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Le CIPEA
 
Le Centre international pour l'dievage en Afrique (CIPEA) a 6t6 cr6d en 1974 par 

le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI). Sur les 13 
organismes internationaux que parraine le GCRAI, deux seulement sont consacrds A 
l'amflioration de la production animale: le CIPEA et le Laboratoire international de 
recherches sur les maladies animales (ILRAD). 

Focaliser nos efforts 
"La Commission charg~e ie I'Examen extrieurduprogramme (EEP)confirme la 

pertinencedu mandat du CIPEA, mais elle exhorte le Centred mieux definirses axes de 
recherche, i assurerla continuitM de ses actionset e viter de deployerses ressourcessur 
un ventail trop vaste de projets." - Pr Thomsen, quaranti~me r6union du Comitd 
consultatif technique (TAC) du GCRAI, Cali (Colombie), juin/juillet 1986. 
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Preface 
Cette strat6gie a dt6 61abor6e dans le but d'accroitre l'efficacit6 du Centre par une 

meilleure allocation de ses ressources, par la focalisation de ses activit6s, et par une 
collaboration plus 6troite avec les autres institutions concern6es. 

Nouw pr6sentons ici la strat6gie ct le plan du CIPEA jusqu'a I'an 2000, en mettant 
I'accent ar le programme pr6vu pour les cinq 'tdix prochaines annees. Si la stratdgie ne 
devrait pas ,tre modific dans le proche avenir, le plan de travail sera en revanche r6vis6 
pcriotiquement cn fonction des r6sultats obtenus par le Centre et de l'volution des besoins 
en -kfriqie. 11nous a done paru essentiel de choisir et de dfinir clairement nos objectifs, tout 
er,maintenant la souplesse requise au niveau de notre structure. Le CIPEA conservera les 
atouts maitres d'un centre dc recherche performant: comp6tences scientifiques, flexibilit6, 
capacitti d'innover, ct aptitude 'i6tablir des &hanges productifs avec ses groupes cibles et ses 
partenaires. 

Lc prtsent document a 6tO pr~par conjointement par hi Direction et le Conseil 
d'administration du CIPFA, avec la participation des agents du Centre et de leurs horno
logues des SNRA dc l'Afrique subsaharienne. Ce projet fait suite aux recommandations 
issues des examens ttuinqucnnaux di programme ct de lIagestion du Centre (EEP/EEG), 
scion lesquellCs nous devrions concevoir un plan d'action d6taill6 en concertation avec les 
principaux intcrcsss. 

Le r6ce du CIPEA avail d6ja fait l'objet de de1bats lots d assemblces tenues fin 1986 avec 
les responsables de nos programmes zonaux et cCux des SNRA. En janvier 1987, le personnel 
et le Conseil d'adMininistration (ILICentre se sont r6unis pendant trois jours itAddis-Abeba 
pour discuter de listrat~gie. Cette reunion n1OUS a permis de prendre note de l'avis des 
represcntants des SNRA sitgeant au Conseil d'administration, des d61gu6s du TAC, des 
menbres du Se.-rmtariat Ci GCRAI et d'autrcs observateurs. Le Centre a 6galement exploit6 
les coitacts itablis avec ses clients par le biais des r.seaux de recherche ct des programmes de 
formation. La question des orientations du Centre at6t6 longuerent dibattue lors de la 
Quatribme rtiunion hicnnale duiCIPEA et des responsables dc lIarecherche, du d6veloppe
ment ct dc liformation dans le secteur de l'61evage cn Afrique tropicale tenue au Si ge en 
juillet 1987. 

Les titudes entrcprises en 1986 par liBakiclue mondiale sur lirecherche zootechnique en 
Afriquc occidentalc, orientale et australe, auxquelles ont contribu6 des mermbres du 
personnel et du Conseil d'administration du CIPLA, nous ont dgalement aid6s i d6finir notre 
plan d'action, de nimnc quce les dialogues nou~s lors de missions rnenes cette mfme ann6e 
aupr~s d'univcrsits africaiies et d'autres institutions. Notons en dernier lieu l'influence 
d6tcrminante qu'ont eue stir nos rdflexions les recommaidations forinudes par le TAC sur 
les priorites tie recherche concernant l'ensemble du GCRAI. 

Le Directeur gdndral 

John Walsh 
Mai 1987 
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Le Mandat du ClPEA
 
Scion Ics tcrmes de I'accord cadre sign6 en 1974 avec le Gouvernement ethiopien, la mission 
du Centre consiste di: 

...
appuverles ejfon's nationaux visant amiliorer e systy'nes de productionet decoMMercialisationutilisesen Ariqtu tropicale,dats le but d'accroitrede mani'redurableh's productionsanitaleset d/'leverh"niveau de vie des populationscon cern;es.
Les clauses de notre mandat, t tabii i fa rnline 6poque, sptcifient que le CIPFA est 
charg6 de: 

* rechercher, rasscnibler ct diffuser cn ang!ais ct cn franqais des informations pertinentes
stir la production aninmale en Afrique tropicaie;

* former des &quipcs ierecherche multidisciplinaires charg~es d'ttudier les syst~mescxistants. de inettre al point ties techniques tic production notIvelies ou aidliordes, et
de dfinir les priorit~s de la recherche; 

" flournir aux stations oli x prograimmcs ierecherche nationaux et regionaux I'assistancerequisc pouir lihorer con jointe mcnit tin programme de recherche susceptible
daccehircr Ic tchO)ppcinCrnt Lillsccteur tie l'Ievage,

* 	 d,velopper sa propre capacitc iconcevoir et elCtre ell oeNvre des progranmes portant
sur des aspects speci fiquics tic fit production animale et relevant des coipdtences d'un 
centre internatiojal. 

* 	 organ iser ou participer 1I 'organ isat on Le senlinaires, tie colloques ct de stages del'ormation desti mis atix agents nalionatux oeuvrant dans le secteur iel'6levage, -. 
chercheurs, v'iearisatenrs. planificatcurs ou producteurs - et promotivoir I'approchesvst 	imc phritisciplinairc cn mati rc tie recherche ct dc divchoppement.

* 	 fourn ir aux sItrue tlir"; nationales , regionalcs on internationales Cles ,tati,,tiques, tics
informations Ott lIcs conscils approprics tlans les diff~rents domaines traites par le 
C entre. 

SO1argir les sphrcs I aclivite du Centre cn fIonctionti des besoins resscntis, dans le cadre de 
la rcalisation tic ses objectifIs. 

2 



Introduction 
Historique 
1.001. 	 En avril 1986, les commissions charg6es de l'examen quinquennal du CIPEA 

ont incitd le Centre " focaliser ses activit6s sur des cibles plus prdcises, et cette 
reconimandation a 6t6 corrobor6e quelques mois plus tard par le Cornitd 
consultatif technique (TAC). La question de la strat6gie du Centre a 6galement 
constitui un thrne de discussion prioritaire lors de Ia SL.'!ine internationale 
des centres tenue aiWashington en novembre 1986. Les citatio,; qui suivent 
donnent une id&~e du contexte dans lequel le projet d'61aboration de L. stratdgie 
et du plan i long terme du CIPEA a vu le jour: 

l'eu de probl~Mesrevttentine importanceaussicapitalepour le developpetnent 
de l'Airiquesubsaharienneque ceux que le CIPEA cherche o resoudre.Des 
progr5 notableso/it et' accomplis, des actions judicieusesont &e entreprises,et 
les rtsultats attendus des programl'sde recherchesontprometteurs. 

' Rapport de la 40 r~union du TAC, juin/juillet 198. 

La conmission (chtirgcede I'examen ext;rieurtilt programmeestime que le 
mandat(ii ('IPlEA est toujours'valable. Elle recommande aul Centre de mieux 
focaliserse.; actiits,d'assurer/t continuit doses actions, et d'ti'iterde disperser 
ses efforts sur intropgrandnombre de projets. 

Le professcur Thomsen, president de la Commission EIP, 40' reunion du 
TAC, juin/juillet 1986. 

En /'absence d'tiplan concerit ti long terme, le CIPEA a adopte une stratdgie 
dijiusequi a constitu ane faiblesse. Lefait de conjuguerun mandattrs large et 
title stratogied'action tout aussi vaste s'est avr prejudiciable. 

Le professcur Hardin, pr6sidcnt de la Commission EEG, 40' riunion du TAC, 
juin/juille, 1986. 

La straWgiedit CIlPEA devraitpoutvoirassurerla cohtintii te Iar flexion et de 
la discussionface i tne situationen e'vo/ution constante. Deux principescl~s, 
l'ouverture i l'innovationetla souplessedes ideos, doivent continueraguider 
notre deinarche. 

P. Brumby, directeur g&nral, CIPEA, octobre 1986. 

La definition de la strattgiedit CIIPEA nest pas tine tache aisee en raisonde 
I'atnpleurdi 	mandatoffJiciel, qli laisse uitCentre route iatituded'action dansle 
domainetie la productionanimal' en AJ'riquesubsaharienne,et de l'intervention 
d'autresfacteurstels que I'tude des syst~nes agrairesconme prealabled la 
conception d'interventions,l'existence de i 5 a 20 progranmmesrepartisentre 
divets pays, et la difficut tilt choix des prioritesface aux opinionssou vent 
divergentesde nos partenairesafricaiasei de nos bailleursde fonds. 

B. Nestel, prisi.ent du Conseil d'administration, Semaine des centres, 
novembre 1986. 

La demande alimentaire de I'Afrique 
1.002. 	 La productivit6 des terres et de la main-d'oeuvre stagne depuis vingt ans en 

Afrique subsaharienne, et la production alimientaire par habitant a rdgressd A 
un rythme alarniant. Le d6ficit vivrier conjugu6 Aune ddmographie galopante 
obligent le continent aicompter de plus en plus sur ses importations alimentaires. 
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1.003. 	 Les importations de denr~es de base augmentent de 8/,,par an, et l'on s'attend
Ace que leur volume annuel, chiffr6 actuellement LAquelque 14 millions detonnes, atteigne 40 millions de tonnes d'ici Van 2010. Les importations de
cdrdales sont passdes de 3,6 Ai10,4 millions de tonnes entre 1975 et 1983, cellesde viande de 83 000 A240 000 t, et celles de lait de 1,02 Ai2,5 millions de tonnes.Ces dernires annoes (1983-1985), I'Afrique subsaharienne a import environ139 000 t de viande et 2,5 millions de tonnes d'6quivalent-lait liquide par an 
(voir par. 2.050-2.052). 

1.004. 	 Cette intensification de la deniande alimentaire exacerbe la pression exerc~e surdes ressources naturelles ddji gravement menacoes. La necessitd de mettre en oeuvre des innovations techniques susceptibles d'accroitre les rendements del'levage et de l'agriculture sans nuire aux 6cosystbmes est devenie lmpdiieuse.
Nous devons chcrcher imieux exploiter les ressources du contitlent, mais aussi a assurer leur renouvellement grice Aune gestion judicieuse du patrimoine et Ai 
unc meilleure integration de !'d1evage et de l'agriculture. 

L'elevage 	en Afrique 
1.005. En Afriquii, la production :inimale se ddmarque iplusieurs 6gards de

la produc.ion agricole. Parmi les sp6cificit6s de l'olevage, notons son importance
dans les zones aride et semi-aride conjugu~e Ala difficult6 d'amdliorer ledisponible fourrager dans ces regions; la place privildgide du bitail dans lessocidtts africaines; la dur-e moyenne d'unc gdn~ration, plus longue chez lesanimaux clue chez les plantes; et Ic fait qu'il est plus difficile de pr-voir lesreactions Li des innovations techniques dans le cas de la production animale que
dans lc cas des spculations agricoles. 

1.006. Oui plus est. 	les efforts de recherche ct dc dveloppemcnt ddployo-s en Afriquesubsaharienne ont conrern,5- les cultures plutt qUc le bMtail, si bien que peuI'interventions technologiques ont 6t6 mises en oeuvre daivs le secteur deI'clevage ct que le nombre des zootcchniciens est demeur- restreint. Toutes cescontraintes ont 6t6 cxacerbcs par les alas climatiques, la fragilit6 des milieuxOcologiqucs, l'insuffisance des infrastructures en place, et la prsence de gravesmaladies du btail - particulirement dans les zones humide et subhumide quiro-uniraient sinon les corditions les plus favorables 5 l'-levage. 
1.007. 	 A l'ipoque de la creation du CIPEA, au milieu des anno-es 70, les experts

estimaient d~j;i qu'en d-pit de ccs contraintes il 6tait possible d'amdliorer laproduction animale en Afrique subsaharienne. Ils dtaient de plus en plus
nombreux i estimer que le developpenent de l'61evage, associd Ai
la fourniture dc services techniques dans le secteur agricole, pouvait jouer unr6le ch dans le dveloppement rural et l'accroissement de la production
alimentaire globale du continent. Cette these a dt6 roit~rde dans une dtuderdcente sur la recherche agricole en Afrique occidentale, qui prddit "qu'uneamdlioration de la production et de Iaproductivit6 du secteur de l'61evage peutamdliorer le bien-.tre de nombreux habitants de l'Afrique occidentale"(1). 

1.008. Le constat d'inefficacitd des recherches disciplinaires est 'un des facteurs quiont mend la crdation du CIPEA. Le Centre a requ pour mission spdcifique
d'entreprendre des 6tudes sur les syst~mes agraires prdalablement Aitoume autrerecherche, de mani~re iibien apprdhender le fonctionnement des socidtsrurales et Aiformuler des rdponses aux besoins r6els des producteurs. 

Ddveloppement et realisations du CIPEA 
1.009. 	 Le CIPEA a maintenant douze ans. Ses premires annfes ont 6 consacrfes A 

]a mise en place des structures et des infrastructures de l'organisation, et 
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en mnati~re de recherche "iI'tude des facteurs influant sur les rendemcnts des 
diffdrents systimes de production. A partir de 1981, le Centre s'est attach,5 a 
d~velopper son capital d'expertise technique au Siege, et a consacr6 unle part 
croissante de ses efforts a lIaconception et a lia rise aiI'essai d'intervent ions 
technologiques. l):s 1986 nous 6tions dotes dans les domaines de la recherche, 
de la formation, et de l'inforrmation, d'unit~s centrales bien rodcs apportant 
leur appui aux programmes de recherche regionaux. 

1.010. 	 Ceraines de nos recherches ont ddjfi produit des rsultats extrrnemnent 
encourageants. Nous avons test6 la culture en couloirs dans la zone huinide et la 
technique des hanques loUrrageres dans la zone subhumide. Dans les hauts 
plateaux nous avns mis au point des techniques de stockage de l'eau et de 
conservation des sols fond es sur l'utilisation de materiels simples conqus pour 
litraction animale. Une nouvelle technologie de traitement du lait adapt0e aux 
ressources paysannes a donne des rdsultats tr~s prometteurs en Ethiopic, et 
d'importants progres ont 616 accomplis en cc qui concerne la nise en valeur des 
vertisols. Nous avons ddnontr qu'il dait possible d'obtenir des performances 
intressantcs de prouleaux trypanotolerants dans des regions infestdes par la 
tsd-ts6, ct confirme LeiC la lutte contre lIatrypanosoniase par la chimiothcrapie 
peut OuN'rir des regions nouvclles :'Ila production anitnale intensive. Le CIPEA 
a jLue un r6le phare dans le domaine de la collecte et de la distribution de 
niatdriel g6ndtique "ourrager. S'agissant d'infornlation, nous avons 6galement 
fourni toute une gannc de services aux spdcialistes africains de I'6levage par 
le bhais (L! notre unit centrale tie documentation. Toutes ces r, alisations 
sont dtcrites 	plus en ddtail dans les paragraphes 3.067 ai3.078. 

Formulation de la strategie 
1.011. 	 Le mandat officiel du CIPEA est moths sptcifique que cclIii des autres centres 

dIi GCRAI. S'iI dSfinit Ic territ, 're qui nous intlresse, il ne precise en revanche 
ni les fili~rcs ni les especes stir lesquelles nous devons axer nos travaux. I1ne 
spcifie non p)lus ancune zone Lcologique ni systbme de production. 

1.012. 	 Les conimissions chargSes en 1981 et en 1986 dc I'examen q ,inquennal du 
programme dli(CI PEA nont recoimnand6 aucun changement dans le flandat 
officiel di Centre. Une dtude entreprise par le GCRAI (2) i'a mis en 6vidence 
aucun lien net enitre l'inlpact produit par chacun des centres du Groupe 
et le degr, de focalisation de soil mandat, mais cette conclusion s'explique en 
partie par l'effet Iefacteurs masquants tels que l'aige du centre et le volune des 
recherches datalt d'avant sa creation. 

1.013. 	 Scion cette ,tude, Lin facteur d~cisif serait I'ad quation des ressources affect.es 
aides objcctifs de recherche spcifiques. L'expDrie.ce dIi CIPEA a nlontr6 qu'un 
mandat trop flou peut engendrer un dsdL-uilibre entre le temps consacr6 Adiscuter 
de I'affectation des ressources et celui pass6 A riSsoudre des problkmes concrets. 

1.014. 	 Dds ]a fin 1986, il est devenu 6vident qu'il nous faudrait prendre des decisions 
6nergiques pour affecter nos ressources de la nlaniere la plus productive 
possible. Nous alfions devoir focaliser le programmne du Centre sur des cibles 
plus pr~cises, et determiner obiet comment utiliser notre expertise pour 
conmpl6enenter ai mieux les capacites des autres institutions concernees. 

Les priorit6safricainesr6gionales 

1.015. 	 Plusieurs dtudes publides en 1986 et traitant du probleme de la prodm~ction 
alimentaire en Afrique (voir par exenple ritf. 3) ont soulign6 la 1 4ce3sitd de 
renforcer les services nationaux de recherche et de ddveloppemnent, d'adopter 
l'approche systbmnes, et de clercher a s6curiser la production agricole. 
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1.016. Les auteurs de l'tude sur la recherche agricole en Afrique occidentale, r6alis6e 
pa.r la Banque mondiale (1)* en concertation avec les SNRA, sugg~reit que les 
ressources consacres Ala recherche soient concentr6es sur "les axes prioritaires
qui paraissent les plus prometteurs cn termes de limportance et de III constance
des progrs cscomptes". tout en reconnaissant que "le choix des priorit6s ne sera 
pas une tiche ais&e". 

1.017. En cc qui concerne l' levage des ruminants, les thnines suivants ont ,t,5 juges
prioritaires: hlipathologic (particuli&Irement li trypanosomiase et les parasitoses
gastro-intestinalcs); li collecte et evaluation de doniSes de terrain sur les races
locales; Ic dveloppement de It culture attelhe dans les zones semi-aride et 
subhumide; 	l'alinleptation du h6tail - 'accentcn niettant sur l'accroissernent
des disponihilit~s fourragres et l'amelioration des teneurs en min6raux; los 
travaux stir les h6gumincuscs dans toutes les zones, et sur les graniindes dans les
exploitations mixtes dc li zone subhinmide; ics interactions entre lX61evage e
I'agriculturc; l'analysc 6conomique des systbmes de production animale; le 
d6veloppement dce lia production laitierc et li mlise au point de techniques peu
couteuscs ie traitement ct de conservation di lait; et Ia r6duction de lit iortalit6
neo-natailc chcz Its petits runinants. Les efforts engag6s devraient mener i un
accroissement progressif des rendements plut6t qu'a des pc. ,6es spectaculaires. 

1.018. Les autcurs de I'tude ont 6galCmCnt suggr I.,crdation en Afrique occidentale 
d'un centre dce recherche qui pourrait ttrc rattachd au CIPEA, et dont les acti
vit~s fortcraient cssenticllcinent sur I'agrostologic (lkgumineuses), la trypano
tolerance, la nutrition anin ale et li coordination de rdscaux approprids, et 
concerneraient avant tout I'l zone sublhtnide. 

Le Plan d'actionde Lagos 
1.019. e.s priorites inldiu(]lc., par lIa BIanqUC Iondialh concIrdcnt souvent avec les 

souhaits formuli]s pa r Ie pays africains dans lc cadre dII Plan d'action deLagos (4). Conscients Lie 'importance (IL role que l'6levage peut ,iuer dans Ics 
economics nationales, Ics chefs d'Etat r6unis I lIa Confirence de L.agos oni
rccoinIiiIlI6 ltilCe des efforts plus iniportants soicnt dploy6s pour aniIiorer 
li sante anirnale (en Iluttant plus particulidrement contrc li trypanosoniia:;e, les
maladies transinises par les tiqucs et 1a fidvre aphtcusc), Ia sdlection g~ndtique,
Ic d&veloppc.-ient ties ressources fourragdrcs, ainsi que li formation d'agents
qualifis et Ic ddvcloppnlccnt ties infrastructures. 

Les pi ioritesdu TAC et du GCRAI 
1.020. 	 Scion le rapport publie en 1985 par lc TAC suir les priorit , ct les stratdgies

futures du iGCRAI (5), I'objcctif Ailong terme (iu systdme consiste A"accroitre
durablement Ia production vivridre des pays en dvcloppement de manidre Ai
amiliorcr I'alimentation et lc niveau de vie des populations Aifaible rcvenu". Le 
rapport pr6cisc quc Its rechcrches dolvent viser i mcttre au point des
technologies susceptibles de d6velopper et de sdcuriser it production de denrdes
alimentaires, y compris le lait et la viande. Lit stratgie op rationnelle met
I'acccnt sur uine d6iarche multidisciplinaire ax6e sur des filires sp6cifiques, stir
la coopdration entre les CIRA ainsi qu'avec Ics instituts de recherche r6gionaux
et internationaux, ct sur I'dvolulion du r6le des CIRA vers cclui de Pourvoycnr
de services destin6s aux SNRA. 

1.021. 	 Tout en reconnaissant que li hidrarchisation des activit6s est un travail difficile,
le TAC a propos6 line liste des actions les plus urgentes Amener par le GCRAI. 

Une cnqur~tc du rnim c type conccrnmat I'Afrique de I'Est et I'Afrique australe esi er. cours d'analysc. 
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S'agissant de ;a recherche sur lit'levage, a I I'alinientala priorlte tc accord&e 
tion et la sante du bi~iail. 

1.022. 	 Le TAC a rcComMantkLt q les recherches sur le. petits rumrinants soient 
d~velopp&es dans le moven et long t rme, qu'une importance accrue soit 
attaceCe aux liens entre l'tlevage et l'agriculture, et que les efforts deployes 
pour accroitre l productivil des lilieres animales soient miCux appuyes au 
sc LIu (CRAI. 

Les prioritesd6finiespar 'EEPdu C(PEA 
1.023. 	 la Commissiom car1ge -n I1>ticde IJ'Ixamen extthieur d programme du 

('1 lEA (6) a confirmti Ics recomnimidations lormuides I'annc prnctdenl e par
Ic TAC: nos efforts doivcnt porter avant tout stir la mise an point de technologies
adaptes aux petits exploia nts africalins, sur la conception et lia Vulgarisation de 
svstmcans de production stables, el str I'intensification des recherches stir les 
petits rumninals et Ics interactions entre l'agriculttre et I'levage. L.a Commis
sion a recommad 2 cIue des uttudes plts lines soie nt consacrues aux relations 
complexes cntre l'alinientation, la santt L 1,1condllite cdes ruminants, et lue 
les lieus interdisciplinaires associallt nos tim t1 centrales et nos progi,ammes 
ZOnIUX SOiCtt resserrds. FIle nons a egaleient exhortcs a contribuer plus
activenlment aIICnorcer la capacifce ties SN RA, pnisqtiLe notre impact ailong terne 
deIpendra tie lCUr apt it ide "I rcesoudre les pro'0kmes alimentaires qui se posent
da r s Icrs pays. l.a Co mi('ssion a estin& tIue le ClPEA est IrIiliurement 
hien place pour mettre en place et coordonner ds ruseaux ie iecieche stir 
la production animale en Afrique, a condition ('in limiter le nomhre. 

1.024. :n ce qtui concerile Ic !ype ties recherches aimener, IaCommission a recoin
mntnd an ,l1PEA tie continuer dans i vote ties recherches appliquues, et 
d'cntrcpiendrc des recherches stratgiqlues at1 fur ct -'Imesure lqueles besoins 
et Ies conditions ties SNRA uvolueront. 

L'affectationdes ressourcesdu CIPEA 
1.025. 	 Une tude sur I'affectation des crddits tie recherche dI CIPEA a 6t6 rualistie
 

en 1985 (7). Scon les risnltats tic cette enqiudtc, la ventilation des ressources
 
tInI CIPEA par zone cadre avec li repartition ties effectifs tie ruminants (calculus
 
en U13T'). Aprus avoir pris en consideration ties critures tels tue le revenu
 
p:ir habitanl, la dtinmgraphie, hi consoinmation tie protuines et !es possibilithS

de transfert des rtusultats de recherche, I'antetur a toutefois tir6 les conclusions
 
siivantes: 

Ltine part pltis importante des ressources devrait Cire affecte aux zones 
himiide et subhtiiuidC; 
hIa part consacr,'c aux zones aride et seii-aride devrait Dar contre &tre 
diminue; 
litpart allonu1e it Ii zone des hauts plateaix est justifi~e; 

En ce qti concerne la ventilation des crudits par discipline: 
" la part attribuue aux sciences sociales est probablemrent trop 6levde; 
• Iarecheiche stir les petits riininants mirite tine part plus importante du budget. 

Strategie 	et gestion interne 
1.026. 	 La rationalisation tIn financeinent de la recherche nest pas le seul facteur 

justifiant le recentrage tie notre strat~gie. Pour rCussir notre mission, il nous faut 
6galement mettre en oenvre une rorganis.tion interne. 

UBT (unit de bhtail tropical) = 250 kg de poids vif. 
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1.027. 	 Toute soci6t6 operant dans un environnement commercial est contrainte 
de d6finir tr~s pr&isninent sa strat6gie pour faire face aux pressions de 
la concurrence, aux alhas de li conjoncture et au progr6s technologique.
Ce n'est qu'cn se concentrant stir une gamme restreinte de tiiches 6troitement 
associes qu'elle petit dtcriir un avantage conparatif, assurer sa croissance 
ct mainienir som &.uilibreinterne. L'exp6riencc a prouv que les rendements 
d'une entreprise polarise sont g6nralement sup6rieurs itceux d'une usine aux 
fonctions tis diversifices, et qu'une trop grande dispersion des activitds nuit a 
la gestion et petit engendrer de s6rieux problkmes au sein de l'organisation. 

1.028. 	 Une strat6gic f, calis e est aussi vitale dans le domaine de la recherche que dans 
le monde commercial. Les instituIs de recherche sont eux aussi soumis 't 
des risques et aux fluctuatIIs deIla conjoncture, et leur structure interne d')it
favoriser I'innovation. lle doit permettre l'adaptation et lhredefinition des 
activit&s, cn mcttant l'acccnt stir la nature associative plut6t que restrictive 
des connaissanccs sp.cialis~es. 

1.029. 	 II s'av&e done neccssaire d' tablir d'une part une stratgie focalis6e, et d'autre 
part une strucl tire suffisamment souple pour favoriser l'innovation. Les crit~res
qui permettront dC mesUrer la rtussite du CI PEA doivent 6tre clairement 
d&finis, mais l'organisation interne doit prc.server les atouts maitres d'un centre 
de rechcrche perforniant: compctences scientifiques, flexibilit6 face aux 
changements, capacit6 d'innover et aptitude a 6tablir des &hanges productifs 
avcc ses clients et ses partenaires. 

Le rapport sur la strat6gie 
1.030. 	 NotIs avons d&Crit thins le prescnt rapport la strat6gie et le plan du CIPEA 

jusqu'I I'lhorizon 20(10. en mcttant l'accent plus particulibrement sur les 5 a
10 ann(es zi venir. A moins que des changements d6terminants n'interviennent 
dans Ienvironnemcnit extcrne qui nous concerne, notre strat6gie ne devrait pas

tre modifi6c dans le proche avenir. Notre plan de travail sera en revanche revu 
pdriodiquement en fonction des rtsultats obtenus par le Centre et de I'lvolution 
des hesoins (dI continent. 

1.031. Ce document est constitu6 de six chapitres. L'introduction est suivie d'une 
description de l'environnenent externc dans lequel nous operons (chapitre 2).
Les caractristiqucs du CIPEA - ses ressources, ses programmes et 
ses rtalisations -- sont prtsent~cs au chapitre 3. Le chapitre 4 est consacr6 A 
la nouvelle strategic du Centre, et notre proposition de programme fait l'objet
du chapitre 5. Le dcrnier chapitre traitc des modes de fonctionnement 
de l'organisation ct de la ventilation des crddits propos~e pour rdaliser 
nos objcctifs. 
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L'environnement externe du CIPEA
 
Le milieu physique 
2.001. 	 L'Afriqu, subsaharienne est caract&isec par uie tr~s grande diversit 

,cologique regionalc, due esscnticllenienit ILies diff6rences de pluviomdtrie, 
tie relief et de nature ies sols. 11semblerait que le milietu naturel de ccrtaines 
r6gions du soUs-contillCelt sOit Ic thiitre ie changements importants, mats 

li nature, lhtdlimitation g&ographiquc ct le rilhm ctie cette 6volution 
i'onlt pas encorc dtt cliiremct ccrn-s. 

Pluviometrie 

2.002. 	 IFn cc qu conccrIIc It pluviometric. ICs pius importantes variations touchent 
aIlit hautcu r ies pluics ct '1leur rlpartition Clans I'ann6e. Le nonbre des saisons 

pluvicuses qui pernmettent d'ohtcnir LinLe recoltc Oil Unibon paiturage Constilue 

tn criterc tterm ilnat I'onr jucr (II potcnticl tie proiductionl aninIalC Ct 
\'6 talc L'1n tie gion le regime plvioIII triquc d'une region poutt tre 

uninodal on 	bilodal.
 

2.003. 	 La plltvilomltr ie ainnell ImoIIVen llineCLie mo0ills ie 100 mm thins des r6gions 
du Salhara. di dscrlht Lin KIklhari ct die hi coI thie I'Afriquc, 'Iplus de 9000 mm 

tliMs les /.nes nI lntiagnCtscs dlu( 'anicroun. Le coefficient tie variation de li 

pIlu\VionietriC ;Mnttelie flctce ie 15 "iplus ie 5(WO, les variations les plus 

importalnte, cIanlt Ciircgistrcs Clans les regions s clics. La plupart ties rrgions de 
l'OICS, thIIcentre er dII slid ie I'Afitltne I"ont lqU'nne saison tic veg6tation 
(plu\'hiitric tunimnllIc): dans les rCtgioiis les plus arrosees, cette saison est 

suflisani llen t I0n, c poMur i1CinCtti-c pI sicurvs r&oltcs successivCs sur uric 

mimc pircellIc aml Constl tiec m'mc anne. La pliuviometrie tic ccrtailens parties 
tc 1'A frit ttiC tie Idi c'sl-,i-d i'e (I 'ii y at diInS 1'anC'1est hst Iodlc. IIu i ix saisons 
ties pluie,s ttui pernlettent chacUne tie prodluirc tine culture, parfois stir une mrmc 

ircelIlc. ):iiis Ics Zonesa1rCgic uiotdill ICs plUics tombent entre mat ct 

sCptCmlre an norti tie I'&ttiatcur. ct enltrC octobre et avril au sud de l'etuateuir. 

2.004. 	 Les informaltiots sir lit 11:IctUr des pitics et Ictir tlistrihutioi petvent tre 

restiiiees ci tCrmCs tic lit novenne annuelle tics Jours au cours dcsquCls 
lc rapport entre li pluvionietric et I' v6ipotranspiration est favorable ;r 
hi croissaiicc cies plnteS. L'iiiconvenliciit tie cette formulIc simple has6e sur 

lc hombre des jours cie croissancc tics planIcs est qtu'Cie ne tient COmpIIte Ii 
dui nombre des saisols tie vgtatiOn , Fli ie li variabilit interannuelle dc lit 
pluviorn6tric totalc, ni tie hitdistribution saisonnicre tices plies. 

Altitudeet declivite 

2.005. 	 1 'altituiC tices tcrtes dc I'Afri q ue subsaharienne varie de - 120 Indans 
hi d~pression tII l)anakil en Ethiopie ,' 5895 ni an sommct til Kilimandjaro 
en lanzanie. Les hiauts plateauIx, sit tu.s par d6finition aiplus de 1500 in 
d'altitude, rcpr~sentcnt 4-%tie hi superficie totale til sous-continent. L'altitude 
Jouc sur hi radiation nette re tle par hi terre, stir hit tempraturc ct sir 
l'vapotranspiratioii potelitill, trois facteurs qui ont tine infltience directe sur 
Ic b6tail et sur lcs disponiihilit~s liourragrcs. 

2.006. 	 La d6cllivit cst SlltricIrC it8" sur qIeltuc 40%, ties terres situ.cs au sud 

du Sahara, qii SOlnt thic flicilccniet affcct~cs par l'rosion pluviale. 37% de 
ces terres v'tila6alblcs sOInt situtlcs en Afrique de Ouest ct 27%, en Afrique 
de I'Est. Tontefois, lIa moitie des terrcs les plts scnsiblcs N'urosion (pente >30%), 
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qui couvreii 8',, di territoirc de I'frique suls:iharieine se trouve ell Afriquede V'Est. I-'agricultutre ct I'cvalgc ont des incidences negat ives plus marqticesstir lis terres cl penIc tiUe stir les terrains plats, mais Iepiiturage ysI protilieiMcIII r~ii{)ns nLocif qUL l'agricuture. 

