L'utilisation de compliments h 
haute teneur protiique disponibles 

locah.mnent (excrnients de vo-
laille, ou tourteaux de graines 
de coton) pour remplacer les 
concentr~s alimentaires im-
portds, en vue de la produc-
tion de viande ou de lait: 

8. 	 LUn agitateuren bois adapt6 au 
col de la baratte tradition.-
nelle en terre cuite, qui 
accroit I'efflcacit6 du systb1ne 
de fabrication du beurre; 

9. 	 Un excavateur mitallique h trac-
tion bovine qui permet de 
construire de petites mares et 
retenues d'eau pour ;assurer 
l'alimentation en eau, !a pro-
duction de poissons et l'irri-
gation de petits p rimtres; 

10. Un digesteur de biogas a poly-
thne qui permet de sfparer 
le combustible de la sub-
stance fertilisante comenue 
dans le fumier des animaux, 
fournissant ainsi un lisier 
riche et fertilisant et du gaz 
pour la cuisson des aliments. 

L'accroissement de l'efficacit6 du 
labour (1) perniet de semer plus t6t 
et d'accroitre les superficies utili-
s6es. I'avancement de la date des 
scmailles, le positionnement correct 
des sentences (4) et la f rtilisation 
base sur des 16gumineuses fourra-
g~res clui repondent bien au ph1os-
phorc (5 et 6) permettent d'aug-
nienter prodigieusement les rende-
metilr des terrasses (2) ou des verti-
sols stujets A l'engorgcment (3). Les 
animaux profitent 6galement de ces 
innovations par le biais de 
l'augmentation des sous-produits 
agncoles disponibles. La compl-
nentation dC ces ressources de base 

par des aliments locaux A haute te-
neutr prot6ique (6 et 7) permet d'ac-
croitre Ia production de viande et de 
lait et de dfgager un exc6dent facile-

ment commercialisable parc que 
trait6 de manire appropri e (8). 
L'am3lioration du drainage des sols 
(3) permet de conserver (9) I'eau 
ainsi recueillie et de l'utiliser pour 
assurer la culture en saison s~che de 

parcelles fertilis6es au lisier (10).
Enfin, la culture des l6gumineuses 
fourragres (6) sur des billons (3) ou 
a proximit6 de mares (9) permet 
d'int6grer et de renforcer le syst~me. 

Actuellement on en est aux 6tudes 
d'adaptabilitL Dans la zone humide 
de I'Afrique de l'Ouest, le syst~me 
dit de la "culture en couloirs" est 
utilis6 dans le cadre d'une strat~gie 
i double fin destin6e, d'une part, A 
stabiliser et A enrichir les sols, et 
d'autre part A fournir du fourrage 
pour l'alimentation du btail. Une 
version adapt6e de la culture en cou
loirs utilisant Sesbania sesban est en 
cours d'expfrimentation sur les 
hauts plateaux. 

Les autres innovations qui vien
nent A l'esprit sont a) la charrue A 
un boeuf et le joug sp6cial qui l'ac
compagne; et b) l'excavateur Atrac
tion bovine. 

L'impact de la technologie CIPEA 
commence dejA ", se fitire sentir en 
Ethiopie. En effet, le Minist~re de 
l'agriculture a r6cemment annonc6 
le lancement d'un nouveau pro
gramme d'essais qui devrait per
mettre a quelque 2000 agriculteurs 
d'accder A la technologic interm6
diaire mise au point par le Centre. 

Signalons pour conclure que malgr6 
la chute des cours des combustibles 
fossiles, la techrologie appropri6e 
est loin d'tre un rebut: utilis&e dans 
le cadre d'une approche systfmique 
qui adapte Ia technique aux besoins 
de l'homme, elle constitue une base 
appropri6e pour accroitre la pro
duction alimentaire africaine. 
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besoins 6nergtiques des boeufs de trait et 
des bovins 6lev6s pour assurer leur rempla-
cement. Des 6tudes r6alistes par le CIPEA 
en 1982 et 1983 out montr6 que des vaches 
laiti{res m6tisses r.cevant une alinentation 
ad&luate, peuvent fournir ]a force de trac-
tion requise par une exploitation typique. La 
substitution des I)bocufs de labour par des 
vaches devrait permettre de rtduire la 
demande fburragire globale de l'exploita-
tion. I.cs 30 paysans de la region de I)ebre 
Zeit qul ont adopte ette strategie en 1985 
ont toutefbis explique queIc manque de bon 
fourrage a consiti ici encore un facteur 
limitant. 

I)ans les r(gions des hauts plateaux oi 
la petite production laitiere est technique-
ment praticable, les paysans liabitent g6n6-
ralement trop loin d'un inarch6 pour coin-
mercialiser leur lait frais, et ce lroi)blvie 
freine le developpement de la tilibre laitiere. 
Les m6thodes traditioniIelles utilis6es par la 
plupart des societ6s rurales pour trans-
former le lait sont p"u eflicaces: les rende-
menits obteus soul tibles, !es produits out 
une dur6e de vie courte, et les besoins en 
main-d'oeuvre - i'eiieralement -m inine 
sont importants. E outre. les conditions 
d'hygiine laissent Ieatucoup A d6sirer, si 
bien que les produiis de la firme sont ais6-
mea~t concurreuc6s par ceux des laiteries 
moderiic,. 

Les experts dui CIIPEA sC" sont pencli6s 
sur ces proli-{mes ct ont mis au point des 
techniqueS permettait (Iv fabricuer des 
produits laitiers qui se conserveni bien, et 
peuvenit tre tiacileuent transpol t.s et ven-
dus stir les ma'ch6s 0caux. lls ont ainsi 
coni'u une barattc simple ct p.'u couteutsequi 
peut r6cup6rer jusqu'A 90% de la mati're 
grasse du lait acidifi6. Ce rendement 6.lev6 
permet de I'abriquer du glice, produitjouant 
un rCIe r6el ct potentiel tr s important dans 
de nombretix pays de I'A'riqic subsa ha-
rienne. 

l)es technologies adapt6es aux petits 
producteurs ci aux coopratives laitibres vil-
lageoises sonl a l tud.. FII 1985, des teclii-
ciens provcnant de pllusictirs pays, dont 
I'Ethiopie, ont particil)6 -"t dcux stages de for-
mation sin les tecliniques dc transliiation 
dti lait ct stir les inkthodes conqtes par le 
CIPEIA. l)'autres stages sont prvtus i' I'in-
tention de-; eniSjnis des instituts natio-
naux dce fIoriatioi laiti~re pour assurer tine 
meilleure diffusion des connaissances. 

Les principales contraintes au develop
pement de la petite production !aiti~re dega
gtes par les enqutes et exp6rimentations du 
CIPEA ont trait a la difficult6 de maintenir 
des taux appropri6s de sang exotique, Ai'ab
sence de structures de commercialisation 
ad6quates, A l'ineflicacit, des m6thodes de 
traiternent du lait, A l'insuflisance qualiti
tive et quantitative du disponible fourrager 
et A la ,nortalit6 61ev6e des veaux. Le Pro
gramme poursuit ses travaux stir chacun de 
ces thbmes. 

Le projet "Boeuf/semences" 

Confront6 A ]a tragfdie de ]a famine 
6thiopienne, le Programme a lanc6 en 1985 
des actions cle recherche applique sir le r~le 
de l'1'evage dans la relance de la production 
en petite exploitation. Ce projet - baptis6 en 
aglais "Ox/seed" - a conpris tin volet re
cherche et un volet aide d'urgence pour les 
victimes de la s6clieresse. 

Le projet s'est ach'ess6 A600 paysans de 
regions touches par la s6cheresse, ayant 
perdu tons leurs boeufs on mme tout leur 
b~tail. Chaque fitmille a reu Line aide ali
inentaire d'urgence, un boeufpayable Acrc
dit, 20 kg de semences de c6reales ainsi 
qu'une charrue et un harnais modifiks pour 
convenir a un seul boeuf. Le coat de ces 
intrants s'est montt a 200 dollars E.-U. par 
m6nage. 

Ce projet a permis au CIPEA de re
cucillir des informations de grande valeur 
sur la contribution de l'evage au r6tablisse
ment de systmes agraires aprbs une sfche
resse. Les r6sultats obtenus montrent que la 
fourniture d'intrants essentiels tels que des 
boeufs de labour peut acc61krer la reprise, et 
que les communaut6s rurales les plus dure
ment 1i app6es petivent recouvrer letir auto
suflisance si on leur procure des boeufs et des 
semences. 

En 1986, 1200 nouveaux participants 
au projet recevront ces m~mes intrants. 
L'exp6rience acquise en 1985 a permis de 
d1velopper le projet en fonction des besoins 
obscrvcs et de pr3voir deux nouvelles inter
vntions: l'am6nagement de terrasses Al'aide 
d'une cliarrije A traction bovine congue par 
le CI PEA en 1985, et l'irmplantation de 16gu
ruineuses fourragres arlustives. L'espce 
Sesbania sesban a &tC s6lectionn c en raison de 
sa large diffu;ion en Ethiopie et des bons 
r6sultats obtenus lors d'essais r6alis6s ADebre 
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Zeit en 1985. On esptrc que ces intrants per-
mettront de stabiliser et d'intensifier la pro
duction dans ha zone d'tude et dans d'autres 
regions 6galement vuhirirables. 

ILes enseiguneri ts tirls de ce projet de 
recherche appliqu c .seront certainement 
utiles aux chercheurs vt aux agents du dkve-
loppemlfln t oeuvralt dans d'hiutres zones 
d'Afriqne alh'cces par a secheresse. 

Utilisation de ]a traction animale 

En Etliopie conmue (alls d'autres pays 
africaiis, hes boetifs de trait ne sont utilis(s 

que pendant hit p'riotde des labours, soit de 
50 A 70 jours par an. Pcndant I restant de 
l'anni6c, I'cntretivid (ICus Nofu, Ct des I)ovins 
6lhx,s pour assurer lhur remplaenivt ie 
procure guire qu'un pen de icflier et d 
lait. l,e C I'PEA clirche done A anglnent(r li 
contribution directv des boeuls ai producti-
vit6 de I'entircprise ainsi que hlirentabilit6 de 
coe hevage, soit le rapport cntre h valeur (Ie 
ses pioilits el relle t1 l'intrant fourrager. 

En ce qui colcerne h'premier objctif, 
Ic CIPEA a inis an poi t n cxcavateur a 
traction Iovine qui pernlit d'am6nager et 
de creuse-r hv so]. En Ethiopie, il doit servir 
princilpalemcnt i crc6,r des petites mares c 
des rCtenues dhstin6T; a recucilIir ct stock(r 
les caux de pluic !tde ruissellenlmcwt pour 
repondre aux besoins de saison siche (is 
liumains et tit btlail. Ia pawnric (l'can tlui 
affecte hi1 tlUpart (Is zones rurales pendant 
les inois sees Ih cihuer hi production - eln 


raisol des pertes subst ntielhes d tenmps et 

d'6nergic qu'engendrent les d6placcinents 

jusqu'aux sources --cl hi olstaclea i'mtel-
silication de 'agriculturc.Les Ihocu pelvclit 
servir A amlcnager (Is reserves (leat a ti 
coU t tris retluit. 

La pieln-re il are rctnsee eii Ethiopic , 

l'aide dc biiufs date de 1983. 
 Ctte tech-
nique Mase an polit par Ic Cl PEA a delnis 
6t0 appliqnee AphlsiCuirs aitres zoneus rurales, 
En se regronpa h s, !eysansit icns 

pIUVen(it uncili saiso)i CicIsci (Its ims de 
quelqtui 700() Inct stcker ainsi des quantit6s 
('eau perlmitalit de sttisfaire les bI:;oins 
d'in ii1oii)s 5i tniilu. Pins d 1200 txeaVa-
teurs Ihbriqu(s in Lthinqpie en 1985 sont "ti-
lists A hI'hire actucle clans six provilmcs par 
des agents (dii Miniskre de ligriciiunre ti 
l'aiitres (rgllisrnes (IC (lh'vi'loppelllelt. tine 

qualrantail ie tcclilliciens ftlhiopiens out 
requ uie ornmation appropri6c. 

Production ovine 

Malgr5 les ftibles rendcments de l'MIe
vage traditionnel, les ovins indigbnes contri
buent pour une large part aux revenus monet
(aires des petites exploitations de l'Afrique 
sul)sallarienne, I.es hauts plateaux 6hio
piens possbdent !eplus important clicptel
ovin du continent. le Programme des hauts 
plateaux s'est done attach6 t 6udiei ies pos
sihilit(s d'exploitation de la production 
ovine pour augmenter hes reventis paysans,
domaine demcur6 jusqu'ici n6glig6 par les 
Chliereliurs. 

Les recherclies entreprises par le 
C IPEA A 1)ebre Berhan en 1984 et 1985 ont 
montr- quei mise en oenvre d'amdliora
tio-is au nivean de lIaconduite die l'alimen
tation des ovins l)ntvait relever d'environ 
50% le s taix nets(de sevrage, sans requ6rir 
d'investis;emcnts iliportants. Les change
ments priconis6s concernent essentielle
lint I'anelagement d'alris salubres, al
hongemniit des pcriodes journaliercs de 
pAtture, et i'application de mesures v,6t6ri

inaires prev'entivcs l)Ci coOiteuses. Des gains 
de )roduction av'lisinant 50% out et6 o)tenus 
parin les aniinaux nourris stir paturages 
an61ior6s. Les renidements pourraient tre 
encore acrus Cn intrvenant sur I s pCrlbr
mances de repi oduction, ct les possibilit(s de 
S61'CtiOll an still dC la race Menz paraissent 
particuliercmenit promettetises. La fascio
lose constituant line contrainte majeure, des 
travaux vont ire cntrepris pour mettre au 
poilit des mwmls de lutte peu coiteux. 

Une des conclisions majeures d6gages 
(iel'tu de td cle,'agc ovin conirme les 
r6sultats des autres recherches d(i Pro
gramme: pour ptouvoir aincliorer laiproduc
t00it de I'1ewvage, iHest essentiel d'accrotre 
lAdisponibh, fiurrager d saisonIsechi par la 
cult tire de legumineuses. 

Bien que hi productiom laiimre sp6cia
lise somt pu pratiqu6ce cl Afique subsaha
riemic, Ia laine des motons indig .nes est 
il(e (ans les fibvers et dans de petits ateliers 

altism1mlaux. les iii6tlodes utilis6es etant 
genraleniont ancestrales, 'introduction de 
thcliiques pils ehlicaccs dh'vrait ptrmettre 
d'accroitrc Is ren(hcneits et dc( diversifier 
Is poductions. Pour exploiter ce cr6neau 

tel iter (l'auglnleltc. les rclvclus des pay
sanies, Ic(I PEA a testt pllsieurs m6tloudes 

de traitenicii et de traislbrimatioi des toisons 
de moutons 6thiopieis indig6ics. En 1985.. 
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le Centre a form 25 techniciennes du Minis- 
t~re de t'agricuture chargms de vulgai iser 
les nouvelles techniques dans les r6gions 
d'altitude souvent tres isoles o6i I'6evage 
ovin est dominant. 

Les I6gumineuses 

Stir la majeure partie des hauts pla-
teaux africains, la pauvret6 des sols limite la 
productivit6. des cultures et des pIturages. 
La pression exercee sUr ics cultures ct 
I'6courtement d(cs jacheres font baisser les 
rendements. Les petits cxploitanis n'utiliscnt 
que tri-s rarcrennt ls engrais nlin('raux, trop 
cotiteux et tr -s difliciles i obteni.'. La moil-
leure alternative consistc ,tcultiver des ]6gu-
mineuses, qtii fixCnt I'azote attiospihriqtie 
et proliteni aux cutures et aux ptturages. IX£ 
Programme itdonc intcnsilfi sos recherchcs 
sur I'c.valuation ct I'exploitation des l6gum i-
neuses coMIc cleinns stiraltgi(ics (hi sys-
teme de liaptite cxploitatioin.

ILes preiiiii-res actions entrcprises dalls 

ette voit alvaicnt pour ,,li.t d'amrlcncr Ics 
paysans 6levant des vaclies laitiires a rem
placer des soles vivri'rvs par dcs soles four-
ragbres pour l)roduirc des alinmcits d'ap-
point. C(etie strait(gic s'cst r\'61e fiLiCtiucuse 
pour uiie minorit6, hcs pctits iroductceurs 
laitiers, mais litpertc d'ine partie dc la pro-
duction alimentaire assurant li subsistancc 
represente un ris(luc trop ev6 ibur les 
autres; ils'est donc av6r essenticl de cher-
cher comment intgrcr l(s 16gumineuses dans 
le syst,-ni- agrairc sans qt'clles Ie coiIlti-
rencent les cuitures vivricrcs. 

En 1985, litItgumintuse Trifo/ium 
steudieri a 6t6" retentc pour des essais de 
rotations l6gumiinuse fourragirc/culture 
vivriere en sec. (ctte v'ari6t6 a cycle court 
(environ 15 jours jusqu',a lit (orais)n) utite 
l'on retrouve a I'ti ia tturtl (tans tie oino-
breuses regions ties hauts plateaux 6tliio-
pies, s'adaptc hicit Adivers sols, particuli-
rement atux argiles l(urdcs ou vcrtisols dont 
l'importance potentielle pour lcdveloppe-
meit tic:*tgriculture taionatlc est cotisi6-
rable, 

L'integration gilralise e 7.s1udneri 
dais les systi-nics igraircs 0e 1)-'(otefois 
etrc etivisag&c (li'cn associationt avec I'titili-
sation d'cngrais inorgani(Ites, cnipar-ticuilicr 

du pthost)horc. l'introd ction de cCette culture 
sur one grande &ciclI parait donc irpro-
bable dans lc proclie avenir. 

En 1985, le Programme a 6galement 
lanc6 des recherches sur Sesbania sesban, une 
16gumineuse arbustive indigbne. Sur des alfi
sols situ6s A 1850 in recevant 850 mm de 
pluie par an, cette varikt. seiee en rangs 
serres separes par des bandes de I m de 
cer6ales et de 16gumineuses vivricres a pro
duit environ I toniie de NIS/ia. En culture 
pure sur vertisols hliIllolCfs, les rendements 
obtenus ont atteint approximativement 
-1 tonnes'ie MS/ha, avcc un taux moyen de 
maticrcs protciqiUes brutes d'environ 25%. 
Cette legumineusC indigene a tine tr :sbonne 
production spontanec de seniences, sa maise 
en place cst facile et sa resistance aux para
sites a ti .;jtisqu''l pr6sent tcrs bonne. Dans 
les essais d'alimentation (itbetail entrepris i 
cc jour par ICCI PEA (voir encadr-, page 56), 
Sesbania setban a dotln3 dImcilleurs rfsultats 
ie toutes les atitres 16gumineuses testes. 
La "domestication" de cette espe-cc pourrait 
donc avoir tics repercussions importantes 
sur li productioin anivale au sod du Sahara. 

Gestion des vertisols 

ILes vertisols, qui couvrcnt (uclue 
100 millions d'hectares dte I'Afrique subsa
harienne, sont appel(s .tjoter un rfle tr s 
important dans Ied6velopp.:incnt dc l'agri
culture africaiii. lIs soot fertiles et leur 
capacit6 ti rete nion t'eau est exccption
nelle, mais contine its ont tcndance A 'tre 
imperminables et contiemicnt tine forte pro
portion t'argile, its sont souvtt difficiles at 
exploiter par les in6thodes tratditionnelles. 

)es tudes r6alises par l'Institut inter
national tte reclierchcs stir los cultures des 
regions tropicales semi-aridcs (ICRISAT) 
ct divers instituts nationaux de rechierche 
iontrtnt qu la misc en oeuvre de tech
iiiqitrs appro)rifCS devraii pot\oir a niliorer 
consid.rablement les rcittements obteitus 
sur ces sols. ILes aini~iorations prkcouisecs 
cnnceriin'lt des iithtides simples de drainage 
(coupltcs si possiblc S des techniquies tIe r6
cupe)ration, de stockage Cl (ie r6-titilisatio 
des catix), lccaletdriei tcs labours et des 
se01 is, ainsi q tic Its Illodes den+,,encellilnt 
ct de fertilisation des sols. Ces iitervcvntions 
solt toutes applicables an inilieti reel 

L'ain6lioration (Itli croissat.ic des 
plantes \'ivrii-res donnle dc meilleturs rcnde

ments en grains mutis c glvcnent en residus 
de recolte. Or cts r6situs constitent I'essen
tiel de liaration alimentairc tin btail dans de 

6 

http:croissat.ic


nombreux systbmes traditionnels d'agricul-
ture mixte, particulierement dans les r6gions 
dens6ment peupl6es. 

Dans tine exp6rimentation en milieu rel 
conduite ADebre Zeit avcc 16 agriculteurs, 
dont 7 cultivarit du Wi6 et 9 du tef (Eragrosfij 
tej), un meilleur drainage des eaux de surface 
a augment6 les rendements du W6 en grains 
et en paille de 89 et 52% respectivment, et 
ceux du tefde 2b et 24% (figure 1). 

Une strat6gie permettant de tirer un 
meilleur parti des: vertisols consiste Asemer 
avant l'arrivle des pluiCs, particuli(rement 
lorsqu'on 1cut en prvo'ir la date A(luelques 
jours pres. Dans on essai ralis( a l)ebre 
Zeit, le seul iait de s,!;mer des f6veroles ( Vicia 
faba ssp. eqina) avant pllut6t qu'apr 's Iv d6-
but des grandcs pluies a pernis d'accroitrc 
de 664% le rendenienrt en grains (tableau 1). 
1'n In ilieu r6Il, onl peut s'attl ((drei a i accrois-
slel.It de l'ordre, de 3)0/,, :r lphlsicors 
ailiii Cs. 

Tableau 1. Effots d'un sem!s pracoce sur les ren-
dements en grains et en paille de la 
f6verole (Vicla faba ssp. equlna)
cultiv6e sur vertlsol, DebreZelt, 1985. 

Systbme/ Rendement Rendement 
date des 
semis 

en grains 
(kg/ha) 

en paille 
(kg/ha) 

Semis pr~coce 
avant les piuies
(10/6/85) 1681 _285 3488 ± 198 
Semis tardif 
aprts les pluies 
(6/7/85) 220± 116 1848 ±573 

Un meilleur assainissement des terres 
permet de diversifier les cultures. Le tef, 
culture traditionnelle mais A faible rende
ment, peut tre remplac6 par des esp~ces 
plus productives telles que le sorgho ou la 
fdverole. Une association de sorgho et de 
fiverole, Araison d'une ligne de sorgho entre 
deux lignes de filverole stir un billon de 1,2 m, 
a produit 1923 kg de f ;ves, '178 kg de grains 
de sorgho et 1257 kg de paille dc sorgho/ha. 
L'agencenecnt inv st,soitroe lignedef6ve
role e'ntre deux lignes dc sorgho, a donn6 
1153 kg de fZwes, 1678 kg de grains de sorgho 
et 5124 kg de paille (Ic sorglio/lia. Ces r6sul
tats constituent t progr.s 6norme par rap
port aux rendements obtents sir vertisols 
par ls nnt ,odes traditionielles, qui ne d6
)iaSSIntI quwt s rarenient 100 kg/ha. 

ILe CIIPEA a apporte un certain nombre 
de modifications aux instrum nts aratoires 
traditionnels pour cr&cr des outils pen coi
tetix iirettant de mieux exploiter les verti

sols. Un simnpIle port('-oiltil bas6 sur l'araire
 
local (la maresha) pett ktre utilis6 pour fcrmer
 

des bilhos servant A drainer le sol, avec un
 
ren(ement rnoycen ('un hectare parjourn6e 
de 7 heUres. Un outil-semc.ir fix6 A ce biti 
)ermnet (Ic serner en lignes et d'6pandre les 

engrais de nianiire r6guli~re. 
Un l)rojet plurisectoriel a 6 mis en 

place
)pour ani6iorer la gestion des vertisols, 
avec ]t particil)ati t'de rICRISAT, du 
CIIPEA, du Ministre 6thiopien de l'agricul
ture et de Ia facult6 agronomique d'Alemaya. 
Dans on premier temps, Ics actions du projet 
soot ceritrees stir I'Ethiopie, o6 les vertisols 
couvren, plus de 15 millions d'hectares. 

7 

http:outil-semc.ir


Figure 1. Effet du billonnage our les rendements en grains et en pallle du b16 et du tef (Eragrostistel). 
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Le Programme de la zone humide 

•" 

'-":( / -

S 

Introduction 

La zone humide de I'Afirique occiden-
tale couvre environ 2 millions de km 2 . Son 
climnat est caract~ris6 par une pluvioinctric 
annuelle de plus dce 1500 nim, des tcmp6ra-
ires moyennes atteignant 27 i 32"G et uine 

humnidit6 relative de 80-90%. Les formations 
v~gttalhs vont de lIa tfort tropicale dense 
dans Ia [Irange c(tiere ;' lIa savane anthro-
pique dais Ic nord. La trypanosomiase, ma.-
ladie povoqu~e par des parasites sanguins 
transinis par les glossines (on mouches ts6-
ts6), constitue une contrainte maiJetre A lIa 
production animale. IU.'leVage (ICpetits I'n-
minants de races trypanotolrantcs est plus 
important que celui des bovins. l~a densit6 
des populations de glossine,'s a toutefois di-
minuI en raison du d6veloppement de l'agri-
culture 1i 6 l'essor d(lmographique, si bien 

que l'levage dc bovins zlbus trypanosen
sibles a pu s'6tendre progressivement du 
nord vers lc sud. 

Le Programme est has, a lbadan, c'est
a a-dire dans le sud-est dui Nig&ia et dans le 
nord-est de la zone. Ses actions sont axees 
s liar lutte contre les maladies et l'arn6liora
tion de lalimentation du b6tail, et son prin
cipal objcctif tst d'accroitre la productivit6 
des petits ruminants. Les recherches de ter
rain sont mcn6cs dans trois Etats du sud du 
Nig~ria - Oyo, Ino et Anambra - dans des 
milieux de fbrt ct de savane. Des 6tudes ont 
6t6 entreprises iamls latitres pays de I'Afi'ique 
occidentale par Ie biais de r6seaux pour ren
forcer I impact regional dui Programme. 

Lue dveloppeincnt dc la culturencii cou
loirs est un des axes prioritaires tdut Pro
gramme, et le projet pilote mene J ledans 
sud-ouest dii Nigeria a t6 Mlargi A plus de 
100 participants. Certains agriculteurs ont 
adopt6 cette strategie sans passer par l'inter
mediaire direct dII CIPEIA, en obtcnant de 
leurs voisins les seniences et les conseils neces
saires. Des essais en station ont dlmontr" les 
eflets bhnefiques du mulching sur la fertilitI 
des sols et les rendenients culturaux, et ceux 
de la pAture acrienne sur lIa nutrition ani
male. Ces effets sont rnaintenant test6s en 
milieu r el. 

Le Programme iccorde unc importance 
croissante it des etuucs r~afis6cs en collabo
ration avec des organismes nationaux, telles 
qt l'valuation de mnatariel g(n~tique de 

Gliricidia cntreprise dans huit pays d'Afrique
occidentale, oi l'6tude de !,, ,oxicit. de la 
mimosine du Leucaena menee conljointement 
avec I'universitI6 de Ife. L'6quipc de lIa zone 
humide s'est 6galercent charge de fbrmer 
des chercheurs et des vulgarisateurs aux 
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techniques de mise en place et de gestion des 
parcelles am6nag,"cs ellcouloirs. 

I,'cxpeinei tation en Iuliliu paysau per-
met d'idcntiiferlos pICS f)i-ati(uieS (Itic)i(litS 
peuivcnt poser les iitivelis interventions. 
Des solutions aplr-opri.cs SOnt alhrs reclier-
ches et testtc's (I'1 station a'aitl ki ctre pro-
pos'cs aux agriltcuiis. i)es liis t'roils cl 
intuclenicit hi'tfiqtics sont ainsi forgcs 
ClrecherchcurSct piysilS. L'appui fiiiaii-
cier accorti pat tics dcailiuisti fnds tcls 
qule I"(Ctt( dC'rTC1cI1rCs I)olln
IVdT'lop)
penlelt iuticrnatiollil ((:RI),l.1tinidationl
])cil~ii( iieth'i(;otiriii ( NiR1) I), iiitiai 
Ford et Iv Ciivcrneiic It' f~raid (lii Nig6ria1 

a graiideinlit titit(" lt iist'C (ct ovictit' 
cettc ial)Protilc illt(gr'.(. 

Sant6 aninhile 

ijiicidtice de' li rvpainosoniiase sur 

ics ellh'ctils \ilhigcois dc ptits ruIIIIinatnts a
s i g i i lt e e nrI()3
(hclin(dhc m i 'rn 	 c 

1(I85, ti in-iri ' ii c iinic tiesglossires 

capturcs 	.lux 'iir.is d' Iasolii caidlbadan. 

Le taux il'ili'tci(*o I rlmt\ soMlcnne hcter-

minuc par salgtimt 7,3%Nalsc aitigilait 
vli s iS jtclic/ tie's M )Id Il li tiiiorti ciii 

Nig6ria 't:batttLs ' llkatliii, mais T% seth'i-
Mnw ,hez dhts h<oviiis N'i)ama lit' Iasolia et 
dlns Its tloUIcl)(.;tix Callqris vilagcois. Les 
tests unt nlioitrc que ft's z(hIls et f's caprins 
ctaiclt gcnrahnicict infi('ccs a'cc 7. vivax 

tandis qit' it's N'i)ana ctaicit iolrt(urs ct 
I'Vea c d 

caprins s'csi a\'~(. pls itiblc que cliih tide:sdes 

i)(ivils. L'aIlllllit', cl'aclis'"Ic par ui niveau 
de I'h'iatocrit infiritur A 20%, a clt diag-
ntostiqjict cici. 5 , (tc's caprins, 10% des 

7.rontolt'i.Le ihcnatticritc des 

zcijtis cI :3%, des bovilis N'i)ana cxanlns. 

Uln rcl'cscnicilt ci.ct'uii& itllsIc suid (IIi 
Nigt'ria a perniis tie (hifl+t'r litplatiatioi de 
Iovinls try)an(otoirauiis A 67 000 titcs, t'i 
cell tics zclus "t210 000 ttes. Parmi les try-
pan,+tl',riUlts, Il conlpte trois West African 
Shorthorn (NiLiturti) pour deux N'l)anla. Lts 
grandes exploitati(ns (pils d, 30 aiimaiux) 
rcgroupent 87% des hvins trypanotocrants 

c tilltirs des iv(etlrs, tandis qut( ies triu-

peaux de mins (i'ldix t{tvs concrnicnt 6% 
te's iuwiis 	tt 52% des (Ah'(tirs. 

Productivit6 animaic 

)es Itlldcs A loig ternne stir li I)roducti-
vit6 des petits rumninants ont niontir (u'une 

compl'mentation A base tie feuilles de 

Leucaena et Gliricidiaa pour efret d'accroitre 
la quantite totale d'aliments ing'rs par les 
oviiis, unis (ICdilintier leur constn ma on 
d'herbes. Elle cntrahnc atchlineut uic rthuc
tion de l'intervailc nt'e agileiages, line 
aIncliriration (it taux Iesurvi' et til aecrois
:;cintl (iii GNIQ jusu'ai sevragc. Cette 
stratgie l)erlnt dolle (]'aiuiviich'r de 55% 
I'indice dc producti'iit' (kg dagllctai scv't,' 
brel)is/aii) dcs owins. coimlc i'itidi]pi Ic 
tablcai 2. 

'rabau2. 	 Effets d'une suppl6mntation com
pos6e de fourrage ligneux sur 14 pro
ductlvit6 d'ovlns recevant une ralion 
ad lilbitum de Panicum maximum. 

Fourrage ligneux 
(g/jour) 

0 400 800 

Intervalle entre ag nelag es 
(jours) 262 226 241 

GMQjusqu'6 90fours 
(g/jour) 64 73 84 

Indicedeproductiviti§' 8,7 
kg d'agneau sevr/Ibrebis/an. 

10,2 13,5 

En ri'gle g,'+n'ralc, la productivitc des 

caprins s'est avcrc iiiitrieire . celle des 
ovins. I)ans Iv sud-oucst du Nigria, li pro
tihlctivit de ch'ivres villagcoises ('lt'etclitl'cs 

cii i ture iihrc ct v'iaciinccs conltre I. peste 
pctits ruminants (IPPR) tattint 10,7 kg 

iC cabri sVVIrN/clV';/anl. i)aIis IVsud-Cst tIL 
pays, li productivitc tic cv'rcs Iflailliellues 
InUpi(liet n'a (lit( kg de cabriaticint 5,7 
sevrc/chcvrc/an, niciuc aplrcs vaccilnati()ni 

Collre IlaPPI. 
L's teneurs tin Leucea tl illilnt)sint-, 

lill acidealni n toxiquc(, rendeiit tiallig elitS' 
l'ingestion adlibilun des Icuilles (tc letarbrc. 
Le Leucae,ta 'taint tris itppjt , i's ailinlaux 
ot t cndance ivoiioir colistuncr pilus quc 

ics quantit6s consit'r'i,s inoifcnsives. Les 
caprins st'mi)lnl moiis sensil es A i milno
silt' que les twins, qi(mit ii vl'ioalwi i p,'rdl c 
curs polls 1,iciaiux sous l'cff't d cc'te sub
stance. La pr6sciicc tlli lnfltabolite de lI. 
tininosinC a toutciois ('' tictct:t: dins 

i'urine d'animux dt ct's lhcux c'sp{'ces, cc qui 
proive qte "iiiuii ni 'aciir' II'cst ell esutre 
d&'dtoxiqucr l'acide. Pour iviter i'appari
tion de troubles, le CIPE'A cons'illc donc 
aux paysans de distribucr a leurs anilaux 
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une complhmentation constituwe pour mot-
ti6 de Leucaena et pour inoiti6 dce Gliricidia. 
La d6couverte riccnl d'une bacteria ca-
pable de d6grader Ic dt hydroxy-pyridone 
dcvrait aider A rcsoudre d'ici peu le pro-
b)ife de lIatoxicit dc liamimosine pour les 
ruminants. 

Agrostologie 


Eln agrostiolgie, les ellorts dlu Pro-
graminie out port( csIscntiellemeit stir I'6ta-
blissenent ct laPgstion Ic deuxIl16gumi-
ncuses lign ' 'ss
iitiragbrees, Leucaena leucoe-
phala et (;liicidia pium. Les e'xpt~iinwnta-
tions colidilitus e1 station N en millieu riel 
oit (I Illoil litcapaiitt, de ces arhrcs it 
,te61iorer lLtfi-rlilite I.s sols e. A lillonuir tin 
bilrl age riclle (-Illliatiers azolttes pillr is 
petits riltiriarils. 

'le r,
L' svst d (.illl ceel coiihoirs, (11li

perimtel Wiin'grcr Iliiproduct;YII ovinle-


caprinc itnx svsteonicN agrlaires existaii ts, a 
coltinu de' tilr' I'bIjet d'iniipoltillts eli lts 
de rechicrcli.. Ix:; r'stiltats (lin] e'ssati' d 
longuc dur'v ,i111llolltre (Jli'1n Sucte ssiOi 
de culturi' err cinl'irs a [ut artielio er dc 

niaiii re significativ. 1itlertilit des sols et les 
reIditeitnts de lit culture suivaite, dii ias 
eii I'cciurericv. I)ans Iv cadre de lit rotation 
)fittiirltge/cflhintr en cotiloirs, les rendements 

en miir.s obtt'ns alpre-s lajacbre iiture out 
atteint 5,35 t/ht, soit 30% de Iplus qu'en 
culture continue (tableau 3). U e COInipit-
raison mitix t1tivie porrit (tre 6tablIiC en 
1986, lorsque les restiIat s tIt1r cycle cultural 

die d1etix ;ns aurout ete1altlyses. 
Les a'brecs cullivds en couloiirs ont 

coittiit6 ;Idonier tdctri+s bolis rendrneuts. 
Selon les r6snltats de deux experimcttat lolts 
ell curs dt'ilis Irois aits, liaproductivit6 
inoyenne se, ionte a 6-(i,5 tonnes de IMS/lia/ 
an, vt I'apport Waxotc all Sol pen'it atltejidc 

165 kg N/ha pour la premi_.re saison et 60 kg 
N/ha pour la deuxieme. 

l)eux ilouv'aux essais ont et6 mis en 
route en 1985. Ix preinier etudie les effets de 
comnpiitiun t~le (- Iv 't Is,,abrcs, par Ia 
mise en lac. (I'mi raiigv stuplmcntaire 
de mais A lintrie'ur di's co loirs (soit .1au 
lieu de 3), sans modification dc la densit6 de 

plantatioln. IAsecond 6tudic les dieits de dif
f6rents r6gimes d'elletillagV sur les rende
meits ciulturaIx, en modiliant les propor
tions des l tilles distribuecs aux anirnaux et 
de r:Ales utilis(ecs en paillis. 

Quattre liga3es i hatit rcnJenment de 
(;/iricidia sdleclioum<cs en 1984 ainsi qua 
12 nouvelles lignOvs fournies par IeCoin
nionwcahli Forestry Instilute (R-U.) font 
actliellewil I'ob jt te tests diins le cadre 
(I llt r<3seau associant huit pays -c B6nin, ic 
t*aitlelroll, lit(6(te (i'lvoire, le Ghana, le 
Nigeria, IcSni!,,al, !a Sierra L.eonlc el le 
Zai'rv. 

S'systeiii de lt culture lburragbre
 
iitelisive ill\'elg'F, qui coisiste.a cultiver de
 
inieiiire ilitisive ('s arlres fburragers ct 
d( lel)agcs stir des supe'ficies r.cluites, 
cowi:ituie tillt( altern;itive a Ia culture elicou
loirs pour litproductiolt botirrag ee. Les 
reherClies 'clstation en 1985 oltr lilcules 
J)or!e sil. ine iitensific(;tim tidctld loduction 
entxergei par I;iinodification de I'agence
merit dc's suirLtces. Les cXI)etieltces ell milieu 
paysait Iil't mist al point (il systeule out etc.6 
pllrsuivies dans Ie snd-estldi Nig~iia. 

Recherche en milieu r6el 

La rechrclie tinnili.ii
rcl it pour obljet 
de perfectionner les innovations, W6evaluer 
leur pertinence et hvur trarrsfi'rabilit6 anx 
iltteresses, vt de ieciieillir des nlrnlees tech-
Iiquits, zooteichiiirjuts et ( ornolniqulis (-it 
filieu hiiysiall. la cillltlie(ellco oiis est tiile 

Tableau 3. Effet d'une jachre pttur6e de 2 ans sur le rendement d'un mals-grain dans un systlme de 
culture on coulolrs (sud du Nlgdrla). 

1983 1984 1985 
Traitement 1r1v 11 20 

saison saison saison saison 

Rendement en grains (t/ha) 

Culture continue (sansarbres) 1,86 2,17 2,13 0,93 
Culture continue en couloirs 2,17 3,06 2,41 1,70 
Culture en couloirs aprbs jachbre - - 3,30 2,05 
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technologie composite qui met en oeuvre des L'utilisation des arbres ei des vergers 
m~thodes d'agrotbresterie, cl'amnagement 
des terres, de travail des sols, de production 

fourragers fait 6galement l'objet d'6tudes en 
milieu rel dans deux sites du sud-est cdu 

agricoie et d'c1evage. L'tude d'une telle Nig6ria: Mgbakwu clans l'Etat d'Anamra 
technologic ct des conditions de Soil adop- (paysage de savane) et Okwe dans l'Etat 
tion doit obligatoliremllt tcnir COMple (Ics h'Imn (zone tbrestire). Ces deux regions 
facteurs psychologiucties, sociologiqies et soot [)lus Cletisenen t petpltes clue le sud
institutionlels (iiiiclillirelt en jeu. 