Les sols 
2.007. Les sos airicaijis ont ct& classt(s en six glrandes categories. Les sptcialisteseslimenl (lue ls aridisols cotjvrcit en\'iron 37% tie I'AfriqtLC sulaharicnne,h.s all'isols 2 1" . 'les ulisols ct oxisols 23/. is citisois 14%,eet ics v'crtisois tic 2 ,' 3' chacun. (es 

ics iiceptisois
sols sont souvcn tpanvres clphosphlorc. azot, enlen son fre ct en olito-,cIcnICts MS qie Ic 1i. le nimolVhdIne el lecui\,re., Lt cecs carcncs affectct toules a croissauce ties plaites ci des anhnaux. 

Ecologie 
2.1108. l.'Alrique suhsaluircnIlc est caraCteristc par tilie clonlanlte div.ersitegc )graplihiqtieiaLis &gaflcnient pa r I'v\'0i uio dans le temps dc sesPrelions tin cosystc'ns.eiixcI : diis tiC 1o0nhretiscs rL'Wgils tiul conItiient il piti'IVIocltriecie
la pcl'iodc I905-- 1985 s'CsI ,l\ c hIeatiCOtip loins hlivorahle .'iI'agricuilturc ec' 
1cvage quccello des 2) annces pr-ccdeites. tant elilermes de la hauiteur desphuics (ife de lcur epmiltion saisonlil're. 

2.009. l.es goh gues ei les hiistoriens fiont clal de priodcs "'rlslo ties' (niiillnaires),'hucs'" (si~cels) ei tic drocI Llillt"' I (telu ii ics ) a tCotrs dCsqilCiiesle cliniat Cie i'Afriquc siI)saullaiieInc a i allerilativellicill heatlcotip plusiuiinidc ci hIcOup)plus sec pi'ati corlls dLes 2(1tieriliC'res anllles. L.a tranisitionentre Ics pcriodes "trds Iucs" i Onis"seshrusclueirent, el terrainls SI)'ciallicsCraigleici (lie I', 
'eLL 
 Issez
Afiquc tic Soft ell trainl Lie 

ViVre t il UtLie trl',
sijion xcrs tue priodc pills s,.'clic.2.)1(0. Les avis ies LXplris soni httelo.:.I's paragc's Siir cc point colnie siurla question tie 'incidence tics activiles 1lnaines cniAfriqiuc (par la dcforestatioion le surpa'Iu;igc 
qiaiicIIC 

onf :iillcurs (par I'effCtItc sre, par exsciiple). BienCleCe tAIn,;ii )IIre clahlJC a'e cCClrlitidc, if nOtis I'tidraa i'avenir tenir coinptc ties possiijilits d'une t2eraldatioucli des eoitiotnsIlatiqtes housqle nious plalnifiertls nIOS rechchelis. 
2.011. La v'gcalzitoll Les sols de I'Afriqtic SoIlt gaheiiinu sotiIis a divers typesd'vohitiloll l.a prcssion dcnograph ij tie cruissaute a pour consetlqtenec Lietransformer le piivsaiL'e (perle tics conditions clifmaeiqlUes) .t dWappauvrir lessois, sotIs I'e Ict tie i'erosion cidIi compactage. Ces effeits sont particuhiremenltma rq 1;1sdarus ICs halMIs pliteaux ,iiopieuns c les rcgions semi-arides de ioutc

I'A iri(uLiC SIhsahiarienne. 

Les zones
 
2.012. Pour 'focalisernos efforts, notus avons chcrch5 ,urCgronper la mynriade desmicro-eivironnenents life con pte I'Afriic suhsaharienne en un nombre plusrestreint (Ientites partageant les mrnmcs caractsusceptibles tie raagir tie lniariie similaire at 

istiU4ns dc basc, ct done 
transfert ieiouvelles technologies.Nous avonIs ainsi di\'is I'Afrique suhsaharicine en cinq zones cologiques, enbasant celte classification sur les crit'rcs du nomhrc tics jours tic croissancevtgtaIe ct/u tie 'ailtitutie. I.c ('IPEA n'a done pas pris en colnptC totis les facteursnum rds dans les paragraplics 2.(12 ai2.011. Le tibleau 2.1 donne la d~finition deces zones et letr part respective di territoire de I'Afrique nu sud du Sahara.2.013. En rdsuni, les tcrres iuelimat see (ies zones aridc et setni-aride) reprsciienplus tie 50% tIn sous-continenit e sont reparties entre toutes les grandes rdgions 
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sauf [Afri-..ue centrale. 70(%des hauts pIhItItIx sont situ:S en Afrique Liel-st, 
e 75",, de la zone liimide se tronIve Ln A frique centrale. L.e territoire le la zone 
shlmlide cst reparti entrc toites les regliolis. 

2.014. 	 ('Cs Zone 2cohOL'iques tie diff~rcnt pas :seulement en ternies tie Icur superficie 
relative, mais Segalenent en tcrmes de leuti. chcptCls, Lie ICurs ressonrCes 
fti rra.gres. ct tLie l'iiIportanc ticLi'elevage d,,ns I'.Olconlie le sUbsistiance 
Ct datsIl reCnn natolndiiI. ('cs diffIrencCs, ax~tlelIles \'hi.nt s'ajouter 
h div critC Cle,, Inilieux ueChaq . imipossible deltrou\'el deszticefonlt qn iS 
StILutiois ni e isel lcs a1tols lCS obstacles an devcloppenient de I'ilevage. II est 
done pre,,que( ton trs indispensable iemetier en diffi~rents endroits Ics 
recherchie,, inlIipi'JotlnLIoll MllhlajiC. 

"ablean 2.1. 	 .\-mt ', tfdt/lql'i I Ii ,sl './ .h't dc 1'h.rit, 

1"d, teritoitrc en Superfici totale 
de ieI'ASS' 

Zone I)clililn ( AC A I A\A ]'ASS (enl llhllionS iekill) 

AIi t c 0 '\' 54 I 52 20 36 7,7 
SClli-aridc 90) - ISO cv 210 7 Is 34 is 4.0 
SlqniIide I80-- 270) icy 1I 2() Io 38 22 4,8 
Il i th.i' >27 jc\ I0 59 2 7 I) 4.1 
Ihunts phili x' 'i21)( ii 4 12 I 1,0 

SUIipclI c iCItIc 

icI'ASS ci 
milliot, tic kill 73 5.3 5.8 3.2 21,6 

A() AIR LIc 	tL'1 )tfcI AC .\IrIquc cctiiilc: F\I Afriquc tC lISt: AA A friquc itstralc; ASS 
A\Iiquc ,t) ;t.i. ilc
 
t,A1\ iq tjl: .It ic wiIlIic c \ ct It.i.'
 

i C LCu+.L IL',cr. itirc' 	 ni idc ci ticI)1ihNi kiti+' 	 1NiIs ,cs uric'. srrnioiidc, htIrrlidc 'Ahiqu. sIbstrhrI

t(lh alutCldii c ilctiIlc 	 20"<ItOLI 	 laliiI,+C ti ct c liti(ii icindati 1Iidodc di vcgetinlr rltI . 

S r ec:(I ). 

2.1115. 	 L.C tableaun 2.1 pr1)scntc h loiS ICs zones ci leSr- gions ieI'Afriquc subsaharienne. 
L.cs regiions sont tics groupemcnts iepVyiS&I par Icur situation giogra,inlils 
phique. I.e concept ieregion rcvt tiue triple signification polur le dSveloppe
merit Lie I'dlVage: toit d 'abrd, Ics pays regroupes an sein d'Iune rdgion 
plriscntcnt sot'cnt le niin1e type ie[)It\ivioMlrie s sontdet ximrnlcmnt,. il 
sotivent lis par des rapports ecoiloni iqtncs, coutlnilercianx Oil ait res (conmle par 
exemple Ics inigrations tic mail-WloCvrc ),t.1i iC Sont( pas necessaircment 
officiels ili nleme liOgaux' trolsi,ninenln, IIs tint souvent cii Co1ui in tin passe 
coloni;' uiclangnc officielle, tilsytime d'tiddcation e des in.titntions 
regionalcs. L rcgroupeincnt des pays par region tel qiuc notis 'entendons dans 
ce rapport est prescnte aiI'ainexc 2.1 . 

La ddmographie humaine 
2.016. 	 L'Afrique stlbsaharienne comptait en 1980 quclue 44( millions di'halbitants, 

dont 25', vivant ei zone nrbhaine - titic proportion bien plus faible que dans 
Ic rcste dIi mondeCn diVchllOplemcnt. Cett potilation sacCroit i ut rythme 
lr~s rapidc tli depasse 3% par an. l-n raison iehi pyraniide actuellc des figes et 
de hi prdfirence pour ICs familles nombreuscs, Cette croissance acc6r1 e va se 
potiursIV ,re pendant encore a llmoins 20 ans, -'I1t0111s que 1'intervienne un 
changellentl drastique on tiute catastrophe. 
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2.017. 


2.118. 

2.019. 

2.112(1. 

2.021. 


2.(022. 

2.023. 

Scion les previsions. h jopulaltion di l'Afriquc sIbsiIiarienieC alcindra

675 millions d'Pmlcs i'I'horizon 2(00,
1 soil pIls di doubleie son niveat actuel.
la popilatiol tiblainc SC sitilcra piobablllent aux environs tie 251 millions
Lie personncs lepriscntant 35 i 4';'. du total, ct Ia populatioi rurale aura
i lC'lte deL qucilquc 3(1'!. t Inc tellc expansion va naturcllement jouer stir ladelmande ene lnent, tlsiequcla hit et la viande. Uric amelioration sobstantielle
LiC hi rl1iucti\ iCe, ter,C t ic l
s cLICptSls srCI INIiCCSICSIi potir satislfire cit tedenmande. ),ans Ic sctcur de Iwv'agc, onI ne pout Cscoinll tcr Ill tel redresse
mCnt dainsLIae'nir procLiC (Vsoir 1.0117. ). 
l.a pOpumlation Lll OUSL-c'Otinent est actucllenlent repartic ii raison ei42% enAIfriLuc toccjiciie.l3. e,,n\Afrique orientalc, I6% Cn Afrique centrale CtI2 en ,\fii(uc australc. I.c rvthme IChi croissance dinografIiique uC \'arie 
guore d*rnc region itl'autre. (in l dispose pas dcstimations ptecisesCtI+CCiEIIIIl hi distribution de ]ipopulation pal zone ecologi(qle. Scion Iesestimatiaions us plus \raiseulbl tes environ 25'o Lide11p)Oiunl i \'ivral h danshi zone scmi-aride. 25' caIeI IIeCnt (1ails l zone strblolaiidC, 2(1', dMs liZoneitmMide. 15".. da ic ,hbtits p)latea;Lux Ct 1(', en milieu ariclt . ('ertains indicCs 
p0rtetaiCeit IerOirC pie lC Laux (iC lhcroissance dI ograpliqtlc serait plts clcvd
(iM i tiMbC (il s les zoCNe tsz ',ihn c q c Z US SiciCs.
 
Non cslinlons Lnie Ics poptilations pastoralcs 
 - qui tirent 'essentiel ICletir
C\Cnhi C dL elCr pIftIuCtiroll iesilibs-.+tance le l'a,'Iec d'aill++autx conduits stirpa t c rtils -Cplf-csli tellt +livirolift 5 (III total tLIe I'Afiiq UC subsaliarienne. l.es 

pasletl' soill illa1:,lhs rl-incipalcinclt en AfritliClc l'''st, rmais comptent

ei.rcrici it dcs'.' otipelcilt mllportait , en ,.\frique de l'( )ucst.
 

,.'s+t
I.e nii\ e Aii (:iStuctiontr, iible en Aliique s 1sahiariCnlc II t2(1 als,

moins ie41'', deLs enlmits r tticntiaient tine ecolc prinaire ct lioins tie 5"% o
CtalhisseeCiltsteOlMdIzirC (2). 


, 
Les cnlfmts d'idI a 21 ans sont tl vlisi desAILiltCS. de, I .+i,; Ipolf! i plul,,rt. .\iijitrd'Ihti, lIs (le S"(1'", tlCs Cla';nts (Ies

py;rlrSns tlIe LIl,-Iin) ln 't'iciut(l'iin CelCieiICnIrntprilMaitC, Mas 16',"SCIIIiiCllut ',Ili tees 16''de1 c'tn(Ies SeCCOluiil s tfotlVrClot ]t" IaOluIt cliipoi (hils cscetcir urbain, 
t 

l.a qtasi-tot;lite LicsIa!t'iCHItCII's Ct +CtII'etrs
de I'Alriquc stlh, lial.icriri
n'atlirolt tMS accOriipli LI'etudCs sCoil(airCs d'ici
I'an 201110 ct ilrui ( ,..'ntrc ci.x 5'lt(iit ell fit lIlrtiqtui'eL lt ileCu .C.s.
 
La scolarisation coicc-lic be;iicotip PI leS
Is garol'cs Line Ies fills. ,lCeVagC
eklait tla(titnlICllCIICiit Il'
fhir des Il IeCs.madis ces ditiCrs, Ills ilstrits (itleICs lellinCs. on leldancc a (ittc Ic terroir pour herclicr till emploi nlictxIrIulL''r( IS e ieo (hills ICsCCtCr aIgticole 1loderie., talillis que
Ie!, lclinlc. I-sitent a i callipagwiL l-titr sIoccuper (lcs claiiips et dl 
htail. Le
ardieCniia.-c LICs anililiNx --surtout tics jctiicsct (Ihpetit hCtail - itait galciicnit50t Vent t'tlife aix cihiiut.; Ie dich'loppeleint tiC hi suodimit+I a done pro(thit tll
effet nluatif sir les ressotirccs tratlitwilllees Cli mairi-tI"teuwc poti 'devage.
 

1.'\fritiue comipti ln llihbe it'CllipressalOIC ietd igueCs Ct li(lialectes parlks et&I'its. Ell[i l l jtistenlcill CIL!tlecug.ralllIC tli\'CesitL, eCs hingICs Ct lOtliCs jouneitfa+'cllilll L rolt ''lI iliicatior cilturelle Il('clelc Iatin;i ol0 cottinrei1tal .I)Cux (ies InlIics IL",spIUs Icpalti.,s (ills diffeuClts PI.lS SOIlle sW\ahili t le haosa.l.a lirliCL t [.I\ il OfficilI- utilisice poior ILs communications iliternationales dashr plilart (IL'S SNI A L,l g~n,.rah mceit hcritdc tlti passe colonial. 
Des 39 p yi IL I'Af iIUC suhsaharichinne sur lcsqucls on dispose (IC(oltleessttflisaintws. IS stnt crlisidtltres anglohieones, 18 francopliomes el 3 Ittsophones.I.Cs pays atglopliotes (tiClinnt 64'Y( hilf1opulation ltimatine et 72% du
clieptcl (istire Cli U FI'- R ); cs proportions soit (Ie30%,ct 26/,, respective
ment pour Ils pays fraicophoncs Ct (Ie6 ct 2'/,,pour les pays lusopliones. 
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Le contexte economique 
2.024. 	 ILes tendances rcentcs ielrXconotric africaine ella sittuatio du secteur agricole
 

nont pas tc favoralles a d~vehlpeicnwt de I'dlevage an sud du Sahara.
cl 

L.e P113 par habitant a atgniente Lie 1.3'! par al au Cours tdes ann es 60, tuais 
ila pratiquement stagn pendant ICs anni s 71) (avec un taux de croissance 
annele de 0,7"), et scst inflcehi pendant la preii re nloiitie des annes 80. 
La production alimnentaire par habitant des ann.ees 198',2-1)84 a,t inf~iietire 
Lie 8 , Ci telle e lregistre pendant la dcccinic prcdcntc. la r&gression 
totchant 31 pays stir 31). L'inflation a attcint 15,, pal an ell iovenne pindant 
la dernicre dI,,cennic. Ct Ic taix d'epairgnC intCrieti hrut a churte d'un tiers. 
Le rapport Cntire Ic slvice de Iadctec el Is IcCCttes d'expoitation s'est 
6galCmcnt gratk rIcelelt . aCCtiSaIll linc iaussc tic 5() . dcptiis le dbnt ties 
annecs 8G. 

2.025. 	 La capacite ties ltats 'iglircX ticrevenu (cxprnc en pourccntage d PIl) a 

tiMii 1egirenent (tie 15 i 14", d,hns i'cnseinilc tie I*Afrique subsaharienne, 
Ct Cette IbaissC ait phlS IartitUce (tie 17 1i12", )dains ICs pays les pins pativres. 
[C fail quc les gotivercilnlents cprou'vcnt des dilficulles croissailtes ziassurer 
i. folurnittirc tie diverses prestations cssenliclcs confhire cette tendance. 
I.'cvoihtion glohalie des dipenscs reelics cotisacIecs atlx se'\iCeS itlscCtetil tie 
I'clevagc a et, relativeicut favonahle. nlais ics dCpcnscs iepeisoilnel ollt 
ItlnglleiltC ;iU dtrilleIt d'LtiCs postCs et IN itialitc des se'viecC fotiritis s'e est
rouv'ce afiectee. 

Les populations animales 
2.)20. 	 l.Cs auliInlaUX doiicstituCs ccvcs en Afrit(j t cinprnien,_ i lL ,inilli nants 

(hovins, caprins, o\ inS, cailinlhls Ct atllleS) Ct tics mlollogastriques (tels title 
IC' ti ins. ICs pores c ki volaileC). ("es dix tiernicrcs Innes, nois a\ons axe nos 
travaux essenlticlienent sur les hI Wins. s caprins iclesovins, ci dans tie 
iinindre liicsorc stir Ics cainlitdis. ('ctte concentration tie n105 'ffort' rel~ite 
lIlInportaile ic cos Csp.'ces dais ic sotis-conitiilcnt elilermes tic tlrs effcctifs el 
dutitCl Cellcs joucit pouL l stibsistaicC tics prItidctetirs. 

2.027. 	 I1iasoti\cll cic suiggc rc tieltiS dcvrio ns consacrer des recherches a lI'levage 
d'aniniatix nlionou; istritics, partictilircilicit los pores ct la volaille, et illlme it 
li piscicultIirc. Sehuti ICs tcrilis tie notreiiIandat, notis pourrions cgaleiient 
cutrprCltirC desICt titles stir ICs t+tjuins ct certaines esp'ccs de btitail indigIne 
ditcs non conivciitiinclhes reilCoin'tr.cs en Afritic subsalarienne. Notis avotis 
d1ci> d'cxciLirC cCs CspcCCs tiC inot re progralin tice travail pouri les raisois 
inentionrites aux paiagraplIhs -1.010-4.)15. 1)ans ICrCsic tie c chapitre, noieis 
iic triitCroIs 	doliC title (i bttail rtlllinll . 

Repartition des espoces de ruminants 

2.028. 	 Le tableau 2.2 doine i5ripartition tcs esces d'aniniaux ruinaits pIr zone et 
par rgion. !.a cohne tie tiroite indique le total ties effeciis exprimds en units 
de bttail tropical riuinanlt (UIT-R), calcul s stir la base ties poids v'ifs moyens 
ties esp.ces rcgrouptes. i.e tableau 2.3 llotrnc la rtipartition tIes UBT-R par 
zone et par ritgion. Les toniilces p'roviennent potir I'cssentiel tie Jahinke (1) el 
coincertenl liitne 1979. Les lfect ifsont depu is vari en tCrilles absoIls, mais 
lCr re~partition ia probablelicit guere chaiigc. 

Cce lerine recottvie tingrand n.oin rc d'cspcces qui son I gt n raleten peu co tlUes dc laniajorit des producteurs
eldes consonilniatlrs. ct donitlepolentiel na pas encore Iuffle, lapin,iipleineneni exploilc. I.e lecerf, le 
l'liakcol eCi d peilus rwn espccs Ics pitsprometteuses au sci 0 de cite ca gorie.iaulre, eurs coinplelt parini les 
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labIcau 2.2. 	 Itpartion d.%dil/etelI('. espece' dIe Ibttail dwm'stique ruminantpar rOn e) par zont deI'.,friqia'.uh.sa/arient' 

du chLptel total de I'ASS 
.ollch/l('i'l IBhvhllN (),ills Cariis ('haimcaux UI ,BI-IR 

AridlC 

Semi-oridc 
Subh millde 

II 1111i1lC 
1lha ,splatcaux 

20,7 

301,6 
22,7 

6,1 
19,9 

33,7 

22.1) 
14,4 

8,3 
20,8 

3S.2 

26.3 

16,5 

9,4 
9,6 

I000 

0,0 
0,0 

0,1) 
0.0 

29,8 

27,1 
19,6 

6,1 
17,4 

Total ci " 100,0 100,0 1(00,.0 100,0 1O0,,) 
lIflcctil ttal (144,5) (98,4) (122i ) (11 I) (134,3) 

Regiont 

)tlest 24, 34,2 42,3 15.- 203 
(cntrc 

I',t 

A,,usIrale 

6,6 
54,1 

14,5 

4.1 

59,5 

7,2 

6,4 

40,2 

5,2 

0,0 

84,8 

0),) 

5,8 
56,3 

11,6 
Tol ll 1000) 100,) 1011),) 100, I(00,( 
L'fectiftojml' (144.5) ()8,4) 122,6) (11,1) (134,3) 

ecn millions de tI!lc,. 

Source: (I). 

2.029. L.a zone aride, dont li stpe rficie reprdsentc 37% (iLI territoire dc I'Afriqulie
sulhsaharieinne, dt'ticnt 30% de la hiotnasse totale dc ruminants (ell UII'-R),
ct l majo rit dies camdlids' , mais relativenicnt peu de bovins. l.a zone 
SeCI-ri(Ie, qni c11,le 18'%, di sons-conltient, abrite 27% des runiniants;
Ities les CspL'CCs v stt bicii rcprdScnltdes, satil Ics candlidds. La zone 
su bhni nude reprtseto 22%, de h Surface totale et conlpl e 20% des UBT-R, avec
ic proportion iles lICV 'LIc bI inLs ile deiht( S petils Itllliuanis. LaZOle hiimidC

col 'rc [9o', (ii] tcrritoire considere mais ne ddtient qutie W/%, des UlIBT-I; toets
Its cspccs (saul les caMidid&s) vsont presentcs dats des proportions I pen pres
egales. Ics hatits platlcaux lic reprLsentclni pUe 4% die: terres subsahariennes 
nlais abritent 17', des t ,I.av'ecrelativemcn t pcu ic cIvis mais heancoup 
de , t, !e !..bo ins. 

2.1031). I.'A friq Lie(IC '-St c turC 25",,di SOlS-Clin .,lit cl regroupe environ 56X ies
iBT[-R, ave, tu' population illpor-tant tic droinladaires (85% dI chCptel totalic I'Afriql ne suhsaiaricnnLc ). Lt des effectifs relativement rdduits Ie caprins

(4(u<., til toal). l'Afriqte dC [ti'(ust s'tcnd stir 33,,, dI territoire subsaharien 
et coipie 26'.. ie'csUBT- aveL des prouportions importan tcs dovins et de 
caprins (34 et 42/%rcspectivc icnt dese flcctifs totau ixdu sons-continent) et Line 
populati plus rcduite Ie dromadaires ( 15% dn total subsaharien). L'AfriqueCehrtlL' c'oiivre 25./,, dc la stiflfiC glohale nlais nabritc title % des 
riiniinants, rparis assez galcnient entre ioutes les csp&cCs saulf les 

On cstille que 7(1 SI1)",dt.l ca it lC' (ot u nlt laircs,) se trouVe il en pkrllliau ce dari , I' ,oul aride, landis ti20- 301% trlsnstttulcnt ',al~s(IuIni,'rct nt CI e Ic_. je', lrite ci sLmi-aridc 1 
t'. efeclifs di dromadaires quidclnicirent en pernmlanc e thinty il t le sclni-alide stIl rduns. Iliais oil prtobabluielt t'nd;nlcc it augmentei i 

un rylhmc ichativmcmt ent. 

16 



'a'leau 2.3. 	 Repartimi dc.%I/BT-R d' I'.Aftiqu .su,.wAharien In'-par :on' tI par riegion. 

du IoItAl tic lASS Total Nombre 
S dicstUBT-IR, 

Zone A() AU \I AA 	 (millions) 

Aride 8,08 0,39 18,.3 3,41 29,8 (40,1) 
Sctni-aride 11.71 1,21 10.23 3.9-1 27.1 (36.4) 

SubllnmidC 3.5) 1.77 11,31 3,05 19,6 (26.4) 

I timide 2,77 ))*93 1,44 01)2 6,1 (8.1) 

I la ts iplaic:t;\ 0,29 1.53 15,() 0,2o 17.- (23,3) 

loti: el l. 26i.301 5,80 5iO311 11,0(1 11),00 

ot'ltl (35.3) (7,8) (75,o) (15.0) 	 (134.3)is I MIl-R 

Fn millions.
 

SO rcC: (1). 

camtl ides. I. Afrique australe s'ttend stir I5V,. dII terrioire et Ile coMIpte que 
12 Ldes I ICS - l I cheptel bovin yCCs plus inmportant titleceux des ovins ct des 
calpris. :mec ties proporti lS at teIgnant respectivement115, 7 et 5% des effectifs 
LieI'Al'riqtlC stiiSili;h iennc . 

2.()31. La rlI1artition tis uuinants pal especCC, lgion et/otU zone constittie tin 
ics tlctCurs suscli ibls tdirfluer sur ia ventilation des ressources (]ii CIPFA. 
L.es dlnnes dlisponillcs indiquent ql'i I'heuire actielle, les zones semi-aride et 
sublinuide sont ielaiivctnCilli ien tl t el hoviiis, (. cin le:, populations de 
perils Itnillai st;lli sirtout dlillis arIdeis e.tsemi-arides.toeIICelt's 	 les zoneS 

I.es ilotls plpta x. lltictilli"r ell cet I'Afrique tieI'I'S, ;ihritent desx tie." 
ellctils iilipoi:ts (it' 0iIIIs ct &o\ins. 11:1iS pas de caprins. 

2.132. 	 LCs chifflrcs CitIs iust'lici '01ceriCIi des nivCaux absOls. l.a repartition 
desCe iCCtifs eV0l e cIi fair &iiis ICicurt ps,eleI tendances enregistroes peuvent 
varier ctiisideiherecni d'ume r,,ion cl d'unc zone a I'autre. lit ontre, 
ces ienldi ccs pCtivCIII tc rits isthlc,, inct inc dains le woven lernie (soil 
stir tie diztinet"lllnteCs). PICIenIS till Cx,'lple elotuClit: It-, cheptel total de 
I'Afritque suhsalhariennc (en I Il'-R) s'cst appiireiniemnt accru tie 2,5% par an 
entre 1963 P)70, tie 0,",', par an clitre 19)7) c tie 1,7",, par an entre1t ct 1975, 
1975 et 1984. 

2.033. 	 A cette instahiitt dams le temps vicimentis'ajonter ies variatiois ptus 
importaii tes enIcoIre ciiIre leS r'dgions ct les Vspces an scidti'ne mme periode 
ainsi que dniie ptriode i l'auitre. ('es \,iriations c(,rrespo)elli an fait qIe les 
maladies et les sIcIeresses i'affectcnt pas tles les especcs nitoltes les regions 
tie la nit1iiie mani re. lilies sort giilIc mnIt dans tine certaine inestirc imptitables 
,l Iiiprccisioi des stiitistitlties. 

2.034. 	 Ics ciiiffres dispoiiihles sugg&rient que deputis deux dec innies la poptilation 
iotale dniuiinx domesI)ItitLues s'est accrue plus raipidement en Afrique centrale 
(3.5'%, par an) ct en Afriqi tiCe I'Lst (2.3%) quen Afriquc anstrale (I ,4% ) ou 
en Afri 1tiLC occideiialc (I',). ct que les effectifs ovins ont aungmeiit plus Vite 
(3 4 ",,par an) qtie Ics popullations canieliiie, caprine et bovine ( 1,9(%). Certains 
indices porient i croire qtie stir une periode plus logue (c'est-i-dire depuis 
Ics pert-, Infligees par la pandemic de peste bovi d'il y a 91 aris), les effectifs 
bovins at, tient augnimit6 ii un rythiie atteignant 3.4% pr an en moyenne, 
mais aCUl-t.Ionni1 coiicr0Ie ne periiet d'estimer les taux relatifs aux autres 
espccs ott les differences entre les zones et entre les regions. 
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Systdmes deproduction 

2.035. [-,1 k:oIICIIliIc Lie 1'elcvage ell Al"'i(Ille subs,111,11-ic I)lie est I*Imctioii cles Llifferents 
SV.1t 111CS Lie 1)[1)(ILIC11011, LIL1i SOllt CliISScS 011 (If3fillis sill- lit hase 
(Ics aitL.rcs "llivallts: la "llecialisatioll (falls lit fili&c alliflialc 11'exclusioll 

NII Cll kll ioll',. ICLlCgl'e (IC 1110hllil (ICS ICVCLJI'S (11011laclisme), et
1' ISsm:liltioll (les SivL-Illatioll, CICV li4e (:I itIiCtl!llll :, 11011 SCUIC1111ellf Sill' 
Lill 111111le tel-l-Oll. 1111itil, RVYi Lill SCill (1*1111C 111C,111C eXI)l0itilliOll. 011 1lOLIVCl'iI Lill
tahleati 2.4 lit lisle (IcS I)i iilcil) M\ N\ SI IIICN (ICI)I-O(ILICtioll C1 Cie ICLII-S CitI_;iCt&iS
li(Itics Imulalliclitlles. 

Tahleatl 2.4. /.v.s/)rm(/pau.k deplolhictioll arait(ristiqlw.s 

Ca I'ilCIe l'i St i(111L 

systellic de Sj) CiJ;iSL Nlohilit kles troupeaux PFOLILIC6011 IIINICI)MLILICholl dalis 1' Icvagc CLIIIifres/ Ievage 

Ralichilli! oui []of] Wil
 
Past ora Ii aile 
 olli 1! I)Cralelllcllt 11011 
Agropastorillisille pl 1INoil Ifloi [is [)I LISOil 1110illS plilsou illoills
 
FAploitalions Illixics 
 Iloll 11011 olli 

2.030, DMIS ICS 1_LJOIIS IILIII)iLICS Ct ICS himts Iflatcam, le h&ill est Iev I)res(Itie
CXCI1JSiVCIIIClI1 (IMIS Lie I)CIIICS CXI1IOi1,1IiOIIS IIlIXtCS, MIRIIS (]Ue (IMIS lit ZOIIC 11-iCIC
Hest esSeliliellclilcill ati.x fliallis Cies Im';ICIII.S. Des rallches o!lt t f3tablis (I'llis
I)ICSLItIC 10MCS ICS ZONCS (hiClI LIWIIS ;IICII1 11CIRIMICC "I(11SI-laraitre (Ics liatits
plateaux), mili" lk lie I-c,)Iotll)cllt (Iticlivirmi Ocles LJ13T-R Lie I'Afriqiie
Uh',i1Ilill'iCllIlC. Lit SilUiltioll eSI I)IIIS C0IlIj)IC.XC (IiIIIS ICS ZOIICS SCIIII-MALIC Ct

11LIN111111i(IC Oti 1'011 iISSiStC :1title 6'01116011 Lie', SN'St&IIICS (I'dCVagC, (ill] SC 11',ILILlit
[)ill till ;ihillILIMI I)!'0i.JCSII (111I),IStOT'i1IiSIl1C I)LII- ell favetir (IcSyst&llics
intel mc(jimrc , 1111CI-N1111 (ICS MlVil S IPl'iCOICS ICh tilil &ICIIII ()It COMILlit ),I]
till gl.()tlllL' ',k)Ci;tl 11CIAt ICS 1_ SKIIIS (IC 1. C!OkC (hill atilIT grolliv; il cxistc
ell 0111le de" I)VOI-11 ICI lil CS lm,,, ifs (ailents Lie I'a(Imillistratioll, collillierf;iIIIIS oilcultkatclif ,). (11!i williclit ILIcoll(IllitC (ICICLII-S MIllilalix 'I &S IxIstem-S oil CICSagrolm"Iculs Iml. IChials (1,:Icc()i.(Is Scmi-I)CI-111,111clits. 

Les propricitairesde b6tail 

2.037. 1:11 Afrique ',Ill)Sil Ila riell lie, lit taille (Ics cifectil's al l)artciiant itLm tii iiagc varie
COIISi&l_,'IhICII1CIII MI Will (]'till milieu (Imm . Ali Botswaml I)arcxemple,50"', (Ili Clicf)tL:l bovill flatiolial CSI MIX 111,6111, LI'llfIC nihiorit Cie 5'%, cles Icvcurs
LILLImys, I'lliclis (life les '5(W , les Illoills nalltis se 1-fartagem 131% SeLlIC111ellt (ILI
total. Fn otorc, 45'.%, (ICS I'Lll'JICS Ile I)OSS&LICilt atictin ruminam
(Iollicstlyle. Oll 11-ollvera il I'alillcxc 2.2 IeS (1011II&S ColICCI-Millt IMYS.1:1,1111 clollll (Ille Ics filillilles les I)IIIS riches Solit Solivellf I)Itls nombretises, lescll liw (Iclit 1. Ililrtilioll (Ics effectil's tell(] "I Irc I)IIIS "(1111tal,11C IXII- IVI-SO111112 (lite[)ar 11111;lgc. 

2.038. Lit 1_I);111111011 LI('S CITCCtil'S I)dl' 11111M!C ICV t title Iril)IC IIIII)ortance. Tom
cj'ahol(l, ILItilille (ICS CO'L Ctifs I)CLI( alTectcr la I)orlCic (1,1111c 1IoIIvcIIc techilologie
1711'01)OS e, (]Ili l'iS(IIIC Lie Ile h 110'ICICJ- (Ill I title 1',Iil)IC 1)1-01)01-IiOll (ILI ClICIUCI
cihl . I'll) I)nltiquc. Cel tilil"ICS LICS tCCIIII(IlOgICS illtl-O(ltlitCS, MICS Lim la
vaccillatioll colln-c ILII)CSte boville, Wont Ims t ilffccl cs Iml. le factetir "taille
cles ctTcctiI"S-. talulis (Itic (I'alltres ell revaliclic, telles (ILIC I'l Illise cni I)Iacc
Lie cl6wres. oill 1 Ir&s scilsibles "Icc facteur. 
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2.039. 	 I)CuXi 1' C nent, si hi vtilgarisatiOn d'unt technohlgiC nOlVIIe depcnd pour 
tine large part d'ulC liffusion rapide dc-s rKsultats Le recherche ou le li 
fourni ii 'iLl ltrants ci dtsciviccs 'id iionlhreux prodtUctcurs in&idpcndants, 
ilsetra plus facile d'attcindrc rapideIenticsI tCIveurs pOssdklant tine prop)rtion 
itlportante di cheptcl national si la rtpartition dces ctfcctifs est plus concentre. 
1 n pratique, hi (liffiCUitC oU Ie cofit iela diffusion dc,l'information ne semble 
p[is lvoir CottSlit.t tin obstacle majenur itI'adoptim d'nc nouvellc tcchnologie. 
lka [o.rniu:1c Lic scrvices Ct d'mitrants a pos, dess problkhmcs pls graves, Illais 
aultnt ellraidide p,,Inuric de ieproductio d.i d acteurs Otil (II anItlue 
d'incitions qnle ie1;i petits pitLucteirs.dificuilt( d';apprtOvisionlr IC: 

2.040. 	 Troisi niemsnt, si I'ii cwnsidl.i tcolnnle tine priorit i de faire bItntlficier hi 
masse dies clevetirs Ics Ioins privilegies iehi nouvellt, tichnologie. ilconvient 
de sC denIanIle r si I'on Ile risque pas de concuntrer lcs efforts dt&ploy~s non 
settlement sur tinc IlihlC proportion di cheptelI Mtionll malis aussi suil ICs 
trouipCaix ls 111t1it),,prtoductis. ILes anl\'sCs el'tcttIucs 'IcC jonr in'ont pas 
pe rmis det rancher i,qnestion de Iaprtoduct ivi Irelative des grands ct des petits 
tronpaux. l.aI piOtictiilt en teeries di rtcndemcnt physique par animal 
scmblc plus elsv~e dltis les grands t rotipai x les ranches quc dais les petits 
trotlpeitatx conduits Sillp.itnrag.s CoIntllauX, ilMaiS Ollat 1,tlathi tcndalnCe 
inverse ell cc qn i conccrle ICrcndcInent "II'hect:irt. DI)iverscs enqliitCs 
coiparaIt liap-rodtiVite pir Mitm, de grands tetde petits troupealx cotdiits 
sLin pIturlIgcs cominilnaux ot donne des Sr,tllts contraLdictoires, mais i1 
sellible qn'tUnC legre maloritt se suit tlegag'e en i'avtur dies petits effectifs. 

2.041 . l)ans d'anutres rtgions dlit lllmne, Oilconsid.rl g nhraltinCtnt qucleS petits 
rImi nants (Its ch vres Ct les moutoils) cotstittien t ICbktailI "d pauvr" , taidis 
tlqe ICes bovi ns ou I's dr,unalai res sont les a ni matix "(es riches". Cette thse 
s'apfppiitu sOivcnt, ma is pas touijours, aux societ~s a;fricaines. Chez les Masai 
dII Kenya. par exeniple , Ie ratio petits rumininants/bovins passe dII simple an 
triple lorsqtli'on ctMinIrt,Ic tiCesies nIna s les plus pourvts cItle tiers des plus 
pivres. "ottlni, cii r;iison tic hi sptcialisatio tie '. cvag,1, cc crit re ne 
constiume cetrlainement p.S tin indicaItcur iltfaillible Lielarichesse relative des 
proutcte ur:s. CertMinCs tribus, particui renment lans les rgiols les plus 
sL'ches, se sp,2cialiscnt diis i'elcvagc di petit betail, et d'autres lins la 'ilire 
bovi ne/camlneli ne. Au scin &I.111 dutn envllgrotupe cliihniquc o ironl1neenlt don16, 
tin nitc.;lagc peut egaiIneCnt dcideLr Lie se sp~cialiser lans tin type d'lcvage sans 
Lille son rang de richcsse n'ait vanrie ma11i1s pa rCe Ctl'tlil autre facteur est entr6 eni 
jeli, tel que lhidispon ibilite &cmin d'oeuvrc familiale ayant l'ilige requis. 

Productionsanimales et d6bouch6s 

2.042. 	 l',1evage jouc liffl'rents r6les en Afrique suhsliarienne, rant sur le plan 
econiiitlIC titie social. II protluit dies aliments Lie subsistance, essentiellement 
Ichit et hi viande, mais egaltenlet ICsmIig uliiiest consoill16 clans certailnes 
socits. I1foirnit des facteurs de production agricoles (Iefumier et litraction), 
ainsi Lille d'autrcs intrants pour Iecoltmie rurale de subsistance (fibres, peaux 
ct transport pilr excmple). La mnte duibtail et ties produils de levage foirnit 
tie I'argent liquide qui permlct aux paysans d'achteter cc tu'ils ne peuvent 
protduire eux-mlmtes. Le bltail rtpresente soutvent uLile forme d'Opargne et 
dlinvestisseient. En raison de la valeur niatrielle ct psychologique que Ictr 
accordent lss .ievcurs, les animax servent ainsi souvent tic monaie d'change 
pour tdivurses transactions sociales tellus que les (lots, les indenlnisations et 
les dons. 

2.143. 	 Les productions animales (commiercialises et autoconsolinles) reprdsentent 
environ 18% lii PIB agricole de l'Afrique subsaiharienrie, et enviion 5% 
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du P1B total. On nc dispose Pas de donnees a I'chelle du sous-continent surles proportion, respectives des productions vendues et atitoconsonminies.Le tableau 2.5 'ounil Iquclq tiCs informations chiffr6es regroupant diverses 
productions. 

Tableau 2.5. Proportion de. p)roductions"tminitc(s (.mnmerciajie.s (quelqiesexempl.s). 

Rcgion/ 
Sst cdicZone Annt de tieht production

P asp. totale coniier- Source
ciaiise (en valeur) 

Est
 
Ethiopie hauts lhtcaux 1980/81 
 Inixte 55 (3)Kenya scmi-aride 1980/81 pastoral 59 (4) 

Anstrale 
Zimbahwe semi-aride 1974 mixte 35 (5)lotswana aridc 1981 pastoral 55 (6) 

Otiest
 
NigLria humide 
 1)81 mixte 65" (7)Niger semi-ar ide 176/77 Inixte 26( (8)Niger aridc 1963 pastral 52c (9) 
"ls productions ciirsihrrcs inclucit Ic t:Iail
stir
pied, htviande Icliict lebcurre. 

cctl c lpStirdes ra liC c(,Cl s"stms-th es. 

MO) C1ri1C 11o11pIoiicrcc tiess is-sylstiic des lort s t 

Svstl tn "Bttsh "t art.g".
 

. d' s sv ic s a ithropiqtues. 

NbOT.
cMInC HO1)1Opue'reC tic' siMj1iCs pt'tICt o0ihtleg. 

2.044. Les produtits aniIiauIx nie Constietcnt pits h,sCule contribution de Ylevagc itl'6conoie agricole, fi culture attelc, Ic ftumier et le transport jouentegalenwnt tin r61c nlportant. Etant dontn6 qic les animaux dc bfit ou de stllene sont i,tncrilcmcnt pis des rumin:,nts, ie transport lie joue Pas directementsui i productila alllilentairc, ct col aspect de l'1cvagc ne sela done plus
trait6 ici. 

2.045. On trouvcra au tableau 2.6 les chiffres les plns fiab!cs qui ont piu itre obtenus surla valeur brute totale des productions aliinentaires et non alimentaires* du b6tailruminant de I'Afriquc substharienii. Ces chiffres concerncnt l'annre 1975 et netiennent pas comptc (dcproduits non alimentaircs tels qic Ics fibres et les peaux,qui ne contribucnt pas dirccteinent Ala production vivri re.
2.046. Le tableau 2.6 mfontre que la production bouchrc constituc la plus importantefilire dc 1'1cvagc en Afriquc subsahlarienne. La viandc de toutes les esp~cesconfondues, y compris Yes pores ct hi volaille, repr~scnte 47% de la valeur totaledii sectcur. La viandce bovine Iotiinit 55% die la production carn6e. La tractionanimate vient au second rang, ;vcc 31 % de la valeur totale du sccteur (mais75% du i culture attclc cst concentr& en Afiique de I'Est). La spdculationliiti&rc rcprcscntc 15% du total. lAfriquc ICl'Est fournit 58% de laproduction animalc totale de l'Afriquc subsahariennc, et 'Afrique de l'Ouest 

23% dc cc total. 

Les donn6es finta lcau 2.6 relatives a la traction ctau fumier ne sont que des estimations trts approximatives; iln'cxiste p; de donni6s plus recentcs que celles de 1975 pouir ces filiLres. 
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Tableau 2.6. 	 Vah'ur des prduciions afimal's totah's et rt;giona!,'. Par type de production':, A frique 
su!sa/h arienne,l075. 

Valour en millions dc ii,lars ics E.-U.h
 
Type tic
 
production 
 AC 	 A I AA ASS 

' Tractionanimalc 312 (21) t 11 (3) 1474 (39) 239 (26) 21036 (31) 
Fumicr" 02 (4) 5 (I) III (3) 16 (2) 196 (3) 
\Vianlc' 811 (56) 277 (79) 1.10 (38) 545 (58) 3043 (47) 
Lait 160 (11) 40 (172) 04-1 (17) 85 (9) 929 (15)
 
Ocufs 115 (8) 16 (5) 108 (3) .15 (5) 284 (4)
 

lotal 	 1461 (100) 349 (10o) 3747 (1))) 930 (100) 6488 (100) 

ri)ucnProductions aliiicnIiaiIics oiqii Cownl dircctcnil it I'alinicnIiation coi[nlccialises ou [loll 

c,,l il base tlep5 jme I'cpw 
soulit s skii":tis: 10)I0 tiolhifs pour liviadc, 150 dollais pout Ic Laicl751 dollArs pour is c iefs -- cxprimis eni 
dollars FI.. lonic. I.avicui dc la lHiCtion aiiaaic cst cstiiicc : 5.2 doiLiis/jinUr tic travail d'lli 

.:vAiCurTics prIitk0ct o( c1iciiSC cu r iIIix tu ni c sciiiile du contilelt (1975). ('cs prix 

bociif.
 

u('1lturC ,tclcc tioM 1 uS) iilltiJ tCICIII.
 
I .C chilIcs CiiiiC iiMCll(h)CtSC ccnaIges ticsL I U1x CL'iuiIalx.'OrIC,cpt ltcii auIX piII 

c:.Iiu stir Lihas' eIICIIt tic tic i'quivcun dcs p]i- d'ciglris COluricrciaix tics ntiriineits coiieiiusatis lc fumicr. 

tic lOCul,Vi IuIdCs tic LicV[C. tic 1nlOt!ou Cltit voliilc. 

2147. 	 I .cvolutiolll tis productions tie viandc ct de lait dafs le temps ct dans l'espace
 
cst atlssi irru-iiii.c qtic cell tics populati:on, animaics. L'analyse des tcndances
 
relatives -Il'CnsCilc dc I'AfritjuC stbs,1aariennc a cours des deux dci nicres
 
tccen Uics mont rc ti1tc hi produiction tic viande bovine aurait augmcnt de
 
2% par an inidaiit la prcmirc dcccnnic, et tic 2,4% pendant la dcuxitmc.
 
Li production Lie vianic capri .: a,uvolut icmani'-re tr~s similaire, et
 
l productioti ic viandc o inc a augment' an rythme annuel tei1.3% pendant
 
la premiic dtcadc et tie 3";, pendant la scconde. Pendant Ics mtncics pcriodcs,
 
Ia croissankc ainuclle de la production dc lair dc rachc :st passec Lie 1,2 i 3*5'%.
 
Etant dontic qtic Ic Iaux annuel iela croissance ticlograpliiqtc a avoisinc 3%,
 
la tcndance gtcncrac tie la production aniinalc par pcrsonne a t26 Alihbaisse.
 
Des informations s.'upplk2mcntaires soti pr&-cntcs .i I'anncxc 2.3.
 
Les performances observcs dans diff'entcs rgions varient scion les puriodes
 
c! Ics productions, sans t u'un schema clair it pitissc ,,trcdgage.
 

2.048. 	 L.a tcntance dc la consoni matii n s'tcarte soivcnt tic cole c d,liaproduction pour 
cenains produilts conmc le lai tihficils cct la viande 	car lc'a Its cxc~dcnts de hi 
production intrieurc sont compcns's par I'aide ott le commerce intrnationattx. 
Lcs chiffrcs tic i'annexe 2.4a monircnt tiuc dats 'ensemblc de l'Afrique 
subsaharienne la consommation dc viande par habitant a hg1rement fl&hi 
entre 1972 ct 	1982, rais cetie inflcxion a t6t, bcaucottp noitis narqutie que dans 
Ic cas de liproduction tic viandc par habitant. 

2.049. 	 Lcs donniis tie I'annexe 2.4b inituctnt quc dans l'cnsemblc du sous-continent, 
la consommation dc viande t'aniniaux monogastriques (porcs, volaille) a 
augmente ali dttrimcnt de la viandc des Iluminants (bovins, ovins, caprins); 
cette 6volution a 6t6 essentiellement ic fait des pays de i'Afriquc occidentale 
(notatnmcnt IcNigtria ci la Ctc l'Ivoirc), ob l'importance relative de la viande 
de ruminants est tombdc de 76% en 1972 A65% en 1982. 

2.050. 	 La consommation annuclle tic viande par habitant s'chelonne entre 14 kg en 
Afrique dc l'Est (part de la viande de ruminants: 88%) et 7 kg en Afrique 
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centrale (viande de ruminants: 65%). Ces chitfres ne prennent pas en compte laconsonimation de gibier, qui est loin d'&tre nmgligeable en Afrique centrale.
Ces derni res annes (1983-1985), l'Afrique subsaharienne a importd chaque
anne quelque 139 00 tonnes de viande atteignant une valeur de 184 millions
de dollars E.-U., dont 30% en volume ont &6 destines Al'Afrique occidentale et63% i l'Afrique centrale. I1est donc vident qu'il existe dans ces deux r6gions
des dbouchis pour une production accrue de viande de ruminants. Les annexes
2.5 A'2.9 illustrent les changements observts au :ours des dernires anndes dans
diffrentes rt~gions en cc qui concerne la consommation etla production de 
viande par habitant. 

2.051. 	 La consomnination de lait par habitant a .galement diminu6 en Afrique
subsaharicnne entre 1972 et 1982, mais les valeurs globales masquent unehausse en Afrique de l'Ouest et des chutes marquees en Afrique de l'Est et en Afrique australe. La consommation par habitant demeure malgr6 tout
beaucoup plus eleve en Afrique de I'Est (' hauteur de 48 kg par an) que clans 
les autres regions. 

2.052. L'Afrique au siid da Sahara est de moins en moins capable d'assurer son
autonomie en matere de production laiti&re, puisque son taux d'autosuffisance 
a chut6 de 90 l 79% en l'espacc de dix ais (de 1972 1982). L'Afrique de l'Oues,
et I'Afrique centrale ont importc plus de 40% du lait consomme au cours de 
cette dIcennie, et It dpendance du Nigeria a attcint presque 70%. Ces
dernires ann~cs (i983-1985), le volume des importations commerciales
d'6quivalent-lait liquide de l'Afrique subsahariene a avoisin6 2,5 millions detonnes, 6valu,5 i 492 millions de dollars; 54% de ces impo tations (en volume)
sont alles , l'Afrique (Iel'Ouest et 21% a I'Afrique de l'Est. L'aide alimentaire
vient encore gonfler d'environ 30% ICvolume d'%quivalent-lait liquide import6.
Les annexes 2.10 i 2.14 montrcnt I'cvOlution r~cente de Ila production et de la
consommation de lait par habitant dans differ,;ntes regions de l'Afrique. 

2.053. 	 L'accroissencnt des importations s'est accompagn6 d'une regression des
exportations. L'Afrique n'a jamais exporte de quantitis importantes de
produits laitiers. Au cours des dix dernicres ann~es, le nombie des animaux surpied export~s par les pays de l'Afrique subsaharienne (souvent vers d'autres 
pays du sous-continent) a 10grement progress6, mais cette croissance a W
beaucoup plus lente qu'au cours des dix ann~es pr~cdentes. Les exportations
de viande ont en fait diminu5, et le volume global des exportations de vialide etd' quivalcnt en viande de b~tail sur pied a chut6 de 4% par an en moyenne. 

2.054. 	 Les causes de la regression du secteur de l',5evage dans le commerce ext rieur
sont multiples. Tout d'abord, les prix r~els de la viande sur les marches
internationaux ont nettement baiss6 depuis le dbut des anndes 70, ce qui a
ddcourag les exportateurs non subventionns. Deuxi~mement, de nombreux 
pays africains ont largement survalu6 leur taux de change, ce qui a eu pour
consequcnce d'attirer les importations et de freiner les exportations. Troisi~me
ment, diffrents march6s do !'Afrique et d'ailleurs (Moyen-Orient par exemple)
ont W exploit0s par les plus importants exportateurs non africains de produits
laitiers et carnIs pour le dumping de le'irs exc6dents. Quatribmement,
les sicheresses qui ont s.vi au milieu des ann6es 70 et 80 ont d6cim6 le cheptel
reproducteur et gravement affect6 la base de production requise pour stabiliser
les exportations. Enfin, l'offre intdrieure de bMtail et de produits animaux addrap6 par rapport Ala demande dans 'ensemble de l'Afrique subsaharienne,
et le foss6 qui s'est creus6 a attir6 les importations et laiss6 trgs peu d'exc6dents 
disponibles pour I'exportation. 

2.055. La progression des importations ou le ddrapage des exportations dcs produits del'6levage peuvent provenir d'une mauvaise exploitation des ddbouchds et/ou de 
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taux de change irrealistes. Ces tendances peuvnt tgalcrnent risulter de 
politiques et de plans inappropris. Quoi qu'il en soit, i1cst clair que si bon 
nombre des contraintes connues du secteur dte l'I1cvage sont du ressort de 
]a zootechnic et des disciplines connexcs, il nen rcste pas moins que 
les problemes d'ordrc &onomiquc jotIcnt egalcnicnt un r6le crucial et nmiritent 
des etudes plus approfondies. 

2.056. 	 Malgr, ICdclin (IC1i consotnation die lait Ct dic viande par habitant et de
 
la dtgradation des cIanges dans cc secteur, les productions animales ont
 
auil cnt au cours des 20 dernieres annes - de 56% pouria viande de bovins,
 
60% pour Ia viandc die mouton et de ch \,re, et 58', pour Ic lailt ie vache. 
L, dtveloppcment des rendenients d. I' 1cvage peut s'obtenir par 
ur accroisscment des effectifs, par I'am..lioration de I, productivit6 par animal 
ou par ccs ic ux votes conj ugucs (voir I-,- tableau 2.7)*. 

I'ableau 2.7. luctuationsth's r'ndemnts, et r(hlec(' variationset des variations des effectifs dans
 
Ie('volution de /a production animale en .19iqur' suhsaharienne,1 63-195.
 

Viande hovine Viande ovine ct Caprine Lait de vache 

19711 1980 1985 1970 1980 1985 1970 1980 1985 

Rendeient relatilf
 

par animal
 
produCtif 2 102 102 101 103 106 104 99 102 110
 

pour l'cnscrnhlc 
des effcctifs 109 112 113 104 110 112 97 98 113 

1963-70 1970-80 1970-85 1963-70 1970-80 1970-85 1963-70 1970-80 1970-85 

Contribution 

relative (( ) i'i 
I'6volution des: 
effectifs 60,6 80,2 80,3 87,1 o9,3 68,1 129,6 94,6 47,7 

rendements 3 39,4 19,8 19,7 12,9 30,7 31,9 -29,6 5,4 52,3 

1 1960 = I W). 

2 l.cs animaux productifs sont ceux de boucheric et les vaches laiti&es. 

3 Tient compte 	ic l'ffct d'Interaction entre Its rendceents et les etfcctifs. 

Sources: (10, 	 11). 

2.057. 	 Le tableau 2.7 suggtre qu'cn cc qui concerne les spdculations considdres les 
rendements ont peu varid atu cours des ann6es 70 ct que leur contribution A 
l'accroissement de la production globale est toujours demeurde en deqi de 40%; 

Notons que les estimations de la contribution relative de ces deux voics peuvent facilement varier en raison dc
 
fluctuations minimes survenues au cours de la periode considdrc.
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tile a en fait 6tt dans la plupart des cas bien inf6rieure ?i cc seuil sinon m~me 
nd6gative. 

Les obstacles au developpement de I'levage 
2.058. Cette section est consacre itI'tude des principaux obstacles au d6veloppenent

dc hi pro'ductifon animale en .frique subsaharienne. Les problkmes identifies ne
sont pas Itujours resoluhlcs et loisqu'ils le sont, lurs solutions nc passent pas
forcmnlcnt par aitrechcrche. Lorsquc des recherches s'avrent n6cessaires, il est
possil'lc qii'lne orgaiisatin autre que le CI PEA soit mieux place 
tluC nuns pOur s'ci charger. Ccci hien peso, I'appr6hension des principalescontraintes des sy:;t&Cnes que nous cherchons 'iarm6liorer demeure Lin pr6alable 
a lii tfinition tie notre programme tie travail**. 

Contraintes socio-6conomiqueset institutionnelles 

2.059. En icgle gd5rtralc, on ne petit concevoir de dveloppernent 6cononique sans 
investisscmrent. An cours des dCIx derni.res dccennies, Line grande part de 
l'invcstissement financier consacrtl an secteur de l'1evage en Afrique
subsaharienne (saul en cc qui concerne le hWtail indigne) est provenu de l'aide 
ttrangerc, qui a depasse 80 millions tic dollars L:.-U. pr :in en moycnnc de 1974
,i l983 (12), soit tin pllu pls de I% de li valeur annuelle glohale de ti production 
en 1975 (voir le tableau 2.6). Ce financcment est frop faible pour avoir pti 
produire tin impact signitcaitif. 

2.060). II cst inttelois probable ltle l' instiffisaMcc des investissenents consacr6s au 
ddveloppemctll dc 'cIev;l.a,,e n'a pas; constituc tin factetir liiitant critique. Si cela
avait t Iccas, onl aurait lmi s'attendre i cc qtc Yes fonds investis dans des projets
d'dlevagc aicnt eiigendr- ties hn ficcs iniportants. Or il n'en a pas 6t6 ainsi,
tout al moins en cc qui concerne les pro jets financs par des donateurs. Prenons
l'excmple des projets de la Banque mondiale: lc taux moyen de rcndcment des
investissenients a 6t,. ntgatif pour cc quii Cst ties projets touchant uniquement i
I'dlcvagc. ct in:midluat (< 1W..) dins lc cas dc hi plupart des projets (coiisacr6s 
partie!lc,,ient o, entiirernent "iI'devage). 

2.061. Les projets d'61cvage sc sont av&Crts moins rentablcs cn Afrique subsaharienne 
que dans Ic reste til1n ondc en d~veloppericnt, et moins rentables 6galement 
quc les projets agricoles cntrcpris 6galement en Afrique. I1ne semble pas
que l'insuffisance des investissements ait constitu6 la principale contrainte, bien 
que les fonds investis n'auriient pas suffi itproduire tin d6veloppement
significalil en l'abscncc d'autres importants facteurs limitants. 

2.062. 	 L'insuffisance des cr6dits de fonctionncinent allou6s aux services de 1"61evage a 
probablement constitu titne contrainte plus lourde. Bicn qu'il soit difficile de 
mettre en evidence tine relation causale laute de donn6es suffisantes, une
d6t~trioration des services de sant3 animale au cours des quinze derni~res anndes
apparait trs claircmcnt. Si Yes dtpenses moyennes par animal ont aug 
cc poste rcprcscnte 	

, 
encore dans la plupart des pays une proportion beaucoup 

Plusieurs 6tudcs de sysiLmes fournissant tine analyse fine de ces contraintes ont Wt6ou sont sur le point d'8trepublides. Les probi ncs varient scion les esp~ces, les systmcs de production et les zones 6cologiques. mais nous 
nous bornerons dans cc chapitre :,cnrpr6senter une synth~se gfndrale. 
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trop faible du budget agricole par rapport A ia part de l'61evage dans 
)a production totale du sectcur. En outre, I'accroissement des dfpenses rdelles 
par tte de bMtail n'a gure pu produire l'effet voulu en raison de la hiausse de 
la part des cofits de personnel dans les charges totales, au d6triment d'autres 
postes essentiels tels que I'achat de m6dicaments et les frais de transport. En 
ddpit d'effectifs plus nombreux et plus cociteux, l'efficacitd globale des services 
a eu tendance ad6croitre (13). 

2.063. 	 Le manque de paquets techniques approprids a constitu6 une des causes 
princlpales de la faible rcntabilit6 des projets d'61evage. Certains 6checs sont 
dgaiement imputables aui fait que les ii;vestissements ont concern6 les rdgions
aridcs au potentiel trs limit6, et d'autres au fait que les responsables n'ont pas 
r6alis6 que les technologies propos6es dtaient mal adapt6es aux conditions 
africaines, et on' trop peu investi dans la recherche appliqu6e. A cet 6gard,
la ventilation des crOdits a t6 beaucoup mieux 6quilibr6e dans le secteur de 
l'agriculture pure que dans cclui de l'dIevage (14). 

2.064. Certains pays se sont heurtds aux probhnes d'une densit6 d6mographique 
relativement faible, du sous-d6veloppemcnt des infrastructures, et de Ia 
distance qui separe les praducteurs des mnarch6s. En raison de ]a tempdrature 
et parfois dc I'humidit6 61ev6es, des produits comme la viande et le lait se 
conservent tr s real. Les cofits de transport et de transformation de ces produits 
sont trs importants, de rnime que les pertes dues au mnanque d'installations 
dc stockage. 

2.065. La conjoncture conomique de la derni&re d6cennie n'a pas 6t6 favorable au
 
d6veloppenient de l1evage en At'rique subsaharienne. De nombreux
 
gonvernements africains ont essay6 de contenir la hausse des prix dc dMtail
 
des produits laitiers ct carn6s, et ninme si leurs tentatives ont souvent dchoud, 
ellcs n'ont pu ciuc d6courager les investisseurs potentiels. Qui plus est, 
les interventions maladroites de donateurs et de gouvernements cherchant ii 
contr6ler les syst~mes de commercialisation ont souvent 61argi le foss6 entre 
les prix 5ila production et les prix de d6tail. Les marchs moudiaux se sont 
ddt6rior6s: la chute des prix r6els et le protectionnisme agressif des pays
d6veloppfs ont affectd les possibilit6s d'exportation de viande des pays africains 
ct aggrav6 la concurrence entrc les marcids africains pour les produits laitiers. 
Est venu s'ajouter Atout cela le fait que les prix r6els des facteurs de production 
ont consid6rablement augrnent6. 

2.066. 	 Les rdgimes fonciers ont egalement dt6 sources de probhImcs. Les diverses 
exp6rimentations entreprises n'ont pas permis d'6tablir quel syst~me de tenure 
serait le plus efficace et le plus 6quitable dans les rngions sches. Dans 
les r'lgions aux conditions plus favrables, certaines solutions ont pu 6tee 
d6gagdes, mais de non~breux gouvernements ne sont pas encore parvenus A 
mettre en oeuvre une .rdformeagraire. Le manque de systmes de cl6ture fiables 
et peu cofiteux constitue un obstacle de taille AI'adoption de m6thodes 
am61iordes de gestion du patrimoine foncier. 

2.067. 	 La p6nurie d'agents suffisamment qualifi~s et exp6rirnent6s pour mener 
des recherches, analyser les politiques ou mettre en oeuvre des actions de 
d6veloppement constitue une autre contrainte majeure. L.e problzme du 
manque de personnel comp6tent dans le secteur de la recherche est trait6 plus en 
dMtail dans les paragraphes 2.092 A2.100. 

2.068. 	 De nombreux autres probl~mes d'ordre 6conomique, institutionnel et politique 
se sont pos6s au cours de la derni~re d6cennie. Des rdgions o6i la production 
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animale jouc un r6le capital ont 6e ravagtcs par des guerres, de.; troublessociaux ct l'instabilitc des r6gimes. La dtgradation ie !iaconjoncture dconomique a empchO les gouvernenents de d~gager les crodits prdvus pourie d6veloppement Lies productions anirmalcs. Les projets concernant l'Nlevage sesont souvent avr s trop ambiticux et irroalistes, et Wont pas tenu suffisamment 
compte du manque dc personnel qualifi; les bailleurs de fonds Wont passurveilk d'assez pr s Its operations engagcs. Les institutions cliarg6es defournir les fonds o les intrants requis Ont souvent manqu6 dc stabilit financire
Ct n'ont pa suI perccvoir Ics besoins r6cls des producteurs. 

2.069. Le sous-sectcur tie l'1cvage a partagO ;i bien ies 6gards les difficult6s
&conomiqucs Ct institutionncllcs de l'ensemble du secteur agricolc, mais if a 5.t6plus touch par certains problem:nes tels que l'instabilit6 politique ctIcs contraintcs foncirs. Lc d6vcloppement de technologies appropries s'estamorcolplus tardivemcnt dans lcs filires animales que dans lc domaine agricole;il exige d'autre part ies efforts plus soutenus et des mises de fonds plusimportantcs car les cycles tie reproduction et de croissance sont plus longs
chez les ruminants que chez les plantes (voir 1.005). 

Contraintes techniques 

2.070. Les obstacles techniques au dvcloppement de 1'61evage reuvent dtre regroupds
 
cn quatre grandes categorics: les aliments et la nutrition; la g6n6tique;
les conditions sanit:tires et la pathologic: et les contraintes tl'un autre
 
ordrc.
 

2.071. L'6tat nttritionnel du bdtail dpcnd ties tlisponilhilit6s en fourrages et autres
ressouircc:, alimentaires, et d'unc colduite rationnelle Lies effectifs.
Les disponibilit~s fourrag&rs (ie l'Afriquc sont limit6es essentiellement parla pauvrct des sols (voir 2.007) ct par unc pluviosit6 faible, irr~gulirc etfortement saisonni&re. Elles sont souvent tr~s variables d'une saison hiI'autresur les plans quantitatif et qualitatif (digestibilit6 et teneur en matires azotees).Ifs'av'rc donc essentiel de rcchercher des rnoyens de conservation et dcstockagc des fourrages jusqu'au moment de leur utilisation. Dans certaines
regions, les carences en 6 1nients mindraux constituent 6galement
des contraintes significatives. 

2.072. Dans lcs r6gions aridcs, i'cxploitation Lies ressources fourrageres - par
le p-,turage ou lIa r6coltc manuelle implique des d6penses 6nerg6tiques tr~sclevecs cn raison de ]cur dissdmination sur de vastes superficies. La matiresfchc produite dans les r6gions plus humides est souvent carente en 616mentsnutritifs car les sols nc sont pas ass;ez fertiles, si bien que les animaux ne peuvent
ingdrer des rations suffisantes pour optimiser la production. 

2.073. La stru.ure g6n6tique du b6tail africain est cssentiellement le fruit d'uneselection naturelie influencde par des facteurs mesologiques et par le niveau destechnologie,; utilisdes. Cette sdlection s'est opdr6e beaucoup plus en fonction dela n6cessit6 de faire face aux fluctuations ,!es disponibilit6s en cau et en aliments
et de r6sister aux maladies qu'en fonction d'un objectif d'am6lioration 
des rendements. 

2.074. Dans certaines rdgions de I'Afrique de I'Est aux conditions particuirement
favorables A1'd1evage, de nouvelles technologies telies que des programmesde lutte contre les maladies et l'ins6mination artificielle ont pu 6tre vulgarisdes,
et la structure gdndtique des effectifs a dtd modifide par l'apport de gnes
exotiques et par une sd1ection axde sur l'amlioration des performances. 

26 



I)ans les milieux plus hostiles, c'est licapacit6i de survie qui dcmeure le crit6re 
tie stlection dominant, ct cet 6tat de fait est renforc6 par les institutions sociales 
- notamment par Ic systtme foncier, qui encourage la concurrence pour de 
maigres rcsSources en eau eten aliments plut6t qu'une reduction de la taille 
des troupeaux en fonction ieces ressources. 

2.075. 	 Bien que litechnologic mnoderne ait permis de maitriser certains types 
de pathologic (voir 2.080-2.082), Ics prohlemes de sant6 animale derneurent au 

premier plan des contraintes d(i secicur de 1'levagc. Transmise par lIamouche 

ts6-tse, litrypanosoMniasc sevit sur plus ie40% tiu terrihoire de I'Afr; tie 
subsaharienne ct constituc tin frein considlrable au dvelwoppelmcnt dc 
liproduction animale dans les rtgions infestes. 1)'autres parasites internes 
et externcs contribuent egalemcnt -i intlhchir liproductivite et accroitre 
himortalitc, et ilexisic souvent des interactions entre hit nutrition, la pathologic 
ct Ics performances Lie reproduction. 