L.e suivi de I'Ipplicatioh vt dc l'Volh,-
onest cl pays, et I'agriculture y est plus 
intensive. Les aninaux soit elIvs en stabu

tion dII syst -nw gere par ls paysans (lot lation, Ivf(trrage st distriiu ; lauge, et le 
prcecler li colccte des doiiles tcclhiques fumier est recucilli ct ,paici sir les terres. 
dants Io prncessis dc mnist an point de lI tech- Vingi agriculteurs ci sud-est ont arn6
nologic. 'to litetctativc tirop plcoce d i lagei des Champs en couloirs oni des vergers 
quan tification des gains engeiid r(s par 'in- bourragers en 198,1, el 22 ant res ont adopt(
novation sera it Ironijpei1sc. I1 est en diet tine de ces strategies ell 1985. Trois paysalls 
essenlicl ci'ilinir tin feedback des essais en ont instali6 des arbrcs en hajes vives autour 
milieu r6el pool conirnir lt pertinence clcs de lcur exploitation. Ie CI PEA a jusqu'As 
rechercli.s (ciisailioli. preselt conliitliii Acicacler les participants 

Eli 1983, 1ii) pr(ojlt piloi sti l'ilutegra- ct A les aider a etablir et gerer leurs produc
tion d(c l'!v i cs c. ols rIllniiants A la lions arl)oricolhs, mais i! I's rendra auto
cultuire (iicltlifls iL(,((I. lItiJ)is clans Iv 
sud-oullsi (itL Nigeria avIc lLicollaboration 

holmles enI 1986, comine cetux cIII f)r-ojet pilote 
mend clans ICsld-ouest. 

clii National livcstock lri'jlt1 ni t (NI. I)I). Etaut donn6 que les conditions varient 
Ce l)rojec est bIas( stir li lile conl li PPR eatitcoup cI'tine exlploitation et cl'un paysan 
par vaccin de culture tisslii onutil)ovipes- - oii paysanne -'a l'autre, il importe d'6tudier 
(ique, et stir Itliuse eplit ct la gestiou
de l'gniiluliises .uillbsuves (Jili oluilicilut Ic 

Is relations entre les ressources clisponibles,
les olbjectifs de production et le niveau de 

sol cI produisent li luirrage. l"n 1981, larticilation I l'entreprise. I.e facteur tra
68 exploitatts ()IItcoiiucn'(. Illanter dies vail constituc title contrainte majeure, parti
al rles el alllllagr des parcellcs en couloirs. culiercnent pour les femmes qui s'oceupent 
'16 atntres ont suivi leur exemple en 1985, en dc la preparation, de l'achat et delia vente 
delliianicllt 'oliscils et senciices 'l un agent des prodilts alimcntaires en sus des travaux 
de v\ilg:irisatiovn (figure 2). I.'extension ce li des champs. I.e Programme a donc entcepris 
stratlgie dc lit culture en couloirs a ainsi co- de mesurer les heiires de travail et les gains 
vert troi,; c( nllninialites riirales voisines. Les obteinus poulr chacque activite. 
paysais cjlii cii preliier, annile clit proijet les enllflces ol)1 montr3 que le syst{rme 
s'6tiie.it ellhrcs d'implanter des arbrCs foicier peit 6galeneut constilicir title eutrave 
fin, rragcrs stir des sols tri-s d6gradls ont 
obtei en 1985 des seteces cui'ils olt lit, 

a l'adoption (lii type 'arbtbrichilture prcco
lise, l)articulielcmeint dans le sud-est c) le 

planter datis des sols plus firtil's. 19 trnmes rcgimc commtiunautaire linite Ic droi dce 
ont p,atiqu ]i ('LltLre ('i couloirs (,eie planter des arbres et l ull0clit'lincitation ' fr
anniec, soit 8 de pls cn1C.i 198.1. tiiiser les sols. Les modalit3s de lit tenuire foi-

Ie succ's que commit la cltilirC cii cou- cicre sont tres-!; variables an sein c'une mnine 
oirs est certaierncnclft(1 poir enlarge part ;cgio,, et les lois et cqutumes peuvelnt cngen
i li souplesse clii systinie et Ala libert6 Ll'ac- drcr des clift3rences ilnportantes cntre les 
tion laissee aux in tress's pour incture c divers tcrroirs d'un systi-nm. Des reeherches 
place Ct gerer leiurs ioductiois. Oii note 
dans Icurs cxphoiiations uine gaine tres 

plus poi;s6es ont tii lancfes pour i6tudier 
l'incidence du systme fibcier stir l'acloption 

varce cl'esp'ces ctLltive's, dc modes de ges- de La culture en couloirs. 
tiin ct dc tyles dc produiction arboricole. E'n 
I!9f8, pri's de Ltlllitil' d e's exploitots Ont Econom ic agricole 
utilis; I' feuillagc des liguc.ix talt ptiir I'lr
inentalion (lii b(itail cjtie pour Ic paillagc, Des modlles 6coorn iq ties ont montir6 
l'atitri' ioi ti( ie"I'ayant eiploy6 filic pour le que si l'oi parvicut a tuatriser la PPR, une 
mulch. SCtI o1n paysan a distribue tout Ic 
feuillage r(-colt(3 ;'Ises animaux. 

hausse de 20 "t 30% de ]a productivite 
caprine resultant d'une supplmentation A 
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FIgure 2. 	Nombre des exploitations ayant adopt6 [a culture en couloirs dans le sud-ouest du Nlg6ria,
1980-85. 

Nombre des exploitations
 
140
 

110 

100

90-


S Exploitations ayant adopt6 laculture
 
en couloirs au cours de I'ann~e
 

IgM Exploitations ayant adopt6 laculture en
 
couloirs (chiffre cumulatif)


80- Exploiatons pratiquant activement !a
 
culture en couloirs (chiffre cumulatif)
 

70

20 

10-
, 

1980 1981 1982 	 19841983 	 1985 

Recherche du CIPEA en milieu contr616 Projet pilote du NLPU 

tSe (It 	uraT g(.s lif;t(.tIx retid I'itcgratill Formation et information 

( I'I(wagt" h ('clturc (.1IiroiSig I)Cau-
Coup pIus iltcr('ssaiitv (luc. coloirs/ l)cs parlicipants prov'cnant de, Se)t 
nalS Salns Lcvlceg(.syst'fli traditionnel pays ont assistc- en fi,,rier 19t85 A tin atelier 
de Ia rotation nlais/jacrrc constitu, la solh- sur IUvaluation de iiatriel g6nilique ie 
tion iarnoins rentable. Gliricidia. Les participants ont ra nic6 cIz 
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Leucaena: vers une digestibilit6 absolue
 
chez les ruminants
 

lont rk~ceintm, certaines hactc C'est tRt de cel ler-I a entrequr ClIPEA 
lies capa~e degr-ader d)CSe Vcdclrtay r pris de teste I tobn dlesihat~ies surk~s 
pyridoiie, iflctibolitv tOmiclu du ruin gains I)OWlduratiX linatx eicvs clans 
qui Iinite fit coisoinnmation de Loicat'll( IcC adre deC certaiiis Systtmlns (ciultiure en 
leticcep/iala par I I s iniif lit ts, (it tCtC cdliloi rs pa r x Cm pie) ct ci'assci rer en 
deconvives cIIC/ des ilrevs d' awhri o meme temnps Ie ravi taillemewit rn hact6
intridleis enAnsiralic. ILeG! PEA aeny riM deCs gronps dIc rC~hmdc atricains 
trepris de tester I'acion dc ces hacteris nterescs par cete innovation. 
clrez les evilnis et les (april15 it Addis- La dcoti'erie des IbaCtcrieS (IL Inl
iAbuba. melt cmadls dce (~gradvr ICcl~iydrxy-

LeCs pr-vitieSrs tiitms oIbumuis Mmit pyridone liv l7~~t Cint nr~lit ncim 
trs dicnctiilget'is. Fni (IlCi-, cliCz Ces twreiviclceIs recliereles ph15isapprolion
(Iclix if1loois (.1Ic dCt lx cliC\'vrcs inno- dies stir Iv role de(IC aetens ani-l-tiily 
cn6S VC de1, c'itims (IC sonmh austa- nets clans Ial itatdon des amdinaux. Ues 
lIcienne, lr conicntra~tin dc cldruxv- eXJkeiioes re Cl t electI.1eS p~ar le 
pyrdone dins Iniriec ((I~teiniin~c par lit (1IPE.X (%,oil lcicadrC dc la page 56) 
chromnatographic (-ii phase ii(juidc a' miontrenit cjit(- les ruiniants peuvent 
hante perloinance) avait rarpilenweit s':dapter al des rations coltenant des 
haisse" ant entirs des II1 premiiers jmurs liVeaIX elVes Che COiMposeS tomiquvts oin 
suivant I'iiroelatioii pour setair A un iirihiiwiis. &e deli IMn anjoud'hui anl 
nliVeat nelg ahle. I)Mt dCe 2.5 Jou-S Grolipe dle ieclherclr sill lit lirtritionl 
Qtumr i). aniiiale ((I(ICIPEA~ coisiste ia ettuicier les 

CwseAss ( HIN S eni .XlitiatIjt o(it n"CealtisitCS (tii ucriluieitent cetic adap
eontitnl Irs lrltt'ts ii)tteittt 'I Hawarii tliiti t ;a irvrttl les irtoyeis a' inettre 
et dairs lc 'Suid-l"si a.iatitjurt, Cit1 dItlinhi- cii oenti pour les relttornccr. (:ette 6I
train till( lois dce phlis (11timic rtIin cx- Ilitrelte periettra at itie direcrojilr lit 
clusixveneiit coinlpotse (Ie L'etuena ire gaminec des ressonreecs alimientaires dis
ntiit Ias A lai sante dies tniiiinx porterir-s poliils pourl le Ie al allarn6 de 
dCe CeS btliis. Pal- ailleorlS, liitI-udneC- lAiq 

tio decesbacc'.wsti. ds [ ^Ina"I I Figure 1. D~hydroxy-pyrldono s~crdt6 dansLeucaena at peru isiad(Is In vi lons d 'entr- Ine tl'ovins et de caprins maocu
gisirer des gains pondi(erantx dc 0,7 iS Ids avoc des bactorles capables de 
1,2 kg/joujr (soitltine progressioir (Ie d6grader le d~hydroxy-pyridone et 
70%) avec till(ieci stinntm lino ie y nourris nvec Leucaena (303 gjour). 

(esl-PIS F teie i(Cj"d iiiit(gli D6tiydroxy-pyrldoneCcs acf'rit."le~'lltllti~gacnllll s6cr~,t6 (mglj)I'avaitirgr de se tlrosinctre taiilvinit 1600
li alriia~l a'l vrt wi mCttlifetitri- iess 

Nlli (fllus lc i-tilltii rire( lois lIt irarisinmis-Ovn 
Sion clliettoce. LeCtravail die vniigalrisaltioii 1200.--- Caprins 

Aticie arrrive a potinit noinnt . ( )it 

L. leuicocephltaa eli intitiere dl iri loes terie 40et de relboiseinin.ii1 c:t posil 400

jourcl'lrri de rt~alisr le poutiil de ce cv'--
leginiiicrise Cit tauit qti *rliliuicli 11he-tadl................... 
et dIe (oilter arinsi ain petit exp)Ititalnt 5 10 15 20 25 
Line raisonr stippleinit i re Weli en iltiver. Joura sulvant I'Inoculatlon 
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6 eux des semences de plusicurs lignics Atin dc tion! consacr6s .t la culture ell couloirs ot 
tester Icur comportcment dans dithients nigailises cmi 1985 cn collaboration avec 
milieux. Des agents du CIIPE:\ ont suiVi ce'ite I'Institm intcrmiationmal d'agriculture tropicale 
intervention quclqucs lois PItls tam(d par umc (I I'A). 
visite stir lc terrain. )eCIx stages dC foinWa
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Le Programme de la zone subhiimide
 

* 
j f 

' 
111flt'", 

Itif 

Introduction 

Bass A Kaduna, an Nig6ria, le Pro-
gramie de la zone stlhu iiide conduit ses 
recherches dans trois regions repr6sentatives 
des trois lplus importants sy'stmes fonciers 
de liazon: Kurmin Biri, reserve d'etat agro-
pastorale; Abet, zone de cohahitation entre 

pasteurs semi-sdeltarises ct agriculteurs
"pirs"; ci (;anwu ri, zone A vocation agri-
cole onl les paysans possdent egalemn tdes 
eflictils dic bovins. 

les rccberches dII Prograninie ont 
confirnie que he clicit floUrrager de saison 
sechie colistitlui Ic pJs grave obstacle ali 
t6veloliernelit de JI'evagc Iovii dlans la 
zoiie. Lv diagnostic des syslintes agraires 
traditioniels ayant etc irati(IotmeLit aehev6 
en 198-1, les recherclies entrepriscs en 1985 
ont 6tc axecs stir la nise ;ln point c'innova-

tions destin6es a ever les contraintes obser
vecs. Ce travail correspond a la phase de 
conception ct de mise t 'essai de solutions 
approprices dans lcprocessus de la recherche 

sur les systmcs agraires (RSA). 
On retrouve dans chacun des trois sys

ternes fonciers trois modes d'expleitation de 
la terre: les piturages stir parcom, Ics cul

tures et lesjaclres. Le Programme s'eflorce
de concevoir des interventions aptcs A opti

miser la productivit6 de chacune de ces 
situations. Dans le cas des parcours et des 
jachires, les cllbrts sont concentr6s sur tine 
stratlgic: les "banques loturrageres", des 
pfiturages ;'tlegumineUscs prot6g6s par des 
cl6turcs. 

Soixante-six banqcues fourragbres ont 
t6 cr66es, dont certaines ds 1980, et lcPro

gramrne s'cfforce c'identifier et de r6soudre 
les dlificult6s rencontres par les paysans. 
Une des techniques Al'tude est l'utilisation 
dce halies rives, qui dcvrait permettre de r& 
duire les cofilts de mise en route et dIentretien 
du systbine. 

Apres a\,oir constat6 les effiets b&n6fiqucs 
des l6gumineuses sur les sols, plusicurs agri
culteurs ont exprim6 lc d6sir de se doter de 
banqucs fburragbrcs pour am61iorer leurs 

rendcements agricoles et nourrir des petits 
ruminants. Quatre lancjues de ce type ont 
donc 6t. raises en place en 1985 , titre ex
perimntal. Le programme poursuit ses re
clierches sur diverses techniques c'associa
tions culturales susceptildes d'am6liorer la 
valrntritivedercsidis ci rcolteetden
outirager l'introduction de h6gumincuses 

fburcagerres sur lesjaclfi res. 
e Le CIPEA collabore avcc le National 
1Livestock Project Unit (NI PU) A des exp& 
rimentations multilocalis6es sur les banques 
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fourrag.res. Ces essais servent a 61argir la Comme on pouvait s'y attendre, les 
diffusion gcographiquitdc li strategic et per- paysans n'ont pas toujours suivi los recom
mettent an (I PEA ktudie r l'iicidenrce des mianclations des experts. Les divegcnccs 
actions de dlveloppcitetil ei de vulgirisa- stlivantes olt 6t6 observecs: 
tion. Sotis llitlptsio. (li NIPU, lt iioinlfrc 0 Les elvvtlrs on( (ti iticdanec A lais
des banoitics fourrtgi'res ger cs par dIes pa)y- str trop d'animaux patre stir lcurs 
sans cst passe cn 1985 dc 16 A62, (t Icur airc banques, privilegiant la survic du 
de diflnsiotn touic dtsormais huil Etais de tronpatl 't court terniv plntot que la 
lia R6ptbliqltic fiddrac. EL imars 1985, le productivit6 A long terme. L'analyse
CIPEA t 1,, NI,PI il orgaiis6 tn atelier financiic inontrc (jit cette stratgie
(ulii a pe'rinis dc iesurtr ls progr -s accoil- procure tin ittCIlleor tLux Ide rende
pls. Uii important cttllItit ctparralilt par inent internie nlais dpriine Aterie lc
 
le CIPEA et Ic National Aniial Prodtuction revenU net.
 
Research Instittit. (NAPRI) 
 s'rst tinu ;' ,a 0 La inoiti6 des banqties ftnrrageres 
fin de 1981.11it repris It Ihi-ric dc "Tetat des i'taient pas proteges par des pare-
Coll laissaces" ad p)1t ltrs ('l1n preinier fil. 
atelier rtuni -it 1979. l.cs acres dce ce col- * Les levetrs on(t Cu dii nal A res
lorle relilltit coilpte (ItI clticilii parcourn peter un calendrier de pature apte i 
par Ic Prtgraimie clitre 1978 ct 1984. optimiser la productil vgtale her

bac~e. 

Adoption et impact En revanche, ientretien des clotures 
des banqueS fourrag~res s'est avr6 bon oi satisfaisaint dans 95%/o des 

("is.
Les rechirches socilo-eco;oliques entre- Les divergences rneitioinnces trnioignent 

prises en 1985 n 1it stirl ICS htatlleS four- de la ncessit6 d'intensifier les actionis de vul
rage-rcs des terroirs AIl'tide ainsi qtie sir un garisation. 'u dlpit tes dillicult6sde mist Cn 
nonilbi c croissant dc ianques implantes par place ct de rodagc de l'innovation, 25% des 
des imysais ditits d'atitrcs rt~gions t- li zou. pIt eurs ot jug6 CxccllCit lhi production
Ces ttudcs ont (Itinowitr6 limportaine (Iii iiurrag re de letirs bainucs, ct 60% l'oint 
regime foncicr. La nioiti6 (Ies "biliquiers" COIisideric bovine oil assez botlile. 
exploitaitii des irrto s illoiCs paV I'Etat (anu 
scin d'une r.scrve agropasttlrade), vt 20% Aspects agronomiques 
6taient dttCLtetirs d'un droit dc faire-valoir des banques fourragbres 
permaneint, acihctt ot hrite. 'lrs pltu de 
banques avatii t t inisis en place stir Its Les Ianques fitirrag&rcs on(t t6 conrues 
terres d'1Civturs sans droits (ic tenure. A lorigine pour amliorer lIa qualtit6 ct la 

Cos etiidts tnt egablil t fair appa- qutalite tln disponiblt fourrager de saison 
raitre detux ;ttirs citraintes qui fIrinent seche, iaris ccrtaincs regions dWagrictlture
I'aclo titll dcs Ibaliques fon rragt rcs (1-s que intensive conriaisscit 6gal tiendCs pnuries
la rcsltis;tilite dc leiicadlcnlidt passe lii d'hivernage, car il arrive qut Ics cultures 
CIPEA aux services le tvelthppCicii et c( I)l,)qu(et laccs dri 1Iltail atix pliturages. 
vulgarisatiton: )es 6ttudes (tit done &tk6cigalg0s sirl'tltiii

" Plis dv 90%, (Its Ilantics fotrrag rs sit diOilCs IM IuCs fb tra greTs ci) in Csolun 
olit tit crecs gr;c a des t'Cdits insti- tionl possible A ce )rol[cte. I)s observa
tiitioiliClls, c qui protive l'inIportaiIcC tions )nt port' stil dctix ann~ts dC piture 
di rl1t r l' cc 's at i crldit po iii tlii I a;lU f;tqfnrrg i c Shi/osant/heshamata 
l'adtltiim dc ccitt sptculatioi. cv. \Vrailo illstallec dlcptiis 3-.1 aris. Des 

* Les inltrssts out olttiti dli NIPUJ charges d 2,5, 3,5 ct 5 UB/ha l)cndal les 
!I plus graiide part dIs intraits io'- pltiiCs ii'ont pas aflfCct6 lo )roportion (ic
ccssatirs (iattri;tix lotr cltturcs, Slylosaldhes dats lit bitqti oil tilu (Itdc saiso, 

secllCelns, ilgrais, ttc.). (ct org;t- tmitis locs (]iargis6h'vtecs oiii rtdi;iIalproduc
nis il o t.lit pals (It itcstire (!tassircr it tiuii t t iorltl (figtiur 1as tss;tis outNIS 3). 
lc rlch de fiotrnissetir ci ('agtilcc d c d(flIrtoiC qn'il tst possibl d'utiliser les 
distribution, d'tatres sonrces d'ap- haluques liur'agircs pedant Il saisoil 
provisionnemcnt dcvrotn etre idniti- iumide Actniliion de limitcr la charge. 
fies. 
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Figure 3. Effet de Iacharge sur Ia productionde MS et la composition d'une banque fourragbre bS. hamata 
cv. Verano en juln et octobre 1985, Kurmin Birl. 
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Iorsqu'il est apparu que ]'innovation 
interessali principIaleiient h's elevetis d-
tn enurs d'u droit Ioincier, he CIPI.A sest 
efforc6 dWclouragcr "galcn Iesien agriCl-
teurs it culiver des IgUIICieusCs stir huirs 
terres - on aIautoriser d's pasteurs ae faitire 
- en denmontra nt l's a xntages 11utue11(As de 
cette praltiqe. Des essais d"asscialtion 
cur~ae/I6guminuseo odtC. cntrepris danst 

cette optique. la )rcni'hrc aih(ue, un nia's-
grain succdain a 2 Oui 3 ans de stylosan :es 
a donnu 1,5 2,5 I/Ia dc plus qu'en culture 
Continue, Soih l'&lui\'vaent ltlt apport 
dazote de 90 '1110 kg/hla. i tsup('rioritC (1II
ma'is cltiv\, derriere Iv stvlosanthes a (it 
6galeinen ohscrvee IiiiMie Suiivante (10u-
jolirs sans ap)ml-r d'a(LoIC), mais Its ren(le-
menits ailml nins ('lvv6s. Ces cssais volit 
;-trc poursuivis dans Ic but d'encouragerl'in-
tIIoducItiM de rotations S hcgU'ineuses dans 
les systnes agraires. 

Des expcricices ont montrc 1'effet 
bhncfiquc des lcgumineuses sur les pro
priktts physiques et chimiques des sols. 
Pendant ]es pluies, les sols "a stylosanlies" 
coiiservelit mieux le prolil cultural (q1u les 
jachi-es (t0les sols en monoculture continue 
car leur structure est plus staible. Ils resistet 
egaleient mieux tlIerosion, et leur capacite 
de rCtention des elements fiertilisants kst pro
bailleneit meilleure. Les resultats de compa
raisons 6tablies entre Ie sol d'une jachi.re et tin 
sol SOUS l.gtinlelieuISe peIIlndLt trois ans sont 
Cloquents: Ia teieur ,it matii_'es organiques 
est pass e de 1,0.1 5 2,72% et Ia capacit' de 
retention hydrique de lO,, 5 I;85 g/IO0 g, 
ttndis que lt densh(it
a p)Iarente ('st tomblhe de 
1,62.i 1,42g/en 1 . 

la supericie des terres cultivkes e, i sou
vent fbnction des disponibilit6s en main
d'oeuvre. Or les essais r~alisis ont Inontre que 
le temps de travail requis pour prfparcr 
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Ie Sol, ptuis poin r seier et cttltivei. title p)1lnte \'iliets sill v:ntcs alt t6 iotiod nites stir les 
vivrie es(S Iien flI(iildn stir unC baintjluc pici experilieltitles,: 
fiirragie (plC sli tinle jacliirc. Le rravail H'S1 )ce/etltIi\ ir Noinbre de
exig3 iiaulgnilei qut'aul mlonieiii dIC )a i rl
 
1tecolie, lai lirtdlicliotl tbttiiiie (Iattii tIette-


S./wunil"A I 
S 4gui(1fe').sis cv. iP;muillora 68Eva! uat ion du ii triel gencti quU ( e o.wi/ra1pa iyuorumti '4 

ILe 1 1 
itI2iittlt titiil (1Sqit A:1 l in/wiI)', pIi' I II pilI lit Tf f I 

quei deCs clmari dtS(c .Slrtm/Uw//aA lI.Cinciii :1rat/u. sp. I 
(IiSpoliIcs, ('11 pilii It'lli S. !4Ilialle?lis Cq tolundi)u/ia '1.c (ja 

IVS ICoot)k, S. gu int-wcv. chIIIl S. han i/Ua :1 cxciyi naa anericanuin (V. G Ienn I 
C'V. Ii l;lt)V I A-1, (ICI IN CI I WI ' S (IC S. 4UilillC'i Lew~wi?i ICuCUwt'/JII! 2:3 

S s' t-s .I~llI( till'((~t~t ~iti Alinientation des plantes foutrnig~res 

liuen. T taalrdup d-cllce or "Ialte uneId s. sur le SssIS banque tourrag ltd'une par
celleaed11Iomonocuiture.ls dn IlliltliaH)I(.t1. ro tctvt 

Figredetraailreuispou. Tmp lacutur dumaHosr s s ' rbanque fourrag~ trenepr 
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sol concnrite 6 galhneiiIt les oligo- le 
elements, don t hes ca ieiices sont diflicilhs assure liaconitinuit de la production et pro-
A corriger ftite de p)rluits appropri6s. ois cdIulrrage re 

rapide duII avec I et a fiructifi. Cette pratique 

cure Alit tde quali teCt les 
Confroiita 1 cc prolbn)cle,IP rogranni at rsi IIusnlil rl'alimentation du bdtailpoou 
engage (hcs rcclierhcits sir le karmaa, tin nithivernage, sans afhtcter ]erendemetil en 
mineral extrait dc mineslchales et titilise grains de latcereale. 
coflli. 'ila le'hch par hs lt'tvurs. Les 
alialyses avait i nnI Ie( (lit(-Itekan contil Production animale 
des elehnnts trs varies, dol ZIn, Ci, Nm, 
Fe, Nig el (:i, des Ctides ont te at'lcprises Une Cttice ;a6it entreprise pour d6ter
pour etudicr Its possibilites die soill iiisation niner Ies Ifaetirs de variation entre les per-
COiilIC eligrais ilorgaitiqlc. fbrmnances (ICplsiCurs clevages trocdition

1 appo)rt de kanma, awec ct sans 1), a nels. Une forte corrclation est apparue entre 
J)erniis (Ialnilfircr de Inmii-rc sigiliicativc lIaprocuctivil6 cu troutpuCMI CI l'aige cu I)ou
h's reiuleinieils dc slylosailihis ii NISMet eli vier, I's trotlipeaux es illoilis perfolrii'lnits
sealences (tableal ,). )es reclerhcs sol! 6 tant ceux confids ,x eniiits. Ce r'sutat 

Tableau 4. Effet d'apportsde Pet de kanwa sur iaproduction en MS de Stylosantheshamata cv. Verano. 

Rendementdu Stylosanthes (kg MS/ha) 

P(kg/ha) Kanwa (kg/ha): 0 50 100 Moyenne 

0 2936± 252 4412 4828 4050 ±146
 

18 4868 5084 5636 5183
 

36 4544 5884 6484 5637
 

54 4964 5360 6484 5603
 

Moyenne 4327 5176 5858
 

en cours stir I"epossihilitcs d'approvisionne- met en reliefle prot)lfme de la inain-d'ocuvre 
mentet i'aspect conumiqnle de li fertilisa- dlns les tiiits agropastorales, o6i li force de 
{ion an kania. travail disponible doit itre rcpartie entre les 

Un ral)l)(ll stir ICs sols tIe li ZonC Aub- I)csoins de I61evage et ccux de I'agriculture. 
humide a 4tIsounids all P r ograinle en inars Uie techniie ci'enqiNee rapide coniiue 
1985. II met (-i relief I's faihteurs Iimitan! Ic potuIr I'6tUdc des pala1't res de production 
maintielt dc litf-rtlilii dc ees sols, - 'ssintih'l- animalc a 6tC utilisc'e pour analyser les carac
lenient letir itible eneur %,i luaii'rcs orga- tirisliqties de i'levage des petits ruminants 

liIlr vioer'ailitie- A Irosioln. C'esniq ties et 'I A Abet et aIMNaLii'i, et ICs r'stIats obtenus 
facteurs sont esolilis pris cll considtlratioin Ollt 6t.5 COlllrOlite: 'ICVlX d'tLii suivi A long 
dans Ie progranlnic de rect'h'reche. ternic deI trotilpallx ovins Ct caprins. l)'une 

nianiere gln6ralc', les r6sulItaits de ces deux 
Cultures associces tuldes oit tlrs biein coeoltii(. 

I 'analysetie litl)roductivitd'11 levage 
Noius avions dja ('voqiie Ie irl)ri'nc tin tradtionnel dhe bovins Buaji suivi pendant 

d(iicit Iinurrager de sailson hiumide qui Iliecte six ans i iloitr quc les perirnlaunces itaient 
litproditlci(it allinlah" clais des iegions A l A l'sia SaisOli (i v.i~ag, (lillaux varia
agricltlture- intensivt' tilies (itit(anawuri. lions saisomlniT'ieCs du tisponiile ufoUrrager. 
Pour iter cI'abturdr te lr)i)it-'ilt' par tin I)e'ux aUteS flctetirs qui inthivni stir i,pro
autre liais, I' Prograllli i ail'c6 ci's issais dlcivit bovitie soit Iv node tie coldilite et 
d'aisstc'i;ation I;Iulnintlulse tinirrlagirv/c'rtI'ic li ( ladlt (']tcitpourilia c)lsoninlmlatiol 
Stir itli i ;' lilt toII'S d'uitieli'iuCt tr n hlnailnc. 

campagli'. )es plalits de it oil (IC clItiv(s PeiI(dallt I's (cetIx ]mtenli(,res anlnees ctl 
(-I pCi)ilii l' (-Itiaitsilal!(s etniiit sii des stiivi, les V'aclies BLuinaji olt re'ii une colply
parcdelh's qui V'liailcii d' pruiirc -1962 kg iitnatin dc tuiiteitx tIe grait's d'eoton. 
cli' IMS/Ia d' Slliaw, e/icv. (ok. la legli- Par ]islite,, SeIttleS I's )ban(itii'sfourragres 
lrlillelse a re'pti)otlss(inwrligies ont pour amldior(r les conl:i11stlitt" ell 6tc itilisees 

20 



tions (Lu sVsti1C traditi mel. l,',' dle ]Ia 
C01m1lg'mcntatioi de's \'iI(s si la pr,)duc-
tivitc dti tr mil)',ti (st indiqt(i all taI)hiati 5. 

Tableau 5. Effet de la compimentation de la 
ration de saison sbchedesvachessur 
la productivitO estimde de bovins 
Bunaji (White Fulani) dlevds en sys
tbme traditionnel. 

Sans AvecParametre compl~men- compli
tation mentation 

Survie des vaches(%) 94,0 100,0 

Taux de v~lage (%) 48,7 51,5 

Survie des veaux (%) 71,8 86,3 

Poids des veaux a 1an (kg) 98,1 103,4 
Lait prblev6 par


lactation (kg) 300,2 
 312,5

Indice de productivitb 


(kg/vache/an)' 47 5 63,8 

Total du poids d'un veau d'1 an plus I'6quivalent 
en poids vif du lail produil. 

La compl6mentation a permis de 
reduire la mortalitc des vadhes et des veaux 
ct la dur dide l'intervalh entre \'Niages, et 
d'IccrTOitr I' ail piich'lr:iI des VV(iUX t 1a 
pld ictimu laiticrc. 'Iimitific s, its diflcrefices 
en' .isti('i, i iltct; ('tIi'mt pas siginficatives. 

Enqutes a6riennes 

Ls Zones (ltud c d 1 Prograite 

a'aienvit uth t'ob.jct (Iimun cliqtueli acm'iefimmc c1 
1979. Un nouiveai rccensemvmt arien ra
lis6 citn 1984 a ci'invert c'is Iicims territoires 
aitisi qju la ri ginli dc(Ciwa, dains Ic cadre 
(l'ium c'iillabom-a tiii avcc iiuii cl uipe niouvel

c'c'P('a NA\PRI 
systi'mcs d'(Icvag'.

Uic svilthise dc Ions Ics travatix de re-
THCIMicil icaliscs (hlis li 

]em'i ci ar I( piour tdric, Jes 

zone Suli)imjd 
(it, Nig ria ai sSi (11i'u11 rapport 6tal:issant 

des coumparaisons avcc 'autres rc~gions de 
I'Afirique occidentale seront publiCS sous peu. 
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Le Programme des zones aride et semi-aride 

le reccisement cles ressources du milieu dce 
ce rapport (page 70). 

i':.~-P ~el -I 2... 	 Sant6 animale..................
 ................... .. ..:... ... ..
.......... . ... .. ..

................. 	 s
",,,,,i.. .L 	 udes engagtcs en 1983 stir li sant6 

aniniale lans les syst&nmes pastoraix et agro
-I ! ,lit I)OlIrSUiVieS cll 1985.pastliOAix (I' 

-)ans Icsysti-ne agropastoral, des taux 
de niortalit. .le sont ktt3 observcs chez les 

F 	 agneauX (30%) t Ics c hievreaiux (3 5 %). Les 
principaux facteurs (it-niortalit6 identiis 
sot la ld,itimilil ct des mnahdicie ic
tius(.s tlI(hs (pic la )ictiilifjpathit, li cla
/[ v( itlce (s petits ruinants (PPR). 

- Les idaisCs dc LIa1,,rtalit solit tou tefois 
demcur3es inconnuiS clans 18 . ,20% ces cas 
(tabl au 6). 

Tableau 6. Causes do la mortalt prdsevrage des 
In trod uctio caprine et des ovins. 

Prevalence (%)
Le Prgraminiic des Zones arid ct semli- Cause 

aride a pour inission d'accroitrc li procticti- Agneaix Chevreaux 
vita' dce Il'hvage dartc s r6gions les plus Manutrition 23,3 18,3 
S ch s II hSlil. I1llor t caiteii cluree Pneumonie/pasteurellose 10 40 
obJeetil' par ecIg6 %c1l)J(iec litdca hrl lc- Diarrh~e 8,3 11,7 
tiuh loijilragicrc cl dchi (IIic5 iiiltiii-alis PR- 1, 
aiMflior<es dais I's z ncs agro);Stoialvs , et PPR - 11.7 

36,6 
par laiiielioraion ch la gcstion cItde lI,tili- Clavel e 

las leIs Accident 1,7 -Sa nioli dIes i' S0ii i l l rag ers 
zoics pastoral's lphis arides. ies actioliS nconnu 20 18,3 

Cihl )Iuclitaics pmO! Stir l'alilicitatiou,tet' 
la colitic ii la sallli' (1i b6lail. l)cux types c'iiterveitionl permet-

Le liograninic a egalcluiieit 1is eli traiet dc rcluirc consih-ral)eient ccs taux 
Oiil\'e tl dct pclr- de niorlalite: la discribiition fiinellesio'dimith te6tectioii au. 
niitall' dc suivr l'kvolutio Idcs rcssouries gestalItes et allaitantcs cI'line comiplceienta
priaires chatis Ic (;otirita ct Ic delta int- till dc Saisol s cle ;'base de paille Cie 
ricur liii Niger. Ces travaux sont ccrits cans c6ru6ales ct de biii ch, nit,br1, ct la vaccination 
la section Utisatlion dce la t61kddtection pour des animaux contre les maladies infecticuses. 
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La fasciolose, nialadic parasitaire, 

constituc une contrainite majeiurc au d(ve-

lopperncnt ih' lit production ovinc clans le 

sous-systitntc associo' "tIt rizicuhture irrigu(Kc, 

provoctoan 30% dcs mortalil(s. Cctc inala-

dic, pui na'ilicilit quc viruilciii les Caprilns, 


(cii'Ifiiic par '-oiciii.('. 

Pour Ila (i('cxi-ini ;, ,- , t 

inorlalil. Im'iltsti do-me'titxc faibh dais le 

sys t rlv p)isim l Ilis (ijill v W liil retard io
 
('riiissaii1Cc stiimciit tis iarq 
 cic It's 
v( i ux. ( ' timi t"liI iillh'ss' d s i v aii'x 
d e l ticiji (l l c(' lsjt ili csails c il eic ri 
ciynal Iacttll iaiilitliia . Dlc ii ihbr cas ti 

MI II dc vchy p s) miil (;1(1 (ihS( \itis scliiilsiciic I'inervalh, v"ifici-siillhI . li¥c i(tlic 

cst Jim -, ( 17 ,53± , i m m si 1s), q ticli l ta lix 

(!c liiism 	 bas csl liiic. ( cs 

I i( ii'riCs sonli (tics a:1 lhsicirs lattcuis 
diliit Iv stress ,l*iiiiiliiairci Iclt0t dc lit lacta-
ion sill li firfiljit. 

1Lti'c (Jill (iI(criiIa laihologic des 
pcls rumtiiliaits, lii 1)iliiiiil))atiii( (-oistiutii. 

It" t iti)iitlll-to ;vcc 50%) dcs iasIllll it), 
diagllosliqui(.ii s lit rcgi(ili ti lifMoli pen-
dillit lit saismi sci'iiciroidi dc 984 l' i'cioI 
logic dc uclic iiiahici. dit ihiirc] I'objct dc 
rechrcics pils poissoc, itii f9j'. 

Essa is agro nolq Cis 

)cs cssais ilttiiiliqucs o1t 6t6 rIi6a-
Iiscs ciatis tiu iioins cui ss'sni agropaS-
toral di Mall, diliciic('s csseliticlillicmnt 

par hriiI Ilvhniicl t lih* t'cgioili i' No tii 
rcc 2oit mii vtccli' d eianaiia1.15 p.a at, 

avc 72 
A Baniiiii, I's ii'iicclis iit p2or(t , 

cssciitilliilicti sir rliii'tcs (ccilliutts dc 
CUtillr, ur i't iiiicrahc a 'ciit' ICiiil tc phi-
sicIrs \,ati ctWs ci n iC( I(l'i4,1 uiniuiculata),.1 

A N iii sit iiii iiti c iu1 ai, it i iide i 

ciiiq \'ariccs d' iiiAic sci'ticiiIiiIccs 1)i198-.
 

A Blltilii)a, Ic's iiii hi's scrli6s all soniillci 
des hillts it m)lri1ilii pis ie NIS Illms 
Illoilis ie glrilis q/ue ciix iins:alhos ciiis ics 
crc'ix oiii t- Ic's ilaiics cis billltis (tiheii' i 7). 

Ies cs.,ais r;iliss ai Hliiaioi iiit 
p'ril is (I iticiitilic l lieisitci'd pe'iplllh ii n 
o)I)liilhi piillur ];i pioiii'j)rodiciit-(iii iitirr;i-

c graniiirv (25(qr.00 pliants/ha). Ii's 
rnll icurs ti'lltellicitts (i g'laiis vt i iill ics 
oil '16 ilif liis cil scitiiaiit lill' graiit( par 

poquet, avcc d's carti'niits ti 15cn ciimtre 

Tableau 7. 	Effet de lagencement des semis sur 
les rendements du nIb ABanamba, 
1985. 

Rendement Rendement 
Emplacemer.. en grains en loin 

(kg/ha) (kg MS/ha) 

Cr6tedu billon 183 2052 

Flanc du billon 306 1711 
fDrayure 260 1940 

ic's poq ucts ci dc 90 cI cll tr ics )illois 
(ta blau 8). 

1]'ii cllitu i associcc nuii/nit'h):, till d 'ca
lag ("itli iiiOillS sixjoiIs tiui scitlis dc lia l igu

lin t1itlc ttipiict ic dhnhiuer colisid'ra)lc
' i )lit iiihf'dcoli tci.S[)Cscifiquc 

Iui tint i A IrM li hii l i piroi luctiv it6 du inil. 

i)aiislallilll(Isli r'gionid e N ion o, ls ssais stir le)tis 
iit'Ii) 01 siscilto till vlilltr tt ti lia part tics 
piaysais, cii di'pit tc rileidinnits rclativc
inCIil Ih":;Jih('S (iilcau 9). Cc's cXp6riincnia
tions on ti inillitc Ie potlti de cCrtaincs 
varikots la culturc cn milicu r(el, mais.our 

Ia i'ccicrt iliL dcs fiaions ctiiturahcs Jes plus 
apropri t s dcvrt c"trc poursuivic cni station 
a 1iiamciorcr les rcndticmrnts. 

Tableau 8. 	 Effet de la densitd et de I'6cartement
des semis sur lea rendements du
ndb6A Banamba, 1985. 

Ecarte- Plants/ Rendement Rendement 

ments' poquet en grains enfanes 
_(kg/ha) (kg MS/ha) 

90x45 1 195 4028 

2 93 2288 
90x23 1 103 3915 

61 1934 

Ecartements entre les billons et entre les poquets 
sur les billons. 

A viculture 

L,(s rcc hrciics It'nc's c-i 1985 stir- li 
i(ciCtiOll tics Iliniaux tic IssC-Corll olE 

pilrtc stir Ilt prohciuctivi6, I'imp(ilalicc socio
it.Coiulniqilv clilhs ti ilraillis dc ccl M('\agc. 
tn ciliiqi 'ivrillilt ds Zioini.s rilics ci 
ilrliaiini's a il illili'llc 60 .'190%'', drs IiituIILag s 
l)iisscc'llil 	 tics alitilaix tihassc-t'oiir - (ics 
)llh'ts suttilll - dv'stills a1Ittlloiciisolli-

Illauiot. ( liiqut' tii i c;lis.iiiss d" 10 Ai 
15 )(mleils, i)"a 21 ]ig ins .il,.sti'i 23 pi

thdcis. Enl cicvag traciiadiiiincl, lit poulh 
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Tableau 9. 	Rendements en grains et en fanes de 5 varl6t6s de ni6b6 obtenus en culture traditlonnelle 
dans Iar6glon do Nono en 1984 (pluvlomdtrle 220 mm) et 1985 (pluvlom6trle 450 mm). 