2.076. 	 11exisc dans certains cas ies solutions techniqtues atvx problenics iesantt 
animnale, malis leur cofut est si e1eve que setiles des nethodes amnliiors de 
conttuitc dcs cfCCtifs pCvent cOlnstituer des solutiions adaptes au milieu 
paysan . I i tout tIat tie cause, I'avantage conmparatif du CI PEA rside dans 
lirecherche tIe netLhodes dC conuite cfficaccs pIt)tiii tite dals .misc au point 
ietraitemen s ot1 tie v'accil s. )ans d'autres cas, une amio ration riele de 
liproduct'ivite ct de i rcntabilit Lies filii&es animnalcs passe ohligatoircment par 
I'ntilisatiin ietechnologies nouvelles (voir 6.0)17). 

2.077. 	 l.a pathologic afiecte avant tout hit productivi Ic physitqte des effectifs, mais 
cieo peut t gaiemc it avolir des rtpercussions sur Its prix. Si himliladic West 
lpaS 1imizttl pl ti ellitl)Iode spcifique (relie quc I'abattage on lhiluarantaine 
p1 ut6t title hi viiCei latiOn dalns Ic cas tie lit fivre apliheuse), des ilarcht.s 
t!'cxportatilon interessants ne peuvent ttre pen&tr'i s,et des prix trs intfrieurs 
scront obtellus stir tes ma rchcs intcrieurs onIdes mnarchs cxt ricirs dtja 
satures. 

n Cnstituent tine autre contrainte 
tiu'il s'agisse tie ptenuries, tie toxicitti on d'unc mau\vaisc exploitation ties 
ressoUiCes. l)aS ii plupart des rKgions de I'Afriquc subsaharienne, 
ICs progr:.,' IIes tic inisC en ValCut ties ressources en eatu ont permis de 
inultiplicr Ic nombre ties points d'abretivCment diisponibles depzis liprenlire 
moiti clii siclc, niais ties probl incs d'entreticn et de niantLuc tie fiabilitd 
conli nucnit :is'vir. l.a ntitire du piroblene est institutionnelle autant que 
techniutite. 

2.078. 	 L.s difficults cl'applrovisionnelent c cao 

2.079. 	 Une conlduite inatlcquate des effectifs peut egalCeient constitucr tin handicap 
grave, attribuablc plts souCnt i tin manItue dc mtain-d'ocuvre de gardiennage 
(iprobhlkn t'ordre social oit conomiquc) tu'a l'ignorancc oti au manque 
d'cficacit. ties leveurs. I1n'cn restc pas moths que Ics disparit6s releves entre 
lcs rncienicits d troupeaux sounis apparemniment t ties conditions identiques 
(ressources en eati c cil fourragcs, et exposition aux maladies) pcuvent tre 
tr~s importantes. Ces carts sont peut- tre imputables fities diff, rences non 
idcentifiics concernant les nthodces tie conduite,et notre ignoiicdcc aicet 6gard 
constituc tin autrc cueil. 

Technologies 

2.080. 	 Certaincs des contraintes mentionnees dans lisection pr&cudente ont 6ttlevWes, du 
moths particllement, par tin certain nonbre de technologies "non traditionnelles" 
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2.081. 


2.082. 

2.083. 

2.084. 

2.085. 


testes au cours di dernier dcmi-siecle. Parmi les innovations cnti&cnient oulargemcnt COIIUeS en Afriquetisubsharienne, notolls la vaccination contrehi pest bovinc, les Inesures de luttc contre les tiques - qluinotainienlt celeIItransmettcnt la thcillriose  et eControle de hIatrypaniliSoniascie de sonvccteuti par d hrouissail1ement, la utitte chimi e colitre les glossiiics etlichhnnotherapic. La prernirc tie ces trois techniques a donne cnti~re
satlishiction, hICuxicIMn
lit a don,.i de hons resultats accomnpagnts tie probl6ncsd iise cii ocivre, et litroisienie en cst encore .'t'tape dc: cxp rinleltat ions.
La luttc citre Iia pestc bovine a Ci'IIcfruit Ietra'Vaux mc2ns pour l'essenticl at,Kenya. an Niegria. an Tchad el itSt1ngai: les pays pionniers dans le donmainetie hi litte contre ICs tiquCs sout ICKenyat ct ICZirnba,'e; Ct Cetix (11i se SOntle plus intirsses .1 la trypan<osomjiase et aUX clossines (a'ti licr(:atlon LieI'ILRAI)) sont Ic Ni,-Iia. Ic ZairC, lC Zimbhabwe. I'( )Ilgalnd ciIes pilysfranIiiCplMIcs tiC I'A\ritttC occideniale. .es rechercil:s tilliont al)oLti .,Ilhian point ICces techngloies ";' 

nise
fricaines" ont ct 

oil 
pour la plhpart IIicni.es pendantjiustc aprs I',ere colmiillc plut',It (tic pendant Ie'pojtue postcoloitiale.l.a mist cn ocivre des prograinnics darte preqLie toijotLirs Lie 1i periode


postcoliniale.
 
l~a Calnpagne de vaccinat ion con1tre hi peste b,.i nca totich 
 outes les zones etreiions de I'Aflik1 nc sulbsahairienne, mais son impact a *idrelativement moindreen AfriqUe aUstrale on dant res initlhodes ont deji utilisies pour maitriserla maladie. Ln cc qui concere 

t,. 
t lutite contre Ies tiques, les actions les plus

producti\ Cs ont concerne lati.vre iela c'te orientale (tine forme de iheileriose)dans les /owes stiihumide ct semi-aride de I'Afrique de V'Est. Si eles
:iboutissentI. les mesures Lic lutte contre la trypanosomiase et son 
VccteurdeVraintli 1) ire,.ioh Lin impact consid~ra Ne dans toutes les regions hunnides
 
et suLhLiiiides.
 
Plusicurs autres technologies rmises anIpoint hors de I'AfriquLic subsaharienne
ont (ttimport(es e i adipt(cs tiX conditions locales. ConjulguCs i It
vaccination contre lipCste bovine, ties techniques modernes d'exhaure et destockage de i'eau (putts fores ct rictnues) ont contribue de nani~rc d6cisive i
accroitre les effectifs ct !cnr productivit5 depuis ,in
demi-si cle. On petit sedouter que c'cst dans les regions Ics plus s&ches quc limisc en valour des
ressources hvdriques a produit Ics rtsultats e.,
plus apprciables, particulitrc]lent aI Botswina. an Sotidan et dans les pays du Sahel. les vaccins contrele charbon bacteridicn, la fiivre aphteuse, Iccharbon symptomatique etla peripneutionie contagicuse des boviiis (PPC13) ont (t mis ai point horsde I'Afriqu subsiharienne, mais n' ont pas moths .t(utilis6s avec Succs. 

Levolution g6iutique des effectifs dt continent s'est produite essentiellrnentde maniire spontane, sous I'cffet tie migrations humaines, tie vols et de ventes
d'animaux, et de maladies telles que litrypanosomiase et la peste bovine. Les
programmes d'iamelioration g6nttique n'ont 
 t rialiss que sur uric 6chelle tr&srduite, principalement stir des ranches duIBotswana, du Zairc et du Zimbabwe.et clans de petites entreprises laitires des hauts plateaux du Kenya. Laproportion du cheptel bovin dc I'Afriqtue subsaharienne qui a bdn:fici6d'amnliorations significativcs n'a probablement pas ddpass6 3% (soit moins de
5 millions d'animaux). 
I1n'e reste pas moins ttic de trts noiibreux travaux tont porte stir lHvaluaton
des performances ct du potentiel de diffkrentcs races bovines iiidignes,exotiqucs et m6tisscs. Les races des autres csp,3ccs de ruminants ont fait l'objetd'unc attcntion bicn moindre. L'introduction dc gdnes eXotiques a permisd'am6liorcr considtirablcment Ics rcndcments litiCrs dans certaines rigions(surtout celles aux conditions Ics plus favorablcs. ainsi que certaines r6gions 
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semi-arides du Zimbabwe), mais ces Antcrventions n'ont riussi quc dans hit 
mesure ou clles ont (6t6accompagn6cs d'une amelioration substantielle des 
conditic,ns sanitaires et nutritionnelles. Dc tcls progrts ont toutefois 6t6 
beaucoup pils rares en cc qui concerne hi production de viande et la traction 
dans I'ensemble du sous-continent. 

2.086. 	 Les services dc recherche ct de vulgarisation ont dtploy6 des efforts consid6rables 
pour aml6iorer les ressourccs alimentaires disponibles pour le b~tail (cultures 
fourragres et v6g6tation des pfturages naturclS), particulic remet en Afrique de 
l'Est ct cn Afrique australc. La creation d'un secteur de production laitizrc 
comnmerciale a prcsque toujours i t. liiccm l'implantation de cultures fourragtres. 
Sinon, les efforts engag6s pour divelopper liproduction fourrag&rc n'ont gt,,re 
abouti au niveau des petites exploitations ct des zones pastorales, les seuls r6els 
progrts accomplis ayant concern6 des ptirinitres irrigutis du Soudan et certains 
ranches colmmerciaux. 

2.087. 	 ItIVo'ii cO tour l'Whori/on des technologies a portt sur des composantes 
indiviaucles plutot quc siur des systenes globaux. Trois systtmnes tie production 
nlodernes, qui ItoI0ChMaCUnI intervenir un ensenble de techniques notuvelles ot 
itt testes sur une assez grande 6tchelle depuis une cinquantaine d'annies en 
Afrique subsahariennc. I es parcs commerciaux d'embouche intensive ont 
d'abord paru prometteurs, mais se sont av6rts trs vulndrables lorsqt,c les prix 
internatioMaux ichi viaMdC bovine se sont effondrds au ni!icu des annes 70. 
1.c denxi'me sysidMC, Ic ranching, commercial (priv6 ou para-diatique), occupe 
des superficies importanIes ell Angola, au B+otswanat, au Kenya, au Nigeria, en 
"lanzanie . an Zairc, en Zambie e I an Zimbabwe. 

rs. Ies ranches donnent de 
uiiMal pie ICs sysic.mnes tie prOdution traditioinels dans des nilieux comparables, 
.haisilsemiblerait leurs rendenen!s i'i 

2.088. 	 lorstis soni hien rt ieilleurs rendcnents par 

title l'hectare soient infdrieurs. 
Le ranching n'a rcussi qtie lorstile les proprietaires -it 16n6fici& de co<iditions 
privildgides tl'accds .'Ila terre. 

2.089. 	 Le troisiine type l'ent reprise moderne introduit dans le sous-continent est 
I'dlevage lailier commnlercial, qui fait intervenir tout tillensemble de mesures et 

linno'vations Conccrnant l potlicti.l (amelioration dics races, contr61e sanitaire 
et alimentation des offcciifs...) ainsi que les infrastructures et installations requises 
ponr litabrication, le transport et licominercialisation des produits laitiers. Bien 
que des rtSNits encoturageants aient it,obtenus dans de grandes fcrmes du 
Ziuibwe ct atI Kenya- d'ahord dans de grandes entreprises ct plus tard dans des 
mini-laiterics - cette formulc a dans i'ensemble ftchou pour divcrses raisons 
dFordre politique, &coomitiueet technique. Les principaux 6cueils ont 6t6 les 
prix trop has consentis aux producteurs, I manque d'animaux reproducteurs, et 
des inladics ieslue hi dernuatophilose (voir 5.008). 

Les organismes nationaux 
2.090. 	 1.c Cl PEA ipour mission d'appuyer les efforts nationaux consacrds au 

dveloppement de l'61cvagc plut6t (iLe de faire cavalier seul. Nous allons 
maintenant examiner les caractdristiqucs et les besoins des structures nationales 
chargdes des activltds de recherche, dc formation et de ddveloppement 
en natidre tl'kIvage en Afrique. 

2.191. 	 L'Afrique subsaharienne compte quelque 39 pays dont la population d6passait 
un demi million d'habitants en 1982. Ces pays, dont la lisle figure AI'annexe 2.1, 
constituent les principaux "clients" de CIPEA. Aa scin dc ces pays, le CIPEA 
s'adresse ,I.iiffrents types d'organisations: 
* les insti!uts nationaux de rccherche agricole (concerns par l'61evage), 
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qui s'occupent essentiellement de recherche mais entreprennent Agalementdes actions de formation destindes aux agents de vulgarisation et participent
dans une certainc mesure Ala formulation des politiques;

* les coles supdricurcs d'agronomie, qui dispensent avant tout tin enseigne
ment acadtniiquc, mais s'int6ressent galement A la recherche, organisentdes formations professionnelles spdcialisdes ou des stages de perfectionne
ment, et jo ent un r6lc dans I'analysc ct lNlaboration des politiques;

" les centres d'apprcntissage qui dispensent surtout des formations profession
nelles sp4cialis~cs ct Lics rccyclagcs; 

" les services dc d6vcloppcment de N11evagc (services vdt6rinaires, devulgarisation, etc..) qui sc consacrcnt avant tout -i la mise en oeuvre de programmcs d dvcloppemint fond6s sur I'utilisation de techniques 
armliortcs; 

" Ics structurcs gouvcrnemcntalcs (g~niralement des rninisttres), qui fixent lesbudgets des instituts de recherche et des services de ddvcloppement, etprennent Ics decisions qui d6termiinent lcs conditions du d6veloppement
de I'cOlvagc; 

* les associations professionnclles, nationales ou rgionales, qui sont parfois enmcstUre d'influcr sur la port6e des recherches, le transfert des technologies,
la formulation Lies PolitiqLucs ct la formation des chercheurs;

" les associ ations locales de paysans*, qui peuvent faciliter l'exp6rinentation etl'introduction dc notivelles technologies, prendre en charge I'achat et ladistribution de fiactcurs de production, organiser la main-d'oeuvre, allouer
des concessions ct faciliter la commercialisation des produits.

Les besoins de ces institutions, ct lc type d'aidc que le CIPEA doit chercheri lcur apporter, varient en fonction de ha mission qui leur est assigne (voir
6.043). 

2.092. Lefficacic ies SP41RA varie tiiorninicnt d'tn pays aJ'autre. I1existe
tine correlation positive (mais faible) cntre Ic degr6 d'cfficacitd des diffdrentstypes d'organisations 6nuineres ci-dcssus: Ics pays dot6s des structures derecherche agricole Ics plus performantes possedent gnr6ralemnent les servicesIcs plus efficaces dans Ic secteur dc I'61evagc. L'efficacit6 de; SNRA ddpend
essentiellement de quatre facteurs: 
" le nombre de chercheurs qualifi6s dans les domaines approprids;
" les ressources budg6taircs allou6cs aux dfpenses autres que celles de 

personnel; 
• I'organisation des efforts de recherche; et 
* la continuitd des activit6s de recherche. et l'aide aux chercheurs travaillant 

dans I'isolcment. 
2.993. On dispose d'un certain nombre d'informations sur la dotation de divers pays de

I'Afrique subsaharienne en sp6cialistes de I'agriculture. Scion les donndesles plus fiables datant de 1984, I'Afrique subsaharienne compterait environ6000)chercheurs (titulaires au moins d'une licence) employ6s par des institutsde recherche ou des universit6s et quelque 31 750 cadres travaillant dans le 
secteur agricole. 

Quclques pays africains possdent des groupcments de paysans qui sont suffisamment influents pour rechercherdes liens de collaboration avec le CIPEA. Bien que nous ne soyons pas habiitds hassister directement desproducteurs individuels on des groupements de producteurs, nous avons coopere sur une petite dchelle avec uncertain nombre d'associations de paysans en Ethiopic et de ranches collectifs au Kenya dans lecadre de recherches en milieu rdel et d'expdrimentation de technologies. 

30 



2.094. 	 La r6partition par r6gion des spdcialistes de 'agriculture est grosso modo la 
suivante: 49% en Afrique occidentale (qui compte 42% de ia population du 
sous-continent), 27% en Afrique de l'Est (30% de la population), 17% en 
Afrique australe (12%), et 7% en Affique centrale (16%). On cstime que 15% 
de ces chercheurs ont un doctorat, et que 35-40% sont titulaires d'une maitrise. 
Le budget annuel total consacr6 Ala recherche agricole repr6sente environ 
400 millions de dollars (aux prix de 1980), dont 58% reviennent AI'Afrique 
occidentale. 

2.095. 	 En se basant sur des donn6es fragmentaires, on a estim6 que 18% des 
6000 sp6cialistes de I'agriculture (soit 1100 d'entre eux) travaillent dans des 
domaines relevant de l',levage, tels que les sciences vdt6rinaires, la zootechnie, 
l'agrostologie et 1'6cologic des parcours. 30% de ces sp6cialistes (quelques 
350 personnes) s'occupent de santd animale. Trs peu de pays disposent de 
donndes relatives aux rcssources budg6taires consacr6es aux recherches sur 
l'6elvage, mais en supposant que les d6penses engag6es sont proportionnelles 
aux coaits de personnel, nous avons estim6 qu'elles atteignent environ 
70 millions de dollars E.-J. par an (aux prix de 1980). 

2.096. 	 En ce qui concerne le nombre des chercheurs travaillant dans des domaines lias 
a lia production animale, 24 pays disposent de donn6es assez cornpletes. Ces 
pays poss~dent 64% des UBT-R de I'Afrique subsaharienne. Sept d'entre eux 
(qui regroupent 33% des UBT-R) emploient plus de 35 spdcialistes de l'61evage
dans des services nationaux; sept autres (23% des UBT-R) emploient de 15 A 
35 zootechniciens, et dans les dix autres pays (7% des UBT- R), le nombre de 
ces sp6cialistes est infdrieur a 15. Cinq pays (37% des UI3T-R) n'ont pas publi6 
de donn6es ai cc sujet. Parmi ces pays sur lesquels on manque de donn6es figure 
le Soudan, qui cmploic presquc certainement plus de 35 zootecliniciens. 

2.097. 	 De manidre assez ai bitrairc, nous d6finissons les pays employant plus de 
35 spcialistes de l'levage (soit le Mali, le Nig6ria, le Caneroun, le Kenya, 
la Tanzanie, IcZimbabwe et le S6ndgal) comme des pays potentiellenient
capables de mener des exp6rimentations portant sur un nombre suffisant de 
volets importants (tels que l'alimentation du b6tail, la production fourrag~re, etc.). 
Notts estimons que les pays poss6dant moins de 15 sp6cia1istes de r6levage ont une 
capacitd extr6mernent r6duite, et que ceux qui en poss~dent de 15 A35 ont une 
capacitd raisonnable, i condition de focaliser leurs efforts. Nous pouvons ainsi 
classer ces pays en trois cat6gories: les "pays bien pourvus" (>35 sp6cialistes
de !'6levage), les "pays moyennement pourwus" (15-35) et les pays "tr~s mal 
pourvus" (<15). Cette cat6gorisation s'applique au contexte africain et ne doit 
pas 2tre prise dans un sens absolu. 

2.098. 	 Cette classification implique que dans chaque pays une certaine masse critique 
est requist pour accomplir des progr~s, indtpendamment de l'importance du 
secteur de i'Hlevage et des probl~mes auxquels ilest confront6. Le niveau actuel 
de qualification des zootechniciens africains est tel que seuls trois sur quinze 
environ sont titulaires d'un doctorat et ont done requ une formation acaddmique 
appropri6e pour faire de la recherche. 

2.099. 	 Ces renseignements revetent une double importance: ils mettent en 6vidence les 
pays off le besoin de former des zootechniciens qualifi6s se fait le plus ressentir, 
et nous aident Aidentifier les pays avec lesquels nous pouvons envisager de 
mettre en oeuvre des projets conjoints. 

2.100. 	 La Banque mondiale a entrepris une 6tude sur les th~mes des recherches 
men6es actuellement par les SNRA africains dans le domaine de l'dlevage. En 
ce qui concerne l'Afcique occidentale (15), cette 6tude a r6v6ld que l'accent est 
mis sur la sant6 animale et la g6n6tique. Une analyse des articles traitant 
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dc l'levage cn Afrique subsahariennc publi6s entrc 1975 et 1983 darns des revues scientifiques internationalcs confirme I'importancc accord&c Ala sant6aniniale (52%N, de cette littdraturc), mais pas i'Ila geneti]ue (5% seulement).
Pour c': qt1i est des espccs, 5(1% des articles puhlis concernent ies bovins, ctpour ce qui cst ics zones, 45% ont trait aux regions arides et scmi-arides, et 30% 
aila zone stibbumitde. 

2. 101. Le tpe l';ppti tie Ic ('I!PA doit s'efforcer ie fournir aux SNIRA depend tie
IClur pr)prc CIJMCit Ct (ic Clle de., ifltCS organisations dunmemc pays. Notussavons par exprinc lcequ'. I'hicure actuellc les instituts de recherche ont 
particunliirclnent besoin d'aidc en cc qui c)cerne les techniques de recherche.,es services, ct Ic m:tLriel gnttiqtLe tjurrager. Lcs organismes ie formation ontsurtout hesoin tie materiel pt~agt)gituC, et les services tie dveloppcmcrt deI'levagc rclLiirclt des paiquets tcch noogitLies"'. )e non rcuses organisatiois nlationales our hesoill ti'acjt~i ir une icillcurc apprecnsion des relations 
cntre les diffcrcnls sous-secteurs Lie i' 1cvagc. 

2.1(12. Plus les structures ie recherciI (Ititl pays sont faiblcs, ct plus cc pays a bcsointliC le ('lIP-A Illi f)lurnissc ies itiUCts Ichnologiques formes de diversesconposantes. PIlus ces, structures sOt dvcloppes, et plus est iniportante leurdemandc en techniques de recherche ct d'inalyse tandis luC leurs besoins enIraa',lux ie hahoratoire sont relativcnient faibles. Plus les organismes tieformation sonrt d'cloppes, plus graiC cst la demande en supports 
pt'dagogiq ties. 

Organisations regionales et internationales 
2.1(13. )ivers organisnics nationaux ct iuternationaux ainsi que ties donneurshilat.raux mn'nenl ou apptl icnt des recherches stir la protuction animale en


Afriquc suhsaliaricnnc. La liste tie certains tie ces instituts de recherche est
 
donlee ,I 'anncxe 2.15.
 

2.1(14. 
 Plusictirs atitres organisations ct donrncurs regionaux et internationaux sontspcialiss ttans Ic dveloppcment tie rllevagc en AfriluC. La liste tie certains
tie ccs organisines tie dveloppcment est pr~scntee ;i 'anncxc 2.16. 

2.105. l)ans la limite tie ses rcssoturccs, lc CIPFA cherche 'iassistcr ces organismes
rcgionauX Ct internationaux, Acollahorer avec eux el i b6nficier tie leursacquis. Pour cc faire, nous invitons lcurs reprsenlants a ties reunions, envoyonsnos agents aux ateliers (u'ls organisent, et organisons ties visites de type moinsformel ainsi tIc tices missions sp6cifitlues - chez cux oL avcc eux. 
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managementandproductionin Botswana with specialreference to
communal areas.Ministere de I'agriculture, Botswana. 

32 



7. 	 Sempeho G. 1975. Sheep and goats in Nigerian agriculture: Structure of 
small ruminant production in southwest Nigeria and improvement 
possibilities. G6ttingen (RFA). 

8. 	 Eddy E.D. 1979. Labour and land use on mixedfarms in thepastoral zone of 
Niger: Monograph 3, Livestock production and marketing in the Entente 
States of West Africa. Centre for Research on Economic Development, 
University of Michigan. 

9. 	 Niger. 1966. Etude dWnmographique et conotnique en ,nilieunonade:
 
demographie,budgets et consomination. INSEE!SEDES, Paris.
 

10. 	 Addis Antench. 1984. Tcndances du secteur de l'.5evage en Afrique au sud 
du Sahara. Bidletin du CIPE/. 18:8 t 17, CIPEA, Addis-Abeba. 

11. 	 FAG. 1985. Annuaires de laproduction 1970-1985. FAO, Rome. 
12. 	 FAO. 1986. External official resource flows for livestock development in 

developing countries: Trends and patterns. FAO, Rome. 
13. 	 Addis Antench. 1987. Financing livestock services in sub-Saharan Africa. 

Mimeographi., CIPEA, Addis-Abeba. 
14. 	 Sandford S.G. 1981. Review of World Bank livestock activities in dry 

tropical Africa. Banque mondiale, Washington. 
15. 	 Banque mondiale. 1'IQ6. West Africa agricultural research review. Banque 

mondiale, Washington. 

33 



L'environnement interne du CIPEA 
il CHIA a danS uric large mefsure dr&termir163.011. 	 I'effiliron rcnmCnt CxternC di 

It,dvcloppemcnt de l'organisi'tion. Ce chapitre dcrit I'environncenict interne 
du Centre - ses ICssourccS, sos structures, sos activ'ites ct ses acqufis- en d'autres 
telrles ICcadre instit utionriel qui conditi onnc la mise en oeuvrc deinotre 
nonviClC slral'gitr. 

Ressources 

Localisationdes recherches 

3.002. 	 ILcs sites de recherche du CI PEA sont reprcsentatifs des pils iniportantes zones 
agro-ticologiqics ic I'Afrique subsaharienne, ct sont situis lans des regions a 
lone coucciltration dc hitail ruminant. L'l thiopie, notre pays d'accucil, d6tient 
le plus important chcptcl de moute I'Afriquc. Ce pays a tgalcmcnt tt6 choisi pour 
sa "'ncut!raite linguistiquc", ct parcC qlue plusicurs autres organisations 
intrllationales avaici lUi tiatli leutr sigc ou tine atcnnc. 

3.003. 	 Dcux di lirslol' r Inlli1cs /,nar1X SOtr ilpiantes :a Nigeria, qui possede le 
troiiciric plus impmo tant cheptcl diu soils-coitiiclnt ainsi que de vastes 
territoires al dlinlat humidC ct sUbhhunide. I.e Mali, qui ahrite 6galcmcnt 
d'inipIritiOMtS cffcCiIs tlans des milicux arilde. se i-aride ct subhumide, accueille 
tin tioisicmic 	 Irogranillc regionial lIIi cOIlstit I I pri'cipalC antennIe Llt CiPEA 

en Alridluc 'r;cophiij ic, lc PrIOgrn:IliC ics hauts plateaux est bas6 en 
ILihiopic, qti d&ticill uinc ~pooi-rtion iniportante cies hautes terres africaines. 
l.cs actii\ itu Pit nran imc deCS 	 'l1ist concerrient le slidparCOurs (Ic I'A frique de 
Cic l' Liipic ai i (1i ies distrit dc Kajiado au Kenya.dLtCra.ici's collectifs (li 
( Ies tiudtles sur Ic pastoralisfiie cn)rcprises an lBotswana ont t6c interrompues 
cii 1985). 

3.014. 	 LC CI PIA poss&lc dcLix iiiport antes stat ions de recherche dans les hauts 
plateaux cthiopicns ( l)cbre Zeit ectDebre Berhan ) ci travaille c collaboration 
avcC des iiistitLits &6thiopicnssur piusicurs autres sites r6partis entre diverses 
rcgioiis, dont la valle du Rift, ICs parcoturs (ILIsid du pays et les hauts plateaux. 
Le Programme dc,; hatits plateaux ct l'une des dquipes du Programme des 
parcours dc I'Ariuci (ic l'lst sont bass i notre si~gc d'Addis-Abeba, capitale 
dc I'thiopic. 

3.005. 	 Le groupe Tryparotol6rancc et productiv'it6 animale ainsi ClueI'quipe 
kUnycnnc dU Programme des parcours dc I'Afrique dc I'liEst sont 6tablis au siege 
dc I'IRA. , ,'INairobi. L'luipc du Programmc des parcotirs travaille 
principalcineit clans lc district dc Kajiado, an sud-est du Kenya, ct le groupe 
Trypanotolraricc coordonne avec I'IL-RAI) un r6scan de sites rcpartis entre 
l'Afriucn tic I'Oucst, l'Afriquc centrale ct I'Afriquc de l'Est. Le Programme de 
la zone humidc est irupat6 an sibge de I'IITA ,t Ibadan, an Nigeria, et mrne des 
r-ccherches dans des terroirs villageois du sud-est et du sud-ouest du pays. Le 
Programme dc la zone suhhumide est instalk 'tKaduna et conduit l'essentiel de 
ses recherches dans (Iliatrc sites de la partie centrale duli Nigeria. Le Programme 
des zones aride ct semi-aride posscle dcux bases dans le centre du Mali 
(Bamako et Niono) ct entreprend des recherches dans diffdrentes rdgions du 
centre ct du sud du pays. Un des membres de l'luipe de cc programme travaille 
a la station du Centre sah6lien dc 1'ICRISAT de Niamey, au Niger. Des 6tudes 
ont ainsi ti entreprises par Ic CIPEA dans les environs de Niamey. 
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3.006. Le CIP{A coilaborc avec les SNRA die divers lt res pays de I'Afriqtesubsaharjienne par le hiais de r~seaux. Le rtseau Trypanotolhrance mnie desreerches conjointes en It hiopie, au Gabon, en C6te d'hoire, au Kenya,au Stiingal. cnlTanizanie, au Togo,au Zaire et en Gambic (o6i I'un des membresdu groupe est pst3 an Side de 'ITC,'llanjul). Nouis avons en oatre engag6des activits tie terrain ai Botswana Ct an Zimbabwe, et mai ntenons Lie:C; liensiec,,iiaboratioio an S~nigal grice an reseau ARNAI3 ,et an Rwanda. enMozanbiqic , en Somalic, 
IS 

Congo et auii Soudan par le hiai:, du Rt5sean sur lespeti Is ruatllillls et les canic(lites.I~~~etilS11111Oligoill Ct i& . 1 
3.0(107. L.e CIPF)'A effectie hatleme lt des rechercites dalls differents sites quniappartiennelt aux SNRA et strit gL.i-s par eux. Des accords ont ainsi Lt6 passeslvec des instituts nitio haux il Bhnin, dIiB~otswana, tie I'Ethiopie, tie la(imbic, t] iKeuvy du Mali. tin Niger, du Nigeria, dt Rwanda, tin Sn.gal et (Ill

Zimb1abwe. 

Installationset equipements 
3.()(
iS. Le Siege d(CIPF A Cst dote tie bureaux, d'une hibliothbque, d'une,Ltahleexptrilmentale, tit labori toires destines aux analyses retI uises dans le cadre destra\vaux de nutrition, die g(llcniqle, de san aininale, Lie pedologie etd'agroiionlie, d'une banque tie ilateriel gntiqtue l'OUrrager, d'un ordinateurcentral ,t(ie micro-ordinateUr., individuels, tie materiel (iCcommunication(ttIltphonc tcicx c itado), d'tuLi laboiatoire d'aLtof)rllallon ainsi tife deseqUiipemelts S vies tities h doctmentation, dc:, phliC;lt ions et tieimdio-visuclie. l.'enccinlte du Si&ge abiile ,galcment 

iunite 
23 residences destines aiipersonnel ainsi qtLdes iogements conqts pour les slagiaires et les visiteurs.3.009. Nos MItenues regioliCs s0ut 6etnipees pour I'sscel tie I)iIMreux Ct tielahoratoires. ln sus ties ctluipenents die iase. noes avons mis 15 microordlinatCurs . Iddisposition tiC 1os 6quipes hors Siege. Nous possetlons deuxviolls (basd2s en l'thiopie et mi Mali), tilists principaileiciIm

aitrienles. L[Centre poss~dc cn outre des!; 
pcur des enutlfites 

par!CS d.vehiulies repartis enlre tousICs pilus implm[Ialti sites tie rcLherch,. 

Depenses
 
3.01(0. Caicules en tant que movennes potr la petrode 1982-1986, ics d penses duiCIPEA consacrecs i Ia recherche, 'ila formatitn et ' I'information ont atteintrcspectivement 64%, 7% et 10% du budget rdgulier. Les proportionscorrespondinles pour l'ensemble des 13 centres du GCRAI ont8,4 el (% tdide 61%,l.a dotation moyen ne (stir cinl ars) du CIPEA pour la recherche sesitue entre culles du,(IMMY F(66%) Ci Lie I'ICRISAT (61 %): elle vient anquiatricie rang d'inportance apre':s cIles de I'ADRAO(67%) (81'%), tie I'IFPRIct tIU CIMMYT. l.:i proportion ties crt~its aloties par le CIPEAformation sc place ai YCpticmle rang, et Ia part re, enant 

,la 
i l'information est hiplus e,.v'e tietoutes. 

3.011 . Nous avons renlorcc licapaci(6tie rics trifis centrales de recherche i Ia suitedes recommandations issues de I'examen q,in(Iuennal tic 1981, mais d fait derestrictions hudgdaires cette expansion s'est faite dans une certaine mesure auddtrimerit de nos operations (ieterrain. En 1982, la recherche centralereprdsentait 19% d1 budget rigulier et la recherche regionale 46% (diutotal; cesproportions etaient pisses en 1986 . 36% pour les uniteS centrales (y comprisles r6Seaux de recherche), et 'i27% pour !es activit~s de terrain. 
3.012. Le rapport entre les frais de personul et les autres dhpenses est demneur6relativeinent stable A 1,17:1 ,00, les fonds investis dans ces deux categories 
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atteignant respectivement 5,31 et ,,65 millions de dollars E.-U. en 1982, puis 
7,60 et 6,31 millions de dollars en 1986. 

3.013. 	 Les ressources budgdtaires nettes du CIPEA ont atteint 14,89 millions de dollars 
en 1986, plus 2 millions de dollars supplmentaires allou6s Ades projets sp6ciaux.
En 1986, la ventilation des cr6dits entre la recherche, la formation et l'information 
a 6t6 d'environ 60:10:10, les 20% restants 6tant absorb6s par les activit6s des 
services de l'administration, des finances, de l'Appui " la recherche et par celles 
du Conseil d'adminis -ration (tableau 3. 1). Le rapport entre les d6penses du Siege 
et celles des progran,mes zonaux est actuellement de 70:30. 

Tableau 3. 1. Dpensesau litre dA budget rt gu/ier, 1986. 

Poste 	 Dpenses
(en milliers de dollars E.-U.) 

Recherche
 
Dircction 
 194 

Unit6s ccntrales de recherche 2 791 
Unitds d'appui 1 345 

Rdseaux 730 
Programmes zonaux 3 711 
(Total) (8 771) 

Formation et information 1 989 
Appui h la recherche 342 
Conseil d'administration, examens quinquennaux 

et Direction gon~rale 836 

Opdrations
 
Finances 
 424 
Administration 448 
Opdrations gcndrales 1 103 

(Total) (1 975) 
Equipement 1087 
Revenus - 110 
Total 14 890 

3.014. 	 Le budget r6gulier net requis pour l'exercice 1987 est de 16,4 millions de dollars 
E.-U. (en dollars 1987); cette enveloppe ne prdvoit pas de croissance rdelle des 
d6penses de personnel de niveau supdrieur ni des cotits de fonctionnement par 
rapport aux estimations de 1986, mais elle tient compte d'un taux d'inflation de 
10%. Le financement additionnel au titre des projets sp6ciaux devrait atteindre 
1,842 millions de dollars en 1987. 

Personnel 
3.015. 	 L'6volution de la r6partition des cr6dits entre les unitds centrales et les pro

grammes zonaux s'est traduite par un red6ploiement du personnel. Entre 1982 
et 1986, la proportion des agents professionnels postds au Siege est passde de 
54% A68%, et celle du personnel des programmes zonaux de 46% A32%. 
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3.016. En 1986, les effcctifs du CIPEA comprenaient 55 agents professionnels de 
statut international, 26 professionnels de statut local, 9 stagiaires titulaires d'un
doctorat et cherchcurs associds, et 514 membres du personnel d'appui, dont 
384 basds au Siege. Parmi les agents de statut international, 30 d6tenaient un
doctorat (Ph)), 15 6taient dipl6m6s du deuxinme cycle (MSc), et 10 du premier
cycle (BSc). Parmi les agents professionnels recrutds sur coptrat local, on 
comptait 2 titulaires d'un doctorat (PhD), 11 dipl6mds du deuxi~me cycle
(MSc), 6 du premier cycle (BSc) et 5 titulaires d'un dipl6me d'dtudes superieures. 

3.017. Lors des ddbuts du CIPEA, les sciences humaines constituaient une branche
tris importante en raison des nombrcuses 6tudes engag6es sur les syst mes de 
production. Les recherches th6matiques ont pris depuis une importancecroissante, ct un plus grand nombre de sp6cialistes des sciences biologiques a 6t6
recrut6 tant au Siege que sur le terrain. En 1986, le total des agents professionnels
du CIPEA atteignait 81 ct les effectifs scientifiques dtaient constitu6s d
12 zootechniciens, de 20 autres sp6ciahi-tes dcs sciences biologiques, de
13 spdcialistes des sciences humaines, et de 4 informaticiens (3programmateurs 
et I biom6tricien). 

3.018. 	 A prcmiere vue, ces chiffres peuvent donner l'irnpression que notre dotation en 
effcctifs scientifiques est g~n6rcuse. Mais si l'on tient compte de l'ampleur de 
notre mandat et de la complexitd des problbmes de 1'61evage en Afrique
subsaharienne - mtime si nous focalisons nos efforts sur un nombre r6duit de 
cibles - nous nc possddons pas la masse critique requise pour mener Abien notre 
mission. Les mroyens de pallier au manque de ressources humaines du Centre 
sont d6crits dans les paragraphes 4.061 i 4.064. 

Organisation 

Structures
 

3.019. 	 Lc CIPEA posside actuellement trois d6partements principaux: la Recherche,
I'Appui ii la recherclhe, et la Formation/Information, et deux d6partements
annexes: l'Administration et les Finances. L'organigramme actuel (figure 3.1)
reflete la reorganisation entreprise en janvier 1986, qui a consistd Adiviser le
D6partement de la recherche en cinq branches, Afusionner en un seul 
ddpartement les services de la formation et ceux de l'information, et Adlargir la
mission du D6partement de I'appui i la recherche, d6sormais chargd de
coordonner nos actions en cc qui concerne les rdseaux et les projets spdciaux. 

3.020. 	 Les cinq divisions du D6partement de la recherche sont consacr6es respective
ment aux sciences animales, aux sciences v6g6tales, A1'conomie des produc
tions animales, au soutien logistique , la recherche, et aux programmes zonaux.
Le Directeur de la recherche est assist6 par trois directeurs adjoints charg6s
chacun d'une des divisions centrales de la recherche. 

3.021. Nous avons institu6 en 1986 un nouveau syst~me r6gissant les protocoles de 
recherche. Chaque projet de recherche doit ddsormais se fonder sur un
protocole dciment approuv6 qui spdcifie la nature du problime, les objectifs et 
les postulats des recherches, le programme de travail, le plan d'analyse des
donnes, et l'impact attendu. Ces protccoles ont pour but d'amdliorer la qualit6
des recherches, de faciliter le suivi des projets, et de foui nir aux bailleurs de 
fonds toutes les justifications n6cessaires. 

3.022. Un comit6 de recherche a dgalement t6 r6cemnent constitud. Ses membres 
sont charg6s de l'examen des protocoles de recherche, du recrutement des
chercheurs associds et de la d6finition des prioritds pour la planification des 
conf6rences et des ateliers. 

38 



Figure 3.1. Organigratnme du CIPEA, janvier 1986. 
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3.023. 	 Le d6partement Appui Ala recherche est dirig6 par un chef assist6 d'un adjoint 
et d'une 6quipe d'agents de liaison. 

3.024. 	 Le Directeur du d6partement Formation et Information est assistd par 
un adjoint, et par les chefs des trois divisions du d6partement: la Formation, 
la Documentation et les Publications. IIpr6side trois comitds qui permettent au 
personnel des autres dfpartements de participer A!a formulation des politiques 
du Centre en mati~re de formation et d'information. 

3.025. 	 La Division de la formation organise et supervise toutes les activitds officielles 
d'enseignement, de recyclage et de perfectionnement. La Division de la 
documentation gre la bibliothque et les autres services charg6s de fournir des 
informations pertinentes aux sp6cialistes africains de l'O!evage. La Division des 
publications produit les pfriodiques, brochures, et ouvrages officiels du Centre 
et fournit des prestations en matire de communication. 

3.026. 	 Les dtpartements Finances et Administration appuient les autres services du 
Si~ge et des programmes zonaux. Les chefs de ces deux d6partements sont 
places sous la supervision directe du Directeur gfnfral. 

3.027. 	 Pour faciliter la communication interne, le CIPEA a institud une rdunion 
hebdomadaire du personnel sup6rieur, tine rdunion hebdomadaire du Comit6 
de gestion, des r6unions tenues au sein de chaque d6partement en fonction 
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des besoins, et des rcunions rdgulircs des cornitds ciargds des questions deconstruction et de maintenance, dc transport, et de Jogement (en sus desactivitds des comit6s mentionnes au paragraphe 3.024), 

Le Conseild'administrationet la gestiondu Centre 
3.028. Lo Conseil d'administration dII CIPEA est constitud de 14 membres, dont deuxdisignds par Ic Gouvernemcnt thiopien, quatr nommes par le GCRAI, septlus par le Conscil, ct le l)irecteur gdn6ral qui ost membre de droit. Ouatrecomites rclvent dII Conseil d'administration: Ic Comit6 exdcutif, Ic Comit6 dIprogramme, le Comitd des finances ct de la verification des comptes, et leComitd des nominations. Des changements ont dtd mis en oeuvre i li suite d'unexamen critique des pratiques du Conscil rdalisd cn 1986, dans Ic but d'amdliorcrles relations entre cc conseil et li Direction diu Centre. 

Les activites du Centre 

G6n6ralites 
3.029. Dans l doiainc de ldirecherche, les efforts dployds par le CIPEA au cours descinq anndcs qui ont suivi sa creation ont vis6 essentiellement fi apprdhender letiictionnemcnt des syst rmes d'6levage ct I identifier les obstacles 'ileurdcveloppement. Un centre do documentation a 6galement 6t6 nis en place, Icsprerni&rcs actions die formation ont 6rd engagdcs, et livers colloques ont 6t 

organisds. 
3.030. Depuis 1981, nous avons mis l'acccnt sur le developpement de rocherches

th6matiqucs et li conception do technologies appropridcs suscoptiblesd'amdliorer los rcndclmonts de I'levage. Les Services de la documenzation et del'information ont dt6 rcnforcds, et au cours de ces trois derni res anndes nosactivitds dc formation ont marqu6 une progression substantielle. Nous avonsdgalenent attach un importance croissante i lia coopdration internationale enmatire de recherche, on mottant I'accent sur le ddveloppement des rdseaux. Lasection suivante est consacrde 'Itine description des principales activitds desunitds du CIPEA jusqu'cn ddccmbr, 1986. 

Recherche 
3.031. Nous avons utilisd I'approche "syst rnes agraires" pour cerner les problmesqui peuvent 6tre resolus. Nous avons !anc des recherches ax6es sur des filiresou sur des aspects spccifiques de la production pour mettre au point ou adapterdes technologies approprides, ainsi que des 6tudes de la conjoncture socio

6conomique qui conditionne Jo d6veloppernent de l'devage.
3.032. La Division de lIa rechercho zootechnique comprenait trois sections consacrds

respectivement I lIa nutrition animale, i lia santd et iAla reproduction desanimaux, et Ithi conduite et A 'am6lioration gdndtique du bMtail. 
3.033. La section Nutrition anirnale a utilisd les installatiens expcrimentales du Siege etde Debre Zeit. Elie a 6tabli des contacts avec les SNRA africains par l'intermddiaire du r6seau ARNAB (Rdseau africain de rccherches sur les sous-produitsagricoles), qui a dtd crd6 en 1982 et regroupe actuellement 569 menbres. Cettesection a dtd chargde d'amiliorer la production animale par la valorisation desaliments disponibles, et par la maise au point de formules de supplkmentation.Ses activitds ont inclus des 6tudes de diagnostic, des recherches d'adaptationvisant "Alever les contraintes identifides, et uine recherche fondamentale axde 

sur les questions de nutrition animale en Afrique. 
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3.034. 	 La section San!W et r'cproduction animales s'est efforc6c de d6velopper

les ressourccs et les m6thodes requises pour mieux appr6hender les facteurs
 
limitant la capacit6 de reproduction des ruminants de I'Afrique subsaharienne 
ainsi que les contraintcs relevant de la pathologie. Les travaux de la Section ont 
port sur trois thrmes principaux: Ia physiologic dc la reproduction, les 
maladics affectant la reproduction des bovins ct la sant6 animale. 

3.035. 	 La section Conduite et amlioration g6nItique du bctail comprenait trois volets: 
lc groupe Trypanotolhrance et productivit6 animale, Ic Groupe de recherche sur 
les petits ruminants et les cam61idis, ct le groupe Technologic laiti~re. 

3.036. 	 Bas6 aNairobi, lc groupc TIrypanotolcrance et productivit6 animalc a 6 chargd
d'6valuer la productivit i de divcr!;es races de ruminants domestiques 6leves 
dans diff6rents systcnmes de production et milieux 6cologiques. 11a 6galement 
6t6 chargd de pr6dire la capacit de production de races expos6es 'Ides risques
de maladies plus ou moins 1c v6s, et d'vawuer la rentabilitd et l'impact de 
plusicurs methodes dc luttc contre ces maladies. Le Groupe a coordonn6 le 
RWseau africain detude du b6tail trypanotolerant (en association avec 
I'ILRAD), ainsi que les (ravaux de collectc et d'analyse des donndes sur la 
productivit 	 d'animaux 6levds dans des r6gions sans glossines. 

3.037. 	 C'66 en 1977, Ic RWscau africain d'tude du hWtail trypanotol6rant a mend des
 
rccherches conjointes sur de:s sites r~partis entre dix pays africains. Une part

importantc de ses travaux a port sur la collecte de donnfes sur les facteurs
 
m6sologiqucs, les paramtres de production, la mortalit6, l'6tat nutritionnel, Ia 
pr6valcncc de vecteurs et les niveaux d'infection trypanosomasienne concernant 
plus de 10 000 animaux. 

3.038. Lc Groupe de recherche sur les petits ruminants et les camilid6s a W chargA
d'dvaluer et d'anl61iorer la productivit6 de ces animaux dans diff6rents milieux 
et syst mcs d'61evage. Depuis sa cr6ation en 1983, le Groupe a analysd des sdries 
de donne6s et propos6 des solutions aux problcmes de production, 6tudi6 les 
effets du gdnotype ct du milieu sur les performances, identifiN les facteurs 
sociaux ct les paramntres (ic gestion qui affectent les rendements, et aid6 les 
SNRA 5concevoir et mettre en oeuvre des recherches appropri6es. 

3.039. Le groupc Technologie haitirc a chcrch6 itfaciliter la commercialisation des 
produits laiticrs en mcttant au point des techniques de traitement du lait 
adaptes aux petites exploitations etn organisant des programmes de 
formation. Les recherches du Groupe ont port6 sur des themes tels que la 
technologie du lait ferment6, la fabrication du beurre et de fromages, et 
l'utilisation des sous-produits du lait. 

3.040. 	 La Division de la recherche phytotechnique a comport6 trois sections 
consacrdes respectivement i I'agrostologie, 'Ila fertilisation des sols et A 
la nutrition des plantcs, et i l'6cologie des parcours. 

3.041. 	 Le Groupe de recherche agrostologique a 6t6 scindd en cinq sous-programmes, 
dont l'un consacr6 fila crfation et aila gestion d'une banque de matdriel 
g6n6tique fourrager (collecte et acquisition d'dchantillons vari6taux, invento
riage et catalogage des obtentions, contr6le de la qualitd du mat6riel, 
multiplication des semences et distribution d'dchantillons). 

3.042. 	 Pour 6valuer le matdriel fourrager, les sp6cialistes du Groupe ont procdd6 Ai]a
s6lection initiale des varidtds prometteuses, men6 des essais rdgionaux, assur6 ia 
production de semenccs et gfr6 une base de donn6es sur les r6sultats enregistrds. 
Une bonne part de cc travail a 6td effectude en association avec d'autres sections 
et programmes du CIPEA, et avec les SNRA concernds. 

41 



3.043. Le sous-programme Adaptation de , plantes et agroclimatologie a axd ses efforts 
sur la rise au point de methodes de pr6diction des possibilitds d'acclimatation
du mat6riel v6g6tal en se basant sur l':ialyse des conditions agroclimatiques et
la mod6lisation des schtmas de croissance vc.g6tale. Les travaux entrepris dans
le domaine de la rhizobiologie ont Cu pour but de mieux apprhcnder le r6le des
Rhizobiwn dans I'adaptation des 16gumineuses fourragres et leur utilisation 
dans les milieux africains. 

3.044. En collaboration avec les programmes zonaux du Centre et les SNRA, la
Section a 6galement engag6 des recherchcs multidisciplinaires sur des pr.duits 
et techniques de fertilisation utilisables par les petits exploitants africaii s.
Certains de ces travaux ont t ralis3s par Ic biais des r6seaux et des pro
grammes de formation. 

3.045. La Section a coordoijnc un r~seau Lie rcssources gtndtiques fourrag&es en 
Affique subsaharienne (lancS en 1983, et comptant actuellement 1301 membres).
11a galement apport son appui an r~seau PANESA (R~seaui de recherche sur
les pilturages de I'Afrique de I'Est et de I'Afrique australe), qui a ,- cr6 en 
1986 et rdunit .I I'hcure act uelle 712 participants africains. 

3.046. 	 La section Fertilisation des sols et nutrition des plantes a chercht5 itd~finir les 
contraintes chimiques et physiques affectant la croissance de IkgumineusCs
fourragercs sur les principalcs classes de sols rencontrcs en Afrique. i 6valucr 
I'cfficacit6 de divers apports Wcau ct ie nutrimInts, et t cerner le r6le des
Iguimineuses (lans Ic mainticn ou I'am(lioration de la fertilit6 des sol,, et de 
la qtalit des fourrages. 

3.047. 	 Trois importants projets ont (t mis sur pied par la Section pour appuyer lcs 
programmcs de recherche de terrain du CIPlA et des SN RA. lls ont trait a lia 
classification 	des diffrents 16rments nutritifs, au diagnostic des facteurs
limitant la productivitW des plantes ct des sols, ct i I'utilisation de I'eau et des 
produits fertilisants. 

3.048. La section Lcologic des parcours a .t6 charg~c d'valuer Ics techniques
existantcs ct dc concevoir de nouvcllcs techniques d'evaluiation des ressources 
pastorales. )cs 6tudes ont ct. cntrcprises pour tester des modeles mathma
ti(jucs destins 5 analyser Is productions primaire et secondaire des parcours, et 
pour explorer le potentiel de nouvelles techniques telles que l'irnagcric satelliteet la cartographic informatis~c pour effectuer ICsuivi die l prodtictivitd
des zones pastorales. 

3.049. La Division de la recherchc ,conomique a cherch6 Aisensibiliser les gouverne
ments africains aux questions de politique d'61evage, a entrepris des 6tudes 
visant it tahlir les prioritds dans cc domaine, ct a encourag6 d'autres organisa
tions a mener des recherches de cc type. Les experts de cette division ont 
6galement particip ?i des travaux d'6valuation de nouvelles technologies et
d'apprdciation de 'impact des interventions du CIPEA. Les r6,wltats et les 
mdthodes pertinentes ont 6t communiques aux dfcidcurs par le biais du rdseau
ALPAN (R~seau africain d'analyse des politiques d'Olevage) qui a W fondd en 
1984 et regroupe actuellement 654 participants africains. 

3.050. Les chercheurs du CIPEA ont pu utiliser diverses installations spucialisdes, dont
les 6quipements des stations experimentales et des laboratoires de nutrition et 
d'analyse des sols e des plantes. Ils ont galement pu b6nficier de I'appui de1'Nquipe charg~e du recensement des ressources ainsi que de ['expertise et des 
6quipements du service Informatique. 

3.051. 	 Les recherches de terrain ont 6t effectudes dans le cadre de cinq programmes 
zonaux couvrant respectivement les hauts plateaux, la zone humide, la zone 
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subhumide, 	les zones aride et semi-aride et les parcours de I'Afrique de I'Est. 

3.052. 	 L'objc:if ::;signe i, Programme des hauts plateaux a dt6 de dynamiser la 
production des petites exploitations mixtes des r6gions situes en altitude. 
Les agents du Programme se sont efforc6s de d6terminer les obstacles qui 
freinent l'amlioration des rendements de I'61evage et de l'agriculture, de 
concevoir et de tester des interventions susceptibles de lever ou de r6duire ces 
contraintes, dc recherchcr ct de mettrc en oeuvre des techniques permettant de 
pallierfi l'insuffisance des infrastructures, et de faire connaitre nos mdthodes de 
recherche aux SNR.A. 

3.053. 	 Les activit6s du Programme ont td ax6es sur quatre themes principaux: la 
fertilisation des sols, lia nutrition des plantes et I'agronomie, la traction animale et la 
mise en valcur des vertisols, 1'levage ovin, et la production laiti~re "Apetite dchelle. 

3.054. 	 Le Programme de la zone hurnide est 6tabli Alt,adan, au Nig6ria. Sa mission a 
consist6 i amliorer les performances des petits ruminants des 6levages 
villageois, i 6valuer les possibilites d'une double utilisation de 16gumineuses 
ligncuses comme paillis et comme fourrage dans le syst~me de la culture en 
couloirs, et i Otudier lc r6le des bovins dans les diffdrents syst~mes de 
production de li zon,. 

3.055. 	 Les recherches du Programme ont inclus des projets sur I'alimentation, la 
productivit6 et les maladies du b6tail ainsi que sur leurs interactions. Les dtudes 
sur les fourrages ligneux ont dt6 axces sur li recherche de matdriel gdndtique 
am6lior6 de Gliricidia, sur li stratdgie de la culture en couloirs, et sur celle des 
vergers fourragers. D'autres 6tudes ont porte sur la commercialisation des petits 
ruminants, les droits fonciers, Ic r6le des l'emmes dans l'agriculture, et l'analyse 
6conomiquc des productions animales. 

3.056. 	 Le Programme ie lIa zone subhuniide est bas6 AKaduna, au Nigdria. I1a 6td 
charg6 de mettre au point ct de tester des interventions destindes i accroitre le 
disponible fourrager, d'6tudier les conditions socio-6conomiques qui ddterminent 
les possibilits de developpement, de mener des recherches agronomiques 
visant htresoudre les contraintes techniques de l'dlevage et de l'agriculture, et de 
diffuser des nidthodes de recherche appropries au niveau des SNRA. 

3.057. 	 Le Programme a introduit lc concept des banques fourragcres dans le cadre de 
recherches mendes en milieu reel avec la participation active des dleveurs et des 
agriculteurs. Les principalcs disciplines scientifiques mises Acontribution ont 
dtd lIa zootechnie, l'agronomie et les sciences humaines. 

J .)r 	 Les objectifs du Programme des zones aride et semi-aride dtabli ABamako, au 
Mali, ont 6t6 d'identifier les contraintes existantes et de concevoir des solutions 
adapt6es aux syst~mes d'dlevage pastoraux e! -'yropa(toraux. Les recherches 
ont portd sur l'inventaire des ressources fourragres, I'dtude de la rentabilitd des 
amliorations envisag6es, l'expdrimentation de la culture attel6e, l'introduction 
de 1dgumineuses fourragres pour une comphkmentation strat6gique, et l'6tude 
des modes de pfiturage et des effets de la s6cheresse. 

3.059. 	 Le Programme des parcours de I'Afrique de l'Est poss&de deux bases, dtablies 
respectivement au Sige du CIPEA et ANairobi, au Kenya. Les travaux men6s 
dans le sud de I'Ethiopie ont dt6 axds sur la conception et la mise AI'essai 
d'interventions destindes Aaccroitre la productivitd des parcours et des 
troupeaux. Le programme de travail a comport6 quatre volets principaux: des 
essais de supplidmentation des veaux pour am6liorer la productivit6 des effectifs; 
I'introduction et I'6valuation de cultures fourragres; la mise en valeui des 
ressources en fourrage et en cau; et des 6tudes portant sur i'6cologie et 
I'utilisation de la t616d6tection. 
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3.060. 	 Les recherches entreprises au Kenya ont vis6 fiidentifier les contraintes del'dlevage, i d6terminer I'effet des actions de ddveloppernent sur les mdthodestraditionnelles de production, ameittre en lumiire des relations causales entreles facteurs infhuant stir la production, et 'i amdliorer les mthodes d'apprdcia
tion des systemes de production pastorale. 

3.061. L'6quipe du Programme a lanc6 conjointement avec des institutions kWnycnnes
des projets portant stir des interventions adaptdes aux syst~mes pastoraux,stir les interactions cultares-C-1evage, et sur la recherche de technologies 
approprices. 

Appuid la recherche 

3.062. 	 Le d6partement Appui a la recherche a 6td charg6 d'assurer les liaisons avec lesgouvernements des pays o6z le CIPEA travaille, avec les bailleurs de fonds, et avec les organisations internationales et nationales. 11 iii est 6galement incomb6d'apporter un appui aux op6rations de terrain afin d'61argir leur impact zonal etde superviser certains aspects administratifs des r6seaux de recherchecoordonns par Ic CIPEA. Depuis quelque temps, ItD6partemnent s'occupe6galement de coordonner les actions entreprises par le Centre pour obtenir desfinancements an titre de projets sp6ciaux, et de cornmuniquer aux bailleurs de 
fonds des informations concernant ces projets. 

3.063. 	 Le personnel du d6partenent Appui 'ila recherche 	a pr6par6 des protocoles
d'accord avec dikers pays africains et a contribu6 de mani~rc d6cisive ,tcntretenir dc bonnes relations avcc les organes du Gouvernement 6thiopien. 11a 6galement fourni son SOutien aux coordinateurs des r6seaux pour faciliter lescontacts avec les gouvernemcnts africains. 11a en outre particip6 i l'organisationde tertains inlporta!nts colloqucs, notamment avec les responsables africains des 
SNRA (voir 6.(H)2). 

Formation et information 

3.064. La Division de la formation a organisd divers types de stages individuels ou en groupe, 'enus pour lIaplupart au Siege. Les activitds de la Division ont connu une expansion considdrable depuis le d6but de I'ann6e 1985. Des activitds deformation :tdes conf6rences oat 6galement 6 organis6es conjointement avec 
d'autres institutions. 

3.065. La Division de la documentation a g6r6 la bibliothcque centrale et fourni desservices spdcialis6s en matire d'information aux agents dli CIPEA et Ad'autresspecialistes dC lNlevage en Afrique subsaharienne. Ses activitds ont inclusI'enregistrement sur microfiches de la litt6rature non conventionnelle des
SNRA, la preparation d'index et de bibliographies spdcialisdes, la gestiond'un service mensuel de D',l, l'interrogation de bases de donnees, ainsi quel'indexage des documents ct publications du CI PEA. La Division s'est
egalcrnent charg&e de la diffusion des publications du Centre. 

3.066. La Division des publications a ddveloppd lcs installations et les ressources
humaines requises pour produire toutes les publications officielles du CIPEA,prendre en charge ses travaux d'imprimerie, mettre au point des pr6sentationsaudio-visuelles et des outils p6dagogiques, s'occuper de travaux photographiques, pr6parer des cartes et des ill, '-ations, et fournir des prestations dansles domaines de la rddaction, de la traduction, de Ia correction d'dpreuves et 
de Ia dactylographie. 
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Rdalisations 

Recherche 

3.067. 	 Dans les hauts plateaux, l'tude des syst~mes de production des petites
exploitations mixtes a permis de cerner les facteurs limitant les rendements de 
l'61evage et de l'agriculture. Parmi les interventions mises au point et testdes, 
nous citerons l'utilisation conjugude de vaches laitires mdtisses et de
ldgumineuses fourrag~res - qui permet de tripler les revenus de l'exploitation -,
des techniques de conservation de I'eau et des sols (construction de terrasses et
de retenues d'eau), et des techniques de mise en valeur des vertisols, telles que
l'utilisation d'une charrue modifide pour le billonnage. Le Minist6re 6thiopien
de i'agriculture a test6 la plupart de ces technologies sur une grande 6chelle, eta 
prdvu d'utiliser 2000 sites expdrinmentaux d'ici l'an 1990. La phase de mise i 
l'essai de ces intervcntions, dont certaines ont d6jA produit une am6lioration 
notable des rendcments agricoles, inclut l'analyse 6conomique de leur impact. 

3.068. 	 Dans la zone humide du Nig6ria, ia culture en couloirs aveccomposante 61evage
(fondde sur la culture en couloirs mise au point par 'IIrA) utilisant Leucaena 
leucocephalaet Gliricidia sepium a ddjA donnd d'excellents r6sultats en milieu 
paysan dans le cadre d'un projet pilote de dveloppement lanc6 par le NLPD. 
Plus de 100 producteurs ont ddjA I)lant6 des arbres fourragers sur leurs parcelles.
Le quatri~me Plan national de d6veloppement de l'61evage du Nig6ria pr6voit
d'61argir cette action de vulgarisation A15 000 nouvelles exploitations dans les 
cinq ann6es Avenir. Le CIPEA a entrepris une dtude dconomique de l'impact de 
la culture en couloirs. 

3.069 	 Dans la zone subhumidc, le CIPEA a mis au point la stratdgie des banques
fourragres (en utilisant la l6gumineuse Stylosanthes), qui permet de constituer 
des r6serves de fourrage de haute qualit6 pour l'hivernage. A la suite d'essais 
conjoints NLPD/CIPEA portant sur 66 banques fourrag6res, ia Banque
mondiale s'est engag6e Afinancer i'implantation de 2000 banques nouvelles au 
cours des cinq annees Avenir. Les banques fourrag res servent 6galement A 
bonifier le sol pour amdliorer les rendements culturaux. 

3.070. 	 Les 6tudes entreprises dans les zones aride et semi-aride du Mali ont montrd
 
qu'il est plus difficile de trouver des moyens de dynamiser les productions

anirnales et v6gdtales dans ces rdgions que dans celles au climat plus humide,
mais de nouvelles techniques de conduite des animaux et de culture de 
16gumineuses (en particulier ie nidb6) ont 6t6 mises i I'essai. 

3.071. 	 Les r6sultats obtenus par lc Programme des parcours de l'Afrique de I'Est 
semblent indiquer que les syst~mes pastoraux peuvent produire des rendements 
Sl'hectare dgaux ou sup6rieurs A'ceux des ranches. Une r6duction de 

la fr6quence d'abreuvement (tous les trois jours seulement) ne semble gure
avoir affect6 la productivit6 des animaux, tout en permettant d'61argir les aires
de paturage aux alentours des points d'eaa. Tant au Kenya qu'en Ethiopie,
des interventions possibles ont 6t6 identifides, telles que I'introduction de
16gumineuses fourrag~res pour acc61krer la croissance des veaux et lever ainsi 
la plus importante contrainte de production. Ii n'en reste pas moins que les 
perspectives d'une augmentation substantielle des rendements des parcours 
communaux 	des r6gions s~ches grice Ades innovations techniques demeurent 
tr~s incertaines. 

3.072. 	 Les recherches du Rdseau africain d'dtude du betail trypanotol6rant ont montr6 
que cette caract6ristique est essentiellement h6rit6e, contrairement Atcc que l'on
croyait jusqu'alors, ct que les animaux tol6rants eILevs dans des milieux t
infestation glossinaire faible Amoyenne peuvent 6tre aussi performants que 
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ceux d'atlres races elcvs en zone indenne. Scion les rslltals les pis rccents,
il senibierait que I'itlisation de bWtail trypanotolkrant acconlpagne d'atres 
nlesores de lutte pet pernettre 1'61evage dans des r~ghons oft la presence de 
glossines I'avait j usqu''tL prcsent condanine. 

3.073. LL: Groupe de recherche sur 'alilenlatlion des alilaLX at.'au till tres grand
nombre d'aliments et de formules dc comple mentation, ell attachant heaucoop
t'illportalice aux slrategies convenant Ic ilieLux aiiX cliniats secs. I.es experts de 
cc grotipe ont etodi6 I'effct do travail (traction anihal c) sur i'ingestion ct 
I'ttilisation des rations, et d~tClriinc li Valeor notrit ive dc plisicurs esp~ccs de 
ieglllliineusCS foLrrag&rcs. 

3. 074. i)ans lc domaine tie la technologic lait ire. ics imethodes ont t61 iises an point 
pIour conserver ie iait en ie ranslormiant en hcorrcet en froinage. ('es
techniuies adapt es aux coniditions ties petites exploitations onit tgalcninet 01t 
int6gr6es en i-thiopic i des actions tie vulgarisation dest in{es i des coopterativcs 
laiti&res. 

3.075. Noos avons cr&t ne collectin tiC I tcie g ntique fo rragr niq tie en son 

genre, ct poblii des cItaltOgoes Cd'crivant chacun ties Iiilnil~ros repertories. Les 
obtentions ont t6 testhcs dats ties nilietix tt&s divers, et til systne tie 
distribution a tc nis en place. Notis aiVns mlis aI po0int difflCreIItCs lut hodCes 
d'introduction de Iguninctses fourrigwre s dans pil;icurs syst~l,cs de 
prodoct ion, tlont Ies CuIlttiures ti1 COO loi rs, Ies bIanucies fourragrcs, Ies colttires 
associ es et les rotations. I Cs qItItiCde; lgro-6cologiquCs on facii I'idcntifiation 
des legunineuses Iouirraic s Its Inietix adaptecs aux systelnes consid6rs. 

3.076. Des tutles tie Ionguc ialcinC oll t 6 entreprises pour determilter oii ct 
comment les pol itittqos dcs goli'elCrnlentl s fisaieCnt obstacie an devCloppcment
de la prodoction agricole, por v'a tielr Ies tiivCanx tie devel)ppcnilenl des 
infrastrictures ct de fiianccnent des services du seclcur tie i'Xdevage, pour 
mesurer l'inipact tic noovelles technologies sur la production des petites
exploitations, et poor tn ietIx comprcndre ies implications politiqties et 
economiqtes de iacroissance ties importa3tions de prtduits laitiers en Afrique
sohsaharienne. 

Formation et inkrmation 
3. 077. Les activil6s tie fornation dh ('dPFA ont 616 considrablement d6veloppOcs au 

cours des trois tierni&cs minces, tant iltl Siege tiu'au niveati ties progranmes
zonaLix. Cinq ciitcgorics tie formation individuellc ont 6t cro6cs, et noois 
potivons tISstornais accucillir chaque ann& ai Siege 160 participants Lides stages collcctifs et 5(3 stagiaires individuls. A cc jour, queluc 550 stagiaircs
ont particip6 Lities fornmations en groupe et 140 ont b6n6ficit d'tine formation 
stir mCstire (]'une dure tiedtix seniaines i deux Ins. conjuguant tiOvanox 
pratiqes ct etIscignement thetoriqtie. Les ateliers et conf6rencc-; organisds par
Ic CI PEA ont attir6 quelutie 2500 participants. Les activit6s de formation ont 
6galenicnt perinis de resserrer nos liens avec les universits africaines. 