Nornbre Rendernent Rendement 
Vari~t6 Ann6e aechamps grainier' fourrager'

(kg/ha) (kg MS/ha) 

CSIR045581 	 1984 9 47(577) 204 (947) 
1985 13 113 (32) 1610(1251) 

CSIRO 57317 	 1984 20 71(198) 427(1346) 
1985 10 99 (83) 2027(1565) 

IT82-E-60 	 1984 1 114(402) 620 (915) 
1985 6 52 - 1680 

TN-88-63 	 1984 15 50(303) 412(1517) 
1985 23 106(167) 1876(3980) 

TVX-3236-O1G 	 1984 1 164(507) 662(1792) 
1985 18 75(358) 1815(3157) 

Les chiffres entre parentheses correspondent aux rendements moyens obtenus dans des essais en station 
menbs a Niono en 1984 (ph iviometrie 220 mm) ota Banamba en 1985 (pluvioni6trie 720 mm). 

plrotitit 5jI + 1t ) \lii, patl (ilI-(iIIIt I h's lah u:s, l'ilto tefOis e 1d'tfet significatif 
clacunie 8,I + I, p iids sir I's pcr16rm.ncvs des boeiis qu lorsque1n'us dut nliycn dc 
35 ± 5g, utilises cssiitiilh'ln puirlil I'Iii vi'if inlIricllr niveauLi proi- poids tail au 
ductin (e Imissins. Bicti (ill' la produclir minimal rquis pour I'cxk-cutioi du travail 
poteiticl'h'-hpassi, i kg de 	 pouissins par dhlIad6. 

poule poI t'uset all, Iiitctiii('tpar lit 
eflil'6cne n'attint jiii' 3 kg, en ralisio dnUie Embouche paysanne 
inrit;ilite (levet, (.52 .t60%) (e l naissanc 't 
2 nlois. En 198-1, Iv Programme ; assuci6 une 

Ixt principal oilstac' an (6veloppC- crude des syst, mes mixtes agriculture/1e
ntll de li\'iicullil c(csdonc ctt niirtalit6 vag iIItil projet d'embouche paysanne nen" 

tres A1'e6t ilnl)Uit6C a li patholgic,c't dinis dlix regions situets respectivetmlent Acin pre-
mie'r liet a il malirlic dc Newcastle, ailnsi l'outest eta l'est du Iletnve Niger (Banamba et. 
(j1"' hut'tus iitv.iise gi'slioli. Ces contrailites S(gon)). I,'ol)jetctif de"ct projet est de d6ve
poulrlaici'it h'i" livers par l'alplication di' lopper liprodulctivitedIl'cl'vage local en 
liesurs pro)hylti(tiiucs, tmc alimentationi inetlant I'accent stir I'annlioration qualita

corit'ctc ci t's dllieiorai(lolls de l'hlabitat ct tlive et quanltitative (it hitproduction ftirra
de li coiudilti di I'l'lvage. Uln vacci cilicacc g('r . par l'int'oduction dhc P'gumineuses 
exist' contr, litrial;ie de Newcastle et I's dinis I'assoleinent. 
paysanls hitaix scraiclt (lispossAs I'utiliser. l's rcchiv-,eis clintrtJriscs t'.j198 unt 

port6 stir 	 11ii sUivi c6itaill dc Illcamlagw 

Suppl6meritation alilnentaire d't'nbouiche - atvec estinre systcunlatique des 

des I)oeufs de labotu 	 rations listribii6's t pes6e de 120 bovins 
toutes l's trois seunaintes - ainsi qtic stir (les 

Pcnhditi I'alalc 198:5, IPrgramme a ctldts 6colinmiques bastes stir les prix 
contilu"i ietidirl't'rle i s1tjisuppl6menta- d'achat eIt du btail, Iecot desvetnte 
tion aiil'lintaire sur 's perl-rllaices dt trIa- intrants et h's tlucIIltionIs saisonniires des 
vail des bovutls dcttraiit, tours pratiqu('s sur Itvslne ration d',tplfint 	 inarch&s hocaux. 

distriliit' pit-dailt li saison des labours :t 50,3% tits ailinutux silivis etaileit des 
pr-iis d'accroitre (' 16%h"v rendelnivit, qIli zebtis peuls, -t5,5W ds z.Ils litires et 
est passe: dc 1.198it 1737 lrii/hiirr. .llestl])- 1,2% dits untis, cl totis avi'llt aIllmoills 

pl6h1nt'ltti)ii loiii'iii' )'nl(lanIl lsaisoli tili 7 ams. 
sar'laige I'a glert' ;iiiinntlit pr)uinctivlt I.e gain ponderal moyen a etc de 47 kg 
(dc 1131 i't1(79 ii"/ieiiiu'), l'etlilexig(' sur trois mois d'emiiiche, soil 0,58 kg/jour 
polu" (c travail e"lait fitlehv. la sUjpl6meinta- en moyenne. 1I' (;MQ tt de 0,77 kg chez 
tion ailimetitire, praitiqii"e avant ou pendtnt le' zeM matire, et de 0,44 chcz It' zMmbt petil, 
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pour un meme regime. Les causes de ces 
6carts feront l'obiet d'investigations en 1986. 

La ration distribue 6tait constitue .A 
84-97% de foin de brousse, de pailles de mil 
et de sorgho et surtout de tourteaux de coton, 
qui ont repr3sent6 40 5.60% de la ration, ou 
3,2 i 3,7 kg/jour, scion clue les ani:naux 
6taient ou non concduits au paturage. La 
ration des bovins nourris uiiquement t 
l'auge contenait 7% de paille de mil, 10% de 
paille de sorgbo et 35% de tfiin (it tmnusse-
La consommation d'eau a a tteint environ 
31,9 kg/jour en mnovenne. 

Les 33 paysams en,.adrs ont r6alis6 un 
btSn6ficc moyen de 33 500 fraincs CFA (84 dol-
lars E.-U.) par tite de b6tail pour 108 ani-
maux, dont 67% attribuables Ades hausses 

de prix saisonni~res et 27% aux gains po
d(raux. Le bcn6fice net moycn apr-s dduc
ticn des cocits de zroduction s'est inont6 A 
13 400 francs CFA (33,5 dollars) par animal. 

Ce bxn6fice moyen cstjug salisfaisant, 
mais 32% des participants Wont ihit aucun 
profit et 20% n'ont pas obtenu une marge 
bdn6ficiairc suffisante pour couvrir leurs 
coats de production (s'61evant au total ii 
17 500 francs CFA ou 43,75 dollars par ani
mal). 54% des paysans ont cependant obtenu 
un bnficC net sulp6rieur a 10 000 fiancs CFA 
(25 dollars) par bovin. 

On a constat6 que le prix de vente des 
aninmaux tait uniquement fonction de leur 
poids, la qualit6 de la carcasse n'tant appa
remrnment pas prise en compte. 
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Le Programme des parcours e6thiopiens 

~ '-3 W de I' Est. Ct (. 6iide, synhtlzse dc p~ dIC 
(fuati-c aniu~cs deCrecccchs sur ics paicours 