3.078. Notre Centre tie dtocunontation fournit actellement un service mensucl de 
diffosion slective tic I'information destin6 aux chercheurs de I'Afrique
stibsahariennc, et tin service d'appel t'attention qui dessert une centainc de 
bibliothctines africaines. l.a Division des publications 6dite plusieurs collections 
qui presentent ies r.tultats ie nos recherches. Nos publications sont envoydes A 
qucihtic 6000 lecteurs s~lectionnds. 
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Une strategie de selection 
Les objectifs du CIPEA 

4.001. 	 La mission premidre du CIPEA consiste it remplir son mandat officiel, citd au 
ddbul de ce document. Les termes ie ce mandat font clairement ressortir qu'il 
n'est pas demaiid au Centre de travailler seul, mais de collaborer avec les 
organislfcs nationaux, comme sont tenus de ie faire tous Its centres du GCRAI. 
)es objectifs ii moven ternic visant ii optimiscr l'impact direct du CIPEA ont 

n6anlnoins etc dfinis. Ces objectifs dits "operationnels" sont les suivants: 

" 	rcnforcer iacapacite des SNRA ;I mener des recherches techniques et 
strat6giques portamt stir 1'1cvage ct les domaines connexes, pour les aider A 
lever par cux-mi1ines les contrainics existantes et promouvoir le d6veloppe
ment des prodIuctioIls Mnimalcs et agricoles; 

o 	mettre ant point des technologies fond6cs stir les travaux du CIPEA et 
d'autres instituts. susceptibles dIaccroitre les rendements de I'dievage et sa 
contribution it tin dveloppement durable de la production agricole. 

" 	favoriser Ic dveloppcment de l'clevage en 6largissant Ic champ des 
connaissatices scientifiques portant stir les contraintcs, les potenticls, les 
techniques dc production et les m6thodes de recherche. 

Evaluation des resultats 

4.002. 	 Ces objectifs op&ationnels constituent les crit&cs qui permettront de mesurer 
la r~ussite du CI PEA dans sa mission, et cette r6ussite est pour nous synonyme 
d'une amnlioration durable des rendements de 1'1levage. 

____-- 1Definition de la strategie 
Les re.sourcesbudgtaires du C'II'EA sontextrMetnment init&'sparrapport 

au inombre el t) la coinpiexiti des problnest! resoudre. La stratcgie du Centre 
consiste done ( se'h'ctionnertn noinbrerestreintd'actionssusceptibles de 
prohtireiles gains de prodlctiviti nesturabhle' el durabh's. 

Le mandat operationnel 
4.003. 	 Comme nous l'avons indiqu au paragraphe 1.011 , le mandat officiel du CIPEA 

est moins sp6cifique que celui d'autres centres du GCRAI. II est malgr6 tout 
impossible a utn centre de la taille du CI PEA de tenter de r6soudre simultan6
ment tous les problines auxquels est confront6 le secteur de 1'61evage dans un 
continent aussi vaste que I'Afrique. Pour atteindre notre but, il nous faut choisir 
des cibles sptcifiques. 

4.0(14. 	 Bien que le TAC ait affirm6 que le ruandat officiel du Centre demeurait valide 
(1), nous avons ainsi ddfini un mandat op6rationnel qui sptcifie nos prioritfs 
immddiates. Ce mandat opdrationnel, aux visdes plus restreintes que le mandat 
officiel, fera l'objet de r6visions pdriodiques au fur et Amesure que nous aurons 
atteint nos ohjectifs ou que de nouvelles priorit6s se prdsenteront. 

4.005. 	 Contrairement ii notre mandat officiel, notre mandat opdrationnel prdcise les 
esp~ces, les groupes cibles, les zones ainsi que les fili&res sur lesquels nous allons 
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axer nos efforts. Ces choix sont rdsum6s Ala figure 4.1 et explicit6s dans ]a
section suivarite. 

Figure 4. 1. Les priorites de recherche du CIPEA 

Esp~ces Bovins, ovins, caprins 
Camelins, 6quins, porcins, volaille 
esp~ces non conventionnelles, poissons 

Groupes cibles Petits exploitants, agropasteurs 
Pasteurs 
Ranchers 

Zones Semi-aride, subhumide, humide, 
hauts plateaux 
Aide 

Productions Viande, lalt, traction, fumler 
Transport, cuirs, peaux, fibres, oeufs 

Caract~res gras = haute priorite; italiques = priorite moyenne;
caracteres maigres = priorit6 faible ou nUlle. 

Les espces 
4.006. Bovins, ovins et caprins. Pendant los dix premieres anndes de son existence, leCIPEA a centr6 ses travaux presque exclusivement sur les trois plus importantes

espices de ruminants domestiques: les bovins, los ovins et les caprins (voir2.026). Conform6mcnt atla recommandation du GCRAI scion laquelle ieCIPEA ne doit pas entreprendre de travaux sur d'autres esp6ces (2), nous allonsmaintenir le cap sur ces priorit6s. La r6ussite des actions du CIPEA, comme dela plupart des travaux entrepris au scin du GCRAI, passe par la focalisation desefforts d6ployds et leur continuitd dans le long ternie. 
4.007. Le choix de ces trois espces se fonde galement sur des considerations 

techniques. Contraireient aux animaux nionogastriques qui exigent unealimentation de haute qualit6, les ruminants convertissent tr6s efficacement desfourrages grossiers en aliments de grande valeur pour les humains. Parmi lesruminants domestiques 6lev6s en Afrique, les efiectifs bovins, ovins et caprinssont les plus nombreux. Ces animaux jouent en outre un r6le important dans letransfert des 616ments nutritifs, et les bovins peuvent etre utilisds pour la culture 
attelde. 

4.008. Les camWides. Nous estimons qu'" I'heure actuelle, ieCIPEA emploierait mal ses ressources en ddmarrant des travaux importants sur l'61evage des dromadaires.
Ces animaux se trouvent presque exclusivewent dans la zone aride aux
conditions tr~s ddfavorables aux productions animales et v6g6tales (voir 2.029).llssont 6lev6s par des nomades de mani~re si efficace qu'on ne peut gure
espdrer amdliorer la productivit6 des effectifs avec les technologies disponibles,m~me dans le long terme. Sauf au Kenya, en Somalie et au Soudan, peu deSNRA de l'Afrique subsaharienne poss~dent des unitds de recherche sur lescamnlidds; le manque de structures et de personnel qualifi rendrait donc tr s 
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difficile toute tentative de dtvcloppement de rechcrches conjointes productives 
sur ces animaux. 

4.009. 	 Nous reconnaissons toutefois l'importance des dromniidaires en tant que 
principal ou unique moyen de survie des nomades de I'Afrique de I'Est, quli 
comptent parrio les peuples les plus pauvres de la plante. Nous sommes 
6galement conscients du fait que trbs peu d'organisnies iegionIux ou interna
tionaux ont mis sur pied des programmes de recherche sur I'esp{:ce cameline en 
Afrique. Nous avons done d6cid6 que sans inclure I'61evage des dromadaires 
parmi nos principaux axes de recherche, nous pourrons cntrcprendre de.; 
travaux dans cc domaine (en ce qui concerne 'adaptation de technologies 
existantes par exemple, otu I'analyse de donn~es) aIcondition tie Wy consacrer 
qu'une part ninileICde nos ressources. 

4.010. 	 Les porcins. Nous ne comptons pas ddtnarrer de travaux sur 1'1evage porcin 
pendant encore a, moins cinq ans. La production de viande de porc destin6e aux 
conlsomMIIatcurs uLhains est tine filicrc en pleine expansion dans certaines 
regions (4,5% par an en Afrique centrale et en Afriqtue occidentale), m:fis cetie 
croissance concernc essetmellement des entreprises commerciales spcialis6es, 
qni ne figurent pas pattml nos principaux groupes cibles (voir figure 4.1). La 
Viande dice -C 3tant rarcment c misorni6e en milieu paysan pour des raisons 
religieuses et culturelles, la demandc est tr&s faible parmi les groupes cibles
prioritaircs (IL CIPEA . 

4.(011. 	 La volaille. Nous ne comptons pas lancer dc travaux sur l'aviculture pendant 
encore an moins cinq an;:. L'elevage de volaille est trcs rdpandu chez les petits 
exploitants et les ,gropastears de toute l'Afriquc subsaharicnie, mais la 
croissancc dc cctle production (3,5% par an), comme celle de l'61evage porcin, 
coIcerne cssenticllement les zones peri-urbaines ct non les milieux ruraux. Les 
technologies dc pOintc utilis&cs dans les grands 6levages industriels d'oi 
provient Ie plus gros de la croissance ne sont pas transftrablcs aux petites 
exploitations, pour des ra'sons de gestion et de financement. 

4.012. 	 Nous estini.)s cepcndalit qu'il existe ti potentiel certain de dtveloppement de 
la production avicole dans hes petiteS exploitations, qt1i pourrait &trerdalisd par 
la misc en . euvre de niesures relativement simples portant stir les modes de 
conduite et dc luttie contre les maladies. Ce potcntiel dcvrait pouvoir etre 
cxploit&asscz facilcment I ,r Ies SNRA, par dcs rccheiches ax6es sur 
I'adaptation dectchlniqucs existantes aux conditions locales. Comme il est 
essentiel que Ic Centre concentre ses efforts, nous considerons que cette filicre 
ne constitue pas pour le moment un de nos domaines d'action prioritaires. 

4.013. 	 Les espices non conventiontelles. 11doit etre possible d'amiliorer la production 
animale en Afrique en exploitant des esp ccs dites non conventionnelles. 
L'elevagc ies esp~ces non conventionnelles Lie petit format, dont les soins et 
l'alimentation ne prdsentent gu~re de difficultes, parait particutirement 
prometteur pour les paysans sans terrcs et Ics petits exploitants aux ressources 
tres rduitcs. I1est fort possible que :cs esptces soicnt appelhes I jotier un r6le 
croissant en raison de la pression foncire provoquce par l'essor ddmogra
phique. Nous envisageons de nous pencher sur cette classe d'animaux dans le 
long terme, mais estimons que pour I'heure les divers types d'effectifs visds sont 
trop rdduits pour justifier d'importants -ffort.s de recherche. En outre, la 
diversit6 et la tulliplicit6 de ces espCces - on en dnombre plus de cinquante 
occupant des niches 6coiogiques trgs diffdrentes - nous obligeraient Adisperser 
nos efforts de recherche. (Voir 6galement 2.027). 

4.014. 	 Les 6quins. Les travaux du CIPEA sur les rtces dquines ont dt6 jusqu'A present 
limitds aiquelques 6tudes sur l'alimentation des ines et leur utilisation pour le 
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bat, et nous comptons pour le moment en rester VI.Les Cquins servent LAla foisau trait et au transport, el permettent ainsi d'accroitre l'efficaciti desexploitations agricoles; cette contribution n'influence teutefois pus directenent
la production alimentaire, el I'espoi" de parvenir Aune meilleure exploitationdes quins par des innovations techniques semblent bien t6nu. Conime dans lecas des dLioiadaires, lIest ntL-imoins possiblc que dies recherches peu coiteuscslondees mur I'adaptation de tcchniqlues existanltes :;oient entreprises daus lecadre de los rccherchcs sur !a traction aniniale, qui coilcerneront ell premier
lieu les bovias. 

4.015. ''lqualcultiire. Les p,,issons constituent Linc source importante dc prot~liesdans diverses I&gions de I'A frique. Nous recoinaissons le potent el considerable
de hi piscicultuic 1'petite ichelle, qui permet d'accroitre les ressourcesalimenlaires et les revenus ies producteturs. Bien que nous nvyons pasl'ilitent ion d'incltre hi productioll aquacolecdans notre programmeICd rc.cherche
d(hlns un proche avenir, noiis auroiis peutl- tre I'occasion Lie nous y int&esserdans Ic cadre de nos t avaux sur I'amdlioration des techniques de collecte de 
I'eau. 

Les groupescibles 
4.016. l'arnii les diffklcntes categoriCs d 'CleVeurs a fricains iious avons choisi d'abordIcs petits exploit ants, ci cnsnite les :igropasteurs coii principaux groupescibles tie 11S 1ravaUX (voir figure 4. 1). Certaines de nos recherches conccrneront 

egalement ics pasIelrs ci Ics ranchers. 
4.017. Les pelits exploilaiits. Pour Ic movenl tel Inm!, lions avollS decide daxer iios 

travaux Stir Ics pelites exploittions inixlcs (li associent I'(lcvagc ci I'agricultuirc. Les effectlIfIs (t, cha,.lUe exploitation soul reduits, imis la iaJorite desdleveurs atricains appartielinrnt -',celte categorie. Nc serait-ce oien raison dieletr noiibrc, les petiles exploitations constituent Ih cible ia plus afrropriee pour
produihe un iimpaci m iximal sir hl production animale dU conltincnt. 

4.018. D'autres arguments de poids out joud en favet.r des pctites exploitations hlansnotre choix des groupes prioritaires. Sir I' plan tcchini iquic COInemC sn r cclii desdthuclit~s, le systenie dIClhi petile exploitation liixtc se pr'e a tdes innovationsbeaucoup PIlUs diverses que Ics sstenmcs pastoratlx, oCli I't itilis,tion du fulnier etie !'I culture attelde est rarissinie* Ces deux fil ircs inmernidiaircs p,rmettent (iCcerner la question cie (ies interact ions entre I'agricuIttire ei I'levage, qui rev tuine importance vitale pour Ic dveloppement ie hi production alimentaire enAfriquC. ILc syst, me de la petite exploitation prdsenlte d'altre part fni excellentpoleitiel de deve lolpefie i de la commercialisation des dux principaux
produils (ie l'levage: li viande ct le lait. Cc potnliticl t'st plus facilementexploitable dans les zones humlide et sbhuimidc c dais 1Cs hautls plaieaux, o6les productcurs vivelt plus pr ,s des miarchi~s et peuveiit produire du fourrage 
pour leurs animaux. 

4.019. Si rotre objectil premier est d'accroitre la production de denres aniniales
coilmerci;li,,ables, ous n'allons pas pour autant nous ddsintdresser desous-groupes souvent moins productifs rnais ddfavorisds au sein du groupe cibledes petits exploitants, tels que les paysannes, et les agriculteurs pour quiI'dlevage Fie jOue qu'um r6le accessoire. Certains de ces sous-groupes, tels queles agropasteurs sans droits fonciers, ont d6jai fait l'objet de -echerclies mendes
dans le cadre de nos programmes zonaux. 

4.020. Les petits producteirs laitiers "intra-urbains" et les productcurs pdri-urbains deviande et de fourrages sont dgalenent considdrds comme des sous-groupes
importants du groupe cible des petits exploitants. 
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4.021. 	 Les pasteurs. Les pasteurs sont avant tout des 61eveurs, et sont donc clairement 
inclus dans notre mandat officiel parmi ros groupes cibles. Nous estimons 
toutefois n6cessaire de r6duire dans le court terme la part de nos travaux ax6e 
sur la conception de technologies adapt6es aux rdgions oOi le pastoralisme pur
pr6domine, pour pouvoir accroitre ia part consacr6e aux r6gions plus propices 
au d6veloppement (voir 4.031-4.033). Nos justifications sont les suivantes: 
" le manque de rdsultats tangibles: dix ann6es de recherches sur le pastoralisme 

men6es dans l'est et l'ouest de I'Afrique n'ont abouti Aaucune solution 
technique susceptible de produire une amlioration significative de la 
productivit6 des systines traditionnels. 

" les tendances d6mographiques: on estime que les pasteurs ne reprfsentent 
que 5% de la population totale de l'Afrique subsaharienne (voir 2.019), et 
cettc proportion ddja trbs faible est en r6gression; bien qu'il soit possible
qu'cn termes absolus leurs effectifs aient augment6, nombreux sont les 
pastcurs qui abandonnent le nomadisme pour l'agropastoralisme ou la vie 
urbaine; les chances de produire un impact sur cc groupe diminuent donc par 
rmpport au potentiel des autres groupes. 

4.022. 	 Les deux raisons que nous venons d'invoquer ne s'appliquent pas aux r6gions 
semi-arides oOi 1'61evage est le fait de petits exploitants mixtes et de pasteurs
s6dcntaris6s, ct que nous estimons tr~s propices au d6veloppement de l'dlevage 
et de I'agriculturc. Nous avons mis au point pour cette zone plusieurs
innovations bas6es sur I'utilisation du fumier et de la traction animale et sur 
!'introduction dC cultures fourrag res, qui paraissent tr~s prometteuses. Qui 
plus est, les populations ct les effectifs de ces r6gions ont tendance Acroitre 
rapidement (voir 2.018 et 2.029), si bien qu'on peut s'attendre Ace que les 
progr~s r6alis6s aient un effet multiplicateur. 

4.023. 	 Notre decision de poursuivre nos travaux sur les pasteurs sddentaris6s rejoint

l'opinion du TAC scion laquelle une attention accrue doit 6tre portde A
 
I'agriculture pluviale dans les zones tropicales semi-arides (2). Le TAC a mis
 
I'accent sur la nfcessitd de mettre en oeuvre diverses m6thodes, dont une
 
meilleure exploitation des arbres et des arbustes et une gestion am6liorde des
 
ressources en eau, afin d'att6nuer les contraintes de saison s6che qui affectent
 
l'61evage. 

4.024. 	 L'expansion de I'agriculture dans la zone semi-aride a pour effet d'augmenter
les quantit6s de r6sidus de r6colte utilisables pour le b6taii. Cette dvolution va 
sans doute profiter non sculement aux petits exploitants et aux agropasteurs, 
mais 6galement i certains pasteurs nomades. Les pasteurs devraient dgalement
bdnficier du developpement des march6s et des services de l'61evage, qui 
auront certaincnlent un pouvoir d'attraction. 

4.025. 	 Nous allons donc r6duire le volume des travaux concernant des r6gions
pastorales spcifiques, mais certaines de nos recherches non localisfes 
continueront Aintfresser les pasteurs, iicondition que les instances nationales 
fournissent les intrants nfcessaires. Nous allons poursuivre et intensifier nos 
travaux dans des domaincs tels que la technologic laiti~re et la reproduction
animale, et avons l'intention de mettre au point des techniques applicables A 
diff6rents groupes cibles dans diverses zones dcologiques. 

4.026. 	 Certains pays, notamment I'Ethiopie et le Cameroun, possdent des zones de 
parcours relativement bien arros6es. Dans le court terme, nous allons continuer 
Arechercher des innovations techniques susceptibles de lever ia plus importante
contrainte de nombreux systemes pastoraux: la croissance trop lente des veaux. 
Si ces recherches aboutissent, nous envisagerons de rfaffecter nos ressources 
dans le long terme en faveur des parcours au climat plus sec. 
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4.027. 

4.028. 

4.029. 

4.030. 

4.031. 

4.032. 

4.033. 

II est ressorti des 6tudes menfes Acc jour qu'un accroissement dc la productivitd
des syst~mes pastoraux pourrait 6tre obtenu par une am61ioration des politiques
gouvcrnementales. IIsemblerait en particulier qu'une rdforme des politiques duprix de la viande pourrai, relever les revenus des producteurs, qui pr6l veraientplus d'animaux pour la vente. Nous allons donc continuer Amener des 6tudes 
sur les politiques qui influent sur la productivit6 des syst'mes pastoraux. 
Nous allons galcment poursuivre nos 6tudes sur les ressources utilisdes pour laproduction animale en Afrique subsaharienne, et les zones pastorales
occuperont une place importante dans ces travaux. L'exploitation des ressources primaires constituera un volet d'un de nos principaux secteurs de 
recherche (voir 5.070-5.081). 
Le ranching. Comme Ics ranchers n'61&vent que 5% des UBT-R de l'Afrique
subsaharienne (voir 2.036), nous ne pouvons les consid6rer comme un de nosprincipaux groupes cibles dans le cadre de notre stratdgie op6rationnelle. Danscertains milieux tels que Ics regions obi la densit6 d6mographique est faible et
l'infestation glossinaire 6lev6e, le ranching risque n6anmoins de constituer leseul mode d'6levagc praticable dans l'avenir pr6visible. A la demande des
SNRA, nous avons par Ie pass6 r6alisd des travaux sur des systgmnes de
production en ranching, qui portaient g6n~ralcment sur la collecte ct I'analysede donn~cs. Nous allons poursuivre ces 'tudcs tant qu'clles s'av6reront utiles etpourront etrc effcctu6cs conjointement Aun cout rclativement faible pour leCIPEA. Nous n'allons toutefois pas accroitre ]a part de notre budget consacrde au ranching en tant quc tel, ct allons rdduire les recherches portant stir desranches ob les perspectives d'am6liorer ]a production paraissent mddiocres. 
Les ranches n'en dcmeurcnt pas moins des sites de recherche privildgi6s pour lamise au point ct I'exp6rimentation de technologies non localis6es, en raison deleurs nombreux effcctifs et d'autres conditions particulirement favorables aux6tudes zootechniques. II est done possible quc nous fassions une plus large
utilisation des ranches Ac
I'aveir comme terrain de recherche et d'essai, mais
 
nous tenons ",souligner que les groupes cibles dc ces travaux demeureront les

petits cxploitants, les agropasteurs et les pasteurs. 

Dans ie court terme, nous proposons d'axer nos travaux sur les zones

semi-aride, subhumide et humide ainsi que sur les hauts plateaux, oci nous

estimons avoir les meilleures chances d'amiliorer la production alimentaire.La r6partition des UBT-R dans ces zones et les r6gions arides est illustrde Ala
 
figure 4.2.
 
Les hauts plateaux et la zone subhumide, qui abritent respectivement 17 et 20%des UBT-R de I'Afrique au sud du Sahara (voir 2.029), sont retenus en raison del'importance de leur cheptel et de leur bonne capacitd de production fourrag~re.
La poursuite des activitds dans la zone humide, qui ne compte que 6% desUBT-R (voir 2.029), se justifie par son excellent potentiel de ddveloppement dela production animale, une fois 61imin6e ou contourn6e la contrainte numdro un que constitue la prdsence des glossines. Si l'on parvient Aobtenir de bons
rendements des effectifs 6levds dans cette zone, on peut s'attendre Ace quel'6levage produise Along terme un effet stimulant sur l'agriculture grAce Alaculture attel6e et Ala fumure naturelle - deux facteurs de production jusqu'iciquasiment inutilisds dans ces r6gions. La zone humide d6tient en outre les plus
importants ddbouchds urbains pour la viande et le lait. 
Dans le cas de la zone semi-aride, qui compte 27% des UBT-R (voir 2.029),
notre choix a W dict6 Ala fois par la ndcessitd de promouvoir le dfveloppement, 

Choix des zones 
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Figure 4.2. Repartition (%) des UBT-R parzone Ocologique en Afrique subsaharienne. 
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et par la rentabilit6 des inierventions. Cette zone couvre une vaste superficie oO 
les revenus par habitant ont probablernent tendance As'infl6chir Amesure que 
se d6grade l'environnement agricole. Eie nous parait malgrd tout tr~s propice 
au d6veloppement de I'dlcvage, car l'humiditd n'est pas un facteur aussi crucial 
qu'on 'a longtemps cru (3), et parce qu'elle 6chappe Acertaines contraintes 
telles que la trypanosoniase, qui constituent une lourde entrave dans d'autres 
zones. 

4.034. 	 La zone aride (30% des UBT-R, voir 2.029) n'a pas 6t retenue car son potentiel 
est trs faible et sa part de ]a population humaine de l'Afrique subsaharienne 
s'amenuise (voir 2.018). Les dromadaires constituent le plus gros de la biomasse 
de bMtail domestique de la zone, et nous avons d6cid6 de ne pas axer nos travaux 
sur cette race pour le moment (voir 4.008-4.009)*. 

Choix des productionset filieres 
4.035. 	 Nous avons d6cid6 de focaliser nos activit6s sur les quatre principales

productions animales: le lait, la viande, la traction et le fumier (voir figure 4. 1).
Ce choix se fonde sur le r61e primordial que jouent ces filires dans les petites
exploitations 	mixtes qui constituent notre groupe cible prioritaire (voir
4.017-4.020). Elles contribuent toutes directement ou indirectement Atla 
production alimentaire et Atla cr6ation de revenus. La traction et le fumier 

La zone aride contient une sous-zone riveraine plus humide dont !e potentiel est relativement intdressant en ddpit
d'une superficie rdduite. Cette sous-zone pourrait b~ndficier d'innovations mises au point pour des milieux aux 
conditions comparables. 
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jouent en outre un r6le vital lans la conservation des dcosyst~mes dont
ddpendent les kivraisons agricoles. D'autre part, le volume et la valeur de ces 
quatre productions peuvent &trequantifi6s pour mesurer les progr~s accomplis
dans la rfalisation de nos objectifs (voir 4.002). En mettant I'accent sur les
productions vivri&es ou celles qui influent directcment stir les disponibilit6s
alimentaircs, le CIPEA obdit aux directives formul6es par le TAC sur les axes 
prioritaires (2). 

4.036. 	 Les productions de viande et de lait contribuent directement iila production
alimentaire, augmentent Ics revenus des paysans et fournissent des emplois.
' 'importance de la viande ct du lait en Afrique subsaharienne sur le plan
macro-dconomique a dtd examinde au chapitre 2, ou nous avons expliqud que
le taux d'autosuffisance est en diminution pour ces deux productions (voir 
par. 2.047 et annexe 2.3). Cette tendance est plus marquee dans le cas du lait que
dans celui de la viande (voir 2.048 et 2.052 et annexe 2.4a), et le volume des
importations 	laitircs s'accroit tr~s rapidemcnt (voir 2.052); d'oij la ndcessitd 
pour Ic CIPEIA d'accorder la priorit6 aux activitds susceptiblcs d'amdliorer le
disponible vi rier, et pl'js particulirement liproduction laiti rc locale. Les
filieres viandc et lait cinstituent 6galement des spdculations susceptibles de
produire des r,'venu, cruciaux pour les petits exploitants. 

4.037. 	 Le lait. Le -hoix uc Iz,production laitire comme l'un des principaux axes dere7'!crche du CIPEA. se justific aisdinent. Le lait ne reprdsente actuellement 
que 15% de la valeu7 des productions alim .itaircs de I'6levage en Afrique
subsaharienne (voir par. 2.046), mais la demande en lait est trs importante
dans de nombreuses regions urbaines, particulibrement en Afrique occidentale
(voir 2.051-2.052). Paradoxalement, la production laiti~re par animal semble 
avoir ddclin6 plut6t qu'.ugment6 dans l'ensemble de l'Afrique pendant les
anndes 70 (2.057). L'autosuffisancc du continent ddcroit tandis que le flux des
importations s'accdlkre (2.052). Le lait constituc non seulement une dcnrde de
base, mais dgalement une source de revenus pour les petits exploitants et un 
moteur du ddveloppenient de i'Nconomie rurale. Des projets mends dans
d'autres continents ont prouvd qu'en conjuguant une vulgarisation efficace, des
politiques de commercialisation rationnelles et des recherches nationales 
pertinentes, on pouvait engendrer une expansion rapide du secteur de la petite
production ii..Zi~re. Le CIPEA doit maintenant s'efforccr d'aider les pays
africains Ardaliser une avancde si.nilaire. 

4.038. 	 La viandt.L'Afrique subsaharienne a import6 pros de 140 000 tonnes de viande 
en 1985 (voir 2.050). 93% de ces importations ont dtd destinde "ades pays de
J'Afrique de I'Ouest et de I'Afrique centrale o6i la demande est loin de pouvoir
tre satisfaite par la production nationale, ne serait-ce qu'en raison de

l'infestation glossinaire. La consommation de viande par habitant demeure
faible dans l'ensemble du continent, puisqu'elle n'atteint que 7-14 kg par an.
Ces chiffres montrent que le CIPEA se doit de considdrer la production de
viande comne un axe de recherche prioritaire, avec comme objectif premier
d'augmenter les taux de croissance des animaux et d'exploitation des troupeaux. 

4.039. 	 La traction. La traction animale reprdsente 31% de la valeur totale du secteur de 
I'levage (voir 2.046), ct se place ainsi en valeur au deuxi me rang des
productions animales. Pour de nombreux paysans, elle constitue en fait la plus
importante des filirtcs animales: la culture atteide joue un r6le crucial pour
d6marrer la campagne agricole en temps opportun et obtenir les rfcoltes dont
ddpend ]a survie des paysans. Nous estimons que les possibilitfs de d6veloppe
ment dans ce domaine sont considdrables; dans les regions oila culture attelde 
est ddj rfpandue, ils'agit d'amdliorer et de diversifier son utilisation, et dans
les regions oat les labours s'effectuent encore Ala houe, nous devons vulgariser 
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son emploi. Ces objectifs justifient le d6ploiement d'efforts importants dans cc 
secteur de la part du CIPEA. 

4.040. 	 Le fumier. 1)ans tin continent oii tr~s peu de paysans peuvent acheter des 
engrais commerciaux pour fertiliser leurs terres, le fumier du b6tail domestique 
constitue Line excellente alternative. Faute de bois de feu, iefumier est 
malheureusernent de plus en plus utilis6 comme combustible dans diverses 
r6gions, et cette pratique ne fait qu'aggraver la d6gradation des 6cosyst~mcs. I! 
faut donc trouver d'urgence des moyens de rcnverser cette tendance et 
d'accroitre I'efficacit6 des operations de collecte, de conservation et d'6pandage 
du fumier. Le r6le du fumier cst plus incertain dans le long terme, car ilva 
dfpendre de I'utilisation dlengrais commerciaux et de la disponibilitd de bois et 
d'autrcs combustibles. Nous pensons que le fumier ne mdrite pas de constituer a 
lui seul un des principaux axes de recherche du CIPEA, mais qu'il n'en doit pas 
moins demeurer parmi nos themes d'6tude en raison du r61e cl6 qu'il joue 
actuellemerit dans les interactions cultures-6levage. 

4.041. 	 Autres productions. Nous n'avons pas l'intention d'entreprendre des recherches 
importantes sur d'autrcs productions animales tellcs que Ics oeufs, les cuirs, les 
peaux et les fibres ou Ic transport. La production d'oeufs est 61imin&c par le 
simple fait que nous allons centrer nos efforts sur les ruminants (voir 4.006
4.007). Nous n'avons pas exclu les productions de cuirs, de peaux et de fibres 
parce clue nous estimons que leur importance est ndgligeable - elles peuvent en 
fait procurer des revenus trts inttressants - mais parce qu'elles ne contribuent 
pas directement au disponible alimentaire; les prendre en consid6ration 
reviendrait ,i d~tourner tine part de nos efforts du problme le plus pressant de 
I'Afrique. L'accroissement des rendements de ces fili~res suivra dans la foul6e si 
nous parvenons aatteindre nos objectifs premiers - accroitre les productions de 
lai', de viande et de force de traction. Nous avons 61imin l'utilisation des 
ararmaux pour le transpoit en tant qu'axe tic recherche 'ipart enti~re, mais des 
tudes d'adaptation de techniques appropri6es pourront etre entreprises dans le 

cadre de notre secteur de recherche sur i'a traction animale (voir 5.030-5.045). 

4.042. 	 Bien clue nous n'allions pas effectuer de recherches techniques sur les 
productions sus-mentionn6es, ious reconnaissons la n6cessit6 de tenir compte 
des retomb6es que pourraient avoir les technologies mises au point dans les 
secteurs jug6s prioritaires. 

Criteres de selection des projets 

4.043. 	 Ayant d6fini notre mandat op6rationnel (voir 4.003--4.042), nous allons 
maintenant orienter notre rfflexion sur les crit~res qui serviront s6lectionner 
nos projets de recherche. I1nous est n6cessaire de dffinir des critres 
sp6cifiques, car mfme dans le c; 're de notre mandat opdrationnel ls 
problmes que nous sommes appelds Air6soudre sont trop nombreux poar que 
nous puissions rdpondre efficacement i toutes les demandes. Ces crit~res 
serviront done A,sd1ectionner les projets de recherche et Advaluer les activitds en 
cours. 

4.044. 	 Les critres* que nous avons d6cid d'utiliser sont les suivants: 

" la nature du probl:me 

* notre avantage comparatif 

Conform6ment aux directives 6mises rdcemment par le GCRAI, Itsactivitds repondant aux crit.res sd ectionnds 

peuvent, pour labudgdtisation, itreconsiddrdes comme essentielles ou simplement utiles. 
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* los pssihilites dc collaboration 
* 	notre nilssc critiqItL
 
Sl'impact attcndu
 

1;adurlailit, et la s&urit6 de la production. 

La nature du problme 
4.045. i.e probl6me consider6 doit pouvoir tre r6solu par le biais de Ia recherche. ilfaut alors deiuir ie type des actions it mener et le champ d'application desresultals escompt6s. 
4.046. Lc CIPEA cst un institut de recherche, et doit iviter de s'inipliquer dans desprolcm,ttiq ucs qui relvent des structures nationales chargdes du ddveloppelient. I nous incomlbe el ,evanche de nous assurer que Ies resultats de nostravaux sont transmis Ices structures. Notre principe directeur dans des casdifficiles aitrancher est de baser notre dcision de travailler avec les dtveloppeurs stir les pos"sibilitds de faire progresser les re nerches par de tels liens.
4.047. La recherche sur les systrnes d'dlevagc constituant une activit6 relativementcofitcuse pour les SNRA, icur capacitt dans cc domaine est souvent tr&srestreinte ou nicme inexistante. Une grande part des recherches men6es i ccjour par le ('IPEA a donceu unc finaiit6 de diveloppement, s'inscrivant dans lacategoric de la recherche appliqu~e qui sert essentiel!-nient aidiffuser uneIcChniILqtc. ('Cs cfforts ont abouti dans la mesure ob is ont permis de dnirontrerl'inipact potenticl de technologies relatives ii l'elcvage, mais ils ont eu tenidancei s'appliquer it des situaNtions sprcifiques. 