0, (11 siod ( I'Etliiopic, it tra~it au Iicti(IlilCe

n1(111 (1(5 SNyst Unlcs patoII-illix, aIIctit. 1)10( C

stress vt leur dvvc'iiir en Alliqlue de I'Est. Elic 
-cerles points1 seiisibles ct idlentifie les axes 

~~~(L hdu deC icJLnwt pluIIs,,-cc ricce (I (Ik~loeh les 
~ ~ ~ (liLcIlivi,'Ia',iscCIptilCde dies aildmcirtiolis Cie 

I ueI (It's ligiieS W:1(1iII1 IVS 1)105 l131lhtli1t

.	 Ii' t(,Is( col sISic A ii('IlLILI lat coissice deCs 

L(IrelSvemix sillis poilr ;ItlI;llt IIIII (jtILIMititS 

~iiIalie. 	 LitIll. ~ 	 ilb~sse act tithe des tatix de 
T /0 'e 	 croit J)nvoq(iLtin l InaiIais dkicVIlj))cili1t 

o 5/,'V4 IIJ)niL, tll retard dIC Ia puilcrtCr c 1Ige 
~~. all )i1i(Ic k'Maige, ct till( rtgressill (Ill J)Iid(I 

iadILIII. Des' illo&ICL ioniItijIC (ll iIIItrL 

-K" 	 (11 cLI dIILIIiba Ir pold(s all sevraget sittI( 

atelleII1int dlx einvirons det 50 kg, onl pcttr
8 2 rill atignititerd (G6 (it) %/aIv talix litLitol

StIItllS;111t 'I] hult (I 1I li', It iS11 )alt dV 

(i9/,IaPIOl~d ntl(I viiIi hLIvinkL cI de 
125%~ Ic teveiI iIiItaiLr 1111diniiu t (III 

cociIt~t(IcdLili~e(s c.Liltivlvs. 

I x pivot) (Ill priIgraiilltIC (Iv fcc(ctIIircI 

Introduction I986 est LI )II tilit il'loit [il dIe lit crhis-

Ies ittidcs lilt llivs (IcpIiS (jIlaICC uRis ltiIlI alincIlitire t alilIIoaioiLj1 des5 tech

lnoti he que(Ig(iSlusliu 	 .Ils);ie(Iir liicil5 IlliljillS (I I L'Iltl I(.~LIVde ccpIojt (Ist 

(I'llei deiti-ii iIll Si\'-iti. c hULLS petlil( (-dic It il4l tc)Ilitroducioi;l~~I 

aiebs liliiiII(l pllI 1lil li I98 libl g(j)- vt r cltil CLivi . daLlLsIgIf(istLi 

tlid (It'ievages boIviIIs 	 patoratiux eni 1\IriquI GARE/l..tlipic. 
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La s6cheresse dans la zoneC 
du Programme 

IVqunce dss&.heresse(lire q e n ce desec/i ?T S~es 
I)puisIh (IcIJ (Ill sii.'elr, dles s~clI-

1('ss(,s()11 lt h'pI,,. n(1 (Ili lKv'u\1 ct !C SL(1 

(i~L~liO[i' !98-I,1928-29. 193:3-39, 
19.13- IS. 1958- 50, 170-71, 197:5-76 0t 

1983 -K5. I ii1 ITIiI'(1 colitc-rlnid I ds 
('Ilets dr lit drrnlliele stelieresse it 't puli i 
(lahs Ir Thppuitannue4'!98-/1985d(Il ( E1L;. 

S'clieresse et degradationides parcours 

L.es vols sys~ltliques de( 1i(')lfla~is-

Sanc' vllIc)tties (-it 1981 o)11 p))u1is (14)1
serveu. 1(5 (I(llule'tsdc ([( [oll jillvX sildl 
t1i-S grand(Is cI.lsiiii'es all gr e p'Irteeillta
lions5 rares vt 5)oi1(li(ItiIs. la's j)IuieS toill-
h6cs auli IiuWd dcI La /1) 11 n sepi)elbre 198.1 
out1 jrodlj dc( (111) hioulril Ic lietail penui(lt 

(ILIClIlec teltipS, lullls 1one 16ls ('(5 lessouireeS 
6'lis~cs plus dIt 75%, des troupeatix (11111-
nilatx non)1 Ipio(Iutcirs de 1111 soul 1partIS 

ell (j(1('te 4pa-tl rc, s e (iSpclilat all1 11(41( 
jtiSque (jail., II's Iiaits Jiliteatix et al1 l 
jlisqulatt-IelA (1c Narsalt aol Kenyva. 

Lets ('IIitiIs hoviiis (les, pail(IolIs s11(-
c'thiopicris ',oIl ali l tlltbls ;' l6% (Il 
(llveatt (.41154,ls Le'sIII 1983. iliv 

meilts d~es truitlix oil? ('t conduits cnI 
lioneioit d~e lit l"itue iisJolliIb' Si be (.IlC 
I'CXploitauilln (VcS reSSOurc~es est (lillcllree 

pfloportionllt'lic auLx possibilites. Sci'h iti11114'e 
thloriv repillletj eil Alricjie dIc lEst, lit 
S6de(,'I(Sse i1Iecttcrll (1or \'(,14Ctaii11)0(11 oll 

ct t'ilstlitCe I bt~lild Ia sticielrge J)C0vo0lcllet 
Ill t(gradlti4)i (IIs pa-ol ct (4' phlio-
i-eie hirll (-It S'i1414Cilit A'c(imiO( v:11g14 dvI 

S~chlircss v. (atIC I lieS)'li It ilril pais fohlINle 

ol4Iu 

puiisqjtlI II's jpilsI'Iills Inlll iilll('lt l'Ctjllil)C 
elltCC Ia chariige('I I'lieetlre (1. les josslbilites de 
plttre. Les IrotlJ)'1iux SI' (lplacv'lit ;Iitellips 
etI(le gilts .1tlong11 telhI( 501 llllllses. 

eni CC (Iii concileii Alo la rgraillinle 

Decintationdui chepie! 

Lespliicsdrnal 19.5 nt "n' abn-

dol centre. Ces pertes se sont procluites par 
vaue plt~ quell dc( Illulre Continue, 
onlinte Illtt'stv lia figUIT 5 luolitranilt I'V\'OlU
io u (li clic[)tel 84 4111 dc :983 A 1985. Les 

(lolllees iecuciilIit's Jperic(ttell (1t elismr 'es 
I)(Wils' (C1 Ifihltioll (de 11(11- ILttI.tit(, ;ICC 

(Jutlle p)111 1(5 ailllalx vuI)ICS b les Liln 
stress uidr ni ~i'il et tispjer fir
halts, rt 1 1 Iiiiitie eXltIlie It'S sirvix'auts, 
pilus r4'siStalts m1115ill illis pri4otctif's. Enl 
raisoll dce Ia seetioii opei~e ;Ii cotirs dles 
siiecles, lit Jpio(lletivite ('St prl))Illlen1t lic 
I)(alieoupj plus ttoitcineilt alIX extr~lles cli
Ol~lli(ItleS (ILI aiIx holnes iiievs oit aux 
ulloyluS ltlvioliletriqucs A long tC1I1ic. 

V ariabilihe 

l~IiticIiic ClIa ITrS.SC stJir Ic hetail1,1 S 
iioraii a l)calleotl (liffI61e d'une Zone 6&olo
giquet'I I'alutre ;Ltin lliue re~gion, W'un 

eampeunenlt A I'altlrC all seiti du'lne Zone, et 
(1111 trouppean ;' l'atlre ll Stell] dI'on C;IIpC
01(11!. Les pert's 5t1INCS JINI-(ICS tr-OUpelUX de 
lit'ic taille varielit dIC 17 a' 60%/ a1I'luterieur 

un Ili~t~ln ('amlJ11ent, ('t de 2-1 A52% scion 
Jes zones. Le suivi de (66 troupeaux p)endant 

totlu lit St'CIeresSC atrk!W qtle les IIoOJ)CIux 
(It taill* InIIOlc OtI'li utx r~sist6 qtIe les 
petits Ct I('s graiids niotlJ)eatx. 11 t'st jiroliabk, 
(lt(- 141 petits lpmlpri~tilires ont trop prelev6 
(IeCLu11 JIll'I Iit ColSOullltnOn hlUraine, et 
(lill It's atitrs ouit ina~l)11jtl tde iliainl-d'oeuvre 

Jlll ssurerIi (lt('I 1C(OiiStailCde iloorriture. 
El illrs I 9V~5, all1 put' (Ic 1a si('IICCC:,Se, 

lit C4)lsllniitloll totale dIc NIS (dCs bovins 

etaut bjenil erieticre aux Ijesoins d'eltrelienl 
illa1is ;' CII jlgc. pail. It's (jtlltitCs McIC\Cs 

iI'allllolilitaj41t Jpl-MCvC4s (haltS Ie rllilil 
t1,Liinaix prol''flitit (IC IIISiCtICIS [Coil
peitlix, li \'alcl. l)Colf.tolo4iq(IC i a ration 
itigeCiC :1tilit cl(I eJcon'enable. 11 seniI)Ierlit 
(bileic l I'tittide (ili liatvie ' a repcr des 
'oinls dIe IflittI 1)110cC inlu~lc collit~t(ratIlC

ment Sirl 111SLIl'.'iC Ct lt IroIodCtiN'it1 (IC Ses 
lltlinlautx. 

Stress liumain 
dant('s ct (lit IIIile' Ic' I-clouii (IIS tl*(41J1)CiIiIx Dans l'cncdhainitOlilt (des ('lets (I 111 
tranlsilluiills. Regroup'. (11111 Ia Zonie (eIl sCiCCCerSSC, hs Ilonlains soilt touches eni der
juill 18.5, It' tciipt'lI pastorail Si'ntol\( Iliei. (C ltCet (jll'('ii iIlCltIbe I 984, suit lit 
amule(' 30%,, deI 5(5 cfle[ If'spal. rapp~lort -,1 aln lpre-s 14'(~nl('IICiI'hiit dIC 111s~cCl('CCS5( 
juinl 1982, lIa llotlil"c (i'l laIIst'cll4'IssI' (jtl'otI 11 observe b's premietrs sigiles ilie 
ayault atttCint all1110105 2.1% (Illis l's regions (1i54'ti( tr~'s grave pal-mli leS lioraul. P~our le 
dlii lord et plus1 de 50%, (ans c4'taincls ri'gions reItabhisseitnt, lit S&ei('ice ('Stiiverse':a 
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Figure 5. Distribution de lamortalit6 bovine dans 3 sites des parcours du Sud-6thlopien, 1983-85. 

Mortalit6 des bovins adultes 
45 (%du total) 

30-

/
/ 

\
\ 

Nord :Dira Hara 

Centre: Medecho 

Est Melbana 

C 

621 

331 

263 

N 

\ 

\ 

N N 
isMoi 

AS 0 

/\ 

\ 
N D JF M A M JJ 

1984 

Mortalit6 des veaux 
45 (%du total)/ 

/ \ 

\ 
. 

\ 

Mos1985 

i.. 

30-
\\.._ \\.. 

L. \. 

I 
Dira Hara 

--- Medecho 

-Mebana 

\ 

/\ 

c 
73 

83 

40 

\/. 

15-

I \ L. 

N D J F 

1984 
C = cas de mortaxI6 

M A M J J A 

Mots 
S O N D J F 

1985 
M A M J J 

28 



,vegetatin rCJpirC-nd (1abi)-d (.1 i~t, 1)6b- St rat6gies dc retablissernent 
tail dI- ccolii-craid-lici1 III fiNciIIciII da1it Cniin eh ea
JphysiqjI~, iliidis (Il( Ifllliaij~s cmiifltici(l jd/ot.tc (1rlt 
i'l S()lfI~iird la 1,111 phuilliI tuitct~ pa()cnIi, [l II lotI0Ic 1111MuiI1i;lisi' (1I1systC Idl pas
ilIIlldd (jil 11t i l i4.llc.ssc ( tia IuI; t 1 ). Iira ii ltlllI it (111 Si ita iuistitiIltionl 

Tableau 10. Consomnmatic i nergetique journaII~re (MJ EB/EHAA) rnesuree clans deux campemnents de 
EBoran, 1984/85. 

Classe d' ge 

0-5 6-10 11-15 I-ornne aduile Ferneadulte 
_____Appoit 6nerqetique (MJ EB/EHiAA) 

Medecho (zone centrale) 
Nov. 1984 111 7,4 4,2 4,0 4,8
Dec. 11,7 6,7 6.4 4,3 5,2
Jan. 1985 10.8 7,0 9,0 6,5 6,2
F~v. 10,2 5,7 8,3 7,2 7,9
Mars 10,9 8,1 9,2 8,8 8,7
Avr. 14,8 8,7 10,5 9,8 8,8
Mai 14,2 9,3 12,7 6,3 5,6
Juin 13,3 9,9 9,6 7,5 7,8
Juil. 14,4 12,0 8,8 6,7 5,6

AoOt 11,9 
 9,0 5,9 5,9 5,2
Sept. 12,5 10,7 9,6 8,5 6.6 
Melbana (zone orlontale)
 
Nov. 1984 10,0 6,9 
 n.d. 5,2 6,3

Ditc. 13,4 5,9 4,1 
 nd. 5,2

Jan. 1985 12,0 6.6 5,0 
 6,2 6,3

F~v. nd. 6.4 4,7 6,4 5,4

Mars 13,7 7,1 5,5 7,4 7,1
Avr. 15,4 10.7 5,9 5,6 5,7
Mai 13,5 7,3 6,8 5,7 5,4

Juin 11,0 6,3 6.6 
 5,2 4,9
Juil. 15.5 5,5 6,3 6,1 5,6
 
Aot 14.2 9,0 6,0 
 7,3 6,7
 
Sept. 13,2 9,0 
 10,0 5,9 3,6
 

1I. dillC (lii col J)rIvlncil *Iliiflftaijid (Ilit penit Jpliialid de 7 ;'1 12 ais, icschdpte 

(FulLII cllialitiluiI dc(Vlnlildes it fIllis (N Icliefle paiStdirs (CIwi-ai polivoir i.~~gilCltir
 
coiilig-, Illa c ')ldfl ( d (1iS(i)iiCot VitiT (11il
diitOpliOiv ld \'iviidiC tilli lIX MlIS ;IIA-eS LIneC 
ont flitipci Ic'sBonm [Ihal I'a crIsc. Les si~chcnissr aussi grivvIt, ilc de 19813-85, 
lllI .i( 1(5 p-IsnmilICS ;iL'CC,.1S()ill litissC les (.11 pii)(l11iiailit liii' gialIL, partI dc Ilil-S \ivres 

jetiiiiS ot ICS llu id,, ,IIIailit;IiIs sc IIoiIIIII1 0 (11 ~clidill (it]IC~ p0111. ;tcIiewCI (1(
WaoIdI)I~. ScIoII CeslIiiISjl 11l,lll. IlIjssvIt Ii,,. (.I(5S Cc iiodcI' Svlt Cgalclildvit "I(ICIei

d~jiivildit-iomn(
iIIIIL('N(Il( I A;\), scills tWassiil-ci 1: SiII-vid. I .iilijlimIi (I(*d(cIic~s 

8(dire(ill' I l~i d(l('ctravijl deis maiiii. (-ohis- il(wlilNI, dt- lIICIIIc (Illc La disuiiilbilitt. dc 
(I('6IIICaiCl i(iill~ d cl (IlIIC Iit ci(illic( (Ies viJICICIII-S Ct (I iCIictCiII-S il,I-cCSSC 

19863Ic I~I9ma Cei gagntl, cqtiiviicra a' 2001- Sumnie des z'eaux c/ PrToductionl1ailiM!r 
400) kg dIc (crC;ICalc l limilIC, stoll 27-54I/orm LCuCsill- lllilliiltailiom tICS \'calix
du total Iles)csoills *II gktiquLeS. pr~jlSvldanIcl rapplitaIIIIICI pIC(Iduta 

IN 
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permis d'observer que les mnres de veaux sur-
vivants on(iteu des lactations de 154 ± 80jours 
avec tillpr61vemernt de 56 + 34 litres de lait, 
taiidis cte c'clles don{ les \e-'aux sont iorts 
ont allait pendant .53 ± 57 jours tllVu 
pr6vemenit dce 17 ± 23 litres. le'cart entre 
ICs llaltites (IClit produites peut paraaitrc 
relativrinctit fitilie, lititnlis i1 est cit extre.-
menent inportanlt en pt;riode de s6cheresse. 
Ulii niocl hi 't (labtrc sin Ies conditions dle 
rctal)lissenteiit ii)rs It s(chrcsse. II ntontre 
que I'anilioration dcs taux de survie des 
vcaux resiultanit d'inc stl)pl61ntaitiaii ali-
mentairc (qi Jtrnct ti tl)ilissci la intirtalite 
de 90-95% i )peit rItallir lI'autosufi-,1)/0%) 
saulce des paIsteiirs al cotrs de fit pruliilre 
ante Fpst-sicliirsst tt ridtilire de 25% le 
temps iiiessitiri.l la reconstititioi des trou-
peaux ci;III r-li-vellitilt cit Ia productivit6. 
La supl61 njenwatii des vea×ix, (i petit 
engendrer des gains dr productivite tr s 
appreiialies . intlntl iio<iillie, ctmnstitile 
done tin titill de tdrtsseinlent vitail 'll 

plriode de cris. 

Sutpinmenta/ion d troupeau reproducteur 

L e Ral~p/rl ammelo~ 198-111985) cornt n 
description dun ex 8ri ctttiontitliIen-
tairte destinll t,kl~dire• Ics pertes anlitnahs 

etar leit a riciires pi- at(istabutiles 
en polatseiit di' seht'resst pIll distribution 
de intrlasse c ti'iir6e. (',Ctte"inte'rvtntion i ti 

tros bicn aceejpte pith- les Boran, qui oit tlait 
titit l'uiii (~l)lieitt tit, i'tiidiinetit lte 

SilirC1 d'nilIenetItV ;III)01-iotionl des t .II (I -rC 

vie. 1.11 milieul coiltirlc,1 Cc type. dic siiple-
nlwntatioll it p(.rlni1s die' ncttilncnt inllchir. 

ii'siaix te i d~niC'iore dcnortiiil~ 
mnitlrt .sy.s'iiviuti ltutxt desiinlite dex. 

l)iis iyst' siq&m 'i itradi i nnnl, hir 
distric ttni alU Biti 1ti etd nied sse cit a 

periis d'croitrt Ilproduction ltitic re a 

engendrcr dIailolrtion apprcialie des 
tx ce slestaux de sr l'iriLcrienintation n'lava tdur6 (Itlc ittrois mofis horsque la s6cheresse 

pri fil, 'iu'rcttio't au~l pet-6re 

riAs fll t tll;itJLde 
jotl3 d nmi/',' ota-
ilusmarql(WSli" Il 

14 6 si.:I rd6 ic it triq u teta iatluv i onl6 p e rsist e, 

Lies It 
ripport dtaill sur ce projetdesinvi, ct till 

d'alimnltatilIdII bi~taii en lli'riodt, de sclic-

resse lthit Ntre ptilli n 1986). 

I'utl 


Pastoralisme et cultures fourragercs 
Le inalque de tiiurrage dceIboine qualit 

constituant le principal frein A liacroissaiice 

des veaux, le Programme a entrepris des 
Cccherchcs sur le potentiel de production de 

plusicurs csp ces de 16gurnineuses herbacees 
ct ligneuses en zone pastorale seini-aride. 
Ccs tritvaux solt iil5X stir Iexploitation de 
16gumineusCs dans i11s r6gions o6 le type de 
sol, sit prof'Ondeur et sitcapilit' de r6tention 
hydriquce constituent d(is coilitions sutlisam
mnut tivorables. 

Des essaiis ent gl'itltill"rreelle ieni6s en 
1984 en l)t's lBorr, tint inontr6 qu( des 
cultures Iourragers et cerealieres grave
meit compromises pr liaseclrcssc ptuivnt 
inalgr6 tout Frodui'CjUs(t I'A I tonnC de ma
ti.'re sMicie A Ilhectare. Une telle production 
fborrag rt peut jotier tilr6le 6tcrininant 
pl Ii li survic des \caux, Les graiides pluies 
pls clopietscs dc 1985 ont periiis de recolter 
de 3 a 7 tonnes de NlS/ia die ni6i, de pois 
c'Angole et dc doliqt, ct ,Ie2 ;'13 tonnes de 
MS/ha ide SOylosathlws scabbia,S. hamata et 
S. guialelsis. l)t cls ritdInclits prouvent 
qneinlnie ei zove atride ces hegiiiinesCs 
i)ux ent liurnir tinll appoint precicux de tr~s 
boll titragc. 

Les ren dneents en nltis, (Jli en 1985 

ont 6gailenent atteint entre I et 5 tonnes/ha, 
jt'iifient l'incltision di'tne sole cercaliere 
+Clans trict 'onurritgreiA long {eruie.rotation
Des recoltes de cet ordre auraient permis iux 

Boran de regagner leur atitosullisatnce peu
t1r6 le reordspue.Mtg'lsrsrc 

apr+:s ICrt'tourdes ph-ies. Malgr les riseryes 
qu'inspire g6n1'raleuent tout pro'et de culture 

en milieu pastoral, la vulgarisation 

de c'tte production stir de petites parcelles 
est preconisee par le Progranme pour les 
annees poust-sechieress'. 

En 1986, le Programme dolit concentrer 
ses eflrts silt Iai selection de l('gumineuses 
pereces et semi-p6reiinics adapt6es aux 
conditions arids, ainsi ciue stir les ni6thodcs 

de leur integration ati cycle cultural. Parmi 
autres thi~nes d'tudte figurent I'aml6io

ration agrostologiquce des zones cIbtur~cs, de 
plus ('1 plus nonibreuses (falls les parcours 

l'Est afiicain, pil l'introduction judi
ciCLIse de vatriktds de St),losanthes; les effets dc 
la Fuhnu re tt d'autres p ra tiq ues s ill Ila p ro 

dec ion le 1eguninieuses ainnuelles; Ia 

poursuite des rechercites stir la valur et le 

potentiel d'especcs.inlirrage-res indigenes. 

Embroussaillement et dgradation 
des parcours 

L'envahisscmrent des zones de pfiturc 
par des arbres et des arbustes touche une 

30 



grande partic de l'Afrique de l'Est, ct cc 
phfnomrne est en expansion dans les par-
cours Boran. Le couvert ligneux atteint 4.0 i 
60% dans 30% de cette zone, et cc n'est qu'au 
nord que plus de 25% des terres deincurent a 
80% dgagles. Le Programme a entrepris en 
1984 des etudes d6taill6es de la dynamique 
de I'embroussaillement c,.ns trols sites de lia 
region du Sidamo. 

Les Boran sont conscients de cette 6vo-
lution; ieauCotlp ctiment clue l'embrous
saillement des parcours entraine initiale-
ment un accroissernent des disponibilits 
lburragercs, Ce d'autres jugCnt bCnlfiqua 
I'apport donibrage ct la production de bois. 
Ils reconnaissent toutefois qu'une popla-
tion arbork, ct arbrstive trop dense rdduit 
les possil)ifitds de pacage vt procure des abris 
aux prdateurs. 

Les observations recueillies semblent 
indiquer queI 'appauvrissemcnt des sols en 
mineraux n'est pas la cause de l'invasion des 
ligncux, comme on le peiisait jusqu'a prdent, 
Inais plutt son corollaire. L'examen de sites 
reprcsentauif'; a montr que lenibroussaille-
ment n'aggravait pas la degradation des 
sols, et que hi stratc ligneuse fburnissait une 
proportion importante (de 26 A 48%) de la 
biomasse comestible. l)ans certains cas, les 
disponibiliti herbac6es avaient considra-
blement diminu6 (jUisqti'a 70%), mais la 
bioniasse totale avait en lit augnient6. 

II seinblhrait que la production de 
piture adrienne soit beaucoup plus stable 
que la production lierbacee dans les par-
cours semi-arides (it I'Affrique de I'Est. Au 
Sidamo, la productivit6 des canielids est 
denieurde assez 6levde pendant toiwe la 
s6cheresse, avec une production laiti6de 
atteignant 90 A 120 litres par mois, et la mor-
talit6 des caprins n'a pas d6pass6 de beau-
coup la moyenne des annes normales. Le3 
Boran cherchent Aexploiter ces avantages et 

pratiquent l'1evage des cbameaux en tant 
que mesure de sdcurit6 quand ils en ont la 
possibilit6. Une d6ude approfondie sur I'uti-
lisation des fourrages ligneux sera achevde 
en 1986, et des recherclies complkmentaires 
scront 6galement lises en route. 

Dans une grande partie des parcours de 
I'Est africain, il est possible d'exploiter la 
strate arbor(- sans affecter de manihre signi-
ficative les r3serves du sol en azote ct en phos-
phore. On estirne clue chaque famille Boran 
pourrait produire en moyenne 1,4 tonne de 
charbon de bois par an. Cette spdculation 

pourrait accroitre de 37% les revenus bruts 
des 61cveurs et aiderait Ahaitriser l'embrous
saillement. En ontre, li vente de charbon i la 
r6gion voisine des hauts plateaux permet
trait d'y conserver une partic du bois et du 
fumier servant actuellement de combustible. 
Cette praticue est toutefbis interdite pour 
I'eure par Ie gouvcrnernent, et ne pourrait 
etre introduite que sois r~esrve de contr6les 
stricts. 

Frfquence de l'abreuventent et 
productivit6 animale 

Le Programme a lac6 en 1984 une 
dtude de quatre ans stir les effets de certains 
aspects de la conduite des 6levages pastoraux, 
dont l'abreuvement peu fr&lucnt, les longues 
marches et le parcage nocturne du b6tail. 

Au bout de 27 mois, l'incidence du 
rythmie de I'abreuvement sur les bovins s'est 
r6vdle faible mais statistiquement significa
tive. On n'a pas note de differencc significa
tive au niveau des taux de vgIage ou des poids 
A la naissance parmi les bovins abreuvd a 
intervalles de un, deux et troisjours, mais les 
poids au sevrage des aniniaux abreuv6s tous 
es deux et troisjours ont marqu6 tine baisse 

de 9 et de 14 kg par rapport A ceux des sujets 
abreuv6s quotidiennement. Les diffrrences 
dc poids n'taient cependant plus significa
tives A l'age de 2 ans en raison de la crois
sance compensatoire des animaux Ics plus 
clidifs. lans one exprimentation mene 
stir 700 bouvilions at Kenya, en climat plus 
chaud, les bovins abreuvds tous les trois 
jours pesaient 19 kg de moins a 2 ans que 
ceux abreuv6s tous lesjours. 

Chez les vaches allaitantes, l'abreuve
ment tous les trois jours a provoqu une 
baisse de 10% du rendement laitier, des 
pertes ponderales et une ddtrioration de 
l'dtat physique. Fait plus important, l'inges

tion de MS a diminu6 de 9% chez les femelles 
et de 10 "t15% chez les ales, mais la digesti
bilit6 de la ration n'a pas paru augmenter. 

L'intdrt d'un abreuvement moins fr6
quent rcside essentiellement dans la iieil
leure conservation de 'eau et des aliments, 
et clans I'largissenent (ILI rayon des par
cours exploites autour d'un point d'eau. La 
consommation en eall des animaux abreuves 
tous les deux et troisjours a 6t6 de 10 et 25% 
infiericure A celle des animaux abreuvd 
chaquejour. Chez les Boran, cette economie 
correspond a un volume de 1,2 million de 
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tonnes d'cau exlmaur6e As la main chaque v6nicnt de cct attelage est qu'iI faut guider 
ann~c, clonc ;' 111 gin dCil6IVrgiC SuLIStaiilticlI. l'anirnal. 11 est Wa'ut re part ncssaire dc 
La reductitij dc laiilitr runommtfoiirrtg .rvioi mjodi(ier ics hiarnais ct les excava teurs cconcus 
en saisofl secic ictit se tradlnire par til mcil- pouri la tractioni binii. Les protblcrIices du 
]cur- Calcinv(ilt dJilis Ic wiCIIps des ciispttiilibi- ti~rnsfrt dc CctchnClliC ;11i miliCLI paS
liteS OIi (ttlllillCtItCZ ICS IBil-ilil,Ia!' [IIC titill ('CrtllII tt))j(.t (I Ctld~cs phi p(IS~~sScs ell
 

CIOitlrc lit CIMI-igC i()I d'iVitIT IC SiIIljla:tLuragc Autres innovations 

It estImporjtiani tdc polidi"rii Ics al\ll- IDaiis toli! pligrlllllc dc -cclil-clic, des 
tageS d til\ticlirw l fi.t(jicllt c itIa ~lloriitauis inc~ltircs uais (i* ttimdcs solit(It l 

l6.girc itdjssr c jiodctill (1jll1 CI*I itsili. iliscs acit po~int parlieintl aiux travalnx 

Dalls IlI tgc ( llmiicttI1 till comprmi~tls jpliiritirs. ElII 198.5,i I Prgt-illfllC (is par

t
Its itliiiSl ost t lct roIi "c illrs (h ljlt" pilatit' lol~ p~i Stl4F nit lllI (( ciii I estgkllailillIc 

CflleS perts h tll tIc (j)ntic llS t.jtilIl iiii diCp(,itI ctiivitiil 5\S i ioII v dc ~i t] tatila t 

Weliho h lm 11% qlo~dicl , c I.Sti c C r v1%.( ilcli illIIMItil Ia till((CS ll c pl iIcXs 

C"lostucltil ou d as :ltvufe It(ijlji'is tItcllimioptiltl SS( dc CC 
f~cs("tupoll."1M.11cs c (It F~lo ic N tLC B llttlc SVl( tlis(11illci P'iSCillilC tli]a
 

mls IIs dFpr'caincrot ssa nic d VCpw IXr , eit ciciinit ucs cailS-t e liilon 

t.I ulltcis f tiiiitttt tllti'c I viii CIliolSi Sl v tal.rdi'.Slacl " led ItIIp iltill stIli s (t 

krilalitti.l i 111C.tj5llt cjiLIiiCS. apAc nl titstir bv;lxc iin 

ConsIii1 ShCl I ijti IM i Si citlltt'Iji~lal d(CS pfctcs dcIlCli'itC ICdvlp 
Iflllt5H~t. CI ats S~lll~lliiCS j~tiiLei sytll Sv~iUsh pdonelini llttt~it Ctll"lllr' dc 

sltIltS ceidesllij lie
c os't tt'll (iljalIIil' illc ur: (CC 'tinttiolCilt ( b (CSa ireschantlrces 
l'llilltt coli' tX(.illl(IC Ihllgrapitir'
a IlICS 5l(SIllalll'h .1d ('IIc' (iCCppycs 

tlit( utn'rat c llidit'lll5. sIcs detsitlic \'tCY ((CS I C(ii(lc'.lis(Itit .1(. 'ct . lg'SS piltura 

r~I'illcur a ic (lIst tIas 111 titilli nI L parttuir 
a(i s : (Iillw. tulI:I fs lC c 

llttora daiir c (I sto i smeCILtl~pC tIu 
i''((Iillt littgl .Illi, itii ritrpccnil(al e 

q~is li cit ('tll (l ltIrcs jets d)ci rehrh pa t idr'~j' laccr.ui li'Sa pro~a cii a CS dcl 

I)soiilC (.1jIttil at'tllot , , lIm.tics \Ilitlxi csl ii cIt ci c ti ip dcalt ls p elidac crtlc oiX 

Cvsi'iltll tr(CS i\tlll'., (il'C(i'lll 'llg5llt .1 14 illi\'idS gsoi'tlcn ICCIdes pI i ie ircsx 

IC CtS issls ttlli "dll i sitlliittl lliillilS Itdc 1 plilgioll de i'agrict urccg I Icild ii tl c

S'cl~illld l c c li('ipo ltl'il t'It dcsi' Cliiis e atpr~S uis on)/t de s neen isiteous 

decldtII i6ictiivsIIIr produlll-aqi cil deis o it itua dr d'uncproti'gc e rrnt sr 

till Ic( ImicporanCti clcvcursc 
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Le CIPLA et CARE/Ethiopie
 
Entre 1982 et 1985, Ic Programme stir l'irrterisificatiori des activit6s cultu

des parcouirs 6thiopiens du CIPEA s'est vales apr~s lit s .hvressc et (5) l'exp~ri
penici 6 sur Ic syst~lrne pastoral Boran clir mentatjoii ct lia diffusion d'excavateurs A 
Sud-6ilriopien on vile (I lucitler ses carac- traction aniinale pour lit construction de 
t6ristiques structo relies et forrctionnielles mares et I cicciircirt des bojes. 
et d ietifier les inoveris 't rue! ire en CA RE (listribhte 6galeuient des cc-
OCnVrc 1ja'Lur acit ilc si prodirctivit. rcaics (ls Ic c'adre de Jprojets food-for

(.es ctirlics ouit iiotaliil fil II t)is work/, y coinpris lit coJnstrulction d'un 
de (Icnontrer qnc la ('omlplcincritationl eclos exlpcrinientai pouir Ics veaux ct lia 
des VeauX ()n1Stitliait i'IIIrnillVcnr clic~ Jparcellcs exp~rimentales deMON rc de 
poulr accroitrc Lit p~roduction arrirniale Hi cultulres fiiiirrag .ros. 011 envisage (FI'ti
aicIliorcr Ic niiveati de vie des Boran. liscr Ic rnifiie systZ~mc p0,0 encourager 
F.l1cs orri cgalcmnt (lcrnr (Ilii POkr !cs Mclenrs ii participer ani programme 

pouir anliant rcdiijre icls qlilantites de lajii iranlt Contribuc anl rcifirlcemirt de Ia
il 'Cctcs ;' lit ('olsonrnlar loll lriralir, il cooperation entre le Centre et le Minlis
fidllit ai~iiorerl LI (qtialit( dV 'lmn t~r,, Ile l'agricultnre et enisage c l)Iti
rlrrroii et accroilre lit qiantite i c'alidis- Ciper I litvuigarisation des innovations 
p011 lile. 
 (111 cloit comlter Ic voict rechlerche du 

\Lillicircirscrircnt. c' est aIi Iloricit lprolet. 
inlurr o6 l'exprinentaio iliiova- lonielois, les doilaturs de CARE 
tinls .ilp)ol-ies elait rnln11inerite pIle Ie V'etliVrt ohienir des r6StiuS iimediats 
P'rograinni des Jiarcours etljopienis a1 alors clue Ic C IPEA Ifc peit aux termes 
comnimcn a' coiruaitre des difficult6s de Snof mandat, eiltrc1)rendre divectemient 
finianrcli-rs. ( (5!s lia (luinitervicirt CAR]-! des act ivit6s dce vulgarisittion. M alir6 
EtAhiopil-, ( N( ; qiri privil~gic Lit coopc- cette conitradiction apparentc, les deux 
rationi avcc d'atrcs organisations. C'cst parties conisid~rent qpi ltenr cooperation 
ialisi q ii' Ic Pr (graanroe aIpir eic-rcnfloo i eti inati~rc de r-cchcirciie-dh ,lve io eet
 
1)0111 tris antics a rie.constitut, 
 uii nodlec it snivve. En eflet,

Lc C PEA ct (ARE/'t lilopic oil elie permet ;' chacnnre d'eiles de tiver Ie 
(iticlpris dic ealiser colioirrttlCInct tIn] icilleur pawt possibJe des sommeis inves

il pvai el~rlt(c(iJp. ties, otivialit par ccactroictid voic de meillenres
 
min! dans Ic cadre thltqucl Ic C IPEA perspectives de dlevcioppvnmcnt a' long
 
s elIiii(c a' lourrri)olill i t Penil- ternie.
Ic 
(Irevilcril sciiiliqtrc ap~propri('s, ;' chiarge Cettc apjproclre Jpourr'aii ucitrilbue 
poirrCLXRE/Er hiopic ciapjporter les 'Iapianlir ies ciflit 5 quI sosr encii e 
bnmids rrcccssarr-cs iS Ia logistique et ;' li rechierchie, Iavtulgarisation vi le eVwe
l'itclat dei lcqriipcnwn. Les travaux loppemenclt. Elle s'adaptc to~tt ixiviiltilic
il-kelns convrent irotalillii: (I)Ia(luanti- vrenlt a' I'AfriqtreI (Ie I'Est, on i'absence 
liiatioii (des effcts dIc Lit coin jl)lcici Iit ioir X'ic icllc coopcraiion at preciscrnt 
pill. des liguIrriIrIrIscs (.1 dc Li (iispllti- fikvorisc La crcationl Wiln v'ide tcirnlolo
iiilitc (hair sirr Iv poids ant sevrage et giqire g~rirai err nilicn pastoral. A 
i'agc a Lit iattirin' des \'carx; (2) des litstar (li C PEA, lcs centres dc i
ciiles slir ies (lfllicrrires r(Iiconiiiccs par chericie devraicrit vcriorccri letirs liens 
Ics d1evenrs Ilorarn -fcc qtil coircerne lit avcc Ics ONG et Ics groirpenients riatio
gesiionl deis v'aix: (3) (des cssais d'6ra- nanx car h's lprol&lcrris aIresotdre soirt 
lilisseiicrt dci tiiires Ilourrage-res air tropi ardlis pouir qii ils pJ)issciri s'en sortir 
Irivealr des calipernents; (4I) des analyses toit scnls. 
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en place des cultures vivri~res ou fourrag~res, 
g~nralement pour la premiere fois. Cette 
mme tendance a 6t6 observe au Kenya, et 
dans le centre de la Sornalie plus de 14% de 
la superficie des parcours est d(sormais 
ernblav&e. L'agpiculture peut contribuer a 
acc61krer ia dt'gradation des sols lorsqu'elle 
est mal maitris6e, mais son d6veloppement 
devrait faciliter la vulgarisation de strat6gies 
aptes Aam,1iorer les productions vivri~res et 
fourrag :res. 

Une autre tendance observfe est l'in-
tensification de la commercialisation, parti-

culi~rement en Somalie et au Kenya, oci une 
part croissante de la population migre vers 
les zones de marches. Cette tendance, conju
gu6c a une ddmographie galopante - on 
estirac qu'il lui faudrait moins de 20 ans pour 
rendre caducs tous les g ins possiblesdepro
ductivit- signifie quc l'avenir de nombreuses 
families pastorales passe par la diversifica
tion des activit6s au sein d'une rfgion, ou par 
la recherche d'emplois ailleurs. Le devenir 
dcs socid6ts pastorales est done i6 Al'ouver
ture vers d'autres activit6s et it la valorisation 
des -essources existantes. 
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Le Programme des parcours k nyens 

.
 dans les regions Ics plus favorables, A4,3 ha/ 
UBT dans les parties plus ardes du sud de la 
zone. 

l'ann'e 1985 a 6,consacrec au traite
" ', If' "1 rment et ii I'analyse des donli es collect&s 

pendant les quatrc ann6es precedcntcs. Les 
P.2; ,. resultats de cette etude sont prdsentds ci

dessous. 

,, *~'~ 1a'vteurs d6terminant les strategies 
des producteurs 

t, ..1. ,4 L'cinplacenient g6ographiq ie et la ri
chesse de l'1eveur sont les deux plus imupor" . .
 tants facteurs dcterminant les modalites de" ',U .J '..:"./ ":- "."- la production en cc qui concerne le pacage,-. '* 

N ."abreuvemenit, les pl61vcnents de lait ains; 

Introuction 


Au Kenya, le C IPI'A inne ses recherches 
stir les systiinics ipastoraux en pays Masai. 
Le Programme des parcours k6nyeiis s'est 
cfforc6 dc icaliser tine cttidu descriptive 
fiuille duisyst-Ine de production Masaf 
dans Iv but de cerller Ics relations cfitisales 
u licitii Collposalites, d'idcitifier lesses 

obslacIes ;il dvwIopp)elnlnlt deita producti-
vite aiiiniale, t de (ticnctvolr ct e ster (hIs 
intervenitions approprics. 

,Entre 1981 ct 1984, Ic Progratiinvae litr 
p'is till(' tiiltInuhtidiscipliniairc di s.'Strili 
de pro(ihctilin aniialc (It's2 fasal'sir tillIcr-
ritoir. tc ) kill. (Ctic zoll d'cn-qdlvlqi 1()) 
iutke itiljt(' trois ranlches collhctifk, avec unie 

population (' eiviron 35M(x) l)cirsonives r.particst
Une UBT (unil6de bthail tail :126 in cmiages. Soii chelptcl con pic 53 000ropical ) (trrcin(I a iin 
animal dcesonde bovins ct 291WO petits ruiniiants. I.es disponi-
de 250 kg vifs. bilit6s fourragrs varicit de 1,7 ha/UBT' 

que les ventes et echiaiiges de b6tail. Avec 
une pluvioitnrie anniuelle in-veinie de 500 
A.700 in,Ilapartic fiord de la zoneCd6tude 
est inieux u'rrosc q luc ha pattie sud (300
'.0 m1), o6 les saisons si-chcs sont plus lonlgiles 
et hes s6cheresses plis frquiCitcs. I)e Ce fait, 
Is MIasai diinot(r sont plus sedentarises et 
vont chivirclici mins loin liapiltire que cex 
du sil, qui divisc'nt hlurs rolilpeaux et 
livoicit heurs allililaux s(CS trallshlrniier 

sountiit ti-cs loin. L.'s Nlasaf (iiu ord ont 
aicres A des rnarc'los qlli I('uir I)(tinttrltni tide 
vcli(lre plis flicileiinie Iir l)(iail, (citpaiti
culier lcs ptits ruiinants, ct d('se procurer 
dvnr6es alirnienitaircs et roduits v'6t6ri-

Ilsaplairii('ll an 
'lhniqutic( des Kaputii, plus expose aux 
iiflincvs vxtlricvires (qiu Its Kisoiigo du 
slid; c's (lrnivrs lntcolScrve tiii lliod( de 
vitpastiralc )1lus traldidoinnil, llorenalit d. 
pluIs grands canin l e t collaborant plus 

listirts, il Solls-groupe 

)nitns 

6troiteinent pour le gardiennage et lc troc 
d'anirnaux. 

35 



La richesse des 61eveurs, mesun3e par le 
nombre de t~tes de b6tail d6Cltenus par 
personne, varie coIisid6rablemcnt. Les m-
nages riches possedent 8 't10 fbis plus 
de bovins et 5 Ibis plus de petits ruminants 
que h's moins nantis. ILes ftimilhes pauvres 
6lkven t plus d'ovins et de caprins fie de 
bov;ns, A l'inverse des falmilIes mieuX pour-
rues. Les eftectilfs moyens par menage Sont 
de 132 ± 151 bovins, ct de 63 ± 67 petits 
ruminants. 

Productivit des parcours 

lEn raison de I'extr .me variabilit6 plu-
viom6trique ol)semve pendant la periode 

de l'6tude, les fluctuations saisoinicres et 

annuelles du disponible tourrager et les dif-

firences notees entre les secteurs nord et sud 

ont ete tre's rnarquiees. Les bolilles aiiiices, la 

biornasse herhacc conisolllniable cx cede 

2 tonies de MS par ha par mois pendant 

6 mois et la ration ingeree contient ge+n6rale
ment plus de 7% de PT (pottines brutes) et 

plus de 50% d'energie digestible perdant
 
7 mois. En amie d61icitaire, lit biomuasse 

consoiin able ne dipasse I tonne de MS par 

ha par mois que pendalnt 2 niols. Le suirpiltu-

rage provocue I'cpuisement rapide des her-

biges de bonne qualitCK Entre 1981 ct 1984, 

ics productions saisonnires out g6it6rale-

ment t, comprises entre ces ieux extremes, 

les deux ranches du nord blineficiant de 
meilleures conditions que celii (li slid. Eln 
septeilre 1983, mois Iv )lus sec de tout lta 

pi'riode conside-re, h's bovi us 0n1 pi
consoni rIIerdui furrage digestible aI 1t% 
cont nat .1,7% de '13. e)s carences en 
magn.sium ct ell cuivre ont t6 olbserv6cs, 
mais les teneurs de liration ein1), Ca, Na, K, 
Fe et Zn sont demeures aui-dessiis l scuil 
critique. 

La charge a t t res intigale stir Ic terri-
toire etuidie, variant de I A 35 lia/UBI et 
marquianIt 1ine lietie rgr's.ssiiil Ic long d'un 
gradient J)liviomltrique nord-sud. Les prini-
Cip;1es (ailses le ces variationls sout: (a) lIt 
distribution in,1Igah. dr La v6getatioi lice aux 

condlitions (hapliqulr. (b) la concntrutioi 
dies im'nages pris ds poinits d'eau lcrinu-
ieis et (c)ls droits d'itilisatio deIAtu-
rages re"scrves 'lcritaints fiunilhs. l.a 
pl:riod d(he I'tid.ia c(a-iici(ti on i1ivcau1 
mllaxiniull des etlfctif's do eiepiel, recoiisti-
tue Iroigrcssivem-nt apriiila schirsse mcur-
trii-re de 197.1-76. 

Productivit6 bovine 

Les troupeaux Masai soft caractgris6s 
par: (a) une niortalit6 basse chez les adultes 
(5%) Ct ICs veaux (II (%), (b) un taux de 
velage fai ble (58%), (c)tne croissanec pon
d6rale m6diocre (95kg eI an) et (d)ule pro
duction laitirue Liblle (260 kg de lait pr6levs 
par lactation). L'indice de productivit6 
obtenu en agr6geant ces valeu rs ne (1on11e 
que 64 kg de poids vif'de veau par vache par 
an ou 25 kg par 100 kg de poids vifde vache. 
Le niveau de productivit6 du systme pas
toral Masaif(Il)asse ainsi ceiui des Pcis 
transhu man dIII deha duiNiger (17 kg parIs 
100 kg de poids vii) mais n'atteint pas ceux 
obtenus dans des ranches commerciaux situ6s 
en "'anzanie (32 kg) et au Kenya (35 kg) 
dans des conditions climatiques comparables. 
C,(tte productivit6 flible est toutefois 
conlpense par tinc forte charge, sihien que 
hcs rendemcients ,'l'hectare sont satisfaisants. 

Productivit6 ovine/caps me 

La productivit6 des troupeaux de petits 
ruminants s'est av6r6e tr&s mdiocre, ne 
ddpassant pas 107 g d'agneau sevr par kg de 
biomasse ovine dans les troupeaux du nord, 
et n'atteignant parfois que 29 g (iechevreau 
sev6 par kilo de biomasse caprine dans ic 
slid. Ces mativaises periorannces sont attri
bIues A title f'condit6 trs taihle i25 A 70%) 
et a uric tr~s forte mortaH!i : ''an!et apres 
sevrage (20% et 35%). Les rendements par
ticuli~rencnt has oliserves ([tns Ie sud de la 
zone r6suteraient de li conjonction de la 
secieI'esse ct d'iie grave epid6mie de la 
maladie virah' de Nairobi chez les ovins. 

Les productions anirnales 

Les finalitf~s de l'61evage i)astoral Masai 
so,,t uIIIIItipleh.. Le b6tail assure pour une 
large part lu subsistanCe Cdes pasteurs, grace 
au lait et l ltviaiide coilsolnms et vendus 
toutc l'an ..Le produit des ventes periet 
l'tceter des denres alimentaires et dauitres 

bieiis. Ie tIro pc)rltet cl'accroitre les efltetifs 
dcstin( s A'ha reproduction, ai'elmuoucIh on 
ii la veiite. les anilmaux et hurs )roductions 
fIon eguuleiicit l'objet de pr~ts et de dons it 
ds a inison ibrieIesdie lltlmillh )lus
d6munis, et ces Clchanges i ernlettellt de 
maintenir et de dveloplper les lies sociaux. 
Le b6tail constitUie Cifil Unmoyen de th6
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saurisation, la richesse du proprietaire 
augmentant son prestige et son influence 
dans la corninunaut6 pastorale. 

On estime qu'entre 1981 et 1983, Its 
rendements moycns bruts du systZtme de 
production Masaf ont aVoisin6 3800 kg de 
lait et 7100 kg dc viandh par m6nage et par 
an. La valeur de lIaproduction nitte se situe 
aux alentours de 2715 dollars E.-U. par 
m6nage ct 270 dollars par personne. Expri-
mee en d'autres termes, elle atteint 7,4 dollars/ 
ha ou 19,9 dollars/UBT. La production 
nette des grands proprietaires (les plus 
riches) avoisine 5370 dollars par inenage ou 
370 par personne, tandis quL celle des ietits 
propritaires (les t)lus pauvres) n'attei' it que 
1290 dollars par ininagv ou 160 dollars par 
aersonnc. )Ctlis niveaix dce production ne 
s'appliquent toutefbis qti'i des ann~es relati
vernent favorables, relIes qtiLe celles de la 
periode dc l'6tude. La production nette du 
syst mne devient negative en periode de 
sccheresse en raison des pertes importantes 
que subit Iecheptcl. 

Globalenient, 27% de la production 
brute ont k6t consoinm6s au foyer, 28% ont 

6tvendus et 45% ont servi htaugmenter les 
effectifs. Cette repartition a en fait beaucoup 
vari6 d'un producteur fil'antre en fonction 
de la richesse. Clhz les pctits proprictaires, 
Itplus large part de la production annuelle 
brute est autoconsominmc (,120/o) et la part la 
plus ptite sert Sil'accroissement du troupeau 
(20%). iversement. les gros proprictaires 
consacrent le plus gros de leur production 
(56%) itliacapitalisation en bhtail, et 20% 
seulement aleur propre consommation. Les 
propri6taires de troupeaux moyens relar
tissent leur production en trois parts plus 
6gales, 31 % tant destin6s ,Ia vente, 30% . 
l'autoconsommation et 39% t Ia capitalisa
tion. 

Contraintes institutionnelles 

Aux contraintes du milieu stir la pro
ductivit6 de l'6levage 6voques plus haut 

Figure 6. Termes de I'6change chez lea Masaf, 1975-83. 
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viennent s'ajouter un certain nombre de 
contraintes institutionnelles qui contrib'xent 
A d6primer le niveau de vie des 6leveurs 
Masai. II s'agit essentiellement des prix i la 
production peu r6mun6rateurs, des difficuIlt6s 
de commercialisation du petit cheptel et des 
problbmes de gestion des ranches collectifs. 

Les termes de I'6change (oii pouvoir 
d'achat) des pasteurs Masai" marquent une 
regression depuis 1975; ils ont atteint leur 
niveau Ieplus ba,; (710%) en 1982 pour remon-
ter A 75% en 1983 (figure 6). Contre)16s par It, 
gouvernement, Ics cors de lia viande 1i'ont 
pas suivi ceux des autres biens de consom-
mation. Les pastcurs subissent ainsi une 
pression crois,,ante due Ah]a diminution du 
potentiel Gourrager titcc Al'expansion demo-
graphique, cxacerl)c par le maintien olficiel 
du prix de li viande A ti niveau IMas favori-
sant les consomiateurs urbains. Aucune 
amdtioration technologique ne pourrait 6galer 

l'am.liorafion substantielle du revenu des 
Masai qu'apporterait un r6tablissement de 
cours plus 6quitables. 

Le manque d'infrastructures commer
ciales constitue un obstacle A la vcnte des 
petits ruminants, et explique la proportion 
6levle de vieux m;^les castrls ct de fernelles 
infertiles observ6e dans les troupeaux 11oi
gn s d'un march& La creation et la promo
tion de d(lbouches pour les 6leveurs de petits 
ruminants permettraicnt de mieux rentabi
liser cette production. 

Les Masaf se sont real accoutumis aux 
ranches collectifs, forme nouvellc d'organi
sation sociale rdgie par des comitds de repr6
sentants 6Ius. Ce syst.ine, jugd trop ddrou
tant, 'a doic pas fonctionn de manibre 
satisfaisante; il est devenu une source de 
frustrations pour les Masai, qui s'eflbrcent A 
pr-sent d1'clater cette structure pour refor
mer des 6levages individuels. 
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Recherche centrale et services d'appui
 

Le groupe Trypanotoirance et productivit6 animale
 

j *~, ~ - / -cacit6 

Introduction 

S 

ixts icixite duii groilpi' Irynoto~ic-

collab.ration avcc d(s services nationaux, 
des piroducteurs privcs ct des organisations 
iteirnationlvhs. Cis dux domaincs d'acti-
vit(I's iTn liiuent chacul till important Volet
formationi 'tdotulncnitation. Aui cours dc la 
p6riode considt~r6c, Ic (Groupcnttravaill6 en 
collaborationl etroitc av'cc decs orgallisations 

oprhant alls HA pays afriiaiis. 
IIIoi jCt ti la ie'herche stir la trypano

tolerance colisiste 'td6\,lopper lcievage
clarts hes zoi ws "tts-ts6 delIAffiquc. Sat r6ali

sa tioli pasispr l'acquisition de connais-
Slsancs plus prciscs sur les mncanisnmes de lar6sistaincv gentique ct tic l resistance ac

qu i se , s t i r l s hi c t e ur s duim il ieu q ui i n fl ue i i t 
sur la vuliierabilit6 aux maladies et stir I'efli

des eistire,, de lutt"e actuellemnent uti
liis6e!;. L'apypiication optiniale des connais-
Sauces dispolibhes et des rcsulats les plus 
rclts tie li roitherice constitue tin autre 
rnoyv'n Wl'ittnhdre Cet objectif. ln ce qui 
concrine Ia reclivclic sir la productivite 
animale, clita pour but de collecter une 
infbrmation comparative stir les principaux 
gr -ps en Afi'i -cr,cos('aniniaux . A lt-op-(i( 

activilts dcvraient hlcilitcr la prise dc tl6ci
sions aipl)ropri(.es Cnip-rineitant d'identifier 
Ics gtliotypts qui Lou1t obstacle A hi produc
tion diis tiii systilllv tdlill. CeSt ainsi que 

rnce ct prodctivi alilalc sont axes siritid d iimultiples 

ies aslvCts biologi(juvs ct c loll]iqltl s e' la 

ipro(liitiit aniniiialt' t iiota nciit str lit 
trypncelloolhLaredlrclc sr c pa-a-try~aiiotoh(raince,.arilrh si :"prt 

lll.ti'r s'filei cSSi livillt (falls he 
catdre,('tn relsecutde .stest'oivramtiiiqu
cd (,111r(c l c i c c u r ilI A rq l 
de I'Oucst rtI'Afrique celitraic et, i titre 
secondairc, dins certaines zones tic'I'A\i'ique 
dc l'Est. Ias Iraaivax realises str l prducti-
vit alniniae couvreiit nlotaiiiiieit (I s etlid's 
comparatives sur les races, entrepriscs en 

questions qui li solt pos&s sur I'alalnation 

de certains genotypcs i tif'rents systemes 
d. productionl c[ ;' diverscs ZoneCs 6clo

gituis. 

R ech erche s tr la trypano to h~rance 

La question de la resistallnc gemietiqiie i 
la tryaliiosoniasc a t1e largenieiit couverte 
par ic (rounp. I1apparait claiiicnt (ue Ila 
trypanotolhraiceest unecaracteristiqucgene
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tique inne et que les races trypanotolcrantes CMte-d'Ivoire. En C6te-d'Ivoire les travaux 
telles que la N'Darna ct li Vest African entrer-, is s'elfctuent stir hs sites de Boundiali 
Shorthorn sont beaucoup plus productives ct de Tengrela. Ils portcelit notaiment stir 
qu'on ne le pensait. On sait 6galmecnt que des bovins et des oviins 61cevs dlans des situa
l'exprcssion de la trYpanotolrance varie eli ions villageoises caract6riscs par lhipr6
fonction du niilin. Ccarins niveaux d'CXpo- sence de G.morsltan s.ubuoritans, G.pa/palis
sition Ala realadie ct ucrtains fMewecrs lis A gambiensis et G. tac/hinoid'es. Les bovi us el 
l'environlinellt o11t pour eflet de rluire Ies question sont des N'I)unai ct dies Baotlic try
caract5risticl'ts dv resistance de !a lupart pariotolerants, des z6bts et des niis de 
des aniniaux; eni revanche, lexposition ihe- zebus vWlrierltiles Ala trypanIsonialsC. Quant 

Iahildie tciilA reloiiricure Alit Nalp-hi atix owiis, c sot tois des ljaWllonk trypa
itc c tlerance Ic laliil, litohcranits. 

Le Croupe a ins n place tin iriiporiant Nigrili. l0s tivallx cilecittis dans le sud du 
r6seau dc reclierceic co lvrait tout l'Afruoits Nig'i l amI 'S 'l 1es Caprins
tropical( ell %itc tietudicr hes IctcurSIryllsot aents steirs dsl dcux villages
complexes qui influiit stir lIttrypllctir- lirtlts.Le'tsll d auxlees villages, Fala,se 
rance clans diflfirenies zones A ilfivsaitio situie dals line Zone il iiveaui ce l'cx)osi
glossilaire. Unc ilniportallte seri dc dol[ielCs tiol fIa at niodr6 (G.i tse-ise %aric ue litibhl 
est en oirs dcecolict stir les prdo liinces dc itachinuid'A CI G.pa/pa/itc), at ors cjie l'Vlatre, 
certaincs races ct dc -iUsifletisses so llnises lBadckit, (st\'iritilcllclilt exempt dc tse-tse. 
AIdivers nivcaux d'exposition glossiai ' Gainbic/S6ini'gal. En (arlibic, des bovins
g6rfes (];ills difl'rllis syst nlcs vt typels M Ycploitatio ls. N'l)ia ' Mlhvc's dils des conditions de pro

pL .atio. da uction \illagcoisc cI sounis A difl,'Crcltsla critioi dic ce' icset'li sc'.jusiiet par niliu d'CXl)ilsititii glo. ii~lilc (C. in. sub

l'irnpossibilit d'-tuicivr is multiples as- mor itan ci (;.p. 4iam/iti n.vi) .it 'bjct i 'on 

lentre ic r li dc 
et unique statio di recherhlo. le ehoix des eluatiSli a iltriitoranac I cei 
pe etsdc t p dl s niie s e ih" i ti Ga.igi CiU i tio i jltl re!a arioi oenhr a iie e Uin al 

sites avet M& vlttie cinfhoitiom de cr- iliti-cl~rihcs porictit mi-stir liiilhiic 
tailescaristqtisct~ (tli Ilisv nb ('tlc]e notii(-ts( c riscs p~ortenlt nvill~ll stir l'iiiflUlllCe! 

taines caraic'risiijtlis cuii, iiiscs ensemble~I, des llicaux d'expolsitiol glossiriairc ct d'ali
ciiilriltict A irnir tiahleati glot, de I rnentation Sl lit productionlaitii e des ani
situation. I1s'agit notaninll i dv Closi- niatix. IV dlcnnarragVdt iravatix pi'TI5 ai 
tion ,glosillair,et dcli t race, de lai volollt(' S 16gal lie l cir 986 ollabi oraioaur eni (It nu 
des iiisti'tions oncer'lcs dc coop rer, de lIa 
cdisponibilit d'unc ili'istruttirv detbas,s lav IhCllntreinicrltioililrelirhstir 
appropriec et clii d6sir des organisriles dona- I A deslbarii esicaleratiW 
teurs de turiiir hes i'irds liccssaircs. II tvit logo. An logo, des )oViiiS N'l)arna ci \est 
et6 decidl s Iv 1l~part, cite, les clirclihurs Aliicaii Shorthlor finlit l'objctactuellenient 
travaitlait daiais los di'lriits sites clit Rseaiu i'Ftclldls en statiol (Centre dc reiherch ct 
sIbiraint lhinciic tormiiatioi ct utiliseraicnt cTlevagc d'Avcroillu) ct cnii milieu villagcois 
les niffnts l)irtocolcs ci hv lleln n1ntUuicl. (lills ine zone iii!est6e par G.tachinoidesct G. 
Les cilciiis conparativvs ileev(cs )otr pa/a/is. Au nlr li(ilpa's, dls liaregionl dc 
chacun des sites cii MStanr trypaimtol-anec Sokodc o6 l'oii rtrloive les ifliS csCSp-Cecs 
ai eois dc I'alllv 1985 Solitlsincs ; u dc ts6-ts6 inais a ile deisit6 blcitUll) plus 
tableau ii. 61c6c, des ovills I)jalhlllo ctdes caprins 

iiaiis ouesi-afiricaills solit 3galelliciil suivis. 
Les sites dA Rseau Zaire. lcs 6tudcs in6es clals cc pays s'cfiectuent siir des hoviiis N'I)alia lcv~s dlls 
Gabon. Lcs travalix citirepris aill(boll dcux grandcs cntreprises dc ranltciig coin
s'cffitucnt ati Ralnch dc l'()flicc gabOnliais inircial ct daiis Ivcadre d'uii prograinic de 
l';aiiorlionit dc rdproductio dc viaridc plitdltctiol villagcoisc. An ranch dc Kolo,lc 

(OAPRIOV()\) stir ds bovins N'I ):.,ria, Ngiu i eiitiI'cxpositiol a tr 'sI" G.pu/pa/is esi 
ct iniitis sotunis 'Aiill rc'iS ive'ii.K c'cxpit- hiible aluirs dllaii l' raiici dt MisliAc, oii I'on 
sition glossi iiairi ( (;/o.sina pa/pado, G. labani- retrtuvc '. pa/pa/i ci G. taban~fi)onis, if est 
fnnis ct G. rushia). (Cs aniniaux s0tli protllgo. tl'rs Ics Inilicii vi!llgcoisclcv6. travaux ill 

piir Ics trypainocidcs ct par diillircnts trait'- olit onc ,cIa diolfa. 
mcii irslorl)hylictiucs. 
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Tableau 11. Comparalsons pour lesquelles des donn6es ont 6t6 relevdos Achaque site ou groupe do 

sites du r6seau Trypanotolrance. 

Pays Comparaisons 	 Observations sur les comparaisons 

Zaifre Systeme de gestion Village et ranch
(3sites) 	 Niveau d'exposition En ranching


Gestion/type N'Dama 
 Troupeaux d'animaux de selection et de reproduction 6lev6s 
Genotype individuel en ranching
Etat physiologique
Age 

Gabon Niveau d'.xposition
(2 sites) 	 Race N'Dama, Nguni et Nguni x N'Dama 6lev0,s en ranching

Prophylaxie 
G6notype individuel 
Etat physiologique
 
Age
 

Togo Systeme de gestion Village et station 
(2sites) 	 Race N'Dama, bovins de race locale et metis
 

Especes animales Ovins, bovins et caprins

G6notype individuel En station
 

C6te-d'lvoire Niveau d'exposition
(2sites) 	 Espece Bovins et ovins en conditions villageoises


Race N'dama, Baoul6 et metis zebus
 
Eta[ physiologique
 
Age
 

Nigeria Niveau d'exposition Ovins et caprins en conditions villageolses

(2sites, Espece
 
achev6es)
 

Gambie Niveau d'exploitation Conditions villageoises, bovins N'Dama, possibilit6

(3sites) Niveau nutritionnel d'dvaluation du lait
 

Genotype individuel
 

Senegal Demarrage des travaux pr6vu pour 1986
 
(1site)
 

Kenya Prophylaxie Bovins zebus en conditions villageoises

(1site) Etat pihysiologique
 

Age
 

Tanzanie Especes Ovins et caprins en conditions villageoises

(2sites, Prophylaxie Productivit6 bovine en ranching

1achevee) Autres interventions sanitaires
 

Etal physiologique 
Age
 

Ethiopie Niveau d'exposition Conditions villageoises, bovins zebus, possibilit6 d'6valuation(1site) de la force de traction 

Afrique 	 de I'Est. l)ans IC sud-ouest de Runion technique du RseauI'Ehipi, eszCI)us CIC\'Cs CnE ilieu~villa
.tliopie, des liSf
1 "I'F z~bils 61(wau etl(J ll iflla U nc ilnportante r6union regroupaint les 

geis lont I Olti't d6aut~sdn itrents in(Ii t ion exiW liat ions glss diall' principaux chcrchlcurs d R6seiau a 6t6 orgarentes conditions d'exposition glossinair. n isNe aINairobi en no Inbrec/dccIibre 1985.Au Keinya, des program nlncs chiiniopro)Iy- Les CxposCs pr6scn t6s par les rcpr6sentitnts 
ltetiqjii stbiit I'obh ct ( issais Sir des (Itsdes ditlt rclsitS sies olt perm is d e dierire hcs 
z6bus (1'Aiiiue d(e I Est isstis de troipeaui x iitlivit6s ilntrepriss It d ctiorntilir des o)I)scrvillatgiois. I',n I'rivaitx (itr¢1(5lzinc

villageos.fh1-i 	 Tarizaiitilel Iiitpris s'fleictue 	
l ci v0tio1s stir Is rcsultats pr1ililitires. lespust -e'ssetilh'mclt sur des (Wias ltii('s s C't lose taiIhessis.S d tijlerentsfo c (1 Iilj . des ed prn}l r rt p 

t d s ctaprins Ih'vCs cin lmiliti villigeois grammes avaient ainsi t6 niises nitreliefet 
dans dillcrenites conditions l'expositioll des suggestions fbrmul6ces stir les theimes 
gloissiliaircI i itra etNewala. n6cessitant des travaux plus approfbndis. 
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L'objectif primordial des sfances de 
travail Consistait Aiutiliser les rsultats des 
analyses preliminaires eeli-ctunes tols les 
mois sur chaquc Site ainsi (11C les connais-
sance-s des chercheurs stir les diverses situa-
tions, pour traiter de manirc alppropriec des 
s6ries de dol6ces recucillies lt iniiliinlm 
sur deux ans an 31 tieeeirbre 1985. ILes r6sul-
tats fturnis par les analyses mi'nsnclIs 
devraient p)ermctire la cooparaisoii des 
doni6cs sUr LI salte et lI pt iriormauce d'ai-
maux g~r6s dans le 'adre dc zonies 6colo-
giques et de syst -mcs c';ratetrises par dilI3-
rents niveax d'exposition glossinaire. )'ores 
et djA l)lusicurs rela tiois olint 6t6 Iliiscs etn 
eviolene par les analyses. !1s'agit liotaill-
inivnt de celles 

* 	 Itplhviiximetri, ct li (heisiite relative 
des populations de tse-ts6; 

a 	 l'expo)sitiol ,I la ts-ts (deiisitt" rcla-
tive x I;,lix Willf.cti, ,ipar les trypa-
nisoiics) 't lliididlle la trypa-lt 
niosolniase ch'z les ;iliaiix; 

* 	 I'incideleice ..': la tryil)aniisoias et 
les niveaux de l'h '|aatocrihe; 


0 	 I'incideice de; 1: tfryl)aiiosoniase et Iv 
syst-iole dlc ,estioii; 

• 1'incidence deltl trypanosomiase et 
les especes a nilalcs; 

* 	 l'incidenie de litivI)alosoiliase ct lt 
race bovine; 

* 	 l'incideni e de littrypalosonliase ct 
l'itilisatilo de iil tlicanivits trv)a-
nocides; 

* 	 I'itilisation le d Ii;iiielts tryl)a-
nocides 'th's gaiiis polirauix, 

La figurc 7 mintr Ic'itolcsse (les liens 
qui existent eltrc l'exl)sititln Alats-ts (ex-
prim6e par Ic produilt de li densit6 relative et 
du taux (i'inietilon) et I'incidence de li try-
panosomiase pour le raneh de Mushie, ail 
Za'ire. la rt'grission liniuire r6v'c til 
accroissenieiit significatif (2,3%) de l'inci-
dence de li 	 ei Ioistry)alloso)iiias(a cha(-ii 
que llxpositio i't la tsi-ts( ,taiglntnt dI 
100 tinits. 

"lliiijoirs pourIle iiiem raii'h, li figurc 8 
doiie till exil)h.de la rehtioni entre hes II-
veaux die I'ihiiilitocrit l'ili'iliu i ltl tr','-

als1miase. La r.ig'e'ssioi limiii(' nlolitrC 
till ac'roisselliit haiteiiiiiit sigliiatif dc 
I,13'Y/ de I'ii'ildciicidu"ia t'31iaioso miisi 
pour i(aqic baisse dieI Y dcI i'h iatiawritc. 

Le tabeau 12 doi til lxe i lc de lit 
relhtion eitre les laes bovines it ccrtains 
paranitr's de sant, pouur L6k3di Sud, at 

Gabon. Ces r6sultats pr61iminaires et qui 
concernent tous des bovins 6lev s sans pro
tection chitnioprophylactique, rdv lent des 
dilirences significatives entre les races. Les 
Vdeurs moVniies dC 'hematocrite 6taient 
de 34,0% pour les vaches N'Dania, de 2 9 ,3 % 
pour los NgtIni et de 32,2"'o pour les croise
ments de ces deux races. Les difIh'r(-nces rela
tives an ta ix d'infe tion glossinaire suivaient 
lit tmcidance, , 7 %mr(i avec des niveaux de 8
 

pour les vatlies N'l)ama, de 28,3% pour les
 
Ngunii ct dc N%,1 potr les tu6tisses. Le
 
iombre de traiternents curatiis ai Bcr6nil
 
requis par vache et par an pett trC titilis6
 
(toiii indicateur (Iit niveau de tol6rance i
 
li tryi)aiosouilase. II Illait Citimoyenne
 
0ntre:0,5 traitieIneIt par VachC ct pill an pour les
 
N'l)ama, 2,3 traiteients pour les m6tisses,
 
et 4,2 traiteme'nts pour Ics Nguni. Les taux
 
1ilicYIs dC liaiortalit6 alleClio pour les
 
N')ama, les jn'tis et les Ngtni ati eours des
 
31 111ois (11': dilr.s l'o)bserationl .taient res
pectivcme~nt lc 2, , 3,2 et 16,7/.
 

Acliviles du Iseau 

I )aiis le cadre de I'cltude des aspects g~n6
tiqtLis de la tirypanot olrat ice, on essaic d'a
blir des correlations entre litmre et sa pro
giliture, et parliis entre litprogeniture et le
 
giniteur, das chacun des sites dii R6sean.
 

lorsque des donnees suffisantes auront 6
 
rectiillies, des prograrllnes de s61ection
 
bas6s sur les m6thodes classiques de g6n6
tiqllie qIantitative seront utilises. Des tech
niques pratiques, confornies aiix I)rolOcoles
 
regissalt les aetivit6s aetiuelles du Rseau et
 
I)ermettant ('estimer aSsez vite l'Iiritabi
lit6 et les corretations g6ntliqUCs entre cer
taines des l)rincipales caracteristiqtes des
 
aninlaux, ot 6te mises anlupoiult.
 

UilC tuidt )ilt( dIe uiti'itioli 6Cle
h sirUniideux ans SiMuhaka (Kenya) est 
utilise l)our estiner lit(ltiantit6 et Ia (l1ualit6 
(dIti I(Jirrage dlis)oniblc pendant Iaiiliee pour 
tili certaiii lollilrc die troupealix ger6s de 
miani re diflhrcite. L'alialyse tie ces doiln6es 
dcevrait permtti(c iiarini1iorc l'intcrprkta
tio I)iholgi(jie des ixistlitats statistiques 

( ihtiiis a NLuhaka Li iaiis d'autres sites du 
Rescai ci (I'idelntifier des iitervt'itions nutri
tio h'ills iligzils di'trc evaluies. 

l)cs tryplanocides oit etC utilises poir 
prot6gcr des animaux 6lcvs en raiching a 
M kwaja (Tanzanie) et A OGAIROV 
(Gabon), et en milieu vilageois A Muhaka 
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Le CIPEA en Afrique
 
De par son kendue rnin, le rmandat du C IPEA senible rcver de la gageure. En effet, qu'est-il demandC au Centre? 

Tout simplement de couvrir avec les niodestcs ressources que sont Ics,iennes, une r6gion aussi vaste et aussi diverse que 
I'Afrique subsaharienne. 

Pour r6pondre Acc d6fi, le CI PEA a imagin6 une solution oripinal-: cooperer avcc les instituts nationaux de recherche 
par lcbiais de programmes conuntins, dc r6seaux de rccherchc, d'ac~ivitcs d'appui et de projets, y compris le microfichage 
de documents scientiliqucs ir&dits. 

Cette approche lui permet aujourd'hui de couvrir 38 des pays de I'Afrique subsaharienne, et de contribuer ainsi A 
l'amdlioration de la production alimentaire du continent. 

S
C J
 

j0 

[ Analyse do donn~ostjlmcoih
 ,.1 


00 
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IDEAS - un progiciel d'enregistrement des performances 
animales con u pour micro-ordinateurs 

Qu'cst-ce-que IDEAS? 

IDEAS est un progiciel con u par le CIPEA pour 

l'enregistrement des peribrmances animales sur micro-

ordinateur. 


Pourquoi IDEAS? 

Une bonne partie de l'infornation rassemblke sur la 
production animale en Afrique demeure inutilisfe. Deux 
raisons se trouvent Ala base de cette situation: a) l'absence f 
d'un systerme appropri6 de collecte et d'analyse de donn6es 
au 	niveau des programmes nationaux dc recherche, ct b) 
l'abscnce de grands ordinateurs au nivcau des mnmes ser-
vices. I1s'ajoutC i cela que 'enregistrement syst~natique 
des (loilnees est un phiciomne prCsquC inconnu en 
Afrique, cC qui a pour iffet d'augmenter et de conipliquer
le travail (l'aiialyse.

Ce qu'il faut par conslyuent, c'est doter h's vr-
grammes nationaux d'uo systime pcrmettant deC traiter 

grninm e
diatmcnu 'imatn asscmp b ie de ari Mdiateuent 'information raseniblce au lieu de a 

Cisestccotier i a eA srLa
Cevst dice t pcratisst i asad'enregistreeEAinpasseriene 

revue les (livers systemes d'enregistremen t informatique 
des performances animales disponibles stir le march6 
mondial. Ces derniers presentaient deux types ('inconv-
nients: a) ils ne s'adaptent qu'aux grands ordinateurs qui 
sont bien entendu trop chers pour les programmes afri-
cains de recherche; et b) ils tie s'int6ressent qu'A certains 
aspects de la production zootechnique, tels cque la produc-
tion laiti re. )evant cette situation, le Centre a dcid de 
mettre au point son propre programme d'enregistrenent 
et d'analyse des performances du b6tail en Afriquc. 

A quoi sert IDEAS? 

Le systime mis au point par le CIPEA permet d'int& 
grer l'enregistrement et t'analyse des aspects biologiques 
de la production animale. II est facile Autiliser et adapt6 A 
plusieurs espbces animales. Enfin, il pett tre instalk6 sur 
tin micro-ordinateur de prix trbs abordable. 

Commenc6 vers la fin de 1984, le travail de mise au 
point d'IDEAS (ILCA )ata Entry and Evaluation Sys-
tem) s'est achcv6 enjuillet 1985. 

II)EAS l)eut notamment ktrc utilisl pour: 
* 	Enregistrer des donnies sur les bovins, les ovins, 

les caprins, les camdlidfs, Ics 6quins et les asiniens; 

Systbme de collectcc t d'aiialyse de donn~es du CIPEA. 
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* 	Enregistrer les principales caracteristiques des 
performances animales, c'est-a-dire la reproduc
tion, la viabilit6, la croissance, le lait, la laine et la 
traction, et les diverscs combinaisons entre ces 
paramitres; 

0 Effectuer sur micro-ordinateur le travail d'analyse 
requis pour la gestion du troupean; 

q Fournir des tichiers normalisfs de bases de don
n6es en vue de compa tisons rgionales et natio
nales; 
Enregistrer l'information relative au climat, a la 
nutrition et a la gestion en vue de Pinterprttation 
biologique des statistiques disponibles; et 

* 	Fournir un accs imm diat a l'information sur les 
divers animaux dlu troupeau. 

Comment fonctionne IDEAS? 

Le progiciel s'appuie sur dix bases de donndes qui
fournissent des renseignements sur le climat, le troupeau
et ses 6k6mcnts, la reproduction, le poids, la production laitibre et lainibre, la traction, la sant6et la nutrition. 

manipulation de ces caract6ristiques s'effectbe Al'aide du langage moderne de programmation des base, de 
dBSuone 2lP
 

donn~esdBASE III
 

Simplidtddu systme 

Le modus operandi du programme est trbs simple: 
l'cran de l'ordinateur affiche une s6rie de messages guide
op6rateur pour permettre a I'usager d'effectuer t'op6ration 
d~sir6e. Le premier pas consiste a entrer l'information 
dans la base de donndes relative aux caract ristiques du 
troupeau (site et espicc). Cctte op6ration ouvre automati

quement l'acces aux neufautres bases de donndes, reli~es 
les unes aux autres en fonction du site et de l'espce. 

Certaines entr6es sont obligatoires, d'autres faculta
tives. En effet, pour utiliser la base "individu" regroupant 
les donnees se rapportant au profil sp6cifique de chaque 
animal, il es' indispensable d'entrer l'identification de 
l'animal, alors que l'enregistrement des autres donnfes 
(par exemple, facilit6 de la naissance de l'animal) qui sont 
parfois inconnues, n'est pas nessaire. Ati e avantage du 
systimc: des zones "observations" ont t6 pr vues pour 
compl6ter les renseignements figurant dans les bases de 
donnoes, permettant i l'usager d'entrer des informations 
suppl6mentaires prcsentant i ses yeux un certain intrt. 
Ces zones "observations" sont accessibles Avolont6. 

2 dBASE III est une marque dfposic de Ashton-Tate. 



Le raccordement des diffrentes bases du syst~me 
permet d'actualiser plusieurs d'entre elles Ala fois, cc qui
rfduit les risque- d'omissions par oubli. En effet, l'entr6e 
d'une naissance clans la base de donn6es "reproduction" 
ouvre automatiquement un fichier pour le petit dans la 
base "individu". Un message guide-opfrateurdemandant 
des renseignements supplkmentaires (le poids lIanais-
sance de lIamre par exemple) apparait sur l'cran. L'in-
formation ainsi obtenue permet d'actualiser la base de 
donnes "poids" relative a chacun des deux animaux. Le 
systnime pr6voit 6,galenent une s6rie de contr6les internes 
destines a verifier 1'exactitude de I informat jn entre et sa 
compatibilit6 avec les valeurs att,'ndues. 

IDEAS fournit des renseignements suffisanmnent 
prdcis pour permettre la gestion 6clairde du troupeau, la 
comparaison des races animales, ladoption de strategies
d'alimentation, etc. Le travail d'analyse s'eflectue au 
moyen ('un programme type des moindres carr6s cou-
vrant jusqu', neuf caract6ristiques de base. Le pro-
gramme permet egalement de calculer certains para-
metres itdes periodes strategiques d'un cycle du processus
de production et d'eflectuer des analyses sur: 

- 'tge AlIapremiere parturition 
- les caracteristiques de la premibre parit6 ('age ii la 

premiere parturition et le taux de conception) 
- l'intervalle entre les parturitions ou liataille de la 

portce 

- le poids au sevrage 
- la survie au sevrage 
- le poids .Aun ige quelconque apr~s le sevrage 
- la survie i tin age quelconque aprs le sevrage 
- Ia croissance pour I'importe quelle p6riode donn6c 
- la production laiti~re, y compris la qaantit6 de lait 

fournie an cours de la lactation, la longueur de la 
lactation, le taux butyreux, Ia teneur en l)rot6ines et 
en extraits sees d6graiss6s; et 

- Ia productivit6 de lIarnre, y compris le poids 
annuel des petits au sevrage, le poids de la produc
tion annuelle de lait ,eu une combinaison quel-
conque de ces deux parametres. 

Flexibilit du syst~me 

Aux fins de l'analyse ties perfbrtnances, on petit uti
liser soit un num6ro d'identification, soit la date de nais
sance de I'animal, soit l'identit, de son gdnitcur, etc. 

Apr~s l'identification du groupe d'animaux et des 
caract6ristiques A analyser, le programme balaie les 
diverses bases de donnfes A la recherche des renseigne
ments requis, qui sont alors manipulds pour s'assurer que
leur nombre est appropri6 dans chaoue sous-classe, puis 
pass6s an programme des moindres carrds aux fins du 
calcul des constantes des moindres carr6s, et A celui des 
morennes et des degr s cle signification. On proc~de en
suite ilux ajustements des :noindres carr~s, A l'actualisa
tion des bases de donn6es et au calcul des indices, et Ala 
dftermination des classements. Les r~sultats peuvent en
suite tre pr6sentfs aux fins d'utilisation dans le processus 
de prise de d 3cision. 

Quel est l'int~rk du systme?
 

IDEAS fournit un moyen rapide et commode de 
comparer les performances de diff6rentes races animales et 
la valcur de diverses strategies d'alimentation ou de s~lec
tion. I1met entre les mains des responsables l'information 
ncessaire pour assurer une gestion ad6quate du troupeau.
En outre, ses fichiers de donndes normalis6es permetteat
d'effectuer sans problmes des comparaisons sur les per
formances du bftail national. Ajoutons pour conclure que
l'imprim6 des statistiques fourni par IDEAS est toujours 
adapt6 aux besoins de l'utilisateur. 

les caract6ristiques de flexibilit6 d'IDEAS permettent
dfsormais d'enregistrer avec un scul progiciel les donn6es 
relatives aux bovins, aux ovins et aux caprins alors que le 
syst~me de v6rification crois&e intdgr dans le programme
61imine tout risque de confusion entre les bases de donn~es 
ou les especes animales pertinentes. 

IDEAS se distingue 6galcment des autres progiciels 
par le fait qu'il fonctionne sur un mat6riel peu cofteux 
(moins de 10 000 dollars). 

Assistance du CIPEA
 

Le CIPEA envisage de fournir son progiciel aux pro
jets nationaux de d6veloppement de l'61evage en Afrique et 
de former leurs agents Ason utilisation. 

IDEAS sera install6 dans plusicurs pays africains en 
1986. 
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Le CIPEA au Mali
 
Les 6tudes multidisciplinaires entrepri-es par le CI PEA/Mali sur les syst~mes d'6levage des zones aride et semi-aride 

visent h accroitre les disponibles fourragers et Ajuguler les maladies responsables des fortes mortalites observ es chez les 
jeunes, en particulier les veaux, les agneaux et les chevreaux. L'application de ia tel6dftection a l'inventaire et au suivi de 
la v~g~tation des parcours naturels, et le d~veloppement des cultures fourragres et agroforesti res figurent 6galement 
parmi les grands axes de recherche suivis par le Programme. 

I I I 1 1 

80 40 _ 240 

-200 

Banombo, A Niono A * Gourma-Rharous 1 
Bnm *ADo Ionguebougou A* sl Gossi 60 

o.odno iassa A 

I I I 

120 40 00 40 

I Administration centrale, bureaux pnncipaux. ; Site d'installation des "essais villageols".
 

E3 Administration secondaire, bureaux pnncipaux. (3) Collaboration avec des structures nationales de recherche.
 
1 Bases avanc6es, bureaux sommaires. -k Collaboration avec des institutions nationales, op6rations de d6veloppement.
 
0 Lieux d'oxp6rimentations ou d'enquOtes. ,ss Zones de survols ariens.
 
0 Sites d'exp6rmentation en 6cologie. , Programme d'embouche paysanne.
 
* Sites d'exp6rimenlation en sant6-nutrtion animale. 
A Sites d'expdrimentation en agronomie. 
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Figure 7. Exposition aux glossines et Incidence do Iatrypanosomlase chez les bovins, ranch do Mushle 
(ZaTre). 

300- Exposition aux glossines = 

densit6 relative x 
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(Kenya) etiA Mtwara (Tanzanic). L'analyse 
6cononique des resutats oblteris permettra 
de d6montrer I'int6rt de cette strat6gie. 

CCrtaines mesures de lutte contrc la ts6-
ts6 seront t,.V;f.es ([IenCt-d'Ivoir t au 
Gabon en 1986. Ic Cm-it6 scietfiiique inter-
national de rechcrclics et de lutte contre Ia 
trypanosomiase de I Organisation de I'unit 1 
afi'icaine-considlrpc tiI'utifisation "igrandc 
cichelle tie pii-ges, d( crans et atitres attractits 
qui s'observe autjourd'hui ajoute unc nou-
vele di mension aux ophrations dv Ittte an ti-
Alossinaire. Uie interveri, ion de ce type sera 
ianc~e en C(^tc-d'Ivoire cn 1986, dans un 
milieu villageois o6 des donnics compara-
tives stir ]a sant6 et la productivit , aninlaic's 
sont enregistrees depuis plusicurs ann6es. 

Incidence de la trypanosomiase (%) 20 

10 

15 

J S _d 0 M MA F A J" 

1985 

De nouvelles formules de d6parasitage adap
t6es , la lutte contre la B6-ts6 seront test6es 
au Gabon en 1986. 

Ce qu'il faut maintenant, cc sont des 
analyses globales pour 6valuer les diverses 
caract,6ristiq ties conside6rees dans les ana
lyses mensuellcs, de tn.mnc que les perfbr
mances reproductives du b6tail, sa viabilit6 
tI sa production laiticre. Les principaux fac
teurs rgissant Is performances et la sant6 
animales scront examines pour chaque sitt-, 
A I'aide de rnod~es permttan d'obtenir les 
estimations les plus prccises le ces para
mbtrcs. Les indices dv productivit6 seront 
ensuite calculhs par l'uti isation conjugufe 
des donn6es sur la reproduction, la viabilit.6 
et la croissance (et la production laitire, Ic 

-15 
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Figure 8. 	Nlveau moyan de I'h6matocrite et Incidence de Ia trypanosomlase chez des vache at des 
veaux N'Dama, ranch do Mushle (Zal're). 
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Note. On ne dipose pas de mesures de I'h~matocrite pour le mois de septembre. 

cas 6chhnt), et corr616s Al'tat sanitaire des Productivite animale 
animaux mesurti par I'incidencc de litrypa- I)ans les zones exemptes de ts6-ts6, les 
nosorniase ct par 'h6matocrite. problkines de nutrition et de ,ant6 qui se 

l'?itudc des rcsultats par zone colo- posent sont tels que I'utilisation des races 
gique,niveau d'cxposition glossinaire ct sys- bovines traditionnelles Bos indirus se justifie 
teme de gestion plcrincttra de d(terininer lcs g~nmralcmcnt. 'loutcfois, on essaic actuclle
priorit6s futures (lIReseau nt naticrc (c ment de s'appuycr davantage sur la s6lection
rechcrchc-deve'lop lrcssourtcs re- acroPitreme Ie~,t pour la productionl de lait et de 
quises (-i vue c lia raise (.11ovrc (I'exp"- viandc dn htail africain. Quclque modeste 
riences sur Ic terrain seront aflctees comme qu'il soit, laccroissentit de lia production 
il sc doit dans Iv'ourant d(n &l'xii-nc pourrait se tradnire p~ar tUne am61ioration 
semiestre de 1986, p6riod, i Iiaue'lh h's substantielle de l'elicacit6dc 1'6nergic uti
rusu hats des analyses globales scrori I dispo- lis6c. C'est Cette conviction profonde qui
nibles. sous-tend les efforts d'amdlioration de B. 
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Sat)s; OW(illr )i.S.', 

dt'l:tAi ldt'd i_/"/C 'it' r*c)('"rlit'tlit'l 

ilev'at''. Madrid. 1).271) 
S292. 

Tableau 12. Moyennas des param~tres de la sant6 chez des vaches de races diff6rentes 6leves sansprotection chimloprophylactique 1 L6k6dl Sud (Gabon), d6cembre 1982 Ajuln 1985. 

Taux Traitement 
Race dinfectionocrite d-IIma au Br6nil/ MortaliI6

glossinaire animal/annee annuelle(%) 

N'Dama 34,0 
Nguni 29,3 

N'Dama xNguni 32,2 

indicus par l'apport dc races inlportees B. 
faurus, Iovins dont Ics cauact'ristiqus addi-
tives soil! Iici, coli's en c qui ')nccruc la 
)r)ducti(,lt (v Llir ct dc vian(h'. 

L's as)cts tlioricucs de I'titilisatin 
de I'h('ttrosis, (II 1t'tissage et (es races 
hytridcs (Ct Afriqitc tt')icah' oit (lja (' 
lr its (dills (ertaites )utliittions t, Utit 
'triit* d rapp)orts sttr h's i.rforoBanccs d(es 

n 'is 0llt etaltl ell',t i blics. C(es travaux 
(' Illietx c(rletr I(s pIrfir-

inatll('s ds rates africaini's ct dc ItinS (')roi-
se'IintIs av(c (f's races illi)trtccs, ,t de 
lli(ux evafth('r hbor ldaptal)ilitc a certains 
milicux (' svst'nit le gistioi. );ans I'cn-
scmlde, Ics rcsultats obi cIius rl %"lent tiin 
parlh.titc adaptation cIs races it,(Iigiics aiux 
envirolitlvUciilts ocaulx. Ils illOttrent en 
)titre (tic I('s ainlior'ti)s (ti iUII Itncls (li 
(IOlenticl gt'tcitiqut, dI c's ract's it viii (Ic' 

l'accroisscnnt dc hIur plrodtuctivitt' nW 

petV('ltl se realiscr ftu'av(c uIi rC'uctioin ICs 
stress ntiiritioltnt(l, morbi(e ct cliiaitiqtc. 

)'hlPtrtat I'S etudes out -galerncit 
6t( rtalistes stir les croisements de bovins 

(%) (nombre) (%) 

8,7 0,5 2,9 
28,3 4,2 16,7 
19,1 2,3 3.2 

laitiers a l'Arsi Rural l)cveloprment Unit en 
Lthiopie; stir les metis N')ana et Sahiwal A 
Teko Livestock Station, ciSierra Leone; sur 
des bhvius amelior.s )3n"iciant d'une pro
lition chirliol)rOl)IiItctiq(i( en Tanzanie'; 
stirdes bovins dc race Z61 u(obraau Centre 
(IC' rcclicrci('hs zott('chni(tics dc Dahra, at 
S('1ntgal; stir d(es croiseltic'its (c I)ovins I 
viandc (lcvcs stir pituc(urs ati MaNopos Re

s('ar('h Station ai Zimbal)wc; ct stir ha pro
dltivit6 d(es ovins l)jahllonk6 ct d(s Ibovins 
Nl)'nia auU et((llde rechrehies zooteci
niques dc Kolda au S6ntgal. 

Entre 1979 ct 1985, 81 tudes ont t6 
publie.s ot present.es par le groupe Trypa
not(lhraticc et productivit animale il'occa
sion de reunions scientifiqucs. Six des 58 
auteurs de ces pub)lications appartenaicnt aU 
Groupe, six autrcs ;Icertaines 6quipes du 
CI PEA, 21 ii des organisn s internationaux 
op(6rant cn Afrique ou ailleurs et 25 'tdes ser
vices africains de recherche. Tous ces auteurs 
collaborent avec lc Groupe. 
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Le Groupe de recherche sur la nutrition
 

KZMQ 	 pi6ments alimentaires et notarnment sur 
I'utilisation intensive des sous-produits agri
coies ou des ibins de gramiii6es a-tx fins de la 
production laitie're on dc i'acc61eration de la 

t croissance des atiiaux. Les activit&s entrc
.!.Itt c, prises ont en palrticulier i)ort6 stir les tourteaux 

N 	 d'olcaginenx, sotis-produits agro-industriels 

frquiemnent u tilises conme suppl6ments A 
haute tencur prot6i(Iue. '1'rbs repr6sentatif 

zNde cette categorie de rdsidus, le tourteau dc 
norg (Guizotia abyssinica) qu'on tro)uve par
tout en Ethiopie, a 6 t utilise par le Groupe 
dans pitisicurs de ses etudes stir Ia stippI
mentation. 

La stu)plementation d'une ration A base 
de paille de teftrait6e iii'nr6ce et d'un foin de 
gi'amine/legumineuse par duitoUrteau de 
noug ('00et 1200 g rcspectivement) a permis 
d'obtenir tin accroissemen t significatif de Ia 

" production 	laitii-rr dc yachtes nidtisses (4) 

" 	 J)ains uic scconde experleiicc ,lfectudc avec 
u lie rafloui base d fbin de gramine Aifaible 
valeur ott tritive, l'adjonction q notidienne 
d'un kilo de melange mlasse/urde (10% 
d'ur&e) ou de 500 g de toiirteau dc noug avait 
permis d'accroitre la production de lait dans 

Introducton les reis proportions. Servis simultaniment 
aux animaux, ces supplinents avaicnt donn6 

Base all Siige du CIPEA, le _roupe de tine augmentation de 23% de la production 
recherche sur la nutrition opre ia partir laiti~re. 
d'Addis-Ablba ei dc la Station de I)ebre La Si)plCniiltatioli cjtiotidieinn d'une 
Zeit. Son laboratoire rfaise des travaix ration conipose de tel' et d'tin mdlange 
analytiq ies an b.itcicv des programmes de mlasse/urkc (2,5%(t 'urce) servic adlibitum 
terrain (lI (IPEA ct dans tie moindtre i des ovins des hatits plateaux ethiopiens 
mesurc, pitir t'atitres groupes tie recherche. (poids vifimoyen de 17 kg) par 100 g de tour-
Les ipti)IbiiiCs niP wan s'est traduite par tine rtduclioniititnili s de's tie noztt 
ruminants tie I'Afriqic sul)saiariciiic sont dv h qlantite tie paille ttisonmime ct par un 
les carenccs prt ((tics ct ciergtiques (itics acctiissemetlt sirinitane de i'ingestion totale 
.1 ]a mc1diocrit des alienicits dc bast dispo- ct dc hi qiantiit6 dII mdange FnIMPhssC/tIrde 
tilelis, a savoi, Is gratililices des parcotirs vt cotisltllnee6. Citte strategie a egalemntit per
11s resicdus agricoles. lh's travalux cntrepris mis d'enregist rer dcs gains ponclraux. Par 
par Iv Grotupc en 198.5 mt css'iiticlilernt ailheurs, title 6tude Com)arative )Ortittt sUr 
porte sir la clii)leluiviitatioi de la raliot trois cycles diIlifrciits d'ahreuvenient (adlibi
par dhs sons-produils agro-industriels appro- tur, tle Ibis parjour et tine lbis tons les trois 
prics rt stil I's caractdristiqItcs des cilen'cnts jours) a etc mene dats Iecadre de ctte expi

1

ccI Ja n i ;dI- rictice. ('estravaux ont pernlis det constatcrant iitnif-itioml 	 si ,,.sda nls 

menits. 	 que Il'abretcivneti intermittent donne lien A 
tine i6gi'r, dimitiitioii de hi consonimationSuppldmentation des r itale 'eati. 11apparaii totitfis cliii la per

tout-venant firmance des animaux abreuves uie Ibis tois 

his troisjotirs rst tout Aifait satisfaisante, cii 

Au cotrs de fa priidc ie' rclercnce, Ic particulicr horscu'on pircid Ic soil dc suippC-
Groupe a poursuivi ses travaux sur les sup- inenter leur ration par (li tourtcau de noug. 
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En cas de besoin, on pourrait par consequent 
envisager de bfitir autour de cette pratique 
une strat~gie permettant de minimiser les 
besoins en main-d'oeuvre. Puisque la sup-
pl6erentation des rations par des quantit6s 
lirnites de tourtcaux de noug s'av~re appro-
pri@c conrine stratdgie d'alinientation du 
btail en tenips de secheresse, on peut 6gale-
bent vnvisager d'utiliser les autres tour-
teaux de graines dohagineux dont la teneur 
en fibres est heaucoup plus ltible quc celle 
dIn noug. 

I)ans le c.adre ctune autre experi, ace, 
ine ration cotnposte de loin de l6guinineuse 

fbtirragZrc et de paille dce tef a 6 servie A 
des moutons des hants plateaux pesant en 
inoyen .15 kg, clans des proportions de 0 A 
100,de 22 a 78, de 42 t58 et de 100A 0. 11 est 
apparu qie lacolsonimation de paille est 
sitnilaire dans Ics trois traitements Abase de 
pailic. Quilant all ti de I"gunietise, ila 
perinis diaineliorcr la pcrforimrnce des ani-
iiatix. Par ailletirs, ilit etc obscrv6 quc lelbin 
de 1egt1ilncII'se ci litpailc-dr tef exercent 

niillieiic (ojtglte str Ia C0ns na-
tion alillintairt. totab', la digestibilitii, lit 
fixation dazow ct1 Ia croissance des ovins. 
On a Ill c nsl atcr (ltie Ics proportions nto-
laires ciacciatc, dc prqpimmatc Ct de butyrate 
p',svlUcs dltis Ic ntill e des ainnaux 
striitts ;ix (rotis ruttiots conteiatit (Itla 

paille "taiclt sintilaircs almcs que citez ceux 
ciitiireniitt aliiictits pit Ic liMil dc 1cguiini-
illeIs(,Ic tttix d tciutt tulair phi litiblet 
cclii (II biutvriatc pius c'lhvc l'ttilisation de 
l. hegti'iiicusc :tt;'itic A accroictre Ics 

propojolits d';cides gras vx'lItilcs Aloigt's 

Chaim's liiitaiics t riliccs dtn jus rm'tiintl. 

Cc's slicstntcssilt csscrittilihs potlr- cs btc-

terics cellthsiqitcs clout lit presenc cxplijltc 

partcll tt I'it c dc lit stltllehinnla-

lttit tc Iaitratiti pa.lt IcgtitiiiictIse.
dcii6 h'd 

Suppl3mcnritation des rations 
hibiase de pitilc 

Lts chli'ts dc li tiiim' dv nou,g utilis~c 

ccnittiC St~ipli.iltcitt tis rations dcepailles 

de iits t)it d'ivonc servis ad libitum ides 
ovins 1iiA'ls t;tst Os ,lt ct .Ildis.(:,.sIra-
vaux mtt tItainiltt peltcis dc tcritir 
crtai 
 s Iis aiiiiitir twls u la cnsosinia-ti.,t,la di~ s i bilall azont,
cflt+,h ct hrs nI
itiix cl'atucutiac~ luu'I~scults claris hccricui. 

11est alt)ari ti" Ic notu,accroit lit 
consomintiii trae te iitmti re sichc en 

mme temps qu'iI inhibe l'ingestion des 
pailles. I1stimule 6galement la digestibilit6 
de la matibre shche, de la matibrc organique 
et de la plupart des 6l6ments constitutifs drs 
parois cellulaires, son effet d'accroisseient 
diminuant avec la quantit6 utilisec. 

Ces travaux ont mis en evidence le 
caractbre positif de l'effet associatif du noug 
(c'est-A-dire, un effet qui ne s'explique pas 
par le scul phcnomie de la substitution) sur 
la digestibilit6 des pailles de cfr6ales. Le noug 
a 6galement contribu6 A accroitre la diges
tibilit6 apparente de N, le niveau d'am
moniaque dans le rumen et le bilan azot6 
observ6 chez les moutons. L'analyse de r~gres
sion a permis de d~terminer que la quantit6 
de N nicessaire pour l'entreti, de ces ani
maux est inf&ieure i celle recommand+e. 
Ces r~sultats indiquent qu'avec urn. i ion 
de paille de c6rtalcs servie ad libitum et sup
plementee par 15 A 30% de farine de noug, 
des niveaux de production ovine acceptables 
peuvent tre maintenus. 

Efticacit6 de ]a digestion chez F'ine 

Malgr6 le reile crucial qu'ilsjouent dans 
le domaine du transport en Afriqi e, les Anes 
sont en gtnfral exclusivement nourris avec 
du fourrage tout-venant. Le G oupc a entre
pris 'etudier l'utilisation par l'ine de certains 
aliients, ei vue de foirmuler des recomman
dations propres A assurer I'amnl1ioration de 
sit conduite. 

Dians le cadre de ces travaux, netif miales 
dc 3 ans ont et6 astreints Ades rations dce 
liturrages tout-venant (paille de tef, foin de 
prairie, et S(yhlsanthesguianensis,une 16gumi
neuse A tiges) suivant tin schema en carr6 
latin. Quoique lit cigestibilit4 de lit niati .re 
s-clie des trois alinients ne soit qit- dc 50/o 
enviroti, les Aites coit enregistre des gains 
pondritux mioens de quelque 1,40 g/jour 
sans (ju'il v atit die difilkrcnce significative 
e itre Ies diverses rations. (0edegre d'effica
citt d6passc Iv iveauI qu'oti aurait obtenu 
avec des ruminants astrcints a.tconsoinier
 
des rations dc digestiblit" sinilaire. 

Utilisation de aproduction de 
fibres des ovins comne indice 

protcique de la ration ing6r~e 
()r sait <hpuis lngtcnips cicuc la pro

ductioti de lhtiic des IlOtoltis peit (Ie aug
nill&- par injection postruiniae d'acides 
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amin~s enrichis par du soufrc. On sait 6gale-
ment que ce r6sultat pcut trc obtenu avec 
des prot6ines alirnentaires relativement 
solubles, A condition que celles-ci soient 
prot6gfcs de itdl6gradation ruminale par un 
traitement au formaldfhyde. (Vest ainsi 
qu'en Australie on a pu obtenir un accroisse-
ment linfaire de la production laini(re en 
servant aux anirnaux d'importantes quanti-
t6s de casfine traitfc au fbirmaldhyde. 

Deux exp.riences out ft& eflffctues a 
l'table do CI PEA pour voir si des r.ponses 
du meme type pouvaient etre obtenues avcc 
les moutons des hatils plateaux de l'Ethiopi(-. 
Dans lhtpremire, une ration de foin 
d'avoine complemente.e par ,livcrses (uan-
tits de noug trait" au rinmaldchyde avait k6 
servie aux animaux. ()nt avait pu constatcr 
une augmentation significative des gains 
pondcraux chz les moutons dont litration 
contenait litplus Ii)rte proportion die noug. 
Toutefois, le niveau de la consommifation de 
noug 6tait rest6.sans effct str la production (ie 
fibres, quoique litproduction de lathe tende 
Aaugmenter avc lc degre (iesupplmenta-
lion. Aucune( diffirence n'avait 6t6. Iccelec 
entre le noug non traitil et lc noug traitf au for-
maldfhyde, en ce qui concerne les gains pon-
dfraux ou la croissance de liaproduction die 
fibres. La deuxieine experimentation portait 
sur on essai W'alimentation I)as6 sur une 
ration (ie fourrage tout-venant servie ad libi-
tum. Les r6sultats obtclius ici etaient virtuel-
lemcnt identiqucs ,iccux Cie la premiX.re 
expcrimentation. 

En conclusion, ilapparait que la pro-
duction de fibres ne petil tre utilise comme 
indice de la teneur protfique de la ration des 
moutons des hauts plateaux ethiopiens. I1 
est probable que cette constatation s'ap-
plinluc egalernent Atous les types de moutons 
A poils. 

Compos6s ph6noliques et 

digestibilit6 du sorgho 

Comme on I'a sotilign6 dans le Rapport 
annuel du CIPEA dce 1984/85, les oiseaux 
constit uenIt 'on des fkaux les plus mortels 
dce 'agriculure en Afrique. (Vest cette consta-
tation qui a amren les obtenteurs de sorgho 
;Ase lancer clans la shcction de vari~tls rfsis-
tantes ' cc type dI pirditeurs. Comic on le 
sailt, la resistance est une caractcristique qui 
depend essentielletuent de la teneuren phenol 
du p.ricarpe, l'enveloppe extrieure de la 

graine. Lc p6ricarpe des vari6tfs r~sistantes 
aux oiseaux est tellement riche en ph6nol 
qu'il faut gfneralement le sfparer de la 
graine pour que celle-ci se prteAla consom
mation hurnaine. Le son ainsi obtenu permet 
de nourrir lcs animaux. 

Les effits des coinposfs phfnoliques sur 
la valcur nutritive des sous-produiits du 
sorgho ont et6 dI.crits dans le Rapport annuel 
duiC IPEA dCe 198-1/85. En 1985, le Groupe a 
utilis6 des mftlodes nouvelles pour 6'tudier 
les composes phfnoliques ie certaines varikt6s 
resistantes ou vulnfrables aux oiseaux et 
pour dfterniner leurs efrets fventuels sur la 
valeur nutritive du son. Les vari tfs en ques
tion avaient 3t6 produites liStation de 
recherche du CI PEA A Debre Zeit, en colla
boration a\,ec Ic Sorghum Improvemhient 
learn I'de Institute of Agricultural Rcseirch 
dCe i'Ethiopie. 

Les r6sultats de la d6termination gravi
mftrique de tanins solubles et autlrt's co1-1
poss phenoliques par I'ytterbium (Rapport 
annuel d CIPEA dCe 1983) prdsentent une 
forte corr6lation (r = 0,93, P < 0,001, n = 
-) avec ceux Cie la nithode classique A 
l'acide chlorhydrique-vanilline. Toutefois, 
ls tanins n'ctaient pas tous solubles, comme 
le montre la presence de proanthiocya,.idines 
insolubles dans les fibres de varitfs rfsis
tantes traitfcs au detergent neutre. C'est 
avec les variftfs du Groupe II que s'observent 
les concentrations les plus fbrtes de proantho
cyanidines insolubles. Elles pr6sentent a la 
fois des tanins solubles en faible proportion 
ct une forte concentration de proanthocyani
dines insolubles. Au plan de la r6sistance 
aux oiseaux, ces variftfs se placent un 
nivcau interrnediaire. Les varifts du 
Groupe I se caracterisent pour leur part par 
une faible teneul cn tanins solubles Ct par 
une grande vulntrabilit6 aux oiseaux. Quant 
aux vari6t6s du Groupe III, elles prcsentent 
une forte concentration de tanins solubles et 

une parfaite rfsistan-c aux oiseaux. Une cor
relation significative (r = 0,646, P < 0,01, 
n = 24) a &6t observfe entre la teneur en 
proanthocyanidine: insolubles et celle en 
lignine. 

Des correlations negatives significatives 
avaient t6 olbservfes entre routes les inesures 
phfnoliques et la digestibilit6 in vitro ielIt 
natiaire organique (tableau 13). Les tanins 
de graines Ciesorgho avaient 6t6 isolks et 
ajoutes i on systme in vitro pertnettant de 
mesurer l'inhibition de ]a cellulase fongique. 
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Tableau 13. Corr6latlon des compos6s ph6no-
liques avec [a digestlbillt6 in vitrode 
Ia matl6re organique (DIVMO) et
"d6gradabllit6"de Ia fibre traltde au 
d6t#rgent neutre (NDF) par ta cel-
lulase des graines de sorgho r6-
sistantes 
olseaux. 

Mesure 
phdnolique 


PrdclpitO dytterbium 

FCl-vanillire 

Proanthocyanidines 
insolubles 

Lignine 

et non rdsistantes aux 

Degradabilite
des fibres 

DIVMO trait6es au
(%) detergent 

neutre 

-0,620" -0,893'' 

-0,559' -0,932 * 

-0,815*" 

-0,881'' 

= significatif n P <0,05 

= significatit a P <0,01 

Une ct'ori'latioi nt.'ative avail etc ol)sCrvCc 

C<ompos;c de fruits d'Acaciaalbida, arbre tr&s 
H'pandu ei triquc subs'lharienne. Les ani-


Ialiix dc lcxprile', (taienlt tons des nales 
;iig.Cs c 'tin an IeCt S o0Cah'leniet. 

I. J\,(;tl deit colso;lilnliiiol 6tait 

plus Ihv chiz les cbvrcs notrries avec A. 
a/lida (tigure 9). La's pcrtcs de poids enregis
Ir'cs 'itient galcicnt moins importantes
liez ces aiiinlaux. "lic'lois, les diefts de ces 

fruits stir h's mo tolls itient nmoins bcn16
li(lties: ('osoniniation alimentaire plus faible 
ct perles )on(l(,raI(hs )lts ('lcvees. En re-
VainCic, lorsquc litration 6'tait constiliu6c par 

de la paille de tel lcs nIontons 6ta ctint avan
lag6S, tanlt ai pilan (Ic lit consominatioi qu'A 
celui des pertts potnlral's. 

1.isliailaux util is's avaicn t('t6 aI)attus 
iil)rS 90jours. Cetix dIenti' cIx qui avaiient 
colsonmim des fruits cl'A. albidapr~sentaient 
toils des anomalies dii sac ventral du rumeen 
caractierisecs par tIe multiples zones 'hy
pIcrplasie tiodulaire des papilles du rumen. 
L'apparence genrale et litdensite des 

t1nlrtc l tell'tll" ci talils (I tg 'illttalitIpal)illes cliez les chvrcs etaicnit nornales 
"d(Igradabililt" des fibres par lItcelulmse. 

Les resilltits ailsi obtth'iiis re'.'lcnt (Ille 
ls lallills dilliiliciit livhiltir ,ilitritiv' (I 
soil dtes vl'io(s r'esistllies auix oiseluttx. 

Cett' hypotlies<e I'Vral'ohjit W'dtudes plhs 
pprofiit..lis dhils c catdlrc (I's essais d'ali-

Inliilliiioii d'ovils 'td' caprins prevus en 
1986. 

Exp rimentations i 1)ebre Zeit 

LIa reelcerch stir la vaetir lititritivc (e,'s 
arbr's biurragers (voir eneadr6 page 56), 
tdes l6 gumilliscs tbirrag.rcs, des I ''sidus 
chthlicrs ct des sous-li ohuits agro-indus-
trit'ls parr)ris' ' aitr he (vroupe s'efli'ctc 

eIStation d't' helrn' dcebre cit, en colla-
borathi 1V(' Ic' h'ograliilllt' deis Iiais lai-
ItillX. ('s triavalix ('otvicll ;'Ilit Ihis dcs 
ess(tis d',filelltaliolti tdS \'tildcs niilaho-
liqles d(leaillhcs ('fltlt'mcs si dnes vlo'uls dc 
laiboiur t es va;hs liitir'n's llltisss, ailisi(I 


(liic sir dh's ovils cl t's ctaprills.
,,\u couirs dc la ith colsid(r&c, til 

t'ssai a ''letv'le poilor de"wieiiir Icdege 
tI'etlictcit: dc I;i dig stioude lipaille t' 
ec(:'rh' ci dtcs fitits d'aaciccz les oviiis ct 
h's cIpl)li,s.I'xporotnc )ll<rtlit iliie pIlt 

(1i 

mit'lli Iloi.:s a\'<c de LI paillh de tel et 

Sillciq oi,,is tci 1innchi.\ rcs, cXtcIsivt'-

dl'iric pairt si qtlairc IlolilIs ci qattre 
ch\v'rcs rcevalt lillt ration entierentw 

(lt 

alors (lclcchez Ies nloutons, Ies papilles du 
sac ventral presenltaient des lesions par 
ciinroits. II apparait ainsi que ls fruits WA. 
albida renfierment tilltoxil' dl tube digestif 
"IlaquelhleIs clhiVrcs semblent Illoins sen
sibles que les moutons. 

L'cxpericnc' a 6galincucnt perinis de 
nhemontrer quC l coefficient de remplissage 
du rumen et la coiisomniation de paille dce tef 

'taielit plus cv: Jlcz les ioutons que chez 
les chvrcs. cte'difi~rcnce implique tine 
ncilleure ll Iisalion des stiS-prOdtiits c ra
liers chez les moutons. 

Effet du travail sur ]a 
consommation alimentaire et 
utilisation de la paille par les boeufs 

16 1I)clf'saMiItC,; (hi, it In'tis Holstein x 
lBoran pcs'itll Clviflol 550 kg cl huit z6bus 
locatix de 320 kg environ) avaient 6t. ali
ments ad libitum av'ec de I;i paille de tcl' et 
avec une qlailitc' limit6 de tloin (t gralli1,cs !]lictilicnsdhc lit116tcs, collsollmiflionl et 

poids vif aviticllt (It ol)scr\'les sili ue 
piriodv d 293jioirs. A palir dl 15"jour, Its 
aminiaiix itvitieii(' astreilils iI liricrt'r des 

triicanx charges de pierres, 5 lit'uii es pir 
joni" plendant 207 jou's. l)cux niveaux (It' 
force (1,0 t 1,,Newton/kg dc poids vil) 
avaiclit kt6 ltiliss ct eoiitrcdls plr tlynuamo
rmetre. la production total(-le li'ccs cI t'tirinc 
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Figure 9. Consommatlon do pallle de tef ot de fruits d'Acacla albidachez Ia ch6vre ot Is mouton. 

Consommation (glJour) 
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-- -- --- ----- ,Moutons,fruit d'A. albida 
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 \ 

450

350 

250 -- /\N /
N\ / 

I . I I * I I I I 

7 21 35 49 63 77 
Jour 

avait t6 collectc ,A-,ix moments cdif1t'rents r(Iation n(gative avait &6 observ c entre la 
(une p(riodc dc rjo-: avant ICtravail, quatre consommation ct la digestibilit6 mais celle-ci 
p6riodes de travail, et une pcriodc ie repos n'tait pas influencec par 1intcnsit6 du tra
aprc.s le travail) pour (d6terminer la digesti- vail. 
bilit6 dh la paillh et c bihla azot6. Les animaux de 1'expcricnce ont tous 

la colsonination d matii-rc si-clic ali- enrcgistr6 des gains pon(I raux pendant la 
rnentairc a'ailt biss. dc lurcdeao cours lcxp"- (Icchess'i, ct ceh malgr3 la l)aisse del 
rience, tointiamit dc 2,2 i'i 1,7% (lu po(ils (Ics c(onSomnllation. Dans le groupe dCs m6tis, les 
anmilux. l,' (ItI travail abattu n' tait gains ponderaux etaicnt significativement 
pas significatif mnais la consoninlation lu pllus 61cevs au cours des p6riodces de repos 
cours de la priodc (activi ctit i 1riCUre (5:) contre 110 g/jour) (luC durant les i)6

it cclle enregistr"c au cours dhc li i)crio(c dc iodes d'activit6. 
rcpos initiale. La consonimiation albsoluii dc La cOnsoniinit ion inoycine de I'Hnergie 
maticre sech" etait )lls lcv(: chcz Ics io'talhlisablc (EM) pou, un hoefde 300 kg 
bovins Initis ohais l ingcstion e'xprim c I aul cotirs de' lIexl(primnitationx 6tait de 
termes dc polrctlagc (u poils vifou par 53 Mj/jour sur lesquels 36 Mj allaient th6o
rapport all poids 11't1aholiqlkc 1l'"lait pas ri(luClninl a li cOo)vC:rturC des besoins d'Cn
signilicativ'ellet (liltcreilte (Il'iwe race "I tretien. Iicurgie (l6pens&c pour hc travail 
l'autre. etail d'(nvihon 1,7 MJ/j()ur. II apparait ainsi 

La digcstibilit oni,,cvnr d(IcL loatii'rc qpIe si l'milcrgi, lixttc consacrc;e au travail 
s'che itait dl--)5',) lpour tous hes anii:iux de represente 10% de l'energie metabolisable 
I'expric-ile. '()mtefiois, Ics ")IuIs locatiux (estimation basse), I'EM requise pour le tra
prscntaicnt dcs coeflicients (Ii digvstilItlitic vail est dc 17 MJjour, ce qtui signific que le 
hgi-renctt mais significativeient plus 1lev"s bilan 6nerg6tique des animaux de I'exp6
(Iue les metis (56,3 contre 541,0%). Une cor- riencc cst l6gerernent positif. La baisse de la 
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consommation au cours de la p riode d'acti-
vit6 ne :;'6tait pas traduite par des pertes 
ponderales. ('otte anotualie porte A croire 
que le travai! augmente I'eflicacit6 de l'utili'-
sation de I'EM ,u (ju'il recduit les besoins 
d'entretien. 

"outcfiDs, I'explrience r~vwle quc les 
bocufs astreints a un travail plus intensif 
sont incapables de couvrir leurs besoins nutri-
tionnels par accroisscmcnt de leur consom-

mation alimentaire. De fait, plac6s dans de 
tcles conditions, les bovins alirient~s avec 
des fourragcs grossiers prtsentant une diges
tibilit6 infiricure Acello des aliments utilis~s 
dans l'cxp6rience pourraicnt ineme accuser 
un bilan 6nergtiquc nfgatif et des pertes 
pondralcs. Les r6scrves 6uergetiques corpo
relies peuvent dans cc cas joucr un r6le 
important dans lc niveau des performances 
des animaux. 
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Le'gumineuse- fo ra e 

LeAs Vogkllniflctlsts tillitliltilt (Ilt( cX(?(iicIltv 

sitircc (iiilt Iltatitli dies I-itllaill5 cll A iqtjii. i'iics 

piliticii cyililcili (I intic it hi ciiiitcS sols c( 
c iiillI iiill. 

ciitnicji Itiiit Ic pitctifiiidc(triis csJ)((cs iiglicilses 

I(Atmcal/ A.Z wvali'/av11*Sci/mniu ste.can) scr-'ics;l t 

1,0ll( timl 	 d(its itsililis cilcitills avctillt iliiiii-tt 'lmii ,Ii 

baist dit fil dc \,(S(.( ( VI/ca (/a~qcarpa). 

(S.llsbiii 	 ;I Jkiti(iie r(ii'stj i p(micti ciiurs, (its iiiLS 

CM*" dvll)cll'it tt eiaiahi/.. ti rq (il I ii jo ,ii lit 

Iicimi Ii ci' s avc .S.111it's g aiiS ailliti X (ilgitr doii's 

gtil'lis I i ittigili I Lu~dcIg/jollr , c ll otcal'( 3tigij i 

avv I 1,011 'i' 5*t.(itv Iit t g i it i S '.1 c (cpllSi 

I(itS lilil A pndrl'//(it(( A. cliit S51:. vspctcVem. on1it'l 

ttiiit (1 '4, iii t iuii'iv Ittt ;i. t'S t lon o ~ili l l c ts jvilt-

A.i'iit,lt t cci' Ic (Iiis NcS ca it i i -i Sii ii c l;ts (nec (lig1iiii) 

F11igure 	 ii.Cisac lvl omoutoniimet ave ltteuige 
de Ltrois 11 (tdeain demarbrsoragers diff~rnt o 

cc i ive .w~n t un rin d eccaim mr)sr c c me Ic lle.ilitold 

dc vifolmlis 
-s(k rcl'c loc il .b ll a m )I 

l I rsblllslk (lgilc ili). 

i.Crisac Jourdo i'etossalimns leJcpiylfeui l(la 

de56sabe oraesdifrnso efi e 

Cet alimentation des ovins -

lirilaircs Its plius iiiiJtatilcs avaitrit t proivo(qutCs 

pall S. srAianc ct ic Ioii dc \tstc, rcfltiint lIt tenciir enl 

plitnol dic ccs subsiiintts. Lit Sc;)iratiol tics jpcrtes fi~cales 
(.1 N, aliiiiititiin itigctic (I (i N initro(bicoI a mlontirt 

iiidigetct, hiit l ililei proportWiiion ciiiit cciccrvcc titz 

(0it itS. .vcxban ci t fI dc vsc. propor~i~tionf tI izotc m1i

liglicuix sil-t I iill tic (1(5 gailis pollld~nhlllx joclr. ia

iheis ct Ie Ibiliii ~lit(ti Scl ((il aitii)is avcc Its difi 

I)((iisre itiioii -I ii'S j1lii S hiallSp (Iis fouli'i'et de 

itoil itsccli (lloiiqtIlc '( chiisv:1 cval ti/a .,S.ui'.ibaes 

c tcici iiiiii'lltilicl jl t lj tt 

t ldllc s Isillubileit ic :. (dl i/) ( //ti coi el~ ) 11.'a/si 

Ci ifIiititjt ln s iii Ilycitciii icsg cccic fi)11s ii tics 

FigureiiilanlienX~ll-N.de motn 'ament Svol l eullg 

ma imt cmN fli(JC ilm(lilsm d N111uriiiic il 

vescc c)r t'ici t t ll No't relllt iI o 

clps pi~iiitv " iil od lll~lli 
gtlv(61olr )MIli I~ c ~i[' 

so ilsI(.cstIlde tlv hs. 

O n Aciclii IitlalcNt'mir e Ni Vet 

-1e U ygle 

9 

c 



Le Groupie de recherche sur la reproduction et la sante-',animales
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Introduction 

l'ohiectil (I'm (.1()isscl I)(.[ IIdr ];I pl-mim fivil( 
imillialc (.11All i(IIIc sc wali"wia hcmll mIp phis 
fil( Ilcillcill pat dus I'm-cs IIIdl_ 
i -Ilrs (Ille JI'll 1,11111mmillml (If-lacrs 

dvs raccs IndiL I-fir" Im"'. (4-1taills pioilli'llic",
qui I-scIIfl(,IIC1IlfIII dc LkJOIN"'i()-
1()gl(. w pild lit 1:1%1. %,11(.Illi(.11\ ) c; d r(f)( 

IcIIdIcvIII(d()L II- Iml ill"uIll"mitc (If. lall 
vil k.b.scm I. (Ill \ cml 1, dl,' ( IpIll1r, "I II('-I alv-

w-glit. cu" pill Ill II.( IwI I lic 1-11AI 
:,cs( I )I III I r" pl''hiclin I (I 
; I-()t11)1- ( Ic I(-I-f I c I Ic I 1 1. 1 1 1 11 1 )f 

lit sallo'. ml-llialcs 1(.I(,. 

Progranillic de lr lvail 

C*rst ull 1';8:) (Im. Ir ( ;I(IIII)c ;I (.1millivill. I 
scs IIavalix sur It's Z11)(Is illdit'I"lirs (-It 
1111licil 14"cl. 1,(..s Iwilibirlises laccs dc Z(,-hus 
(111'(Itl I-cllmll(w ('11All-i(pic s4nit p;tJl IiIvII1CIII 
adalm-1-S "I 1'('Il\ Irmillcilwilt (Lills le(Illi-I Ils 
vivent. RcLiti%(.111clit alix Illalildic.", 
I CS .()It( I ;Illa b Ir i Ics 
riglivills dc I.t 11,111"llf. "alsi'll st,( Ill. I-( Ic" 

(1*(..Ill v: (11.IMIII'llo. M tls Icill pli)-
(Im II(Ill III. LCI I'll (14. p-1W, v"I Lc 
GI-mipl. clivisagc d'rilldit-I Ics 111("CiIIIISHICS 
physH It)1v1I(lilt's (Jill 1111CIVICHII(Illf dillis Ic 
pn wesslis dc lit 1-4-ploductimi (-It \'lit- de 

Hill"" 1, 1,
 
.......MCI("" CH
V.H, octi, - Pour 

ilcumitif. LI pl (Altlctl%it('- III. ccs 1mvill". 
M is sill 1) 1-d lit till dc JIM'), Ic (4olipe 

ust disI )m Illlplt 111 (111 nav;IIIHH-M' 1' abillill 

dillis Ic's d(I'l 11,11 tills (it- h phIIIIH I( mt 1-1 dc la 

limlll illml(ll (plcil 

111,11 1 ( d u\(.1111 p IcIllclill-Ill ()p( l;i t IM I

-cili'mis cl ill. 

kippul I'll"I Ilitit)IIII(A cl w(Aillitilic dc I' I tal,
 
I I 
 I I v. 

v I-] A I (1 (.1111)] 1. 1 11185 , six 

I (I I I 11) r." d v I I N I I I i I I I I I I 1 1) 11 c d ') I I I I % C I' 

pf-II(Lilit III 

In 't fl()Illlll(, 4 Il I'll)*, p p m ll Iir p ;IIII(IIW 

It, dc 1(.( 111-14 Ill. 

;IppI()pric(* 4 1 d 1.1 mi'w -it pLi( c du Ltlmua

(()]I I.(it] ;lmll)(%(Jill dc\ rill] ('1w] ;it 1:mIIIvI-I".c. Pat(1, I'mim , 
illllcul, . ull ('ol"lillaill 'prciallst'. (-]I pmlm
1()gl(. ;IIIIIII'llc ;t ('11, irm lic all c(mrs (111 

itil Ill"Is dc 111111 'Id(, 

IlmlclIcIllcill Iccilm" I-[ dc llw :i( III Imilit
 
dvS((-(hIIIqlw.',d(- L11111latolic appl(II)l
 

A Ll Jill dc I'MrI ct ;Ill d(1)[11 (It.P18.5,
 

t; It c 1-111[AW. I)cIIX \It ic;till,, cs (Ill

(;]mlp(, 4)[11 (""alrilwill (-Ilil( till (hilic

fmillitilwl dt. tims Ilmls, 1,1111 (.111chillyles
dc Lihmatolic :1I'I2I.stoI()Ljc, ;'Ilit 

Ct I';mI;c ('11lllrdlmh " I lilli(Im." \(.t(,l III'lln's
 
ippli(Ill"c's :1 la 
 I I,( 11cl I Ill 'im lit I(.Ill.(
 

tl()Il allllll ilc. F illm till d c ili-Iif IIII)IS
 

"I(, m gallise p 1111, t I 1 )1." Ictlill's IwI dwIll s ita

liclis (.11 %.It(. dr Ic." p1cpalcl :t 11 vililL-l rI) 
(IIIv!AlMI 

Mit toWl H*(W', Icill (.;It rli-rc ;'I 
1' Iritll cl m 'will (lit "I Addis-
Abeki, vil IIM5. 

I ,I[]) dc:, (Illcuirills dc d( pII*(volcII( (ill 
A PI "A i'l lit (Ill (4mip.. A 

I'm-cas Mn Ile bn -vcs visilics I*cs ('11 
1(;tll(. Ml I (mrs drs I I drYIIIVI.s Illow", ccllli-cl 
it pit 11it%;IillI-I il\vc dc" chc1dil.m." (.1 'Ics 
I ( I 1 1. 1111 -, (I I I I I C), I I ('s IIc s I I I I I " c I s II I S I I c 11, 111 

dr IYImIsv el (ill put 1()Svi.llplm 
Agli"do I. Rtiralc (( :Fl l:\R) -I VI.sisc. FAI WS 
des I (.1wn licurs it;IIII-11s, h. 
C(mlp(c actilellcilicit( Imis vt, t(, I inall cs all-i
caills, trois teclillicivils dc lillmralmn" trols 
labiji-all tills, ct ulle (lit(-(\ 
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L'Association du personnel face 'ala famine:
 
une contribution exemplaire
 

En fin octobre 1984, les agents du 
CIPEA en poste a la Station de Debre 
Berhan dcidaient volontairement de 
venir en aide aux victimes de la famine. 
Peu de temps aprbs, l'Association du per-
sonnel mettait en place un comit d'assis-
tance aIx victimes de la famine et lanqait 
un appel aIx employ6s dII Centre et i 
leurs amis, en vue de mobiliser une 
somme de 50 000 dollars E.-U. avant 
Noel. 

Ce chifflec dcevait ctre largcment 
ddpass6. En moins de six mois, plus de 
250 000 dollars E.-U. avaient pu tre 
mobilises. 

Au d6part, i'objectif consistait A 
fournir uric aide d'urgence aux rdfugi6s 
du camp de l)ebre Berhan. C'est ainsi 
qu'on avait pu ravitailler les pension-
naires du camp en b)roduits de premicre 
necessit6. Des latrines avaient 6galement 
t6 construites et tine 6quipe mdicale 

recrute. 
'outefois, ces activites de sauvetage 

ne reprdsentaient dans le fond que des 
palliatifs. II fallait amener les paysans a 
rester sur leurs terres au lieu d'aller 
grossir le fiot des r6fugids. En mai., 1985, 
le ravitaillement en c:rdales des zones si-
nistr6es situes au nord de I)ebre Berhan 
commeny.ait. Par la suite, un projet des-
tineta assurer la relance de l'agriculhure 
en fournissant notamment des boeufs c, 
des semences aux paysans avait k6 mis 
en train 

Les principaux dhnateirs qui owt parrain le 
ptojet au cours deisa pircniere ann6e laient Ox-
in America, Oxfam Royatinw-Uni, Medios 

(Belgique), I' CmittfFrariais contre li fiirn et Ie 
Gesellschaft fHir Tcinische Zusarnmcnarbeit 
(Rrpublitic f6drahe (I'Alhemagne). Parmi les 
donaleurs participant an financement de la 
fieuxiime anniiedu projet figurent CaritasCatho-
iiia (Ildgiq uc)" Ihv RiyatlShia kesp[warcCoii parry
(R.-U.) 

La contribution dcs fonctionnaires 
des collectivit6s locales et des agents du 