4.048. 
 Notis allons dans le court termc continuer ; niencr des recherches appliqudes
tout cn cherchant airenforcer la capacit2 des SNRA dans cc domaine. Cetteligne d'action a t pr6conisde par I'3quipC charg,2e de I'examen cxttricur duprograninic de 1986 (I). Nous allons 6galecient accorder plus d'importance auxrccherches niultilocalis~es ainsi qu'aux recherches stratt giques aimesure que lesSNRA developperont leurs rcssources et leurs competences. Le TAC a exhortdles centrcs du GCRAI ;i ne pas trop s'cngager dans la voie des recherchesfondamentales et stratigiques tant que les PVD auront avant tout besoin derecherches appliquScs et adaptatives axdes sur la rdsolution de problniesspecifiquCs (2). C'est en Afrique que cc besoin se fait le plus vivement ressentir. 
4.049. Un projet de recherche petit faire intervenir plusieurs activit~s de naturesdiffrentes, et les r6sultats de C ..tune de ces activit&s peuvent tre plus oumoins transposables Adivers sites. Pour sdlect;onner un projet, nous devonsdcidcr de la r~partition des activit~s entre le CIPEA et ses partenaires,

nationaux ou uitres. 
4.050. Les liens entre la recherche et le d6veloppernent constituent donc un desfacteurs qui regissent Ic choix de nos projets de recherche. Avant d'entreprendredes travaux sur un problnie donnd, nous devons nous demander si leuraboutissement n'est pas tributaire des r(sultats d'autres actions engagdes. Sic'est le cas, il nous faut chercher a savoir si ces interventions sont men~esefficacement par une autre institution et, le cas 6ch~ant, quel type de collaboration nous devons chercher i 6tablir. 

L'avantagecomparatif 
4.051. De par ses acquis et ses ressources, le CIPEA doit disposer d'un avantagecomparatif parrapport aux autres institutions susceptibles de resoudre le

probleme. 
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4.052. 	 Le crit&e de I'avantage comparatif est satisfait lorsque les activitds projetdes ou 
entreprises: 
" surmontent les obstacles institutionnels, financiers ou politiques sur lesquels 

buttent les SNRA; 
" exigent une continuitd suffisante pou produire de bons rdsultats; 
" 	s'inscrivent dans une optique internationale plut6t que nationale, n6cessitant 

des transferts de ressources, de comp6tences et d'informations au-del des 
fronti&es nationales; 

* 	peuvent tre men6cs plus efficacement par le CIPEA que par toute autre 
organisation; 

* se pretent 	 i une collaboration avec d'autres CIRA, ou avec d'autres 
institutions de pays d6velopp6s ou en d6veloppement. 

Les possibilitesde collaboration 

4.053. Le CIPEA doit pouvoir trouver, en Afrique ou ailleurs, des institutions pr~les A 
collaborer avec lui, de manikre i accroitre le champ et la portke des recherches 
entreprises. 

4.054. 	 En Afrique, les recherches Its plus fructucuses sont souvent des recherches
 
concertees. mcnes par des organismes qui regroupent leurs ressources
 
humaines ct niatrielles pour mieux affronter les problkmes nombreux et 
complexes qui se posent. Le CIPEA compte d~jA Ason actif plusieurs projets
collaboratifs tr6s constructifs, et les chances de produire un impact substantiel A 
long terme sont d'autant plus grandes que I'association avec les 6quipes
nationalcs conccrnces est plus 6troite. 

4.055. 	 I110us faut tdone chcrchcr ~i renforccr nos relations de travail avec les SNRA, les 
CIRA ct Its autres organismes du monde dvclopp6. Nous avons ainsi un r6le 
crucial i jouer - cn relayant vers l'Afrique les connaissances acquises ailleurs. 

4.056. 	 Nos partenaires doivent poss~der l'aptitude et la volont6 requises pour coop6rer 
avec nous. Comme nous I'avons d6jA vu (2.096-2.097), rares sont les SNRA 
africains dotes d'cffcctifs scientifiques suffisants pour constituer des partenaires
"solides". 11nous parait donc essentiel de rechercher un accroissement 
imm6diat et substantiel des fonds allouds au CIPEA pour i'enseignement des
techniques de recherche, afin de d6veiopper l'aptitude des SNRA ",participer
efficacement aux recherches conjointes (voir 5.088). 

4.057. Pour trouvr des SNRA africains disposds ",collaborer avec nous, nous devons 
les convaincre des avantages qu'ils pourront retirer d'une telle alliance. Leur 
volont6 de coop6rer va ddpendre essentiellement de deux facteurs: 
• notre capacit6 Aifournir une expertise inspirant respect et confiance; 
" notre capacit6 Aarrtter des projets jugds susceptiblcs de rdussir. 

4.058. 	 Ces conditions ne pourront 6tre satisfaites que si nous parvenons Acrfer au sein 
minme du CIPEA des 6quipes de chercheurs chevronnds et crfatifs dans les 
secteurs c1s o nous envisageons de travailler. 

La masse critique 
4.059. Le CIPEA doit pouvoir r6unirles moyens humains et materiels requis pour 

aborder le probleme considerk. 
4.060. On entend trop souvent par masse critique le nombre des chercheurs travaillant 

sur un problime donnd, alors que ce concept englobe en fait toutes les 
comp6tences qu'une institution peut mobiliser dans un domaine de recherche, 
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ainsi quc le capital, les tquipenients, les services et les informations indispen
sables an &roulement des travaux. On ne peut donc parler de masse critique 
sans examiner ietr~s pros I'ad&luation entre la qualit et la quantitt des ressources 
disponibles d'nIie part, et la difficult& du prohbe!,a rtsoudre d'autre part. 

4.061. 	 Pour optimiser nos performances, ilnOuis faut faire appel aux ressources 
WautrI
cs organisations. Un moven de realiscr cel objectif consiste i detacher 
certains de nos cherchc u rs a tpr~s d'autres CIRA. Le TAC a fait part de son 
intcntion d'explorer les possibilites tie ren'orcer la coop&ation inter-centres qui 
a kj i tc lanc c cn Aft ique sulbsaharienne, en mettant I'accent stir l'integration
Lies tIravatix ie divers ('I RA sur des syst~jncs de production jtIg.s prioritaires (2).
Ie ('IIF'A est tr.s favorable 'Icctte idte, ne scrait-ce que parce que cette 
dnarcie pernit aux chercheurs ti't1argir Ie champ tie leurs connaissances. 

4.062. 	 Nous proposous datitrc part tie r&inire progressivement l'importance de nos 
programincs zonaux actucls, qui s'avrent relativement peu rentables du point
tie Vile tiC la Iimasse critique, pour nous orienter vers un systeme d'affectation 
d'cxperts tiii CIP-A auprrs des SNRA avcc lesquels on peut escolnpter 
parvenir a un impact ,mbstanticl(voir 2.097). Ces experts atiront potir mission
iegerer les rcssources retluises pour resoudre les probllmes consid6rs -i 

I'chiellc regionale pl1 utttie nationale. 
4.063. 	 Comme l'a soulignd le TAC, la dispersion des ressources himaines sur un 

continent aussi vastc et diversifi6 que I'Afriquc peut provoquer tine erosion de 
la masse critique (2). L.e CPlA doit s'assurcr que ses "-ilgus" rdgionaux
recoicultdu Sge totit I'appti donit Hs ont besoin, qu'ils .,emanquent pas de 
support Iogistique, Ct tiu'ils sont suffisamment proteges de pressions qui 
risqueraient ic es s, straire I leurs responsabilites. 

4.064. 	 l~a sous-traitance con::tiu n troisiunie mode iecomplIntation des
 
ressources internes dt Cili-A. Des volets exigeant des recherches tr 
s 
sophistiqudes peuvent tre confies I ties institutions spdcialisdcs dtablies en 
Afrique ou aillcurs, y compris dans ties pays dveloppds. 

L'impact attendu 
4.065. 	 Les recherches envisages doivent pouvoir produire un impact suffisant el
 

repondre AI'un ou plusieurs de nos objectifs operationnels.
 
4.066. I'iimpact tuc nous produirons se mesurera cssentiellement en terlnes des 

r6sulltats tuie tioneront les technologies que nous aurons mises au point (seuls 
ou 
en collaboration avcc d'autres organismes) cn ce qui concerne I'amdlioration, 
oti les possibilits d'amelioration tie la production aniniale (voir 4.002). Divers 
indicateurs petivent servir aapprcier les chances tie rdussite d'un projet de 
recherche: 
* 	le travail cxperimenital cst susceptible de mener fila creation de technologies 

nouvelles ou ameliorees; 
" ces technologies seront adaptes aux moyens financiers et aux capacitds de 

gestion des producteurs; 
" les intrants supplkmentaires nccssaires seront disponibles; 
" 	ilexiste une denande non satisfaite pour la (les) production(s) que 'on 

cherche a developper. 
" ]a satisfaction de cette demande procurera des revenus suppldmentaires et 

des possibilitds d'emploi aux producteurs les plus ddmunis; 
* la sdcurit6 alimentaire des producteurs et des consommateurs sera renforcde; et 
* les ressources de base requises seront suffisantes pour assurer la cr6ation de 

gains de production significatifs touchant une population importante; 
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Durabi!ite et securite de la production 

-4.0h7. 	 Les recherches envisag~es doivent contribuer au diveloppeient de systi'nes de 
production stables aux plans 6cologique et conomique. 

ainliorer la durabilitlci hestahilit 	 ci 
petite cxploitation,i ais ses effcts pcuvcnl tre a double scls, Prcinons un 
cxcmplc: Ics bovins contribuc t a s&uriscr liproduction cii foul 1i10,,11i IOlCC 

4.068. 	 l_'1'lcVagc pCut a.Lidcr 'l Lic li produt1 io,1 

1,1 


dc traction ct Ic fuiicr, mais ilscontriluc lt ,galcinlut 'i accclcrcr I Crosion cii 
pi~tinant lc sol. A utrc cxcnIplc: ICs animaux pcuvcIii con rihuc r it stahilhiser Ics 
rcvcnus tic I'cxploitation car iIs pctl%'Clt trc ;ichetts aprl'. tulc hoinc campagnc 
et rcX'ciidus apres ilnc iauvais.C, lllatis lc lcalllSlllCICS cffcIS b illfitld cc 
pcuvclt ctrc dejoucs par lcs fluctuattions tics tcrmcs dc l'echa igc. 

4.001). IIcst douc iniportant dc tcnir comptc dcs implications ncgativcs to'"atlalil LtuC 
ics cfcts positifs des f liircs tic I'c'vagc sur lidurahilitLc t lise,,frisat ion Lies 

rcnRc1mc uts agricoics, lorsquc dc nouvcaux projCts dc rcchcerchc sont 'tl'CtIIdc. 
lit tdii ihilite -dcs performanccs sc rvi ra Lc jaugc pour apprccicr liVah 'urdc nos 
actions (vOir 4.1)02). 

4.070. ('omic I'a soolugoC It( lOU ic Bc llagio' .Ics rcchcrchcs sur .Ics sols, l'can ci 
ICs nutriicntS dcs plaiits rcvc'tcnt tic importancc priltitrdialc pour Ic 
dvclIoppcnic lt d'u c agi iculiii rc aunx rcnlcnc ifs stables. 'ctype dc rcchcrchc 
cst totltfois trs sto\icult li3 it des conditions cologiqtUcs SpCcifiqtics. l).ns lhi 
nc';urc do ptIssihlc ,Ic ('I PFA va conccntrcr scs clforts so r Lics Irava ux 
susccfpti bcs d'aidcr 'tiahlir des principcs fondamcntaux ou dc mncr hila misc 
au p0int dc Iotilrclix inodcs dc production. 

4.17 I. Pour qt1'on syst ic dc production 16llCfiLIuc :i I'(ccosyst6uc (tdoc "durailc") 
soil accucilli lavorablcinct par Ics proLucIcurs, il faut cgalcilcnt qu'il soit 
stable sur lc plan &colomiquc - il f cn dau t rcs tcrnls. qu'il procurc Lics.ut, 
revcnus intircssants tic lan iClc soutcnuc. Unc strat6Ji qui pcfrlict tIc 
rop"ond'c a ccs tcu.': contlititojs coiisistc iintrOtduirc Lies 1tguminc uscs 
I'ourrag&cs thlns lcs syst+ilcs ti production mixtcs. I'.ln fixant I'azotc cotclllu 
das 'atiiiosl)hrc, IcS lkgmi ncuscs amliorcnt lifcrtiliti6 clhi stabilit Lcs sols 
ct stimulcnt ainsi Ics rcndcmcntis cralicrs tout cii fOurnissant dtu fourragc dc 
hautc qlualfito pour Ic bhtail. Uic tcllc association Lcs productions anima.cs ct 
viog&talcs dcvrait accroitrc liproductivit6 glohalc dLes cxploitations ct pcrmcttrc 
dc conserver Ics rcssourccs tic hasc tiont dpcnId lIa a tcchnologicproductionl. 
Lics I<kgumincuscs va tonc constituer uic ties picrrcs angulaircs Ilenos futurs 
scctcurs de recherche (voir 5.048-5.050). 
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Proposition de programme 
La recherche 
5.001. 	 En nous fondant sur los considrations mentionn6es dans les ciapitrcs I A4, 

nous avots selectionn6 six sectetirs de recherche qui constitueront les 
principaux axes (ICtravail ,hiCI PEA (fans lcs annees i venir: 
I . Lait et viande des hovins 
2. Viandc Ct lait ies pcils ruminants 
3. Traction animalc 
4. Alimients (Iti betail 
5. Trypaiotolerance 
6. Politiqucs d'61evage ct gcstion des ressources primaires 

5.002. 	 Nous avons appelt les trois premiers axes de recherche des secteurs "produc
tions", car Icu."objectif eSt d'accroitre les rendements de trois productions: le 
lait, la viandc ct hitraction anirnale. Le hMtail africain servant presque toujours 
i plusicurs fills. 101us avons choisi d'axer ICs dcux premiers secteurs sur les 
csp)ccs :1iiiiialcs plutt (Iue sur lours productions, bien qucce soit I'accroisse
mcnt des productions qui constitue notre objectif premier (voir 4.002). Dans Ic 
cas du troisidnle sccteur, nous avons nis I'accent sur Ia filidre elle-meme, parce 
que nOLs Cstimons qUC Iacomplexit6 des problnies tCchniiqucs ct 6conomiques 
que po)sCnt I'introduction ct le d6veloppement de la culture attcl6e justific 1a 
misc en place d'un axe dce recherche spdcialis6. Pour ces trois secteurs 
"productions" nous cnvisageons un pas tIe tenps de 10 ans, ponctu6 par un 
examen approfondi i uli-parcours. 

5.003. 	 Les trois autres axes dC recherche ont 6t6 baptis6s "sectcurs strat6giques", car ils 
ont pour vocation de fournir aux secteurs productions les informations et 
I'assistancc tcclinologique requises. Nous prdvoyons ainsi une diminution 
progressive de l'iiportance dc ces secteurs cn faveur des secteurs productions, 
au fur et mesure qie s'effectuera le transfert des comp6tences. Nous 
envisageons donc (ils till oreimier temps de planifier les activit6s des secteurs 
stratcgiques stir cinq ans seulcment. 

5.004. 	 C, chapitrc cst cOnsicr6 itine description des objectifs, des justifications, des 
thies de recherche, des modes d'opcration ainsi que des volets formation et 
diffusion des rdstiltats de recherche dc chacun des secteurs. Les th6nes choisis 
constituent le cadre dans lcquel s'inscrira le programme de travail dtail61 qui 
sera d6fini conjointenent avec les SNIRA au cours des rdunicns de planification 
prdvues pour chaque secteur. La proc6durc de planification est prdsent6e dans 
les paragraphes 6.002-6.0)05. 

Secteur no 1: Laitet viande des bovins 

5.005. 	 Objectif. Le secteur Lait et viande des bovins a pour finalitd d'amliorer de 
maniter durable les r-ndcments des fili~res laitire et bouch~re dans les petites 
exploitations mixtes. 

Nos deux premiers secteis productions sont analogues aux secteurs prod*'.-tions des centres de recherche 
agronomique du GCRAI, qui sont 6galement axds sur une espce ou un groupe d'espccs plut6t que sur leurs 
productions au sens stri.t. En rcgle gdn~ralc, un programme de recherche consacrd Aune culture s'intdressc 
plusieurs productions, reliesque les graines utilisdes pour laconsommation humaine et Ics rdsidus pour
 
l'alimentation du b6tail.
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5.006. 	 Justification. Les bovins sont plus nonibreux que tous les autres ruminants
domestiques de l'Afrique subsaharienne et leur format est supdrieur Acelui de laplupart des autres espc:;. On ddnombre dans le continent 145 millions dez6bus et de taurins rdpartis de manire assez 6gale entre les zones dcologiques
(20 Ai3W0%par zone), saufla zone humide o6i sc vit la ts6-tsd (6% seulement) (voir2.029). La r partition r6gionale favorise l'Afrique de l'Est (56%) et I'Afrique deI'Ouest (26% 1,tandis que l'Afriquc centrale ne compte que 6% de; effectifs 
(voir 2.030). 

5.007. 	 La consonimation de lait ct de viande va certainement s'accroitre Amesure queles rcvenus augmenteiont. Ce lait et cette viande sont pour une large partproduits par de petits exploitants dlevant des bovins; pour les paysans qui utilisentdes bovins de trait, la viande reprdsente souvent le produit final d'une fili re dontla vocation premi~rc- est la traction, le lait ne constituant qu'un sous-produit.Dans les r6gions ot lia culture attelde n'est pas rdpandue, les bovins n'en jouentpas moins un r61e important dans l'association agriculture,'61evage, mais ilsservent avant tout Ala satisfaction des besoins de subsistance et Ala crdationd'une formc de capital ou d'assurance. Le lait est consomme au foyei ou vendu sur les marchs locaux; l'exc6dent produit est tr s limit6 Ahl'heure actuelle, et m nme inexistant les mauvaises ann6es. Le produkt des ventes de b6tail sert Aacheter des c6r6ales, mais en p6riode de s6cheresse les termes de l'dchange onttendance ,ittre d6favorables et les b6ndfices sont souvent tr~s maigres. 
5.008. La situation pourrait s'arniliorer trs iapidement si l'on parvenait Aconjuguer

I'apport de technologies amlior6es avec une politique des prix plus favorable,la fourniture d'intrants et la mise en place de structures de commercialisation
efficaces. Trois principaux problkmes d'ordre technique entravent le ddveloppement: dans les r6gions humides de basse altitude, les disponibilitds fourrag~ressont bonnes (bien que de qualit6 souvent mddiocre), mais la trypanosomiase etla dermatophilose font obstacle A1'dlevage de bovins autres que ceux de racestrypanotolerantes, qui sont relativement r6sistants Aces maladies maisproduisent peu de lait; dans les rdgions plus s~ches de basse altitude, c'est moinsla pathologie que les ddficits fourragers saisonniers - quantitatifs et qualitatifs -qui constituent un frein au d6veloppement; dans les hauts plateaux o6 lespossibilitds de production fourragire sont meilleures, ilest difficile d'introduiredes cultures fourragircs dans les syst~mes existants en raison de ia forte pression 
exerce sur les terres. 

5.009. D'importants probhmes politiques et institutionnels se posent en sus de cescontraintes techniques, surtout en ce qui concerne la production laiti~re. Endehors de I'Afrique australe, peu de pays africains ont instaurd des politiques deprix incitatives en faveur des producteurs de lait ou de viande; les infrastructures
de collecte et de traitement du lait font souvent ddfaut, et les prestationsfournies dans des domaines tels que les soins vdtdrinaires ou 'IA sont Ala fois rares et peu fiables. Notons enfin qu'il existe peut-6tre d'autres obstacles A1'accroissement de la consommation et de li production de lait, tels queI'intol6rance i la lactose, ou un manque de comp6tences en mati~re de gestion. 

5.010. 11 ressort de cette br6ve analyse qu'en d6pit de la multiplicit6 des problmes Ar6soudre, il existe dans de nombreuses r6gions de l'Afrique des possibilitds tr~sr6elles de d6veloppement de la production de lait et de viande des bovins. Cespotentiels varient d'une zone et d'une r6gion Al'autre. Dans les r6gions humidesde l'ouest et du centre de I'Afrique les potentialitds sont excellentes dans le longterme, Acondition de maitriser Ia pathologie et d'accroitre les effectifs de racesbovines adapt6es aux milieux. La zone subhumide pr6sente sans doute lesmeilleurs atouts Acourte et moyenne dchdance en raison des possibilit6s deproduction fourrag~re (concr6tisables par des stratdgies telles que celle des 
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banques fourragrcs, voir 3.,69), de la faible incidence de la trypanosomiase,
d'une pression d6mographique moddr6e et de l'importance relative de son 
cheptel. La production bouchr est d6jA importante dans les hauts plateaux de 
Afrique de I'Est, mais la filitre laitire offre de tr~s bonnes perspectives de 
ddveloppement, acondition d'int6grer des cultures fourragcres aux syst~mes de 
production. Les ddbouchds sont plus limitds en Afrique australe (o6 la population
humaine est moins nombreuse), mais les politiques en vigueur ainsi que les infra
structures et les services en place crdent des conditions relativement favorables. 

5.011. 	 Themes de recherche. Nous proposons d'61aborer, en concertation avec les SNRA, 
un programme de travail dftailh1 bas6 sur les themes de recherche suivants: 
" 6valuation du potentiel g6nftique des races bovines pures et croisfes pour la 

production de lait et de viande; 
" utilisation de 16gumineuses fourragcres pour ainiliorer les rendenents 

culturaux et alinienter des vaches laiticres; 
* 	maise au point Iestrat6gies al imentaires pour les vaches laiti res et les bovins 

d'embouche; 
" amlioration des taux de reproduction et r6duction de la nlortalitd des ve:tux; 
* 	mlise au point de techniques simples de traitement du lait pour promouvoir la 

conimcrcialisation des produits laitiers; 
* en zone humide, utilisation du b6tail trypanotol6rant dans le cadre de projets

pilotes de production laitirc en petite exploitation; 
" examen des factcurs d'ordre politique ct institutionnel qui influent sur la 

production IClait et de viande dans les petites exploitations; 
" dtude des facteurs sociaux et 6conomiques qui font obstacle au ddveloppe

nient de la production et tie a consomnmation de lait; 

5.012. Structure oprationnelle. Cc sectcur de recherche se bascra essentiellement sur 
l'approche "r6eaux". Nous esp6rons promouvoir cette d6marche d'abord en 
Afriquc occidentale, puts cn Afrique de l'Est ct en Afrique autrale. Nous 
utiliserons nos antennes du Nigeria (Kaduna et lbadan) et du Mali (Bamako) 
pour dvelopper les recherches collaboratives dans les zones humide et 
semi-hunidc dc l'Afrique de l'Ouest, et notre station de Debre Zeit, en 
Ethiopic, pour les actions menacs dans lcs zones de haute et moyenne altitude 
de l'Afrique tie I'Est. Si nous obtenons les fonds ne-cessaires, nous nous 
efforcerons de renforcer notre presence en Afrique austraie. 

5.013. 	 Les plus importantcs disciplines mises Aicontribution seront la gdn6tique 
animale, I'alimcntation du b6tail, les sciences v6trinaires, Ia conduite du b6tail, 
I'agrostologie, la physiologic de hi reproduction, la technologie laitire, 
l'conomie ie la production et la socio-6conomie. 

5.014. 	 11nous cst impossible de sp6cifiera ce stade la r6partition exacte des tfiches entre 
nos partenaires et nouii-mcnmcs. Nous nous chargerons probablement dans le 
court terme de conduire unc grande part des recherches appliqudes sur nos 
principaux sitcs de recherche, en attendant clue lcs SNRA aient d6velopp6 leurs 
effectifs iechercheurs qualifi6s. Dans le court terme, l'accent devra donc tre 
mis sur le renforcement des activitds de formation mcn es au niveau de nos 
antennes de recherche dans une optique zonale et/ou r6gionale. Une fois ces 
efforts de formation accomplis, nous pourrons sans doute confier aux SNRA 
une grande part des travaux ayant trait Al'agronomie, l'alimentation des 
animaux et la gestion des dlevages. Les recherches stratdgiques, y compris
certains travaux particulirement complexes relevant des sciences de l'alimenta
tion et de la physiologic de ]a reproduction, continueront A8tre effectu6es par le 
CIPEA et d'autres instituts sp6cialis6s. Le CIPEA se chargera seul des activit6s 
entreprises Ala station de Debre Zeit, tout au moins dans le court terme. 
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5.015. Formation et appui. En sus (les activitts dc formation mcn6es par le biais de nos
re2seaux ct rechcrches concertces, nous esp6rons lancer unc sdrie de sdminaires
r6gionaux sur la production laiti~re en Afrique. Nous projetons d'organiser
chaque annee des stages sur la production laitirc, les techniques de transformation du hait, I'61cvage des veaux et li p;oduction de viandce bovine; ces stages setiendront an Sigcet regrouperont de 20 i 25 participants. En cc qui concerne
les formations individuelles sp6cialisees, nous accucilierons chaque aiin6e unmaximum de quatre stagiaires titulaires d'un doctoral et huit dipl6m6s dusecond cycle. Nous jspjrons que plusicurs chercheurs invit6s pourrot
egalement contribuer aux activit6s du Sccteur. 

5.016. 	 Les actions de valorisation seront mcndes dans lc cadre dcs divers rdseaux
cooidonnes ii partir du Sige, ct par le biais de s6minaires et reunions organisds
au Sit~ge ou ailleurs. Nos antennes r6gionales collaboreront avec I'Hquipc du
Sidgc aux activit6s de diffusion des r6sultats de recherghe et a i'extension des 
essais I l\'chelle zonale ou rcfionale. 

Secteur n' 2: Viande et lait des patits ruminants 

5.017. 	 Objectif. L'oticctif du Secteur de recherche sur la viandc et le lait des petits

ruminants est d'amliorer de mani 
 re durable les rendements des productions
de viande et de lait des petits ruminants dans Ies syst~mes de production mixtes. 

5.018. 	 Justification. La viande de chtvre ct de mouton repr6sente presque 30% du
total de la viande consomm6ce en Afrique; cctte denr6e commercialisable 
occupe une place tres importante dans les r6gions du continent oil la densitd
dcriographique est particulibremcnt c1ev6e - telles que la zone humide de
I'Afrique dc l'Ouest ou les hauts plateaux de I'Afrique de I'Est (i). La demande 
sintCnsifie an moment des fetes religicuses et culturelles. 

5.019. Le lait des petits ruminants repr6sente environ 16% de ia production laitire
totale de I'Afrique (I). II joue un r6le important dans I'dconomie de subsislance,
particuli~rement dans les r6gions ou les r6coltes sont souvent menacdes, et les
excddents commcrcialisables sont I 'heure actuelle tr~s r6duits ou inexistants. 

5.020. Ces deux productions constituent d'--.portantes sources potentielles de revenus
suppldmentaires pour les petits expioitants aux ressources tr~s limit6es. Lescaprins et les ovins sont particulirement nombreux dans la zone semi-aride
(leurs effectifs repr6sentant respectivement 23 et 26% des cheptels de I'Afrique
subsaharienne), et les ovins sont 6galement tr~s nombreux dans les hauts
plateaux (21 %X,des effectifs totaux) (voir tableau 2.2). Dans la zone semi-aride
notainment, I'levage des petits ruminants est g6n6ralement le fait des
producteurs les plus d6inunis, qui exploitent cette fili~re pour leur subsistance et 
comme source de revenus. 

5.021. En raison du petit format, du taux de reproduction 61ev6 et de la croissance
rapide des petits ruminants, Icur 61evage c Jnstitue une sp6culation tr~s bien
adapt6c au paysannat pauvre. E'le peut &treintdgr6e de diverses mani~res auxsyst~mes de production et permet d'utiliser ia main-d'oeuvre exc6dentaire;
d'autre part, les petits ruminants ne consomment que de faibles quantit6is defourrage g~n6ralemient dd1aiss6 par les autres csp~ces. Comme cette sp6culation
ne necessite qu'n investissement minime, les risques encourus sont faibles et
l'61evage (II petit b6tail convient ainsi tr~s bien aux producteurs ayant
difficilcment 	acc~s aides intrants. 

5.022. 	 L'accroissement des productions de lait et de viande des petits ruminants 
permet d'augmentcr les revenus et les iiquiditds des exploitations, qui peuventservir a acheter les intrants requis pour d'autres activit6s. Les animaux peuvent 
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i ga etnent Ire vendus 'i lisuite IC IaIIvaisCs rctcoltLs ou dans d'autrCs 
circonstanccs, al'in d'quiibrcr c revenn de I'exploitation. 

5.(,cs. 	 Les rccherchcs stir ICs petits ruMilindnts pkrrtcmnt csscnticlicmcnt sur trois 
zones: liplus inmporiante, en ternes des besoins existants ct dc lirentahilit des 
interventions csi sans doutc lizone semi-aride, ofn les possibilitts d'accroitre les 
exportations de hbt~ail sir pied vers divers marchks tcls qUe cctix des regions plus
humides sont cxcCllentcs; Is hauls PliateMux Le I'Afriqltic de lI'st prsentint des 
conditions trs favorables 1t1d6veCloppe ment de I'elevagc et dc ldiconmercialisa
tion des ovins; Ct lizle hmIidC ieI'Afrique occidenitale dcvrait Sc pr~tcr 'itne 
amelioradion Importante ties productions ovine ct caprine cil raison de ses 
d6otIChes ct ieson potentiel ieproduction fotirrag re. 

5.024. 	 ih6nes de recherche. Nous proposons d'Olaborer, en concertation avec Ics
 
SN RA, tin programme de travail dtaUil hasO stir les theimes tie recherche

suivants: 

* 	evaluation des rcssources gtrnctiques et identification de stratgies d'amdl.o
ration ties races ovincs et caprines; 

" identification ct slection de l6guminensI.,z arbor6es ou ierbac~es adaptces 
aux svst'mics de production en petite exploitation; 

" amelioration des motics de conduite et t'alimentation ties aninlatix pour
r&dtire hi pathologie ct aigmente r ltproductivit6; 

* 	 tude Ie l'ampietirct tics catises des pertcs liics a Iareproduction, et 
experimcntation des solutions prconiscs; 

" analyse tie i'impact d'tinc aim-1ioration tics syst~mcs de production stir les 
revenus ct lc hicn-c&trc ties iproducteurs; 

t* 	examen ties lacteurs sociaIx e CconomiqiCs (tui influent sur l'adoption de 
nouvelles technologies. 

5.025. 	 Structure opirationneile. 'csectcur utilisera lc r6seau existant sur les petits
rIminaints pour renforccr los recherches concert6es. Nous aflOn:S utiliser nos 
bases d'ibadan (Nigeria) ct de Debre Berhan (Ethiopie) pour mettre au point 
ties technologies adaptecs aix regions huImides ct d'altitude, et le Centre 
sahlien dc I'ICRISAT 6tabli pros dc Niamcy, au Niger, pour mener des 
rccherchcs en milicu semi-aridc. II est possible quc nous entreprenions 
6gahleent ties recherches dans la zone subhumidc tie I'Afrique occidentale. Si 
notre budget nous le permet, nous esp6rons d6niarrer bient6t des recherches 
conjointcs avec les SNRA dans divers pays de I'Afrique occidentale, et 
peut-tre ult6rieurcment cn Afrique dc l'Est ct en Afrique australe. 

5.026. 	 Les principaics disciplines (1ti interviendroilt dains les recherches de ce secteur 
scront la goitiue aninmale, l'alinientation du bdtail, hi conduite des effectifs, 
i'agrostologie, liphysiologic de hi rieproduction, les sciences v6terinaires, 
l'conoriie de liproducton et lisocio-6conomie. 

5.027. 	 Nous ne po vons i cc stade sp6cifier lii6partition cxacte dcs ticies entre nos 
partenaires et notus-nem~cs. Lc CIPLA se chargcra probablernent dans le court 
terme d'une large part des travaux d'cw ioi., et d'analyse des donn6es, t'une 
partie des travaux de nature strat6giquc sur iaphysiologic de la reproduction, de 
toutes les activit~s de listation de Debre Bcrhan, et de l'essentiel des recherches 
nutritionnelles. Nous csp6rons ie les autres travaux pourront re nen6s 
conjointement avec los SNRA, A 'exception de quelques 6tudes sur la 
physiologic de lireproduction ct la pathologie, qui pourront etre sous-trait6es Ai 
des instituts spfcialis6s. 

5.028. 	 Formation et appui. En sus des activitds de formation menfes dans le cadre des 
rseaux et des recherches conjointes, nous envisageons d'organiser chaque 

65 



ann6e un stage sur I'am6lioration de la production ovine/caprine qui regroupera
20t 25 participants au Siege, et d'accueillir un ou deux titulaires d'un doctorat etcinq ou six dipl6ni6s du second cycle pour des formations individuelles 
sp6cialis6es. Nous esp6rons 6galement que plusieurs chercheurs invitds
collaborcront aux travaux de ce secteur. Un bulletin de liaison continuera tre 
diffus6 ii tous les participants du rcseau. 