CIPEA avait permis dc distribuer des 
semences et des boeufs ainsi que des 
jougs et des harnais spdcialement con.us 
pour l'attelage A Lin boeuf A 600 paysans 
totalement sinistr6s. Dans le in~me temps, 
les agents du CIPEA entreprenaient de 
former les agricultc-rs a l'utilisation de 
la charrue et du joug fabriquws par les 
forgerons locaux. 

Conjugu6 a I'utilisation de Serena, 
varit6 amdlior6e de sorgho du Zim
babwe, l'ensemencement pr6coce et l'ac
croissement des superficies emblav~es 
avaient permis aux paysans du projet 
d'obtenir une 'ecolte 6gale au double de 
celle de leurs voisins. La duret6 du sol, la 
fhiblesse physique des paysans et les pertes 
pond6rales des boeufs avaient limit6 
l'efficacit6 de la charrue a un bocuf pour 
[a premiere passe; toutefois, pour les 
labours suivants, les r6sultats avaient 
t6 satisfaisants, y compris en ce qui 

concerne l'enst.mencement et la cou
verture des semences (voir vol. 5(1) du 
CIPEA actualits). 

D'autres dons de diverse nature ont 
permis de reconduire le projet pour une 
seconde annie. Con~u au ddpqrt comme 
une opdration ponctuelle, cc projet s'6tait 
transform6 en un programme de recherche 
appliqu&e sur I'utilisation des animaux 
dans la relance de la production. 

L'appel lanc6 en faveur des victimes 
de Ia scheresse a eu des retombes posi
tives. En effet, les activit6s entreprises 
ont permis au Centre d'entrer en contact 
avec de nouveaux donateurs. Elles ont 

6galement donn6 au CIPEA I'occasion 
de mettre at point un nouveau type de 
pr'" t de recherche. Elles ont enfin 

a ic.. les chercheurs du Centre a mieux 
cerner le type d'effort , fournir pour
amdliorcr le sort des millions d'Africains 

qui souffrent encore de la faim. 
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Le Groupe de recherche sur les petits ruminants
 
et les cam lides
 

N' .,iation 

•, ' 

_"______________al 

Introduction 

Quoiq(ie Its ielits rtiii'..alts ('tIcs clit-
nleiaux constittielit des Mlenints imptirtatits 
cIII systi-ie d(V prodtictioi ailiiiale de 
I'Afriq ui, I'Orte est d vre'o mm;it re te coin-
par itix travatux el'Citi's stir les Illvins, lIa 
recliercht('(isacn(e.t aI l)rtldutiit d(ees 
atiiiatiux dt'littire to)t itfilit tiegligel)le . 

iatilissiol (II ;rotil coisist' "Idk'v-
lItpper Is ctnoi;issatiiis dispolnibhis stir ces 

" esptes, S antlliorer h'ur pr(ldtctivit en 
cotil)traiit avc les i)rogra.illiis zoiiaux (ItI 
CI lIL\ et a tI(hiborer avec hes (lrgaiisattitinis 
iiawioriales ci r'gioinalvs dis Ic c(adre(de sis 
actvits de r,'ch.rcli., 

Ih((r i)t dicit(l renilist't tis olijittil; ill: 

* 	inc(iint aitivihesc. dc r(('htrcie 
IdacleintI(' 'tapl)I)lil('v; 

Sp; li'iI)iilit I'ana a il)li-i ays.pt 
cation d's re;sltals de reclirchlie des 

progrIr~ins zoniix Ili (IPLA; 

e 	 collaborant avec les organisations na

tionales dans Ia planification, l'exc
cution et I'analyse de ]a recherche; 

* 	 etablissant des ral)ports entre les 
donn6es stir It reproduction, ]a crois-
SanCe ct ]a nialadic (tles conditions 
ecologiIuCs Ct iiutritioncillCs Ct IC 

ys tme de gestion; 
* 	 .valuant ct (-ii diagnosti(qiant les 

causes spcifiques dce liainortali t6 et 
en 61aliorizit des strat6gics propres i 

litniner celles-ci; 
* 	 nicttant ;tu point ti mnanuel de for

cn vtle dceson utilisation dans 

Aliiqtnie; 
.	 enco iurageant liarecherche stir le 

potentiel 'anmclioration de liapro
dtictivitI par Itreproduction s(Iec
tive autsein des races locales et entre 

celles-ci; 
. contril)iuant lit tOrniationI d pcr

soiinel approprie aux nivitux 1atio
ct regiolnal; et (:1 

, put)liant till bulletin d'infbrination 
coiidti pour diffuser les r6 suitatts de Ia 
recherche oi les exp6riciwes entre
prises, et (en tal)lissant des liens 
solides entre cherclietirs et d6velop
peurs.
 

Au cours (Ie st dcLuxien'e attiee I'cxis
tente, Iv Groupe a retissi a r6aliser pluisieurs
 
d(es o(.jectifis (iii lii ont( t assigi6s.
 

Activit(s dc r(seau 

Les activites de resetu iidu Groupe 
peoivent se r.smrier par li publication de 
quatre niinris dlun Ihulletiti c'infbriMition 
(ii anglais et en fianais). Le Bulletin de 
liaison a etc fiavorablement accucilli par Ves 
adlihereits: ati delpar trs o)dVstc (250 adh6
rents clls 22 pays ,tfricains c( qteolq(is pays 
non africains), V,notnhre dvs l);rticipants au 
r'seai cst i)as l)lis (e 700 adhreiits 
;apiirtcniint A unte qtiratin detpays afri
cilins ct , tiiie treiitaiill de pays lionl afiri
caims. Ixe ,s dI'adIhisiolnonl)rlr esciahs 

itliglli(e rapidem eut, cc qui niontre cie li 
nise stir pied cli rscatu tait r&elleneit 

ncessaire. 
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Pour cornplhter le bulletin d'inforrna-
tion et pour aider les participants au reseau 
a analyser et a publier leurs rC.sultats de re-
chCrche, une s(rie intitutl('e I)ocuments du 
groupe (ils'agit duntC )I lication (luis'ap-
paren te aux docuneVits de travail) a t6 lan-
cee. En 1985, quatre ii umc:ros ont 6tc publi("s 
par lc Grotipe slit divers aspects de litpro-
ductivit animale en collaboration aveT ti's 
chercheurs d u Mali, (In Zimbabwe ct du 
Ghana. En outre, ine( tude sur lIarecherche 
relative aux clireves haines trypanotohe-
rantes de I'Afrique de I'Ouest qui propose 
des axes de recherche Aexplorer Al'avenir, a 
6galement (.t ,roduilte. 

Anitois d ictobre de I'ann6c consid6-
re, le (roupc a organis6 (tie connerence sur 
los petits ruminanlits (is I'agriciliure aiti-
caine. 33 participants r6partis entre 17 pays 
avaient assiste a Cette re(uni( o6 2'1colimnu-
nications avaieilt t6 prsentees. les princi-
paux sijets converts etaient liareproduction 
et la croissance, la nutrition, les l)robl lles 
de sante et dc nortalite, la productivit6 ct les 
variabls socio- conomiques. Les actes de a 
Coltfi'ence nut t"rassei'blcs danls un doc)n-
nient de 275 pages ct hli t(s par Ic Groupe. 
Ils ol,ensuite 6t6 imprimes puis distribuc's 
aux itrrtieilailis et alix ruembres du re'seau 
deux ulois phistard. 

Coopration en matibrc 
de recherche 

Enl 1985, heGroupe a apport6 son assis
tanlce aux rvies liatiollatix (lIt Zimabw , 
de lj btiti, (IIIMozambnique, du C anmeronitpaux 
et du Congo. 11 a totanlnenit contribue ' lia 
raise eitplace(l(' programmes de rclerlche, 
; I]'valhatiotn des 'avilux (ollrs iten ; ]l'al-
boration et la rt'adistiolt iCtules systI-
miques stir les s(,( C1-urstra(litioitlels (e c('s 
pays. I)'imlportat ts travaux ratalyse()oi 
( elltr(pris par hc(rotlpe ciI (ollaboration 

avec I'Aninial Producet ion Research Adniu-
istration (Il Soudan cI I'l Istitut des sciences 
agrononi(lues dii Rwanda (ISAR). Les r sIltats es analyses relatives Soliihi o 

encore a 'ct tle. 

La collaboration du Groupe avec le 
Rwanda portait norimment sur l'analyse 
des doniies relevci , ir le mouton africain a 

longue queue grasse dans dcux stations des 
hauts plateaux situ6s dats la partie sud du 
pays. Elle couvrait egalement l'analyse de 
la productivit des petits caprins indig.nes 
de I'Afrique de Iest cd e leurs croisements 
ave( des caprins anglo-nubiens et alpins 
dans les basses terres scmi-arides de 'est du 
pays. Les r~sultats des travaux el'ectus sur 
les ovins r6v~ent 'existeice d'un potentivl 
consid6rable d'accroissemient de Ia producti
vit6 par slectiol d'individus tir"s de la 
population inidigmeie (tableau 14). Les ana
lyses r6v\lent 6galement que I'ichelonne
mrnt iles agitelages tout an long de l'autute 
i'entrainait alculle ditl ritcl de producti
vit6 entrt les aninlaux. Elles montrent qu en 
assouplissaut la politique aetuelle de repro
duction, (li Ilepernct l'accouplement CIu'a 
un Iorent donne3 de !'anni6e. I'ISAR pour
rait obtenir trois agnclages tous les deux ats. 
La comparaison ies caprins incis exotiques 
aux caprins purtsang indigees a montr6 que 
lIaproduetivit6 des races exotiques i'6tait 
pas significa;venient superieure A celle des 
races ittdigbnes. 'outelfois, le dinlorphisme 
sexuerl des Inkts etait trotsmat qu (figure 10), 
cc qui indique qu'avc des m6thodes de ges
tion appropriecs, on pourrait obtenir uin 
accroisseient substantiel de litproduction 
de viande des nafles hybrides 61ev"6s dauts le 
sectetir traditionneL. 

Tableau 14. Effet do la salectlon sur los prlncl
parambtres de production du 

mouton rwandaisentre 1975ot 1982. 

Parambtre Fluctuations annuelles
 

Taille de laport6e (nombre) +0,04
 
Poids lanaissance (kg) -0,14
 
Poids au sevrage (kg) -0,341
 
Mortalit6 (%) --0,70'
 

Indice de productivit6 +1,61 

Ces baisses 6taient imputables b Iaccroissement de la 
ruItrquence dos naissancas grmellairo3. La poids total Alanaissanca etlepoids total de laport6o au sovrage avaient
 

augmentl au cours do lap(riodo
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Figure 10. Gains pond6raux de caprins donn6s en fonction de la race et du sexe, Karama (Rwanda). 
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li'.'"" .,' 

" -"nisties 
grm,, nes zonaux 

nationaux 
dII 
de 

CIPEA ct aux Olga
rcchvrche-d/velolppe

mcnt de I'Afrique suI)saharicinic. 

tm• I," w I 
'..v,4 Mat6riel gdndtique fourrager 

1!17jolltiplie ILe FILAG collhctionie, C(onlSr, Cl'Vt mIIIdu mat6riel gtnk~iquv tlburrager (It'il
me"I la disposition des sp ,cialistes (it la 

(~~~~~~~ rchrh-Ie~p~mn (1(h'Afique su~b
!1 saharientne, l;IaIS h" Ciadrv (IL 1M IUl11 ('0111'6 

au CIPEA par le Conseil intcrniational des 
ressourccs phlytOgcll6tiq tics (CII(G), Ic 
Groupe assure iiotaillilnici. ia ct)onservatiOll 

Introduction de collections de Ibase d certailnes espces 
ou rragcIrcs, y compris h s gcnres N,'onotonia, 

Le Groupt de recherche agrostologique Trjblium aciicain, Cenchrui ct 1)igitaria. En 
(IFLAG) a pOUr mission d'6tudier Ies lbur- collab~oration avec Iv Plant (G'citicncRcsorces 
rages am,6iioris, en particulier Ics 16gimi- Centre de I'Ethiopic (PG;RC/I), le Groupe 
neuses, et de promouvoir iur utilisation Cn public r6guli ,relneIt ti bullctin d'inlrIna
vue d'accroitre les productioIns agricole 't tion. 
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La banque de g ics du CIPEA compte cip6 A cette mission pour collecter des 
actuellement quelque 8000 lots d'espcces espkces Brachiaria et Andropogon. 
fourrag~res et ligneuses ainsi que certaines 
vari6t6s de semences vivri.res. Un catalogue Activit6s sur le terrain 
prsen tailt Is ressources d Ia I1aq ue a etc 
publi6 en 1985. I1sera pcriodiquniceii actna- Les activites de terrain incn6es par le 
Its6 pour fburnir tine inlormatiii appropri6e Groupe consistent essentiellement a sulec
aux usagers. Le inatiriel g~n(Itique et les dis- tionner et a valuerCdli mat&'iel gentique 
positifs des essais soil fouris sur dinaide dans hs conditions (teinpr&es) des hiauts 
aux persoiies oi iinstitutionis d(lsireuses plateaux et en milieu subtropical. Cela te Pa 
d'efl'cctuii..r des travaix l'exp'riiiii Iatiol ,t pas enipeclic de preter son concours au Pro
dce s6lection. gramme dce litzone subliumidc du CIPEA 

En 1985, Ic CIPEA a br6flici" c'utie dans la rlalisation de scs activit~s de s6lec
subvention (lii CIRPG et de World Vision tion entreprises en Afrique dc l'Ouest en 
destin6e a equiper Lin magasili Sp6cialemeint 1935. 
concu pour abriter licollection de mat6ricl )ans les hauts plateaux, Ic FLAG s6lec
gen.tique du (,lrOtlpe' hins un milieu eon- tionie du imattriel gWnitique f(burrager a 
trW1. Les anlinagelents du local envisag6 cleux endrolits dillirents: le Sii:ge du Centre 't 
permettront d'assurer Ia conservation A 2300 mid'altitude it Debre Berhan i2800 m 
fnoyci ternitm des !wnie ces i inc tempera- 'altitude. Les activit6s de s6lection portent 
ture de 4'C et dans des conditions i essentiellement stir les espe-ces africaitnes de'tuini-
dit6 contr61Wes, ainsi pie"leur stockage a long 7"rifolium. Eln 1985, 30 semences-Mlites four
terme A-20"C. nies par les six trfles annuels, 7 tembense, 

Les seneites lroweniat de Ia collection 7.quarlinianum, 7.decorum, T. ruepellianum et 
du Groupe sont multiplices tout an long ce T.sleudneri ont 6r(.testfes dans des essais de 
l'anne stir sols irriguils I pI-1 neutre dans Ia reidement h r6ptition. 296 autres lign6es 
Rift Valley oni pendant li siaison des pluies appartenant h II especes diflirentes ont 6tc 
sur sols acichs, A Sodd',. Les activitis de test6es dans des essais en bandcs sans rfp~ti
multiplication o)t coinuu uiie expansion en tion. Ces experiences visaient entre autres A 
1985 pour rlpoidrc A lhicroissance de li accroitre les semences clisponibles. Comme 
demande de semences lprvenant des oria- pour les annfes pricdentes, cc sont le-; 
nismes nationaux de recherche dv l'Afri 'ue lign6es de 7.quarlinianumn qui ont clonn6 les 
subsaliarienne. Parallbement aux activit6s de rendemeints les plus 61ev6s. En 1985, la pro
multiplication qu'elle inne -irles semences duction h l'hectare des meilleures lign6cs 
initiales de Ia collection, Ilsection chargte 6tait d'environ 4 tonnes de MS et d'l tonne 
du niateriel g6iiiiique rcgeilere igalencnt de graines. La performance de 98 lignes 
les ressources conservees par Ie Groupe, ell appartenant A trois esl)ces diflf3rentes de 
particulier les graniies 'icycle vcgitatil' trfles prennes (T.burchellianum, 7'crftopo
court. Ces activi I's sont quatili'es ai dium, et T. semipilosum) est 6galhment 6tuclic 
tableau 15. dans ces deux sites. Dans Lin essai couvrant 

Une mnission de collecte fliianc,6 par Ic uie p6riodce de trois ans stir des grainiies 
CIRPG a i t elticttuce ii "l'anzanie en 1985 sclectioinc6es, originaires dce zones temp6
en vue del Ia colh'lee de Trfblium spp., rfes, Phalarisaquatica, Festuca ,rundinacea et 
Stylosanthesfruticosa,Neonotonia wightii, Lornia Lolium perenne encore Line ibis domii lesot 

spp., (enrhru.s, Chloris, Panicum, Setaria et r6sulI tats Ics plus proviIettetirs. 
Cy'nodon spp. L.e Centic internationil ci'agri- i)'autres 6Tun inMeuses s;ont 6 galement 
culture tropicale (CIAT) a 6gal-iient patti- lesl'tes sur des sites sul)tropicaux d'altitude 

Tableau 15. Nombre de genres, d'esp6ces et de lots actuellement multipli6s par I'unit6 de production 

somoncklr du FLAG. 

Genres Esp~ces Lign6es Annuelles P6rennes 

Lgumineuses 40 118 760 123 

Graminees 20 47 2276 274 

Total 60 165 1036 125 911
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La mycorhization et la nutritionveg tale
 
Dans les pays en dveloppenent, les 

engrais commerciaux sont rarement dis-
ponibles stir les mathcs locaux et leurs 
prix sont prohibitifs. Les agron(Jles Ont 
done t6 aineni.s a s'intcress'r a des li-rti-
lisants moins solul)les et moins oii utenex, 
tels que les phosphates naturels (N), et 
A 6tudier les possihilitcs d'utilisation de 
certains organisnws qui vivent dhins le sol 
et aident los plantes Acapter les 1/nents 
nutritifs dont elles o(t besoin. 

Les associations symbiotiques entre 
les v6g~taux et les chamlpignons myCo-
rhiziens Avesicules et arlbuscules (MVA) 
offrent des possibililts particuliltcnent 
interessantes. Associes aux racines des 
plantes, ces chatimpignons augucntent 
leur surfice de coltact ct clon eur (:.-
pacit6 de pre-lNevneme des inattniux, par-
ticulic'renient I plsplhore. (es gains st(-
mulent la croissacc des a!limcs et )euvent 
mrnme accroitre leur tol(ranca -tI la stche-
resse. 11 semblerait (ltie la iprcsence des 
champignons MVA entrainc galemciit 
une am6ioration de la structure des sols, 
en reliant les particules (it artit's ALus 
stables. 

Ces champigniols sont ixarticulii-e-
ment inte'ressants lorsquils soot associc'sSdes lintreusns, s(h~in b soci enshsoul 
it des legurineuses, clout Ics esojins cii ) 
pour une nodulation et tine croissance 
optimales sont souvenl le s. De li)n-
I)reuses etudes ont montn cute hcs hVgu-
mineuses utilisent plus eflicacernent les 
PN insolhbles lorsqu',lcs sonl mycirhi-
zes. 

1)ars une expcri ntation cit serre 
conduite aui Si.gc du CIPEA sue un wer
tisol Afhible teneur en P, l'inoculation cle 
champignons MVA a pernnis de multiplier 
par 150 le renclenient en MS d'une luzerne 
(Afedica(go satia) pa rapport aux t~mnoins. 
Les rndenivnts cii MS de i)lantes inoci
les mais non 'Vrtilis.es oit (t de 670% 
et 1:30)/ sUriecurs a ceux de l)lantes non 
inoculces et i-rtilfisces rspectiveinent 
avec 40 kg de PN ct 10 kg dh' supeniphos-
phate triple (SP')/lia. l~a mycohization 
a rnuhtipli(. par 3,5 ct IH hes rndencIits 
des pla tes tertilisics au PN et aiu SIT 
par rapport aIx platis firti lis.es mais 
non inocul6es (figure iv). 

I'eflet de hi mycorhization varie 
scion les esp ces de lgumineuses, et cer
taines souches dc champignons NIVA 
sont )lus clliiices que l'itures. Les chIer

:heurs de la section Pldologie et alimen
tatton vg6tale 6tudient les etflts associ~s
 
de la fertilisation au PN et de l'utilisation
 
de diverses souches fongiques sur toute
 
une gamnme de 16gumineuses fourrag~res
 
cultiv6es sur sols acides pauvres en P.
 

Bien que les perspectives d'utilisation
 
des champignons MVA pour amdliorer
 
les rendements stir les sols carents en P
 
sernblent tris promettecIsS, iAreste a r6
soudre le probleme de la disponibilit6
 
c'inoculums, que l'on ne sait encore pro
duire dli'a petite 6cielle sur des tissus vi
vaits de racines v6gftales. Das le 
monde dclvelopp6, des specialistes re
cherchent des firnliles rfieux adaptees t 
une )roduction plus large et le CIPEA 
rtse ;' l'6coute cle tout nouveau progres. 
UnL alternative a la mycorhization arti
ficielle consistce , manipuler la dur6e des 
jachbres et des cycles culturaux dei ma
niere a stimuler la production naturelle 
de mycorhizes. Cette approche parait 
pour l'heure la plus facilement r6alisable. 

Figure Iv. Effet des mycorhizes at du phos
phore sur les rendements en MS de 
plantsdeMedlcagosatlvalde 12se
malnos cultlv6a sur eol st6rlle. 

Production de MS 
(g/pot) 

8

4 

0 
PN SPT MYC. PN+ SPT+ 

PN = phosphitoenaturol Myc. Myc. 

SPT = suporphosphate triple 
Myc. = mycorhiho 

Les plants t(mins n'ont produit que 0,02 ± 5 x 10'9/ 
pot. 
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moyenne. A Abernossa (Rift Valley), o6 il 
pleut moins (<800 mm en moyenne), 
Stylosanthes scabra et S. hamala ont d6montr6 
qu'ils daient mieux adaptcs au milieu que les 
autres esp ces, quoique, au plan de la persis-
tance, ilsn'aient pas r6pondu i I'attente des 
chercheurs. A Soddo, o6 ]a pluviomeTtrie 
annuelle moyennc est supericure a 1000 mm, 
les renlenients les plus importants avdent 

t6 obtenus avec S. guianensiscultivars Cook 
(5,2 t/ha) et Endeavour (4,7 t/ha), S. scabra 
cultivars Seca (4,7 t/ ha) et Fitzroy (3,4 t/ha), 
Macrolyloma axillare et Desmodium intorlun 
(2,3 t/ha chacun). I1convient de noter ici 
que les meilleurcs lignes exp6rimentfes 
jusqu'ici sont toutes originaires de cultivars 
commerciaux australiens, cc qui porte i. 
croire que les csp~ces australiennes sont 
mieux adapt6es aux conditions agroclima-
tiques africaines que les sud-am6ricaines. Par 
ailleurs, ces rcsultats pourraient simplement 
constituer Ic relet de l'inadfquation en 
milieu africain des divers types de mat6riel 
gfn6tique exp6rimentfsjusqu'ici. 

Le Groupe s6lectionne des espbces four-
rag~res ligneuses ui se rencontrent dans 
trois types d'envirotnements variant des 
hauts plateaux temprsaux zones subtropi-
cales d'altitude imoyeine. Les especes les 
plus pronwttetses al)l);irtienuiilent aux genres 
Acacia, Erylhrina, Leucaena, Desmodiurn, Sesbania, 
Gliricidia ct Cajanus. Des lots Ie Leucaena 

spp. originaires des hauts plateaux rnexi-
cains (600-2000 m daltitude) fournis p'tr le 
Commonwealth Scientific and Industrial 
Reseairch Organisation (CSIRO) sont actuel-
lenient cultiv6s sur six sites presentant une 
granide diversit6 aux plans du type pedo-
iogicutie, (le I'alhittde et de la pluvionintrie. 
Sat. r A l)ehre Blrhan (haute altitude), les 
performances cnrcgistr6es sont toutes tres 
prom ctteuscs. 

Parini les activit~s (Ievulgarisation 
entreprises figurent l'ensemencement de 
Deimodium Creenleaf (D.intortum) sous cou-
verture du caf'i ct du hananier d'Abyssinie 
ell%tie d l'aliinentation A I'auge des ani-
maux, et cclui de Stylosanthes cultivar Cook 
(S. guianensis) et Al. axillaresous couverture 
du loais pour accroitre la valeur nutritive des 

piailles ct garder aux sols leur ficrtilit& 

Fertilisation des sols et des plantes 

l)es 6tudes ont ;ti1 lanc~es en 1985 stir 
les prohlbmes de frtilite des sols clans le 
cadre d'un travail de base entrepris sur la 

fertilisation des v6g~taux et l'adaptation de 
certains types de semences aux carences des 
sols. Ccs 6tudes couvraient: 

0 	 La determination des principales 
carences des sols des sites de recherche 
du CIPEA et celles des principaux 
types de sols africains. 

0 	 L'analyse du plhosplhore present dans 
le sol, ,-onsidcri- comme l'un des prin
cipaux factcurs limitants de la crois
sance des l6guminieuses, y compris 
la s61ection d'esp~ces adaptces aux 
sols relativement pauvres en iP, la 
d6termination des nivewix opti
mums du P contenu dans les engrais 
en vue de la fertilisation des 16gumi
neuses, l'utilisation de types de P 
moins cocrteux et moins solubles 
(phosphates naturels par cxemple), 
et l'amendement (10 sol avec des 
substances telles que la chaux, en 
vue d'accroitre le pH et l'assimilabi
lit6 du phosphore contenu dans le sol 
ou provenant d'autres sources. 

* 	I'identification de in6thodes appro
pri6es de d6termination du P assimi
lable chez plusicurs types de sols en 
vue de fournir aux paysans des 
conseils pertinents sur l'utilisation 
des engrais. 

a 	 L'6tude des mycorhize; et de leur 
r6le dans l'accroissement de la valeur 

nutritive de la production fourrag~re 
des sols infertiles, en particulier en 
relation avec l'assimilabilit6 do phos
phore. 

Les r6sultats prcliminaires des exp
riences eflectiu6es sur le terrain et en serre 
r6viMent l'existence de diffrences significa
tives en ce qui concerne ies rendements et la 
production de nodosit6s de Medicago sativa 
suite a l'application de P sur un vertisol, un 
nitosol et un fluvisol. Les effets des micronu
triments d6cel6s dans lccadre de l'6tude 
feront 6galement l'objet d'une analyse plus 
fbuille. Les travaux entrepris ont d6jt contri
bu6 a expliquer l'cliec de Al. sativa g6nfrale
meint ohserv6 stir nitosol ou sur sols rouges 
acides. 

Le Groupc a 61ahori plusicuis rapports 

traitant de la fertilit. ics sols et cde son 
influence sur la perfbrmiance agronomique
des cultures et des foorrages dans les princi

pales zones agro-6cologiques de l'Afrique de 
l'Ouest et dans les liauts plateaux 6thio
piens. 
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Agroclimatologie 
Une e6valuat.,i preliminaire des zones 

agroclimatL!iICes de Ia Rift Valle~y a etc rcal iseSt 

en 1985 daus Ic cadre d'u te 6tLde coin pa-
ratiVC avee (liti Ires rii~'iiuIs dui COnltillerrafnicinav Tautres r~gio dod'assurerafricain. Un mod-le inforniais6 de bilanhydricque Jpernet ant (;roupe de Ipasser les 

hydr(Ileal Iel-ll(tGoll. d paserles 
donnf6es cliniatiqli s stir l'rdiiatcur dII(.1 1(LAt ili~lIrete Cl t~e(I IC~iCS deCIPIA ct dc Ic's i111cfprnter e-I wrelles 

longIetir dc Ia jprit lIe de vegetationl et de 
perlbrnace ItlIIre des paitiltit is vegetales. 

Microbiologie et culture tissulaire 

Les trtvtix de riise alt )oint d un ,nica-
nisnie permettan t lYttide des probliimes que 
pose I'illclatitoi des sols avec Rhizobiurn 
spp. C Itl titer iiiiatin dlle LI ctalit6 et 
de l'i(dLiplalilitn (ILI proditit inocui6 out 

198d6marrn (-i :. l.es resultats prc1ixfinaires 
tutm proeict conjliint CIPI'A/Welsh Plant 
Breeding Station (ltiy;IuuIIe-lUni) indiquetit 
qte les l)rOi)IcIIe relatils Alit production de 
nodosites it a' Lia fixatioi de I' izite letivelt 
iaire olistaIle ;I I'litilisaii a grande echelhe 
i'espices de TIn/i/m if'icaiins dans Ics hauts 

plititix th (dolitlill'nt. Ces travatix rleeint 
elil"icI Iv le6h' primordial dcis soiches de 
rhizobitim, de 1' tat des sols et (lil g6notype 
des plautes dtls lit see1tctio et dlns I'adap-
tat iol de ces Tri/blium aiiicains. 

En Vue de dc'Ieeiopper li collection de 
Brachiaria spp. oItentc ' l'issue de missions 

conjointes CIAT/CIPEA, un dispositif per

mettant W 'elcctuerdes cultures tissulaires a 
e6t6 nis al point eltila(f Ci lt 1985.UIOaL()Cr-Le dispositif elquestion I 6tlahvnint pourl vocation de pro
d ire (u nt ril g6nP'tiqueen bonne sant,
1tir atn ~i~itee ~nesn 

lit conservation de I)otilrgeois et Ciee m tic]I ul pi aio d s v rk sAI)crniettre ]altimltiplicatin des v'arletcs a 
lhible productionl sumenciire (par exemple 
11i1) Ic Dugitiiex(,i'oo et )i4it(Jria). 

R6seaux 

Le Rscati agrostologie en Ethiopie 
(FNE) ; puhli6 quatre ntm6ros de son bul
letin d'infrmation pendant l'annce consi
dcre. Le Groupe a particiJ)6 , li planifica

tioli de pItlsietirs essais dc s6lection mnein6s 
sur plusictirs sites par I "NE, dont les 
adlhereits sont issus d'une vaste gainme 
d'organisations. La tournec d'inspection ct 
li reunion anntielles (II Reseau ont 6gale
ment el lieu comme prevu. 

Alu cors de l'ain16e, Uin duIxiIuniclseati, 
le Rese;au de recherche stir les paturages de 
I'Afrique de 'Est et de I'Afrique auistrale 
(PANESA), a 6t6 mis en place grace A un 
financcnent d(i Centre de recherclics pour le 
d 6veloppement international (CR1I) du 
Canada. Un deuxi~me stminare interna
tional a 6tc organis6 'I Nairobi A la fin de 
1985 sois le patronage du mrmne organisme. 
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Le Groupe de recherche zoo-economique 

11Ij~11JI~lh~ll~j~jJjllIW~lltI'~vage. 	 Aiicoutrs deC la oriode consid~r~e, Ics ' 

mliii 	 aliitniis (it-I'A I AN ont rekii ([('lx jeux (de 

dI natol(hinilgite, ;ightis ct Irnoais) 

mroliliniglics). Qui(Ilqi Ic [1lIi nuiiCrI) 
rni~dc I'ALIAN soil pout1 Issentiel Iocutr 

£Witdc Ic Cicuclietirs doi CIPIEA, I'cMaborauio it 
n, 	 _i_ (IixiIfliilliho~l dIc h, cic Setait large-

P 	 flielllibreS (III PeSvazi. IxA prilccsslis iisi 
alinorce (Icvrait niilicri~t SC Ipotursii\'rc 

Sans prohliiirl. A lit finl de I"'ami16v 1985, 
-	 .~~ ~ I'AIJTAN CIli1Jtait (I~ja' 700 abi)i1s clont 

-s 85%,o rta1iwt oniila e I I'Afrque sub)-
Salarienic. Pluts (]it ticrs deCcvs Iiimllris soflt 

deCs i(ssortissaiits de pays ialoilcs 
-~Er collaborat'oll avcc I' ISAID et 

tilCTiirlalrc Surit s lilliodologics de 

onrecheretlIii tod ucti 	 Icts Jpriorits dIc lit rcerche .sys-Intodctonternique 	 sur I'6 lcvagc. So lvi par pis de(I 

IC CC~~rCiC 20 
Lnervient de (Icchece iit k-nois:i (III c(Ilililicil, cc slulliairl 

I~eCroyw l)0CC~i~i~i(OC clerchicors rCJpicsevtait difllrelts, pays 
tle Ic Jliici (III 

intrvintdarseli dollills:germ trol (ii AI'riquei sir Jes p)oiIeis
" L~e doni.ine politiqliC - o6l sCs activitCs iii tIodologiqolcs r-chitils .-I Li rcIICICIic sys

conisitent A (Iwtriinr I'importaicC 16niiqtie ilmIcC aui I~vai (dC Iex plitationl 

lielier deCs travails dIe recCeie stir des I'nlrc Ic ininlt dIe sit mise sur pied et 
thl~iilCs [ cis et "Iporter Ics rCSliltals decs Ial fill de 1.1 p~riodc iilsi6.1rC.e, le Croupc a 

tu(Ics ct (115 atitrCs travaux entre Pris a I prodliit tine s~riC dIe dIocutiits dIc travail 
lattelitionl (cs rCsponlsa)Cs CIiargCs die quii fiiiit 6dat (ICs r6Ustilts IilliiiaiCS (le 
I'ililaIIse (1 (IC I'(laboratioll (des p)oi- scs activitis de reelierclie. 11 a16t6 d~cidk Cin 
tiqueis ('I cvlgc (Ics payL)s africajnls. 1198.5 (IC pulilier ces olivrages stir inte baise 

" 	 Lx (Jolliiil iirfl- coiiomliquC - (Hi r-egutliere afii (dc totiCher tin pubIlic pluis 
SCS ;aI,ti(ts COIsStlit a iden~tifier, cn v''stc (:,St aiI1si oalit finl (Ie I ilecoliSi
cI)Ilahor;Ltiloi aver Irs autres 6,quipes dli d~, 230 cxI)Crts (dCs sciCicCs sociales re-
CI PEA, les ohlstacICS a* lit producltion~ pin is en Ire -10 Ipays el originaires a' 75%/ de 
auiiale c t('a liler [IcCIiis( ;Ii ['fii u s)Sahrienine avaient conkirkienc 
mlettre (111oclivrc pour (cS elliiuiir. " eeorsdcmns 

Activiff~s c'appui 	 Recherche 

A\u cotirs(Ide 1((II'd ([.lIx .S,stnes de commercialisalionlaziirepa collsidcree.~c 
opcrtilraiiis WiaJppi oil! etc Iant~s par le Lc Groupe a poirshliVi sCs travatix stir 
Groupe, (lii aIegaleitiert critrepris le(Xteii]- cinil grands themeis eeonoiniques donit detix 
Siol (I iiii troisicicl piro jcl deja' stir les rails. - lfe fiilaiieement lIeS Ser-vices d'elevwage Ct les 

.JaIlli.Ie 1985 atvui Li partitioni (III pre- ilpJortations dIc produ~its [aitiers - ava lent 
Ifier mtinrodtc I'. IPAN -- Iv Rt~scal W alla- fii ['objet d'tiii cxamni d6tailV dans Ie Rapo
lyse des polir]Iqtics d~Icvagv tnArqi -- port annuel dII (CI PEA ldv 1981/8.5. Les trois 
trilii II eitatigcs WI'piiuiots vi de dotiiiccs alli es dlliaiies celivrts 51)11 Ic systenie (Ie 

responsables alnieaiiis (fit seetetir lIe, ['le- eredits de recherchie et lit IlIitiquie dles prix. 
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Tableau 16. Achats do lalt liqulde h Addls-Abeba, 1985. 

Ville 1 

Zone Zone
 
int~rieure periph~rique 

Classe de revenu (birr/mois) 

<250 >250 <250 >250 

M6nages dont la consommation de tait varie
 
de faible 6 nulle (%) 77 50 76 


Pourcentage des consommateurs
 
approvisionn6s par les
 
1. Coop6ratives des kebele ou les 

boutiques du DDE 2 36 28 6 7 
2. Petites boutiques privbes 43 37 16 26 
3. Producteurs de lait urbains 3 11 25 68 64 

Principale justification du choix de
 
la source (%):
 
1. Facilitbdel'approvisionnemenl 32 29 31 21 
2. R6gularitb ou fiabilitb de l'approvi

sionnernent 32 17
27 19 
3. Hygibneutpropret6 14 12 37 28 
4. Prix 14 12 0 10 

Prix moyen pay6 (birr/litre) 0,85 0,89 0,85 0,87 
Achat hebdomadaire moyen des
 

rnnages (lilres) 2,2 3,2 3,0 4,3
 
Les resultats de la troisi~me zone (zone interm~diaire) n'ont pas e pris en consid.ration pour dos raisons de 
clartb. 

2 DDE = Dairy Development Enterprise (entreprise de d6veloppement de la production laitibre) - organisme 
para-pub'ic de ramassage, de traitement et de commercialisation du lait. 

3 Personnes don! lIlevage de bovins laitiers se situe dans l'enceinte de la ville. 
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Figure 11. Rdpartition des ressources du CIPEA par zone ecologique. 
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Utilisation de la t'le'detection pour le recensement 
des ressources du milieu 

- .-~- - - -- - ~ . . Iecx cdes giniijes de rechierche dIu 

-CIPILA Oint Cii trepr)IiS (Pd les'itir plossibi
li t~s lofli-rtes par lit tM6icdctcion. L~e premiier 

.-.- - , itrviieA partir de I'AfI'ric dc I'Olncsi stir 

I -,i'iJl (I,- I' 't stil- tits pi'ttirlages P)t~lll(s 

Ktlmdac rva.l 

ta t xes trill( rgetc tntis tr~ 
rc utilcctaiCe Its ll" iMVTlCli Zone s ali en 
(Ile Nlci t Ili Mi ~li-ll Ii t - i -~ii"c I 

..It~ii d i~ tiisc ip u iti .~tiS ....... iitt a ili 'itii et . all 
ifli~t~iIati oiigicirhiSaisil Ic Ctlis~l~tl is (ill" r(Silcies i is rtilisiic11ii 

~ 
dii ilteS . i-c itatiilt cs tttiiialii c t tt iisliilMalill 

cXJ~~~~~dilsilliitis~ ttiCirtci~ ~ ~lili~iX X SlllptI ICili illtS cliii(ICSiniteimtClitcr M 

Itlil~~~~~~~~~~~~uI i'itt.Nboitult ttiiit it prits tqlci*idNasiitg ilis titillvst~itS d 
(;rij (;I I istll N.SA ;ti~ld p~tt I il til iituit-i (Ill l li olil~lsiicttililC-6 

(I~tits-[ lt lt iliIl-c lil xutilgditithIvoIide cota 'll) tlit tutu(Illa c totIJI ] i is ilsol( des 

d ttc> oll dc l tcl cc poty llfill tltltt s, ittpri illllg tSioll tiortIitI 1111Cc 11tli~t 

Inilvi.litIm~ilcla aisll pde itiais ctcs s de hi I)Itcr d c coisan Ic c It iiminaiian 
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floue de l'image relev6e par le canal ther-
micLue (I radiome'tre AVI-TRR. 

I)rs instj unients dv mscsr,Idl tiarans-
missivite o1 itt (isps sill plsicurs sites 
en \'utv d reh'S'r tIcs donrnces par temips 
"h ];ir", Ie ('as cellitI[ ci Ie licitre au point 
des ihcteiuirs corlclifs al)ppropris. 

Aitger 

Is tiavaux ulitrcprik ai Niger out t 
axes str li inisc ;ti poit iI'ii syste-Ime dc 
dlte t'ioi aii'vli(t(t6 (It lit s('lieresse. Elabolr6 

it eollabforation avec It- Gouvernenient 
Iiigcrici, l'Agcnicy for Iiternational IDevel-
opmnwl des I';ats- 1i1is (USAII))et lai Ii'fts 
Universi ty (Iats-U is), Ic prograIIImea (it 
nis u itrain eni 181.5. Iv travail etitrepris stir 
Ic terrain St iCsittil ;Iiliic colitparaison tri-

partitt portimi str Lit Iiestir de li r'tcc 
tance, dolieLi I)ituolasst v.eIalc et cell 
d'oljts figurait stir de's Iihtogral)his prises 
A i)asse altituc. II couvrait egalcinleit 
I'(l d des cvalrttcristiqtics de la It lectaice. 

las rcslltaits tlitentis ilOniitreit que Ic 
systeilnlvtrtit 'arrivcr ;'Ides pretlictions 
gloalmhs asscz co to tes tiais que I's Mstina-
tions de la prodiuction ci'Iirl,c i'unc aniitie 
ch(10nie Oit d'niie ainec Atl'ai'te stnt pCII 

preises. II 'st galimeit apparu que li pre-
cisiolt Iitit 'tire iiflucncct par I's nitlhodes 
cl'chlantillhtirlagc titilis&.s. ('cst cc qui a
IInotiv( It"co ix de ]'' ch]lltilhonageco lilnw 

prochiai II'iv de rclicrclitc li C IPEA 
dalis la zolt'. ],'s tittres rtsutials dc(;-
mtiittrciit par aillturs (llc Li composition des 
COinlII IUt('S 't, t('Itglts vt It stadhe dc crois
sance dis plt <is iitf]tt'nrictnt lh: totstircs dc 

lairtl'clact ci tt'v'l ce (liui oIt(rc I'nc
he cali
brage de I'infioinatioi satellitairc, operation 

extrlitniilit colinplcxe, tn esi eincore trs 

loin tie li phast dv I'application. 


Afrique de I'Est 

Ethiopie 

Ax's siw Is fluictuations Chli r(flcctunce 
an Cotlls de l'alllttl, es I'avaux enltrepris en 
l'llitpii out dtanillurn; n1l1983., Des dotlies 
satellitaircs owt etc t'6(("ll)iuics avc (des r(Ii-
setglillvIlls obiciis grac, all uuo(dhl misat 
point pari ;i "A( ) I'lr la saisot dt' crtiissilitc'(. 
Ce travail a Iritils 1'1ta.lirtcorrvspll-tin 
danct' cilt It's valurs dc hitIltuiite rtlh-c-
tane' tt la croissance vcWg('tale, corresponi-

dance qui rend comptc en mnie temps de 
tous les dcalages chronologiques. Unc cor
relation entre le commencement et !a fin des 
saisons de croissance (tels que d6tcrmin&s 
par le rnodele tie li FAO A partir de donnfcs 
inteorologiques) c, hcs tatix d- !'.--tation 
de lit rflectaice (lit cotiveit Inesures par le 
satellite a t cit celce. l.'estiiation de la Ion
gucur tht la saison (Ic croissance Apartir de 
tinnes satellitaires c par dcs techniques 

-nises an point au CI PEA apparait ainsi pos 
sible. Parce qu'elle permet (I'tatlirune cor
rclation entre Ia longueur d lia saison de 
crois.saince tlne part et li prodhuction agri
cole et la bionlass, d'aitre part, oin peut (lire 
(Ic cvtte technique clu'ehtle se pr'+te a mer
vcille a li surveillance dc I'environnernent. 

Ie travail de terrain Cntrepris clans le 
slid del' lthiopie s'integre dans tine dtude de 
systemes conmncee en 1982. II s'appie
Stir 1111systeIIecl 'CIIaIItiIlhIIIige AI)lusiCurs 
degreS Ihas6 stir I'utilisation (Ie 12 parcelles 
de *l00 kni2 , desix transects dc vol de 100 km 
de long, Ct d'tiile ctrte ecologique dressee a 
partir d'images Landsat. Les donnees satel
litaires vt les renseignements obtenus par 
vote d'enqutites AlIasse altitude dcmoitent 
tolls une tendanice sinlilaire; toutefois, d'im
portalntes diffT6ences saisonii'ces ont te 

olservces, cnI particulicr al conrs de laipetite

saison s che, periode caractrisu par la
 
prtsence simult, ine du*tiiit ioinassc veite el

(I'lnec c()tiVellle lillai.eluse lnse. Ix Co.ll

vert arlor6 et bliis:,:llnicvux tfvorise 6gale
ntlit de 'rtqueuilt, iuifcr'fercnces avec les
 

fluctuations de la rfectaice.
 

K 

Ics travaux entr'cpis ;li Kenya ont 
d6itart6 en 1985, avec till firancineint 
conjoint (I (! PEA et culi PNUE. Bas6 stir 
Illutilisat ion dic tillsects ahienls couvranit
tine igalle tinclute dc colmninitilnanits v("g&

tales, le lrogianrne tie tc il ratgc se rcsnine A 

tiine 6ttich sur(qlitirc graInics, divisions terri
torial's r(guilirenlftt t stlrv( lies. l,'s r6suil
tats l)reliitiiltaircs dt('llottirilt in rclathiti 
etroitc clitre la reflectancc I,"k.podtlit Ie It 
c'iv'rtir v(cgt;ital ci It' LI crdtrc, d('ter
illiilte stir Ia basc dc l't'sifinatit, visiuelh, des 
caractiristiqus 'it itnilicut prcsviiltant une 
ties gratle clivcrsit. 

Un inportant sttinairt' siu' li'tilisa
tioll des dolnliles AVIIRR pu uttinsturcr lia 
prodtictivi t des pAtirlgcs avail <tt irgallise 
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en 1985 ANairobi. Un numfro dujournalof approfondies sont encore necessaires. On 
Remoie Sensing a 6t6 enti;rcment consacr' aux considre toutefois que l'1imination des 
communications prcseltc,sA ce sminaire. probl mes de calibragc et de correction de 

Les r6sultats ot)tenus r6v .Wentque l'in- I'ilterfrence atinosphrique permettra de 
formation ualiitative fOIrnie par ls saitl- r6aliser l'imlncnsc potentiel des dolnecs 
lites dc la scrie NOAA Cst iinediatemcnt AVHRR qui prcsenten toutes les caract6
utilisable pour Ia pl'rcdtion dc catastrophes ristiques requiscs pour develir 1111instru
climatiquics. Ils d6montrent 6galement ctic rentable etJ mcnt liable de ilr6diction et de 
sur Ic plall luantitati, des recherches pilus surveillance de la productioln des parcours. 

Le Service infornatique 

. .systfme de fonctionnement en multipro
gralnntation qui permet au CIPEA d'utiliser 

iH le (hcrnier logiciel in is aui point plar Hewlett-
Pakard et die raccourcir ainsi son temps de 

_____ j~i~.'Y ~r.pJonse 	 AIa dlemandce des usagers. 

Activit6s 
I es figures 12 ct i3 illitstrcnt I'volution 

-li taux d'utilisation dc I'ordinateur par la 
r-cchrclic et par lcs atitrtes services entre 
1984 ct 1985. 	Le rccul nitable de la part des 

c h groupes d e re licrhc (de 53% A32%) s'ex
pliquc lparl'achlvcnient ei 1981 d ainalysc 

. - I de itois grandes 6tudcs commeli6ces ant' rieurcment. Totetis. I'lut]ilisatioll dc l'ordi

pa,,_ . -u -.. na t pr la rclicrlthe d *vrait n0lilmalc
ment sintensithcr n 1986, ayc: l'achcve
ment de certaines 6tudes actiicllcient en 
cntirs dc r6alisation. La capacit" cxecdln
taire otliertc par Iv secod(procc,,seur achet6

Introduction par IcCentre en 198-1 a 6t6 misc a contribu
tion par 'adhinistratiou ( + 7 'O), l'infbina-

Le taux 'tiilisation dr, mili-ordinateur tiii (+7%), la 6orination (+4%) et les 
HP 3000 liu CI IEA i'aprogrcss6 que dl .V,, usagcrs cxt63icurs (+,V%). 
en 1985 contre respcctivenclt 60 ct 100%, La plrogrvssion obscrvce en ce qui 
pour les aliics preccthntcs. En r-vaiehc, coiccri1 I'utilisatio de l'ordinatcur par
pour les nIicro-oi'dliaturs, (1hnt Iv noillre I'administration est Ic rellct (l'unc inillcure 
est l)iaSS de 25 A 5,, cc taux a )lus (lUC iiilisation dii progiciel linancieri duICl PEA 
cdoubl aii ('iiiirs dc Iarii'c t'oiisidlrcc. ct de l'ini)riiiatisatiou de clcrtaiines fioctions 

IUadiiectii (l'tin (lis(Luc de .100 millions adiniuistrativts, cil particulicr celic de 
d'octets. d'unc mnmoirc de 200 njiiions I'enregisrcment. (otte intensification de 
d'octets, dc 12 poulits (tccis ct du dc6ou,- Ilauttoinatisatiin s'appuic sur l'utilisation 
icur dc I)allIc magltiqlc rapidce a prlis conjuguicc (li Iinii-ordinatcur ct des micro
d'am(1iorer la capacit(. dc calcul (lit mini- ordinatetirs. I)c thit, les 6tats des salaires 
ordinatetur (lui pourra ;iinsi foiunir Ascs usa- S'eflctuent clesonnais stir micro-ordinatcurs, 
gers des services appropri6s pendant loute de mrn,me quc le contr6lC des stocks et la 
l'ann6c 1986. L'amclioration du mat6riel tenue diu grand livrc comptable (programmes
informatique a donn6 lieu A l'adoption d'un zonaux), grace . la parfaite compatibilit6 
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Figure 12. Utillsatlon des mini-ordinateurs du CIPEA, 1984 et 1985 (en dollars). 

1985 
Usage 3ext~rieurs 10,7%51 281 dollars

Administrat'Ln 18,5% 
88 486 dollar3 

/ 
Information 24,3%?1 ol r-
115 3, 5dollarp 

'1984 

Administration 11,7% 
53 404 dollars 

Information 17,4% 
79 541 dollqrs 

I 	 Formation 8,1% 
38 681 dollars 

Systeme informatique 7,2% 
34 122 dollars 

,Recherche 31,2% 
148h768hdollars148 768 dollars 

Systbme informatique 7,8% 
35 594 dollars 

Usagers extsrieurs 6,3% 
28 804 dollars 

Formation 3,8% 
17 524 dollars 

Recherche 53,1%
242 929 dollars 

des deex systbmes. Au cours de l'ann6e consi-
d6r6e, le programme zonal du Kenya a pro
c 6diAl'informatisation de ses 6tats de salaires 
et de son grand livre complable, qui fonc-
tionnent d~sormnais sur micro-ordinateur. Les 
autres programmes hors Si~ge devriient scion 
les pr6visions disposer des retres progiciels 
avant le debut du second semestre de 1986. 

Usagers ext6rieurs 

La progression dv taux d'utilisation de 
l'ordinateur par la Formation et les usagers 
ext6ricurs t6moigne de la solidit6 des liens qui 
existent entre le CIPEA d'une part et les orga
nismes internationaux et les institutions natio
nales de recherche africaines, y compris celles 
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Figure 13. 	 Utillsatlon des mini-ordinateurs du CIPEA par les groupes de recherche, 1984 et 1985 
(en dollars). 

1985 
Programme des parcours 

Laboraloire 5,5%, 7 659 dollars k6nyens 3,4%, 4 758 dollars 

Groupe de recierche sur les Programme de la zone humide 
petils ruminants et les 3,2%, 4 497 dollars 
camelides 7,3%, 10 152dollars 

Programme de la zone sub-
Groupe de recherche zoo-	 humide 2,8%, 3 857 dollars 6conomique 7,8%, 

10 803 dollars 	 Programme des zones aride 
el semi-aride 2,4%, 
3 389 dollars 

Groupe de recherche Programme des parcours 
agrostologique 12%, lthiopiens2,1%,
 
16 665 dollars 2 889 dollars
 

Programme des hauls plateaux Groupe Trypanotol~rance 
19,9%, 27 603 dollars et productivit6 animale 

33,6%, 46 655 dollars 

1984 
Groupe de recherche sur les 
petits ruminants et les 
camelidds 5,5%, 13 266dollars Programme des zones aride 

Groupe de recherche et semi-aride 5,2%, 
agrostologiqlue 8,9%, 12 557 dollars 

21 366 dollars Pro jamme de la zone humide 

3,1%, 7 508 dollarsProgramme des parcours 
6thiopiens 10%, 23 958 dollars Laboratoire 2,4%, 5 768 dollars 

Programme de la zone 
subhumide 1,6%, 
3 724 dollars 

Groupe de recherche 
zoo-6conomique 0,7%,
1779 dollars 

Programme des parcours
 
kdnyens 10,7%, 25 675 dollars
 

Programme des hauts plateaux Groupe Trypanotol~rance et 
15,2%, 36 562 dollars productivit6 animale 36,6%, 

87 835 dollars 

de I'Ethiopie, de l'autre. En 1985, le Service Au cours de la p6riode consid&re, le Scr
informatique a men(6 des travaux conjoints vice informatique a mis son ordinateur A la 
avcc I'Institute of Agricultural Research disposition du Haut Commissariat des 
(IAR) et lc Ministrc de l'agriculture de Nations Unies pour les rffugi6s (HCR) dans 
l'Ethiopic. It a 6galement coop6r6 avec des le cadre de I'analysc de donn6es issues d'un 
chercheurs du Rwanda et du Soudan. projet en favour des r6fugi6s lanc6 en 1984. 

74 



L'Organisation pour I'alimentation et l'agri- Dotation en personnel
6culture des Nations Unies (FAO) a gac- Les deux progranin Urs ethiopiens admis 

ment mis a contribution les ressources du au sein dCI'&q~ie ell 1984 ell qualit6 de sta-
Service par le canal dI NNi nistere 6thiopinl giaires sont d6sorinais des agents perni
de Iagriculture et de sa di'ision dt la planifi- IeitIs do Service. l'n d'ent re eux est ,11'ec16
catioli tie I'titilisation des terres. colnie adjoilit du prograinlncur adirinis-
Ia sp) ialts' tio cit'ldtI. lrinil]('6litll t tratil'alors (lie 'aiutre O(CuIp Ic post(- dc pro

ties divers 6(pilWIrteM-1nts d (4-eitre a ameni, graunmeiur scientilique. lUn proilraiicurL 
-Ic Service As,doter dC lIouxTcaux logiciCls. I I stagidire a 6galcinent et leCrUteau iliveau 

a 6galement procede atl traisf'ert tie certains local ' la filde l'alirmc conisidcrc.e. 
logiciels (I it niiii-ordiiiatcur aux nicr-ordi- Le Service eroillte actuellenient quatre 
nateurs, pour donner aux homniies tie telain expatri6s, trois prograiifeurs thiopieis 
du CI Pl'A I';cck a des tecii iq ies 'allalyse d(out till stagiaire, detix liometriciens, 
tr~s sophistiquces utilisabhls stir inicro-ordi- quatre oprateurs/agents aitccts A la saisie 
nateur. des donnes et une secr6taire. 

Le Departeinent de la formation 

amenagenen is ultramodernes ciont ii clis
pose po," :ssuier la !brniaziun intra-mnuros 
des staygail ks (Iii ii dctleiiiC. 

Formation collective 

q 1985, 
,uit stages tie formation. alors qm- pool 
tout( 1a pvriode 1977- 1981 Ic noinbre des 
(iurs aoim6s par l Centre(-ti ait que tic 12. 

til Rico iu'en Ic CI PEA a olganise 

] 
I' Pa ii i otwlaitx thi-i(fllScS citi s,figurentS11(111s 

Ia piioductioni laitiiere cnI milieu rural, la nor
n\uaJisaiotiOl Ies doo1es Siur l pl0ductiOln 

* 	.. bovine, Ihtraite nitlit de li'iioi imlatioll agri-
Cole, et 1oitisat o(I des reicro- dioteCLUs 

-.-
 * dansles domaincs d la recllerche zootecr
-
- _---.___--___ , ilnique et de la gtstioll dc 'leevage. les chilires 

relatil's aux curs ,,rganises e-i ) sont1985 
donnis an tableau 17. 

Introduction Formation individuelle 

La fbrmation coostitue I'un des volets La formation individuelc donnee atl 
les plus importants ties activit6s du CI PEIA. CI PEA se dcotipose Centcinq graindes cat6-
Conscicot duiit ipe l iitroductivit6 agri- gories (iont les trois prilicipales conltribueiit 
cole ne pourra 6cliellieit auogmelnter (ue el 111enle temps A relf()rcer ie:, utIrts de
 
Iorsque i'Afrique disposera de services natio- recherche (ii Centre.
 
naux tie recherche corniptents, le Centre a ILes techIicieIs associ6s (13 ad mis to
 
entrepris de I)articiper ,Aia iormation des Centre en 1985) 
sont ties cadres moyens des 
personnels requis pour le bo fbnctionne- institutions nationales de recherche accueillis 
ment des 	programmes nationaux. Sa stra- pendant deux A trois semaines dans les labo
t6gie dans cc domainc consiste Aiutiliser les ratoires, projets de recherche ou services du 
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Tableau 17. Stages organisds au CIPEA en 1985. 

Nombre de 
Titre Date participants 

Produits laitiers pour les
 
zones rurales 14 jan.- 15 fev. 
 21
 

Normalisation des donnees de la production
 
et de la selection bovine 20- 24 mai 
 19 

Economie de la sante c.nimale et de
 
la lutte contre les maladies 15 juil. -2 ao0t 
 23 

Traiterment et diffusion de
 
l'information agricole 12-23aoQt 23
 

Nutrition animale et analyse
 
des fourrages 1 16 sept.-4 oct. 16
 

Nutrition animale el analyse
 
des fourrages 21 oct.-8 nov. 15
 

Production et technologie
 
laitibre en milieu rural 18 nov.-6 dec. 17
 

Micro-ordinaleur, gestion
 
ci anob,"vue donn~es 9-20dec. 18
 

Unique cours organisr en franqais, tousles autres ayant M6 dispenses en anglais. 

CIPEA, dats Ic cadre de stages de perlec- ouvert aux Non-Africains pour la simple 
tionnernent i)rofessioniJl, raison q u'il taut foirmer de nouvelles g('n6ra-

Lcs 6tudiants di prenlier cycle (I en tions de specialistes (IIu d6ltvelop)pement pour 
1985). II s'agit dc jeunes gens ou de jeunes assurer la r(*,c chcz les donatcurs; toute
lilies prcparantt letur premier diplome (Iagro- Ibis, pas plts de 25% des post,'s ne peuvent 
nomie. Bon ihombre dIe cts 6tudiants st'nt des tre attribu6s 'Icett categorict de stag'aires. 
ressortissants de l);ys (6veloppcs d6sireux Dats le cadre d programme, chaque as
de se Itmiliariser avec Its conditions de tra- soci6 se volt confier ti important projet de 
vail pr6valant dats les pays cn devcloppe- recherche aI trmei duqtl il doit publicr des 
nient. Les candidats retcnus sont adimis ;' tudes scientifiqtes originales. 

sejourner pendant des p6riodes Valiantl entre Les chercheurs ilivites (I en 1985). Ils 
un et six ois (ihins les pro.jets de terrain (It forient la categorie Ia phis avanc6e parani 
C1 PEA en(tjalite de cadres moyvits. hes sti.giaircs reus Chins lc cadrc des activit6s 

L's etuldialits des detixiieme et troisii-le de fbrmation individcieile din Centre. Plut6t 
cycles (10 en 1985). Issis diiviSe;'ti- 1ue (Ilin )rog-tmmc (Ide 'fomttionpopre
caines otl atltl'eS, c's etiidiatts swit adutis all moit lit, il s'agit t'n Inecanisnc d'change 
Centre pour des smjotrs d,- six inois a trois perniettant In CI PEA tie iiettre ; contribu
als, p6riocies dciiait lescitelhes is 1i-benti lion l'cxprii'nce tes cherchetirs afiricains et 
des rccherclhs daits Iv cadre (Ie ]a prp;aia- leur Coliiaissalce (Ill terrail. I.altc6 lepuis 
tion tl'nn (ilil avdp(ii. I.es visitcs ciec- cltelttc tilops eh'jiat,ce l)rogramie com
tes par les (irectturs dic tlitst ot par les Itience Aprcildre sa pleine niCstire tpuisquc la 
eticadrcurs des ltiio't.dtn:s d'oiigiiie Ibtir- rechiercite dl CIPEA est aiiJourd'lhui sul-
Itisscilt tgaleiiicitt tni app)ort scicittiliquce sainlIt aIt point [)toir tirer Ie nicilleur parti
notable atux prograiniws de recherche clm possible de l'apport de ces stagiaires de haut 
C1 l A. nlivCau eliltacheineit au Centre. 

L.c pograiiin clii ( IPEA ciestit6 aux Au cotirs tie I p(riodc consic6r6e, 
stagiaires titulaites (]'til (hoctortat (12 en 37 clierclhctirs ressortissants tie 15 pays tie la 
1985) ;a6i& mis ci' llace potir itaciliter ha rein- region et tie six pays non afiicains ont b6n6
sertion ties Iip)l)6ils africains d' ultiversit6es licie dou programm tie flbrmation inldivi
6tranigires. I1 penet atssi aux chercheurs tLucllc do CI PEA, 12 peitncht toute l'ann6e, 
du CIPEA tie parlaire leurs conlatissaiccs 10 peldant plus (Ic six mois et lc reste pour 
scientifiques. Ce programme est 6galement des p6riodcs variant de trois a124 semaines. 
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Le service Bibliotheque et documentation
 

~ fr Formation 

Au cours des anndes pr&cfdentes, le 
M-Service a organis6 des stages de formation(idiill'flrltllllllrlhhl~l~lmgjtIlli v~liiiuganhlgljl,, ii! 	 si~.lfi, flyj]individuelle destin i' des agents des 

J,... .I .	l)iblioth ques agricoles de l'Afrique. Toute
fbis, devant le volume sans cesse croissant de 
la (emande cn formation, un cours destin6 A 

2 tgires de l'Afi-ique anglophone at k6 
organise cli aout 1985 smr Yetrai temient et la 

dl 
ditlusioi (Ye I iflorrmation agricole. Le mrmc 
c-tours aura lieu en 1986 ,tI'intention des pays 
;africains fraiicophleis. 

-- e ie d'tls er msried 
Services de renseignements 
informatis6s 

~~~I 	 -' ~ n ombre d'utilisateurs duIservice de 

DillUsion s6lective de linformation (DSI) 
.st passc A'107 en 1985 r~partis entre 37 pays 
af'ricains, soil un accroissenient.de 30%.Le 
Service fbnriiit A'chaquie alIonn6 une infor

- mation actualis6e et individualisce issue 
des bases de donnes (III Commonwealth

6 . ,Agricuhtural nrcax (CAB) et de I'AGRIS 
(FAO). An cours de lip6riode consid6r6c, 
400 operations de recherche r6trospectives 
ont 6t6 ell'ectu6ces pour lcs Utilisateurs (Iu 

Introduction CI PEA 	et pour des usagels ext6ricurs tant 
sur les bases AGRIS, CAB et AGRICOI.AEn Afrique, les services d'information quc suila ase de donnes propre dii Centre, 

sont g ndraement les parents piauvres des qui comporte actuellenlt 37 000 eitrecs et 
services de ree1iercc agricole. C'cst cette qui s'enrichit chaque ainnlc de quelque 
constatation qui a lneill Ie CIPEA t ren- 5000 entr6es. 
forcer sa bihltlibruW, Ct son centrc de docu
mentation, et 'Yes doter des ressources 
necssalircs poi" fourlliir aui personlcl dui Projet microfie 
Centre 	 ct des ilistitutions nationales ilne Le Projet microfiche finac& par le 
infolrmation pre lassulilr Ic d6veloppe-al)lV 
 Cientre de recherches pour le dlveloppement 
ment de I'agriculture. international (CRJ)I) a 6t6 lanc6 en 1978 

Les prinicipaYes activites du Service pour identifier ct collecter lidocumentation 
couvrent: in&mce en Afrique, U vue de son iutilisation 

La fourniture (Ye renseignemeits in- dans les travaux de recheriche zootechnique.
ibrmatisis; 22 pays ('Afrique subsaharienne ont (j't 6,

" ILa collecte, Ic traitcment et la dilln- couverts par le Pro(jet. En 1985, le Service a 
sion d'nlc documientation in6dite puhli6 des catalogues de documents collect6s 
microfich6ce; au Benin, au Botswana, at. Malawi et au 
La fourniture cde services de docu- Zimbabwe. Chaque institution participant
mentation; et au Proj -t microfiche est dotfc d'un lecteur de 

* La gestion de la liste (Ye distribution microfiches et de microfiches. Elle revoit en 
du CI PEA et la diffusion des publica- outre des exemplaires des divers documents 
tions du Centre. collect6s dans son pays et une bibliographic 

nationale pertinente. 
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La Biblioth~que 
En 1985, la Bilblioth~que a gratuitement 

Enstri6 15, 00Ipagsliothu rtitem etdistribu 3 150 000 pages photocopies et 

4-4 000 mnicrofiches aux agents dot GPEA et 
aux utilisateurs extilrieurs. Par rapport aux 

totaux de l'annlie pr6c6dente, ces chiffres 
constituent(Ics Ctifs accroisslllts ! 

36 et de 69%, Iip~ttablcs dans une large
36etur a' 69/j, ipictaics (aloge ar 
mesure an Projet microfiche (ctapelogues par 
pays) et at, se.rvice'1 ,ppel (lattelltiol" do 

CI PEA. lanc ci 198 , ce service s'est rapi-

denient affirnm( cojmme tie structure appro-

priCe p)o1r ap)IIyerIT's bibliotllq es 'al'i-

Ca revues etopIII11tox poel ernt ~ili X. 
Ii liothiie a egale euit (istri61 quelqit 

'1000 publications (IIICclttr dont la parution 

avait 6tC anioncec das (.IPIA actualiti. 

Liste de diStrilbUtion et 

diffusion dcs documents 

A la fin del'annke 1985, le travail dedis-
tribution des publications du CI PEA, tradi-

tionnellement assur6 par le service Publica
tions, a k6 corfi6 au service Biblioth~que 
et documentation. La listc de distribution 

informatis6e du CIPEA comporte mante
nant 5000 adresses d'inititutions et d'indiisdot6%pret Aiu.LeSr 

vidus, dont 66% op)6-ent en Afriqu. Le Ser

vice a entrepris d'analyser la composition de 
l'ancienne liste de distribution et de d6terminer la structure de sa croissance future. 

Une drude a 6tdelffictu6e au cours de la 

p6riode consid6r6e en vue de dterminer la 

distribution du magazine CIJ'EA actualitis. 

I.C premier crit:re titilis6 se fonde sur le 
ionibre d'UBT et Ia population humaine 
des pays de I'Afriquc subsaharienne et le 
second soir le montant des subventions des 

pays donateurs (figures 14 et 15). L'tude en 

question rev,,,lhque la proporrion du maga
zine af hct6e ,tcertains pays est beaucoup 
trop fai ble par rapport t leurs populations 

humaine et animale ou i leur contribution 
n cau do Des dispositionsbudget CIPEA.
~alpropri es sont par consdquent envisages 

en vue de renforcer ]a prdsence du CIPEA 
dans ces pays. 
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Figure 14. Distribution du CIPEA actuallfds ot population humalne/nombre d'UBT dans les pays de 
rAfrique subsaharlenne. 
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Figure 15. Distribution du CIPEA actualltds1 et montant des subventions do certains pays donateurs2 

en 1985. 

(%) 
100" 

80"
 

CIPEA actualit~s (%) 

Subvention (%) 

60

40.
 

20.

0 

dehorsCbEndo oAfrique. 

2 A I'exclusion des bailleurs de fond .inationaux (Banque mondia!e et CEE p. ex.) et des donateurs qui 
comptent moins de 0,2% d'abonn~s au CIPEA actualit6s etdont lacontribution est inf6rieure ,ce pourcentage; 
y compris les financements sp~ciaux. 
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Le service Publications
 

i 0pnlri'test 1uIdiitUsioii 
rcstrvintv '11lucIpur 
vn tonsidration dans la 

vics inah'vdrIa pu hIica-
tii 

innovation n'a pas tarie Afaire l'unanimit6 
au scin desl cierchucrs. Pour parlaire hi pro
c(dure, tin systinc ic prtestl des manIlcis 

y 	 scientiliques proposes a la critique a 6gale
n,.dlrmentt Illis ell place. 

l)Ce x kveiiCiMi ts imli)otanls ot 6t6 
enregistrS al cours de I'aniie'. I.x premier a 

trait t 'I iintroditctionciii tralitccni t dc text( 
par h biais de micro-ordiiatcirs (1-11 150) 

" relis a' la linotypc-ilitt-rhice (lui elliectue lc 
travail dc com)oisition diu Service. Cette 

-71 i liaisoi pernlict dc tr; nsf r.r dirctemliit 'I lit 

(0 composition les docitiiieits laIores sur 
'Iimachines vtIraittnielit Ie text(,ct )arta.1t, 

¢' lie stipprinivr dc la (haii Iv nimillhn entr eties dotiiiees chiis Ia coinlniselise' ( )n nesure 

1iciliiieint les gains dc teilips itilisi reaiHses 
Spir les' (ipjraltlls de lat coiposcuse et les 
'orrcteutrs ciprcivi's. ILa dcuxiiire inniio

vation, qui 11 1i (st enicoretj('ai stade exl)6
rinieital, a trait A Ia production directe de 
films par la Linotype en vue des op6rations 
(t clicliage (III Service. ()it coi[ptc e1imifier 

. . par ce biais trois 6taps (it circuit de l-roduc
;*tl 111,,,tion - a savoil Ic collage, la photographie et 

le montage tin liliu. A ternie, cettc notivelle 
approche (Icvrait perin.iet de raccitiircir de 

Introduction maniire sensible los dilais requis pour I 
boratioii ties docuimieiits cistiiies A l'imles-

Par rapport atix ainics i rick(ents, le sion. 
service Publications iii CI PEA a vn sai pro- EL Ce q tii Concern( les Inou,.,ements du 
chuctivit6 s'am liorer c(i 1915. En cflet, til personnel en 1985, Ia niaquettiste expatriec 
accroisseunent qualitatif ct qItantitatif des dii Service 6t6 ren)ilac6e par tin agenta 
publications i (CeiIre a elicore tine fihis t6 recruit6 localement et ibrm6 au London Col
enregistr6 ait c)urs dc la iirio(h. considre. lege of FPrinting. Une compositrice a egalc-

Ielit et6 ci\,oyce eil toirnationi , linotype-
Amdiorations L.,ndres at cturs de la i -riodc cnsidir6e. 

Parini les ait'ts 6vuinc'lits cl11i n6eritent 
I).is Ic s(Jici l'ailii)r'r Ia qiialit( des dl'tre signales, oil noit la participation de 

publications, Iv Centre a pris la 6cisioi de certains cadres de I'6quipe a trois r6unions 
r6viser la )rocclur. cl'exam'n des ouvrages organiis6cs hors ic la rtgiol a iicaime. Ces 
,ropsJsO par scs clierctlicurs, iialgri6 les dilli- coiilfrenccs 6taiclnt respectivel.nt destin6es 

ctiltcs Itie prrsunte ce typcd'aciivite potir V's aux ktiteurs dc recherche en Afrique, alix 
cetntres interi-tionalix, notammiinit S caust' aillillistmatcl'irs dc ]'ifiifrliiation ties centrcs 
de Ia dispersion g6ographiic de lcur pe'r- internatiaucatx ie reclerche agricolc et atix 
sonel et des probi16cs de communication experts tie la communication scienltifique dci 
qni existent entre le siigc et is programi e/s incoide entier. Par ailleurs, tie br've consul
det terrain. L'adoption ci'mi noivelle pro- tatioii sur les problimcs tie publication a 6t6 
c&lurc a eu pour efret dc retarder la parition e6ctic I ben6fice dci Centre international 
tcs publications ct i'accroitre ICvoiutiie tie dte recherche agricole dans les zones aridcs 
travail de l'encadreincnt scientifiquc dii (ICARDA) dci m e iucts services contisul-
Centre. Toutcfois, par sa pertinence, cettc tatifs ont 6tc3 fournis ;i l'lnstitute of Agricul
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tural Research d'Ethiopie sur les besoins en 
mat6riel et en personnel de son service Publi-
cations. 

Publication 

On trouvera Al'annexe de cc rapport les 
ouvrages pro(Iuits en 1985 par le Service. Le 
nombret des publications est pmss6 de 70 ern 
1984 A 78 en 1985, soit un accroissement de 
I I%. Lc volume de documents imlprimns a 
galenient cornu tmi augmentation sensible 

(8 0 %), refl6tant dans une certaine mesure 
une nOuve'lle eXpansion deIl liste dt distri-
butioni dII CI PEA (21%) tt d'auti'c part , 
progression de l'impitcssion en nulticolore 
ainsi qu ii i ;augn Icll ;tin dIu inohreIll oyell 
de pages des publications. l.a productionI ai 
cours du dcrier trimestre de l'dannc.e a (6t 

exceptionilt'lemiurlt 1rvlv', traduisant :ilisi 
les lt'ets (lhs inunovations introduitVs Ct des 
stages de Ibormation kvoqu6s 6i-dessus. 

L'eflort dc vulgarisation destin.5,I mieux 
faire connaitre Ie Centre a cu un impact 

notable en 1985. Quelque 30 articles, s'inspi
rant largement des donn6es fournies par le 
CIPEA actualitis,ont 6t6 publi~s sur le Centre 
dans la presse destin6e au grand public. 
flour appeler l'attcntion des Africains sur les 
travaux du CIPEA, tin supphnient de quatre 
pages decrivant IeCentre et ses activit6s a k6 
publi dans une revue africaine a grand tirage. 
L.e Service a 6galement organist une exposi
tion prsintant les publications de 16 centres 
internationaux de recherche agricole a la Foire 
du livre d'Harare. C'est cette initiative qui a 
prccis6cinet amen6 lc Zimbabwe Publishing 
House h proposer ses services au CIPEA et 
A d'autres centres inteinationaux en vue de 
la diffusion de leurs publications en Afrique 
a ustrale. 

Ertin, les questions de sant6 et de sdcurit6 
relatives x agents de l'imprimerie ont fait 
I'objet d'une etudC d6taill6e hi l'issue de 
laquelle diverses mesures ont 6t6 adoptces, y 
compris Iht ftrmation d'un agent 'I I'adminis
tration dc prt-miers secours et a la lutte contre 
les incendies. 
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La section Audlo-visuel et cartographie 

- '- Ifmulti et. Aa nioniopro ectiofl. J)6ja dispo-
Plot. n tltip -jctiori, fianvuise'Ifil (ii mu j Lit vi'Crsioii 

a gainintn (IC adI;)to~ ;' fit iiohioprojec-

If Igo' tio111 s lrs lii'w./ rCt fllse dIiitiiitivcii i \siLLo 
'iS g li r t i iioau rahisusiljCs~ 

Ct t ;ii iii d ( c (ills l l sit u-
[)1 (-,Stl ilS IN~ii 0 l-,~liS IC ClrC.SS6. 

c Xiit~ l erl - llrIa jiu a ','I(I ((ii i Sul 1 

-~ ~ ~ ~ p vlec t icslii eIlijis als ic cadre) deVCS 
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 coil(I1 .l(-\ili do. rollio sp ac u .(is ll 

Jill IvfographiI tilstain 

wtii uSti fIilll d~'iiiS 'iveogd Irl (.1 apIi 
(I(llctsllcs sillJrstrv(Jx(Ili('Pflh iiiigrijii(I 

till., ( ilC PI nhdll it' hiiJC('i tciil . Cii fiai'lms 

v siiC('nhi jig.t( l'ltci~CS oics(v ( lirs (ill
S I~(.ai (IC IC1iiirs ila)hiiiC a1 

Cih iliCS 1p1it C IIiSS-ih ilIS 'i~i 
Introducton r~a-iIs Misiio dvilnnliliat('idr .il~iCLaiS (I 

lV,(it~i (aii)gapi: eidntii~ .i'tui Iiii)(Iiitdv Lid :98i gilii'it A(IaSto 
Wa) o tr s)Cit roducit(ioni~i lail Ii's ('(iflIde 

rcgou~c (C~lhisLiliiI181Ii t'!i('M (' Id c 3.5ihii'niil cistdc t 'i l ilts(l' JilsdhiiI 

cliicirtoripiii~iuS'ivju di (:1lcl>\ t iii s iiiii'CM 1( Iro ijecli S C LitS nialI~lT 
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sur des parcelles experimentales, des sites de 
recherche, et des travaux de laboratoire (y 
compris les teclhi(ques utilis ecs). IIe a en 
outre realise des iJhotograplhi.s sur h-s divers 
groipes ayant participl aux stages ct ri-
nions organis(es par Ic C I!E1A en 1985. Eln-
fin, son laloratire photographiqueit de soil 
Cute efll'ettu('ie iluui)reiix (ravaux (ie dvc-
loppenleni ct d'i1'pressioii en coulhur ct C1; 
noir ct blanc A la deiUandc des autres see-
tions du Centre. 

Techniques d'expression 
L'anne 1985 a vi lIa Section dnmarrer 

une sfrie de sininaires destin6s A amfliorer 

les techniques utilis.es par les chercheurs du 
CIIPEA pour presenter leurs communica
tions lors des conftrenccs auxquelhes ils sont 
al)l)el6s a participcr. Ces scininaires avient 
1)our Cibl les agents di Siige et ceuX dii 
'rogramme de la zone sublitimide bas6 A 

Kadunia, an Nigeria. I'arii les sujcts cou
vCrts figir;aent la prcparatin ct I'utilisation 
des moycvis d'expression visuell dednmne 
qIIC lkude des techniqies d'expression orale. 
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Abr viations 
ACIAR 

ACSAZA 

ADC 

AGRICOLA 

AGRIS 

A I, .,k\N 

A R N A B 

ARO 

AVHRR 

C A B 

CABO) 

C 

C'ESAR 

CI'A 

CIAT 

CI SS 

CIMNMIIYT 

CIPEA 

Australian Centre for CIRPG 
International Agricultural 
Research 
Centre araibc (' tud' des ttrres CRI 

arides ct non irrigttes 


Agriculturai l) c%llncelt 
C'orp~oration (Zimbabwte) CRSIP 

Bast de dintcs tgrihles
d I ' I 'ITSI )A CS I R() 

Sevice ditlitritatito de lit FAO 

)ourI Its S( it'lits it a it t tchioligie 

agricolcs (I talic) I)I)E

RWsc'u africitin d'ana,l se des 

p iitiquts d'vt\itgc 1)IVM()
IWsviu africain (]I, rtc lch ir~c s 
.RNAsiach niticl-lrttlteticoes IItdationl 
Stl its 5Ptt5-pit itis tgnieutltsdtvciippci 
At.iriCttlturI Reseach I)SI 

(ttegaitizattit (lraijl) 

Radicunl .trt. ;'Itrls hitlt 
( REtivth p tt-olit I N A 

(\gritt ht wcl titt A gricu )tural E \littulc 

,...iU . 
CentreI 1." ..\- ro-BiON~gicA FOOgnsto 
Bu rC ilttex j 

R esearch It ,s-B) s) 

(It llillitltttt' scnmi(iqus IlldsIDA<'u r o p<:cm<.( Ih'l iq t u.) 

(:I€ntr.o prl h(IS"viltqlppo 

grit co K rale (Italic) F"lAG 
C lt tiljrat"i lltnt ci r< tgrOStlgit
 
;1ii'Ili(ie F.1) 

Centre. int'riiational 
W"tgricth te Ar[nicah GCR\I 
('tlollii) 
Collit : perClnia.lnt inittr-l";aits 
de' lutlc 'olwtvt lit s6clirheF(.sse GEMNS 
cl s IteSaht.I (M ali) 

Centre inte~rnational 
d'arrilioration (li imids et G IMNMNS 
(il 1i6 (Mexiclue) 

Centre international pouir GMQ 
1'U'levage en Afrique GTZ 
(Ethi. pie) 

Conscil internatioal des
 
ressources phytoge6tiqties
 
(Italic)
 
Centre dt citrtrcis pour
 
h divcloppcvici t intic'inational
 
((:ainadit)
 
(Gdlaborativc Rehsearch 

Suppoit Irognimtinnt (USAII))
 
(Collllonlweilhh Scicultific and
 

Ilidtistrial Resta.ch Organisation 
(Aust:alie) 
l)airy e)velopment Enterprise
( EthIliopi.) 

i)igvsti lit< in vitro dc la 
Ilitii 'r o gatnq ua
 

itqltmd pour c
 
tcltt international
 

I)iltsion selhctive titiitations
 
l 


q m c ' ath(lt<i (,atifl 
Ill' i-i'oltt' c 

l"ttIts- fills
 
c ain nc
 

poi r I'ali ic 'tatitnl at 
l'agvi WtltIll I (Italic) 

ti in1t l ttifi al sre Ic6 l o p llm c il c I' atgi u lur e"
 
(Italit.)
 

(Gr tci l .c'htVn itctc t 

ltedhral livcst ck detpattN l 
(Nigria) 

tlroupe onsultatif'pur lit 
recherche igrichu iantrntiona 
( . -I j.)
 
Symli-llle 11nondial dct .surveillance"
 
c iltillu dhc litvrmn.m
 
(PN UE)
 
GlIobal Invet~ory Monitoring
 
and Modelling Section (NASA)
 

Gain unoyvin qtlticiin
 
lDeutsche' Getsellschaft liir
 
Tecchnische ZUirusmcniarbeit
 

(R.F.A.)
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HCNUR 

HP 
ICARDA 

ICRISAT 

IDA 

IDEAS 


IFDC 


IFPRI 

IITA 

INRZFH 


ISCTRC 

ITC 


j 
MIJ 
MS 


MVA 


N 
NAPRI 


NASA 

Haut Commissariat 

des Nations Unies pour les 

r~ffgi~s (Suisse) 

Hewlett Packard 
Centre internaliunal de 
reclierche agricole dans 

les zones arides (Syrie) 

Institil! internat~onal de 

recherches str les coltures des 
regions tropicales semi-arides 
(lde) 

Association intenationale 
de d6velopplnell 
(Banque monldiale) 

Systimne (k cohilecte e: 

d'an-alyse de donnies du Cl PIA 

Centre internat mtal fie 

d(velop en t es engrais 

0.". U I.J, 

InstitUt inlteCt-iatita tie 

recherclics sr es politiqes 

alimentt rins 
histitutinitoatitond 


d'agri( ulot-r tropicale (Nigria) 

Instilut naional de
 
recler hes zootetlhniques, 

foresticres et hydrt bIologiq'es 

(Mali) 

Comit scivintifique international 
de recierches etde ltt Ci ,tre 
la trypan Csoiaw15 
Centre international (Ie recherche 
sur !atrypaitotolerance ((; rubic) 
jour 
M6gajoole 
MNatiiere stche 

MNycorlizes ,, %'csictiles 

Ct arbso les 

Azote 

National Animal 

Production Re..etrch Institute 

(Nigeria) 

National Aeronautic arid Space
 
Agency (E.-U.)
 

n.d. 
NDF 

NLPU 

NOAA 

ODI 

OGAPROV 


ONG 


OUA 


P 
PANESA 

PB 
PGRC/E 

PN 

PNUE 

PPR 
R.F.A. 
RSA 


.-U. 

SAI)CC 

SPIT 

UBI1' 
USAII) 

USDA 

WSARF 

non disponible 
Neutral-detergent fibre 
(fibre trait&e au detergent neutre) 
National Livestock Project
 
Unit (Nig~ria)
 
National Oceanic and
 
Atmospheric Administration
 
(1,,.-U.) 

Overseas I)cvclopmenlt Institute 
(R.-I .) 
(0111t gabonais d'ani1ioration 
et d e production de viande 
Organisation non 
gouvernementale 
Organisat ion de I',nit6 africaine 
E, iopic)
 

Pbsphore
 
Reseau (, recherche sur les
 

.turages dIei'Alniqte de I'Est
 
-t de I'Afrique australe 
Protine brute 
Plant Genetic Resources 
Centrc (Ethiopic) 
Phosphate narrcl 

Prograrinie des Nations Unies 
pour I'envir(nnenlent 
Peste des petits ruminant; 
RWpublique fi3d(ralc d'Allemagne 
Recherche sir hes syste-mes 
agraires 
Ry aione-Uni 
Coriiit de I'Afiquc australe pour 
lacoordination du dvcloppement 
Suiperhosjphate triple 
Unit6 de b&ail tropical (250 kg) 
Agency Ibr lniteriational 
)evelopment des Etats-Unis 

iD6Tartement d'agriculture des 
Eta s-Unis 
Western Sudan AgrituIttral 
Research Project 
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Annexes
 

Liste des fonctionnaires 
(Personneld'encadrement,au I"mai 1986) 

CABINET DU DIRECTEUR 

P.J. Brumby, Directeurginiral 
G.Gryseels, Assistant du Directeurgirnral 
Zewdnesh Abegaz, Secritairede direction 

DEPARTEMENT DE LA RECHERCHE 

K.J. Peters, Directeurde larechercihe 
J. Greiling,Assistant du Directeurde la reclier.-e 

Division des programmes zonaux 
Programme des hauts plateaux 

F.M. Anderson, Agro-conomiste el 
Directeurdu programme 

Abate Tedla, Agrostologue 
Abiye Astatke, Adjoint technique 
E.Akyeampong,Agrostologue (itudespost-

universitaires)
Getachew Assamenew, Agro-ionomiste 
S. Jutzi, Agrostotogue 
Tadesse Tessema, Coordinateurde la Station de 

Debre Zeit 
M. Wagenaar-Brouwer, Nutpitionniste 
Woldeab Wolde Mariam, Coot:iinateurde la 

Station dt Detre Be rhan 
Programme de la zone humide 

L. Reynolds, Zootechnirienet 
Directeurdu programme 

A. Atta-Krah, Agronome 
P. Francis, Agro-iconomiste 

Programme de ]a zone subhumide 

1'..
von Kaufmann, Agro-economiste et 
Directeurdu programme 

M. A. Mohamed-Salcem, Agrostologue 
R. Otsyina, Agrostologue (itudespost-

universitaires) 
G. Tarawali, Agrostologue (itudespost-

universitaires) 

Programme des zones aride et 
semi-aride 

A.K. Diallo, Zootechnicienet 
Directeurdu programme 

P. Bartholomew, Agrostologue 
H. Baur, Agro-iconomiste 

M.I. Ciss6, Ecologiste 
S. Cissi, Sociologue 
L. Didrra, Ecologiste 
M. Dicko, Zoonutritionniste (Niger) 
K. Fofana, Chefcomptable
P. Hiernaux, Ecologiste 

H. Hulet, Agronome 
S. Maiga, Vitirinaire 
S. Sormar6, Sociologue 
A. Tall, Chfdel'Administration 
A. Traor6, Vitirinaire 

Programme des parcours 6thiopiens 
N.J. Cossins, Socio-economiste et 

Directeurdu programme
 
Assefa Eshete, Ecologiste/Photo-interprite
 
Belete Dessalegne, Zootechnicien
 
J.-C. Blle,Ecologiste
 
Michel Corra, Ecologiste
 
W. Migongo-Bake,Agrostologue (itudespost

universitaire) 
M.J. Nicholson, Zoechnicien
 
Programme des parcours k~nyens
 
Solomon Bekure, Agro-iconomiste et
 

Directeurduprogramme 
F. Chabari, Agro-iconomiste 
B.E. Grandin, Anthropologue 
P.N. de Leeuw, Ecologiste 
A. Okuome, Cefde l'Administrationel
 

desfinances
 
I. ole Pasha, Sociologue 

Division de la recherche 
zootechnique 
J.C.M. Trail, Directeuradjointde ta recherche 

(ootech iic 
Grou deche r 
Groupe de recherche sur la nutrition
 
animale 
D. Little, Chefdu Groupe 

Aklifu Askabe, Responsablede laferme expirimentale
M. 	Nuwanyakpa, Agrostologue (itudespost

universitaires) 
J.D. Reed, Zoonutritionniste 
H. Soller, Zoonutritionniste(itudespost

universitaires) 
Tekaligne Tadesse, Chimiste 
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Groupe de recherche sur la sant6 et 
la reproduction animales 

0. Kassali, Chefdu Groupe 
G. Cecchini, Biochimiske (chercheurassocii) 
M. Mattoni, Viterinaire(chercheur associl) 
E. Mukassa-Mugerwa, Zootechnicien 
Tekleye Bekele, Vitirinaire 

Groupe Trypanotol~rance et 
productivit6 animale 

J.C.M. Trail, Zootechnicienet chefdu Groupe 
M. Albtrro, Zootechnicien et Direaturdu 

programme(ITC Gambie). 
K. Agyemang, Zootechnicien (ITC, Gatabie) 
G.D'Ieteren, Vitirinaireet Coordinateurdu Riseau 
H. Machl, Spicialistede la productionanimale 
J.M. Rarieya, Analyste de donnies 
Woudyallew Mulatu, Responsable deprojet 

Groupe de recherche sur les petits 
ruminants et les cam~lid~s 

R.T. Wilson, Zootechnicien et chefdu Groupe 
D. Bounzat, Zootechnicien 

Groupe technologic laiti~re 

F. O'Mahony, Expert en technologie laitiire 

Division de la recherche 
phytotechnique 
J. Tothill, Directeuradjoint de la 
recherche (phytotechnie) 

Groupe de recherche agrostologique 

J. Tothill, Chefd"Groupe 
J.R.Lazier, Agrosiologue 
A. Russell-Smith, Agrostologue 
J.M. Kahurananga, Phyto-icologiste 

Groupe p~dologie et 
alimentation v~g~tale 

I. Haque, Pidologue 
Tekalign Mamo, Pidologue (itudespost-

universitaires) 

Groupe gcologie des parcours 

N. de Ridder, Expert en gestion des patcours 
K.T. Wagenaar, Zootechnicien 

Groupe inventaire des ressources 

J. Meunier, Pilote 
Tassew G. Medhin, Pilote 

Division de la recherche 

zoo-6conomique 
S.G. Sandford, Directeuradjointde larecherche 

(iconomie) 

Groupe de recherche zoo-6conomique 

S.G. Sandford, Chef du Groupe 
Addis Antench, Economiste 

S.Debrah, Economiste (itudespostuniversitaires) 
J. McIntire, Economiste 
G. Rodriguez, Economiste
 

Service informatique
 

J.Durkin, Chefdu Service informatique
 
E. Kontrohr, Programmeursci-ntifique 
G. Roscoe, Programmeur(administration) 
A. R. Sayers, Biomitricien 
E. Richardson, Biomitricien 

DEPARTEMENT DE LA FORMATION 
ET DE L'INFORMATION 
R.G. Scholtens, 	Directeurde la formation et de
 

l'information
 
R.A. Stewart, Directeuradjointde laformationet de 

l'information 

Formation 

L. Padolina, Assistanteadministrative
 
Werqu Mekasha, Adminitrateurde laformation
 

Information
 
Documentation et Biblioth~que
 

Michael Hailu, Chefde la Documentation
 

Marcos Sahlu, Chefde la section Traitement de
 
I 'information
 

Azeb Abraham, Bibliothicaire
 

Publications 

S.D. Chater, Chefdu service Publications 
I. Alipui, Ridactrice adjointe 
A. Leymarie, Traductrice/Ridactrice
 
Manyahlishal Kebede, Chefde taproduction
 
P.J.H. Neate, Ridacteurscientifique 
D. Niang, Riviseur/Ridacteur(franqais) 
R.A. Stewart, Ridacteurscientifique 
Audio-visuel et cartographic 

R.A. Stewart, Chefde la Section 
Admassu Wondafrash, Dessinateur 

DEPARTEMENT APPUI A LA 
RECHERCHE 

M. Sail, Directeurdu Dipartement 
G. Gryseels, Directeuradjointdu Dipartement 
Amde Wondafrash, Attachide liaison 
Ephraim Bekele, Attachide liaison 
Alemayehu W. Giorgis, Commis aux voyages 
Tafesse Akale, Agent duprotocole 

ADMINISTRATION
 

K.F.M. Geerts, Chefde l'Administration 
A.M. Conti, Administrateurdupersonnel 

Ahmed Osman, Administrateuradjointdu
 
personnel
 

F. Leone, Inginieurchargides travauxd'entretien 
Pietro Monaia, Adjoint technique 

Sahle Kebede, Responsablede la restauration 
Shifcraw Kebede, Responsable de l'enregistrement 
Tekeste B. Habtu, Responsable des achats 
J.A.T. Thersby, Intendant 
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FINANCE 
A.H. Thabi:, Contrdleurfinancitr 
Belayhun Wondimu, Chefcomptable 
Emmanuel Tesfamariam, Administrakeurdubudget/ 

Virificateur 
Negussie Abraham, Cefde la section Recouvrcrmentet 

dicaissement 

Publications 
Rapport annuel Biblioth que et documentation. 1985. Bulletin des 
ILCA AnnualReport 1984. acquisitions(mars 1985). Addis- Abeba. 
Rapportsde reihrche 

Gryseels G. et Anderson F.M. 1985. Recherche sur 

Biblioth~que et documentation. 1985. Bulletin desacquisitions (juin 1985). Addis-Abeba. 

la productiviti de l'agricultureet de l'elevagedans les 
hauts plateaux du entre de l'Ethiopie: risultatsdes 
premiires annies, 1977-1980. CIPEA. Rapport 
de recherche n' 4, Addis-Abeba. 

Bibliothique et documentation. 1985. Bulletin des 
acquisitions (septembre 1985). Addis-ALeba. 

Biblioth~que et documentation. 1D85. Bulletin des 
acquisitions(dcembre 1985). Addis-Aheba. 

TrailJ.C.M., Sonea K.,JibboJ.M.C., DurkinJ., 
Light D.E. et Murray Max. 1985. Productivity 
of Boran cattle maintained by chemoprophylaxis 
under trypanosomiasis risk. ILCA. Research 
Report 9, Addis-Abeba. 

Butterworth M. H., Michael Haiu, Marcos 
SahluetSirakTekle. 1985.Beefcattleproduction 
from trical e ke. A d e c ttiepibl io 

from tropical pastures: A descriptive bibliography. 
Addis-Abeba. 

Monographie 
Mukassa-Mugerwa E. 1985. Le chameau (Camelus 

drnedarius): itude bibographique. CIPEA 
Monogaphie n 5, Add is-Abea. 

Groupe de recherche agrostologique. 1985. ILCA 
forage germplasm catalogue1985. Vol. 1. Tropical 
highlandlegumes. Addis-Abeba. 

Groupe de recherche agrostologique. 1985. ILCA 
forage germplasm catalogue1985. Vol. 2. Tropical 

Bulletins du CIPEA lowlandforages.Addis-Abeba. 
ILCA Bulletin n ' 21 et 22 Groupe de recherche agrostologique. 1985. ILCA 
Bulletin du CIPEA n"' 18, 19, 20 et 21 forage germplasm catalogue 1985. Vol. 3. Mediter-

Bulltinsd'inforation 
C1PEA actualitisVol. 4 (n"' 1a 4) (a et * 

raneantemperat-forages. Addis-Abeba. 
Haque I., Desta Beyene et Marcos Sahlu. 1985. 

Bibliographyon soils,fertilizers,plantnutritionand 
A.RNAB Newsletter Vol. 4 (n' 4) 

Vol. 5 (n' I i 3) 
generalagronomy in Ethiopia. Addis-Abeba. 

Service de la documentation. 1985. Index to live-
ForageNetwork in EthiopiaNewslettern - 7, 8 et 9 stock literature microfiched by the ILCAIDRC 
PGRC/E-ILCA Germplasm Newsletter team in Botswana.Addis-Abeba. 

n' 8 et 9 

The SmallRuminant and Camel Group Newsletter 
n"' 2 A4 

Act's de colloques 
Sheep andgoats in humid West Africa. 1985. Publi6 

Groupe de rt.herchesur les petits ruminants et les cami-
lidis: bulletin de liaison n' " 3 et 4 

ALPAN Bulletin dinformationn' I (act t, n' 2;articles du Roseau n" 16 A 

sous l direction de Sumberg. J.E. et Cas
saday K. Actes du S6ininaire sur les syst imes 
de production de petits ruminants dans jazone humide de l'Afrique de l'Ouest, tenu IIbadan (Nigfria), 23-26janvier 1984. Addis-

PANESA Newslettern' I Abeba. 

Index/Bibliographies 

Bibliothique et documentation. 1984. Bulletin desacquisitions(dicembre 1984). Addis-Abeba. 

Les petits ruminants dans l'agricultureafricaine. 1985.Publifi sous Ia direction de Wilson R.T. et
Bourz a 4cts deIa R .TceaBourzat D. Actes de la Conf-crence tenue auCIPEA, Addis-Abeba (Ethiopie), 30 sep

a = en anglais; f = en franais tembre-4 octobre 1985. Addis-Abeba. 
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Manuel 
Nicholson Mj. et Butterworth M.H. 1985. A 

guide to condition scoring of zebu cattle. Addis-
Abeba. 

Brochnres/dipliants 

ILCA publications. Facts and figures 1984. Ce 
d~pliant fournit des renseignements sur les 
ouvrages publis en 1984, sur le type de 
mat~iel utilis6 et sur les cofits de production. 

International Livestock Centre for Africa. 1985. Ce 
document donne un apervu des risultats les 
plus rcents obtenus par IeCIPEA en matire 
de recherche, de formation et de documenta
tion. 

CIPEA: possibilitisdeformation. 1985. Une pr6sen

tation des programmes d'6tude et de forma
tion du Centre, accompagne d'un ca-endrier 
des cours et r unions pr~vus pour 1986 (a/0. 

ILCA's Forage Legume Agronomy Group (FLAG). 
1985. Document retraant les activits du 
Groupe depuis son .tablissement en 1982. 

Articles, livres, et sections d'ouvrages publi6s par le personnel du CIPEA
 

Addis Anteneh. 1985. Financing animal health 
services in some African countries. Dans: 
Recurrent costs and agricultural development. 
Publi6 sous la direction de Howell J. ODI, 
Londres. p. 146 17 1. 

Anderson F.M. ct Wilson R.T. 1985. On-farm 
experiments with ruminant animals. Zimbabwe 
Agric.J.SpecialReport 1:53 A57. 

Bourzat D. 1985. R~fiexions sur un proj.c 
rechercuie-dfve!oppement au Yatenga 
(Burkina Faso). Cah. Rech. Divelop. 7:2! ii27. 

Brumby P.J., Gryseels G. et Stewart R.A. 1985. 
The International Livestock Centre for Africa 
(ILCA): Objectyes, structures, achieve-
ments and prospects. Q. J. Internat. Agric. 24 
(1):48 A 62. 

Butterworth M.H. 1985. Beefcattle nutritionandtro-

picalpastures.Longmans, Londres. 500 p. 


Ciss6 S.1985. Les unites de gestion pastorale: leur 

adaptation. Nomadic Peoples 18:7 a 16. 

Ikede B.O. et Opasina B.A.Ekwuruke J.O., 
1985. Survival period offield isolates of Typa-
nosoma vivax in refrigerated blood. Acta Trop. 
42:273 et 274. 

Gregory K.E., Trail J.c.M., Marples HJ.S. et 
KakongeJ. 1985. Characterization of breeds 
of Bos indicus and Bos taurus cattle for maternal 
and individual traits. J.Anim. Sci. 60:1165 6 
1174. 

Gregory K.E., Trail J.C.M., Marples HJ.S. et 
KakongeJ. 1985. Heterosis and breed effects 
on maternal and individual traits ofBos indicus 
breeds of cattle.J. Anim. Sci. 60:1175 A 1180. 

Ibrahim M.A., Nwude N., Ogunsusi R.A. et Aliu 
Y. 0. 1984. Helminths of the African giant rat 
(Cricetomys gambianus Waterhouse) in Zaria, 
Nigeria. Rev. Elev. Mid. Vi. Pays Trop. 
37(3):304 1 307. 

King J.M., Sayers A.R., Chara P., de Leeuw 
P.N., Peacock C.P., Fillo F. et MachlJ.H.H. 
i985. Improving aerial counts of Maasai 
livestock. Agric. Systems 16:231 A256. 

KolffH.E. et Wilson R.T. 1985. Livestock pro

duction in central Mali: The "mouton de 
case" system of smallholder sheep fattening. 
Agric Systems 16:217 A230. 

McIntire J. et Delgado C.L. 1985. Statistical 
significance of indicators of efficiency and 
incentives: Examples from West African agri
culture. Am.J. Agric. Econ. 67(4):733 A738. 

McNittj. I. et Butterworth M.H. 1984. The age of 
eruption of the permanent incisors of female 
Malawi Zebu cattle. Zimbabwe Agric. Res. 
22:101 Ai103. 

Mohamed-Saleem M.A. 1985. Effect of sowing 
time on the grain yield and fodder potential of 
sorghum undersown with stylo in the sub
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tiques d'61evage dans les pays du Sahel, Paris, 
octobre 1985. 

CIPEA/University of Florida. Farming Systems 
Support Project Workshop on Livestock in 
Mixed Farming Systems: Research Methodo-
logies and Priorities, Addis-Abebajuin 1985. 
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Workshop on Faiming Systems Research in 
Ethiopia', septembre 1985. 
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Technology, Bellagio (Italie), mars 1985. 

International Conference on Animal Production 
in Arid Zones, ACSAZA, Damas (Syric), sep
tembre 1985. 

International Consultative Workshop on Tenure 
Issues in Agroforestry, CIPEA, Nairobi, mai 
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to the Hunger Problems in Sub-Saharan 
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ment and Land Policy, Land Administration 
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nary Medical Association, Vom (Nigdria), 
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36' Reunion annuelle de la Fdration euro
p6enne de zootechnie, Gr&e, septembre
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Etats financiers
 

CENTRE INTERNATIONAL POUR L'ELEVAGE EN AFRIQUE
 
BILAN au 31 ddcembre 1985
 

(en miiliers de dollars E.-U.) 

ACTIF
 
Actif rdalisable et disponible 


Liquiditds 
Sommes Atrecevoir 	- des donateurs 


- des employds 

- d'autres sources 


Stocks 

Ddp6ts et paiements d'avance 

Actifdisponible et r~alisable total 

Immobilisations 
Bfitiments 

Matdriel de recherche et de laboratoire 

Ordinateur 

Ameublement et mat6riel de bureau 

Whicules et avions 

Divers 


Immobilsatlnns totales 

Actif total 

PASSIF ET SOLDES 
Exigibilitds6 courtterme 

Ddcouvert bancaire 

Sommes Apayer aux employ6s 

Autres sommes et effets Apayer 

Contributions versdes AI'avance 


Exigibilit6stotales h court terme 

Soldes des fonds 
Soldes immobilisds 

Fonds de roulement 

Projets spdciaux 

Equipement 

Soldes totaux 

Passif et soldes totaux 

1985 1984
 
7237 1762
 

938 095
 
34 56
 

501 610
 
540 380
 
117 102
 

9 367 3 905
 

8820 8055
 
1 972 1 635
 

978 695
 
2 345 2 125
 
1 831 1 682
 
127 116
 

16 073 14 308
 

25 440 18213
 

-	 2 
362 177
 

3 702 2686
 
4 040 142
 

8 i0,N 3 007 

16 073 14 308
 
1063 487
 

- ( 1.51)
 
200 562
 

17 336 15 206
 

25440 18213
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CENTRE INTERNATIONAL POUR L'7LEVAGE EN AFRIQUE
 
ETAT DES RECETTES, DES DEPENSES
 

ET DES SOLDES
 
pour I'ann6e s'achevant au 31 d(cembre 1985
 

(en milliers de dollars E.-U.) 

Revenus 


Contributions du GCRAI 

Subventions au titre des projets sp6ciaux

Fonds d'dquipement 

Gains acquis 


Revenustotaux 

DMpenses de fonctionnement
 
Recherche 

Information et formation
Administration g6ndrale 

Fonctionnement et entretien du Sige 

Conseil d'administration et Direction g6ndrale_ 


D6penses totales do fonctionnement 

Dpenses d'6quipement 

Projets sp6ciaux 
Dpenses totales 

Excddent/(dMficit) des revenus sur les 
d6peaises 

SOLDES 

Soldes en d6but d'excercice 
Budget rdgulier 

Projets spdciaux 

Fonds d'6quipenient 


Soldes totaux en debut d'exercice 

Excddent/(d6ficit) des revenus sur les 
d6penses 


Soldes en fin d'exercice 
Fonds de roulement 
Projets sp6ciaux 
Fonds d'6quipement 

Soldes totaux en fin d'exercice 

1985 1984
 
13 803 12 641
 
1 675 775
 

470 562
 
193 127
 

16 141 14 105
 

8362 7472
 
2203 2006
411 592
 
1 138 1 171
 

506 569
 

12620 11810
 

1765 1803
 

1391 1178
 
15 776 14 791
 

365 (686) 

487 1 332
 
(151) 252
 
562 

898 1584
 

365 (686) 

1 063 487
 
- (151)
 

200 562
 

1 263 898
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CENTRE INTERNATIONAL POUR L'ELEVAGE EN AFRIQUE 
TABLEAU RELATIF AUX CONTRIBUTIONS DU GCRAI ET 
AUX SUBVENTIONS AU TITRE DES PROJETS SPECIAUX 

pour I'annde s'achevant au 31 d6cembre 1985 
(en milliers de dollars E.-U.) 

Contributions dL .GIAR 1985 1984 
Association internationale de ddveloppement (Banque mondiale) 3 450 2 680
Australie 281 279 
Belgique 481 354 
Canada 
 549 495
Centre de recherches pour le d6veloppement international (CRDI) 143 156 
Chine 33 33 
Danemark 184 224
Etats-Unis d'Amdrique (USAID) 3 175 3200 
Finlande 250 250
Fonds international pour le d6veloppement de 'agriculture (FIDA) 500 500 
France 117 95 
Inde - 50
Irlande 172 178
Italie 1 681 1205 
Nigdria 167 260 
Norv ge 283 248 
Pays-Bas 244 253
Kdp. f6d. d'Allemagne 626 678 
Royaume-Uni 302 298 
Suede 251 184
Suisse 612 661
Caisse de stabilisation 302 360 

Total des contributionsdu GCAI 13 803 12 641 

Subventions aui titre des projets sp6claux 
Australie (ACIAR) 7 
Canada 
 25
 
CARE/Ethiopie 40 -

Centre de recherches pour le d6veloppement international (CRDI) 186 61
 
Communautd dconomique europ6enne (CEE) 423 -

Conseil international des ressources phytogn6tiques (CIRPG) 47 11

Deutsche Gesellschaft fur Technischt Zusammenarbeit (GTZ) 130 254
 
Egyptian Technical Cooperation Fund for Africa 17 
 17 
Etats-Unis d'Am~rique (USAID) 91 148
Ethiopie - 134 
Fondation Ford 56 107
National Animal Production Research Institute (NAPRI) - 13 
Nigdria (FLD) 304 30
 
Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) 15 
 -
Tufts University/USAID 256 
World Vision 78 -

Total des subventions au titredes projets sp6claux 1 675 775 

99 



Provenance et utilisation des fonds en 1984 et en 1985 
16 141 000 dollars E.-U. REVENUS 14 105 000 dollars E.-U. 
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