5.029. Les principaux outils de valorisation seront Ic r6seau et son bulletin, ainsi que les
ateliers et r6unions organis6s au Si&ge ou ailleurs. Nos antennes r~gionales
collaboreront avec le Siege aux activit6s de diffusion des r6sultats de recherche 
et t l'extension des essais i 1'6chelle zonale et r6gionale. 

Secteur no 3: Traction animale 
5.030. Objectif. Le Secteur dc recherche sur la traction animale a pour mission

d'arniliorer durablenent la prodt -tivit6 et les revenus des petites exploitations 
en perfectionnant et en vulgaris~tnt les techniques de culture attel6e. 

5.031. Justification. On estimc que la traction animale se situe en valeur au deuxi~me 
rang des productions anirnales en Afrique subsaharienne (voir 2.046), mais laproportion des paysans utilisant des animatx de trait n'atteindrait ce jour que
10 i 15% du total". La majorit6 de ces paysans vivent en Ethiopie, o6i l'attelageaideux boctuks s'utilise depuis des sicles pour les labours. La culture attel(e est6galement hien &tablic aiMadagascar et au Botswana, o6 elle a t introduite A 
la fin d 9 si() elc. 

5.032. Dans d'autres pays oft la culture attel6e est utilis6e, elle n'a 6t6 vulgaris6e qu'Aune Opoquc rclativement r6cente. essenticllement pour l'agriculture de rente.
Les principaux pays dans cc cas s,;tt le S6n6gal, le Burkina Faso et le Mali, outI'arachide et ICcoton sont ctttivs pour l'exportation. De nombreux autres paysde toutes les r6gions de l'Afrique ont essay6 d'introduire la traction animale,
mnais ces tentatives ont rarement abouti. 

5.033. En cc qui concerne li ripartition par zone, cc sont les hauts plateaux et la zone
semi-aride qui dctienent les plus hInportants cheptels d'animaux de trait. Cecis'expliqtic par detix acte'4rs: stir les sols lourds qui recouvrent Lne grande partiedes hauts plateaux, li culture attehie procure d'importantes economics de
main-d'oeuvre; dans les rgions off la saison v6g6tative est courte, comme c'estle cas dans la zone semi-aride, la culture attelde permet de r6duire les risques
agricoles grfice i une expansion de la superficie cultiv~e et AI'avancement de ladate des semis. La traction animale demeure toutefois, trs localisie mdme dans 
ces regions et sa diffusion est souvent trs lente. 

5.034. Les animaux de trait sont pour la plupart des bovins, mais les 6quins et lescamelins sont dgalement utilis6s dans les r6gions plus s~ches pour ic travail des
sols l6gers ainsi que pour le bit et le charroi. A I'heure actuelle, les animaux detrait servent avant tout aux labours et au battage, et accessoirement Adiverstravaux des champs (ddsherbage et semis par exemple) et Aquelques autres
tfches. On a pu n6anmoins observer une diversification croissante des emplois
du tail de trait dans les rgions pionnires. 

5.035. Les actiens engag6es par le pass6 pour vulgariser l'utilisation de la tractionanimale ont souvent donnd des r6sultats tr~s d6cevants. Les causes de ces 6checs 

Cette situation paradoxale s'explique par le fait que mfme dans les pays dMtenant un cheptel bovin important bovins dtant les principaux animaux de trait  jusqu'A 45% des paysans ne possdent aucun bovin (voir 2.037), 
les 

etune proportion importante nen poss~dent pas assez pour constituer un attelage. Dans les pays o6 les effectifsbovins sont rdduits, la proportion des paysans sans vache ni boeuf est probablement plus 6levde encore. 
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5.036, 

5.037. 

5.038. 

5.039. 

sont multiples. Tout d'abord, I'association de plusieurs facteurs, tels que le coot 
des investissements, l'inad6quation des techniques prdconisdes, et l'utilisation
 
des animaux de trait uniquement pour les labours, a fait que l'am6lioration des
 
rendements agricoles et des revenus paysans a souvent W marginale. Lorsque
 
la pression foncire est importante, les effets produits sur les superficies
 
cultiv6es sont galement faibles. D'autre part, les services d'appui apport6s
 
dans les domaines de la formation, des soins vt6rinaires et de la fourniture de
 
pi~ccs d6tach6es ont souvent dt6 inaddquats. Troisi6nement, les projets
 
entrepris dans les r6gions arides ont souffert du manque d'eau et de disponi
bilit6s fourrag&ers. Enfin, la trypanosomiase a constitu6 une contrainte majeure
 
dans les r6gions humides.
 

Ccs difficult6s contribuent Aexpliquer le fait que le d6veloppement de la culture
 
attel6c dans les r6gions pionni~res est demeur6 tr6s limit6, et que les essais
 
d'implantation dans les r6gions oi elle 6tait censfe supplanter la houe se sont
 
souvent solds par des 6checs.
 

I1n'en reste pas moins que la culture attel6e a continu6 A6tre pratiqu6e dans 
presque tous les pays oi clle avait W introduite. Les principaux avantages que 
peut apporter Iacraction animale sont les suivants: 
" I'amnilioration des rendements agricoles grace aux r6percussions sur ]a 

superficie cultiv6C, la qualit6 du lit de semence, l'assainissement et la fertilit6 
des sols, la date des semis, la lutte contre les adventices et l'efficacit6 du 
battage; 

" 	P'accroissement de I'efficacit6 du travail, qui lib&re de la main-d'oeuvre pour
d'autres travaux ct permet indirectement d'accroitre les reveus de 
l'exploitation; 

" 1'emploi des ammaux de trait pour lutter contre l'rosion tout en amdliorant la 
production agricole, en construisant des reten-les d'eau, des barrages et des 
terrasses par exemple; 

" la disponibilit6 des animaux de trait pour diverses autres activitds telles que le 
transport, la mcunerie, le d6bardage et I'exhaure de l'eau; 

" l'association de I'6levage et de I'agriculture grAce au lait, la viande et au 
fumier produits par les animaux de trait; 

" la stimulation des 6conomies nationales grAce au d6veloppement d'industries 
rurales en amont, et la r6duction de la d6pendance Al'6gard des importations; 

Plusieurs conditions doivent tre remplies pour que la traction animale puisse 
faire ses preuves dans une r6gion. I1faut tout d'abord que I'investissement en 
b6tail et en 6quipements ne soit pas trop lourd (dans bien des cas, des facilitds de 
crddit oti de pr6t devront tre prdvues). II faut ensuite que les applications de la 
technologie puissent &tredlargies et diversifi6es. Troisi~mement, les paysans 
'Joivent apprendre les techniques d'6levage en plus de celles du travail des 
champs, et des agents de vulgarisation doivent tre form6s pour les encadrer A 
bon escient. Enfin, des techniques d'alimentation du b6tail et des "paquets" 
vcdtcrinaires fond6s sur l'utilisation d'intrants peu cofiteux doivent 8tre mis au 
point pour accroitre les rendements. 

Nous avons ddfini les prioritfs de recherche de ce secteur en fonction de deux 
types de milieux: dans les hauts plateaux et la zone semi-aride, otila culture 
attelke est d6jA rdpandue, nous devons intensifier et diversifier I'utilisation des 
animaux de trait, et am6liorer leur alimentation sur les plans quantitatif et 
qualitatif. Dans la zone subhumide o0ila traction animale est encore tr~s peu 
employee, nous devois 6tudier attentivement les obstacles Ason adoption et 
chercher Ales aplanir par I'introduction de strat6gies combinant tousles facteurs 
requis, et pas seulement le b6tail et les instruments aratoires. Dans les deux cas, 
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nous viserons avant tout i pr6senter une technologic peu cofteuse, apte A 
accroitre la rentabilit6 et la s&urit6 a long terme de la production agricole*. 

5.040. Th6mes de recherche. Nous proposons d'6laborer, en concertation avec les SNRA, 
un programme de travail d6tailld bas6 sur les themes de recherche suivants: 
* 	adaptation et mise 'i ressai d'instruments peu cofteux destinds faciliter les 

travaux agricoles et la gestion des sols et de l'eau; 
" mesure des rendcments obtenus avec divers types de rationnement et de 

compldmentation du bMtail; 
" evaluation de l'impact de techniques de traction arndliordes sur les rende

ments ct les revenus des exploitations; 
* 	mise au point et vulgarisation de strat6gies d'6levage Adeux ou trois fins 

(traction, lait, viande); 
" integration des productions vdgdtales et animales par une meilleure 

utilisation du fumier;
 
* 
diagnostic des obstacles techniquCs, socittUx etcconomiques Al'utilisation 

d'animaux de trait dans la zone subhumide; 
* maise au point dc paquets comple's (prdvoyant des mdcanismes de credit, la 

prestation de soins vdtdrinaires, etc.), destinds ,t faciliter l'introduction de la 
traction animale dans des rdgions nouvel!es. 

5.041. 	 Structure op6rationnelle. Un nouveau rdseau va tre cr6 dans le cadre de ce 
secteur pour lancer des recherches conjointes sur les themes citds. Nous allons 
continuer a utiliser notre station de recherche de Debre Zeit (Ethiopie) pour les 
recherches appliqu~cs, tout en nous efforgant de diffuser dans d'autres pays les 
technologies conques et testdes en Ethiopie. Nous allons consolider les liens 
nou&s entre le CIPEA et Ie Centre sahdlien de I'ICRISAT 6tabli pros de 
Niamey, au Niger, pour accroitre notre prdsence dans la zone semi-aride, et 
utiliser notre antenne de Kaduna, au Nigeria, pour la phase d'exp6rimentation
des technologies qui fera suite au diagnostic des contraintes concernant la zone 
subhumide. Dans la mesure de nos possibilit6s budgdtaires, nous allons 
chercher Aengager des recherches concertes avec les SNRA par le biais du 
nouveau rdseau. 

5.042. 	 Les principales disciplines impliques dans cc secteur de recherche sont la 
nutrition et la physiologic animales, I'agrostologie, I'agronomie, le gdnie 
agricole et l'dconomie. 

5.043. II ne nous est pas possible Acc stade de spdcifier la repartition exacte des taches 
entre nos partenaires et nous-memes. Les essais des technologies continueront 
certainement ai tre mends sur le terrain en collaboration avec les SNRA, de 
mme que les dtudes de diagnostic des contraintes et d'dvaluation des rdsultats 
obtenus. Nous allons chercher Aresserrer la coop6ration avec l'ICRISAT en ce 
qui concerne 	tous les aspects de nos travaux ayant trait aux cultures. Le CIPEA 
continuera Ase charger seul des travaux en milieu contr6ld mends AIa station de 
Debre Zeit. Nons nous efforcerons d'dlargir le champ d'application de nos 
recherches Aun vaste 6ventail de types de sols et de systimes culturaux. 

5.044. 	 Fonnation et appui. En sus du travail de formation mend dans le cadre de nos 
rdseaux et recherches conjointes, nous espdrons pouvoir organiser chaque 

Ce secteurde recherche ne va pas traiter de maniire exhaustive la question de la mdcanisation de I'agricultuc,
mais se limitera Ala contribution de la traction anirnale rNnergie disponible dans l'exploitation. Des dtudesportant sur les cofits et les avantages relatifs de 'introduction de la traction anin,'c ou d'autres fornics de
mdcanisation Adivers stades du d&veloppement agraire seroat peut-8tre entreprises par cc secteur, ou par celui 
consacrd aux politiques d'6levage et Ala gestion des ressources primaires. 
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ann6e au Si ge deux stages sur le transfert des technoiogies ainsi que deux 
s6minaires rdgionaux, tenus l'un en Afrique occidentale et I'autre en Afrique
australe; chacune de ces sessions devrait rdunir quelque 25 participants. En ce 
qui concerne les formations individuelles, nous envisageons d'accueillir chaque
ann(e un ou deux stagiaires titulaires d'un doctorat et trois ou quatre dipl6mds
du second cycle au cours d'une meme p6riode. Nous esp6rons que plusieurs
chercheurs invit6s pourront 6galement participer aux travaux de ce secteur. Le 
nouveau r6seau publiera r~gulikrement tin bulletin d'informations. 

5.045. 	 Les activit6s de valorisation seront mendes par le biais du rdseau et de son 
bulletin, coordonn6s a partir du Siege, des deux s6mipaires r6gionaux 
mentionn6s plus haut, et d'autres r6unions organis6es au Si~ge ou ailleurs en 
fonction des besoins. Les programmes r6gionaux du Centre serviront 
d'antennes locales qui collaboreront avec les experts du Siege pour d6velopper 
les exp6rimentations technologiques Al'6chelle zonale ou rdgionale. 

Secteurno 4: Aliments du btail 
5.046. 	 Objectif. L.e Secteur de recherche sur les aliments du bttail a pour mission 

d'identifier des fourrages ct autres aliments appropri6s pour les ruminants, dans 
lk but d'anicliorer les productions animalcs et v6gdtales des agrosyst~mes mixtes 
et de valoriser les ressources fourrag&res existantes ou nouvelles*. 

5.047. 	 Justification. Les p~nuries fourragtres de saison sbche et meme parfois
d'hivernagc constituent une contrainte Atla production animale dans presque
toute i'Afrique sauf en zone humide. Mme lorsque le disponible fourrager est 
ad6quat sur le plan quantitatif, sa valeur 6nerg6tique, sa teneur en 616ments 
nutritifs et sa digestibilit6 sont souvent tris m6diocres. 

5.048. 	 Pour alimenter leurs animaux, les petits exploitants africains utilisent 
principalemcnt les r6sidus des cultures vivriires et la vdg6tation des terres en 
friche ou en jachbre. Ces deux sources d'aliments pr6sement une grande
variabilit6 saisonnire, marquant une r6gression qualitative et quantitative A 
mesure que la saison stche avance. 11est devcnu essentiel non seulement 
d'am6liorer ]a valeur nutritive et l'exploitation des ressources naturelles, mais 
dgalement d'introduire des plantes produisant du fourrage de haute qualit6,
telles quc des 16gumineuses ou des lign:-ux servant aiplusieurs fins, pour
cornpl6tcr le disponible vendant les p6riodes critiques de i'ann6e. I1importe
dgalement de s'assurer que les nouvelles cultures ou varift6s introduites dans les 
syst mes de production mixtes pr6sentent de bonnes aptitudes fourrag res. 

5.049. 	 L'introduction de l6gumineuses fourragres dans les syst~mcs africains 
traditionnels est rendue difficile par les p6nuries frfquentes de main-d'oeuvre 
et/ou de terre, l'utilisation communale des jach~res, l'insuffisance de ]a 
pluviom6trie, la pauvret 3des sols, et la prioritd accordde par les paysans aux 
cultures vivrires dont depend leur survie. Pour qu'un projet d'introduction de 
1dgumineuses rdussisse, plusicurs conditions doivent 8trc remplies: 
* les varidt6s introduites doivent 8tre adaptfes au milieu; 
" elles doivent exploiter de manire efficace les 616ments nutritifs, en 

particulier le phosphore; 
" 	leur implantation sui des parcelles vivrires doit engendrer une reduction 

minimaie des rendements c6rfaliers lorsque les deux cultures sont associees, 

Nous n'avons pas l'intention d'exci.rc les gramin6es am6liordes de notre programme de recherche, mais metrons 
l'accent stir lesplantes fourragres servant Aplusieurs fins. Nous n'envisageons pas non plus de lancer de travaux 
axds spdcifiquemcnt sur lesmaladies des plantes, mais comptons appuyer des essais de s6lection de varidtds 
rdsistantes. 
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et/ou des gains substantiels de productivit6 les ann6es suivantes lorsqu'elles
prc&dent la culture cdr6alirc;

* elles doivent autant clue possible donner une bonne production senenciere;
" elles doivent exiger tr~s peu de travail pour leur mise en place et leur

entretien, et ne pas faire concurrence aux cultures vivrirvs;
" elles doivent fournir du fourrage pendant les pdriodes difficiles, ei p6riode de

soudure par exemple, pour permettre la mise en oeuvre de strat6gies
amOlior6es d'alimentation du bdtail; 

" elles doivent favoriser une transformation efficace dc la ration fournie aux 
animaux; 

" elles doivent cngendrer un accroissement des revenus des producteurs. 
5.050. Pour rdunir ces conditions, l'introduction de 16gurnineuses doit trc mnag(',o

avec heaucoup de precautions. I1est important d'appdhender les relations
entre le,- .ypes de sols, leur fertilit6 ct l'eau disponible pour les plantes, ainsi que
les aspects agronomiquos et tous les autres facteurs qui ddterminent la valeurd'un fourrage. L'acquisition do-ces connais-ances d6pendra dans une large
mesure des liens noucs entre le Secteur et les programmes r6gionaux, avec ou sans la collaboration des SNRA. Les informations obtenuos grfice t ces liens, etplus particuli~remnt les rdsultats des essais conduits en milieu r6el, joueront un
r6le d6terminant dans le choix du matdriel g6n6tique appropri6 et dans
1'laboration de plans de ddveloppement du disponible fourr'iger. Chaquesecteur productions et chaque projt impliquant les SNRA dcvront disposer decompctences ad~quates dans les domaines de l'agronomie et de I'alimentation 
du btail pour que les liens 6tablis puissent tre operationnels. 

5.051. Les nombreux sous-produits agro-indlustriels disponibles en Afrique constituent 
une autre source potentielle de compldmcnts alimentaires de haute valeur
6nergdtique ou protidiquc. A l'heure actuelle, ces produits sont pour unegrande part exportds; certains sont utilisds Ad'autrcs fins que I'alimentation dub6tail; et d'autres sont tout simplement gfichds en raison surtout de difficultds decollecte, de traitement et de transport. Des dtudes trts pertincntes pourraient
6tre entreprises sur l'valuation et l'aindlioration de la valeur de ces ressources pour l'alimentation du b6tail, AconditiOn de tenir compte des coits et avantages
6conomiques des autres utilisations possibles. 

5.052. En rdsumd, ICSecteur de recherche sur les aliments du bMtail aura pour principal
objectif de fournir aux SNRA et aux secteurs productions des strat6gies devalorisation des ressources alinientaires pour le bdtail. Ces stratdgies associeront 
aux ressources existantes des Idgumineuses, des ligneux et des sous-produits
agro-industriels. Les travaux du Secteur concerneront toute I'Afrique
subsaharienne sauf la zone aride (voir 4.034). Un accent particulier sera mis surl'identification de Idgumineuses adaptdes diffdrents syst~mes de production,
et susceptibles de compldter les disponibilitds de saison s6che. Nous avons
l'intention de rechercher les meilleures formules possibles cie rationnement 
pour chaque esptce et chaque classe de ruminants, et de mesurer les avantagesattendus en termes des gains de productivitd rdalisds au niveau de l'ensemble dusyst~me. Nous estimons qu'iI est essentiel de maintenir un dialogue 6troit etconstant avec les utilisateurs pour donner a ce secteur toutes ses chances de 
rdussite. 

5.053. Th~ines de recherche. Nous proposons d'M1aborer, en concertation avec les
SNRA, un programme de travail d6taiIl6 bas, sur les themes de recherche 
suivants: 
* acquisition, slockage, criblage et 6valuation de matdriel g6nftique fourrager

adaptd Ala production fourrag{re dans les petites exploitations; 
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5.054. 


5.055. 


5.056. 


5.057. 


* 	identification des modes d'int6gration de 1dgumineuses et d'arbres fourragers 
aux agrosyst, mes traditionnels; 

, 6tude des rapports sol-plante-eau-min6raux en vue d'une amelioration des
 
rendements fourragers et culturaux;
 

* 	r6ponses des 16gumineuses aux phosphates naturels et ad'autres engrais peu 
couteux;
 

" recherche de varitt~s de cr6ales i'
hauts rendements er. grains ainsi qu'en 
rdsidus plus nutritifs; 

" d6termination et amlioration de la valeur nutritive de ressources fourragres 
nouvcllcs ou existantes pour ia mise au point de stratdgies plus efficaces 
d'alimentation du bMtail; 

" 6tude de la digestibilit6 de divers r6gimes (fonction du rumen et conversion 
m6tabolique); 

* enqu6te sur les facteurs 6conomiques et institutionnels qui font obstacle Ala 
valorisation des ressources fourrag res. 

Structure op~rationnelle. Ce secteur de recherche utilisera les rdseaux 
internationaux existants consacr6s ila production fourrag re et a 'alimentation 
du bMtail (PANESA et ARNAB) pour mener des recherches conjointes sur des 
themes pertinents. I1maintiendra en outre des liens 6troits avec les projets
r6gionaux des programmes de recherche sur les productions animales. Nous 
continuerons Autiliser notre r6seau de sites exp6rimentaux situ6s en Ethiopie ct 
ailleurs pour la s6lection initi;,le et l'dvaluation du mat6riel g6n6tique procur6 
par la banque du Siege. Pour ta collecte et l'6valuation de matdriel fourrager, 
nous collaborerons essentiellement avec le CIRPG et le CIAT.Les recherches 
sur la nutrition animale seront effectues au Siege, et celles sur les rdsidus de 
rdcolte au Centre sahdlien de l'ICRISAT pros de Niamey, au Niger. 

Les principales disciplines qui interviendront dans les recherches seront 
I'agrostologie, la fertilisation des -,olset la nutrition des plantes, la microbiologie 
et la physiologic du rumen, ainsi que Iamicro-dconomie. 

Ii nous est impossible i cc stade de specifier la rdpartition exacte des tA, hes entre 
nos partenaires et nous-mnimes. Les missions de collecte de materiel g6ndtique
continueront probablement A8tre men6es conjointement par les SNRA et les 
CIRA, et les 6valuations et recherches agronomiques localisdes incomberont de 
plus en plus aux SNRA Amesure que se resserreront nos liens de collaboration. 
Les recherches stratdgiques et, dans le court terme, les recherches appliqu6es 
sur les rapports sol-nutrimcnt-eau-plante ainsi que les recherches sur l'alimenta
tion du bdtail continueront i occuper une place pr6ponddrante dans nos 
travaux. Nous ferons appel kl'expertise d'organismes spdcialisds pour rdsoudre 
des problmes sp6cifiques relevant des recherches stratdgiques. 

Formation et appui. En sus des actions de formation men6es dans le cadre de 
nc, recherches concert6es et des activit6s de nos rdseaux, nous envisageons 
d'organiser chaque ann6e au Siege des stages pr6vus pour 25 participants sur 
I'dvaluation du mat6riel gdn6tique (par le biais de PANESA), sur le recense
ment et le ddveloppement des ressources fourrag res (par le biais de I'ARNAB), 
et sur la production de semences fourrag~res. Les formations individuelles 
concerneront un ou deux stagiaires titulaires d'un doctorat et trois ou quatre
dipl6m6s du second cycle par an. Nous esp6rons dgalement que plusieurs 
chercheurs invitds participeront aux travaux de ce secteur. Des ateliers et des 
conf6rences seront organisds par l'interm6diaire des rdseaux existants en 
fonction des besoins. Chacun des deux rdseaux continuera Apublier pour le 
moment son propre buf!etin d'information, mais Aplus long lerme ilest prdvu de 
les rdunir pour mieux rentabiliser les efforts ddploy6s. (voir encadr6, p. 81). 
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5.058. 

5.059. 

5.060. 

5.061. 

5.062. 

5.063. 

5.064. 

Secteur no 5: Trypanotoldrance 

C'est du Siege du CIPEA que seront mences les principales actions devalorisation et d'appui ,A)a recherche: la gestion du Sectcur, la coordination desrdseaux, la distribution de semcnces, la promotion d'e;,p6rimentations de
strategies a!imentaircs, et la ditfusion des connaissances requises pour mettre en oeuvre cos strat6gies. Les programmes r6gionaux du CIPEA servirontd'antennes locales ct seront coresponsables avec Ic Sikge de 1'clargissement des
essais r6alis6s i 1'Othello zonale ou regionale. 

Objectif. Le Secteur dc recherche sur la trypanotolrance a pour mission decontribuer iid6vclopoer l1evage dans les regions de l'Afrique infestdes par lesglossines, gricc 'tune mcillcure apprfhension des facteurs affectant lesperformarn..es des animaux trypanotol6rants et de l'efficacitt5 des mesures de
lutte contre la trypanosomiase. 
Justification. Transmise par les mo~iches ts6-ts6 (ou glossines), la trypanoso
miase s6vit sur de vastes superficies de l'Afriquc humide et subhumide, quicomptent parmi les terres los micux arroses et les plus fertiles du continent.
Une grande pattie de ces terres se pr terait imm6diatement au d6veloppement
de l'61evage ou de l'agriculture mixte si le probh~me de la trypanosomiase
pouvait etrc rsoiu ou contourn6. 
L'Afrique occidentale et l'Afrique centrale abritent des effectifs rdduits de
bovins Bos lauruset de petits ruminants nains qui sont relativement r6sistants 
aux trypanosomoses. Or' considre g6ndralement que les bovins Bos indicus
sont vuln6rables a la maladie, mais les rdsultats de diverses dtudes semblent

indiquer qu'ils peuvent divelopper une certaine resistance apr~s une exposition
i la maladie pendant plusicurs g6n~rations. 
Une dtude conjointe CIPEA/FAO/PNUE (2)a mis en relief l'importance de la
trypanotol6rance en montrant que les races tol6rantes dtaient au moins aussiperformantes que les autres races africaines dans les r6gions Afaible niveaud'infestation glossinaire, et que seules les races trypanotoldrantes pouvaientsurvivre dans les r6gions tr~s infestdes. Toutefois, ilest 6galement ressorti de 
cette dtude que la productivitd des animaux trypanotoldrants diminue Amesure que le niveau d'infestation augmente. I1s'avre donc essentiel d'acqudrir des
informations plus prdcises sur la rdsistance innde et acquise des animaux, sur les
facteurs mdsologiques influant sur leur vulndi abilit6, sur l'efficacit6 des mesures
de lutte appliqudes, et de poursi ivre le:: dtudes entreprises sur !a productivit6

des races tol6rantes. Le Rtseau africain d'dtude du bMtail trypanotolfrant cr6d
 par le CIPEA et I'ILRAD dart le but d'obtenir ces informations m6ne Ace jour

des recherches dans neuf pays africains (voir 3.006). 
Les rgions humides et subhumides de l'Afrique qui sont affectfes par la
trypanosomiase couvrent un territoire plus vaste que celui des Etats-Unis
d'Am6rique; elles ddtiennent un potentiel considdrable pour le d6veloppement
des filires laiti&e et bouch&re et pour la satisfaction de la demande alimentairecroissante de l'Afrique centrale et occidenta!e. Pour que le bftail trypanotold
rant puisse contribuer Asatisfaire cette demande tout en bfndficiant AI'agriculture, ilest indispensable de cerner les m6canismes qui d6terminent sa
productivitd. Des comparaisons doivent tre dtablies entre les avantages
procurds par l'61evage du bMtail trypanotoldrant et ceux obtenus des campagnesd' radication des glossines, de protection des animaux par chimioprophylaxie,

et de ddveloppement de leur toldrance. VoilA les principaux objectifs de notre
 
secteur de recherche sur la trypanotolrance.
 
Themes de recherche. Nous proposons d'd1aborer, de concert avec les SNRA,
 
un programme de travail ddtaiIl6 basd sur les themes de recherche suivants:
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* collecte ct analyse des donndes sur la productivit des races trypanotolerantes 
soumiscs i diffdrents niveaux d'exposition aux glossincs: 

" recherche 	d'indicateurs plus fiables du niveau d'infest.ation glossinaire; 
* 	definition d'un critr de selection ties caractcres determinant lit trypanotol

rancc pour la Conception de schirnas d'amelioration genetique, 
" evaluation Lies coits et avantagcs de diverscs mcsures tie lutte antiglossines, 

ct de leurs interactions avec les regimes prophylactiques; 
" exprimentation t'in tcrvenlions nutlritionnelles destintcs iIainiliorer li 

productivite inimale dans los regicns intcst~cs; 
Setudti des CffCs de traitelnlclts trypanocides, afin dti detcrminer les 

ntCrventlitos Is p)lus appropri~es dans ies regions i,nivcau Winfestation 
moycn a.leve. 

5.065. 	 Structure opirationnelle. ('e secteur continuera i ttiliser le RIseaui africain 
i' Ludc di K tail trypanololeOrant pour effectuer ses rechei ches. Ses activitds 
scront conccntr~es stir les zones humide et subhumide. Comme par le pass6, le 
reseat sera coordonne -Ipartir dc lh base tie Nairobi que partagcnt le CIPEA et 
I'ILIRAlD. 

5.066. 	 L.cs principales disciplines qui interviendront dans Ies recherchcs seront la 
gelntiquc animac. I'alimcntation (Iu htai, lhi physiologie de la reproduction et 
i micro-economic. h'ILRAD mettra .galement it lia disposition du Secteur des 

spdcialistes de l'epidemiologie et de lh biologic moleculaire. 

5.067. 	 11nous Cst impossible -'Iccstadc de spicifier li repartition exacte des tiches entre 
no partcnaircs et nous-incmus. La collcctc de donndes sur le terrain est ddj'i 
dans plusicurs cas I la charge ties SNRA, ou finavc~e par des projets sp~ciaux; 
cette tendance va se dvelopper 5imesure que dc nouveaux accords de 
collaboration scront dtablis. Le traiternent des donndes est effectual I Nairobi et 
Addis-Abeba, gtnralemcnt par des agents nationaux encadrs par des experts 
du CI PEA et de I'IILRAI). A mesurc qt.e les agents des SNRA auront acquis la 
formation requise. ils seront en mcsure d'cntrcprendre par eux-m~mes le travail 
d'analysc ties dionnecs. l)'autres CI RA et instituts spdcialisds continucront Ase 
charger de certains aspects strat6giques des recherches. 

5.068. 	 Formation et appui. Depuis 1982, plus de 42 agents travaillant sur le terrain ont 
sejourne itNairobi pour y bdn6ficier d'une formation. Les activit6s de formation 
dans le domaine de l s6lection, de I'analyse et de la normalisation des donndes 
continucront 'Ioccuper tine place pr6ponddrante. En sus des formations 
individuelles, des stages ont dt6 organisds au Siege du CIPEA et ANairobi, et les 
animateurs ont utilis6 un manuel prdpard conjointement par les experts du 
CIPEA, de l'ILRAD et de I'ICIPE (3). De tels stages continueont ,tre 
organisds it I'avcnir en fonction des besoins. Nous espdrons que plusieurs 
chercheurs invitds pourront collaborer aux travaux de cc secteur. 

5.069. 	 Le principal dispositif de valorisation et d'appui Ala recherche demeurera le 
r6seau gdrd conjointement 'INairobi par le CIPEA et l'ILRAD, et divers 
ateliers et rdunions seront organiss dans diffdrents endroits en fonction des 
besoins. Dans Ic moyen terme, le Siege du CIPEA est appeI6 Ajouer un r6le 
croissant dans le transfert des rdsultats de recherches Anos secteurs productions. 

Secteur 6: Politiquesd'dlevage et gestiondes ressourcesprimaires 

5.070. 	 Objectif. Le Secteur de recherche sur les politiques d'dlevage et ia gestion des 
ressources primaires a pour mission d'aider Aaccroitre et s6curiser les 
rendements des productions animales et vdg6tales en Afrique subsaharienne 
par une amdlioration des politiques touchant au secteur de 1't1evage et de la 
valorisation des ressources existantes. 

73 



5.071. 	 Justification. Le ddveloppement de l'dlevage en Afrique passe obligatoirement 
par une amdlioration des politiques et par une gestion plus rationnelle des 
ressources. Une srie de problmes ayant trait aux rgimes fonciers, aux
possibilits de cr6dit, aux politiques des prix, i la fourniture d'intrants et A
d'autres facteurs (voir 2.059-2.069) font obstacle AI'adoption de technologies
nouvelles par les dleveurs. En outre, les difficults de gestion des ressources 
naturelles dans les conditions actuelles du dveloppement limitent danscertaines r6gions ia productivitd du b6tail et des cultures, et l'incertitude des 
experts quant aux effets des divers modes d'levage sur l'environnement
freinent l'Nlaboration de politiques et ia programmation d'interventions 
efficaces. 

5.072. 	 Les problkmes relevant des politiques d'61evage se retrouvent partout en
Afrique et rev~tcnt des formes tr~s similaires. IIdemeure cependant important
de comparer les exp6riences des diff6rents pays dans leur recherche de solutions 
pour d6terminer l'influence des fac!eurs cologiques et socio-6coliomiques. 

5.073. 	 Les problbmes de gestion des ressourccs primaires sont en revanche tr~s
localisfs; ils affectent au premier chef les zones aride et semi-aride, o6i le devenir
" long terme de 1'levage et de l'agriculture parait menac6. Dans ces milieux, il 
est devenu urgent d'am61iorer les mithodcs de recensement des ressources etd'apprfciation de 1'volution i moyen terme de la productivit6 (voir 2.008
2.011), et de renforcer le r6le de 1'61evage comme source de revenus et 616ment
stabilisateur de la production agricole dans les rgions inarginales. 

5.074. Cinq atouts confcrent au CIPEA une position privil6gife dans cc domaine de
recherche. Tout d'abord, une grande part des 6tudes envisag6es ne peut tre
menfe aibien qu'en comparant les experiences de diff6rents pays, regions et 
zones. Deuxi~memnent, dans le cas de certains travaux tels que le recensement
des ressources, des 6conomies d'dchelle peuvent &trer6alisfes en utilisant les
compdtences et les dquipements dont dispose le Centre. Troisibmement, le
CIPEA peut ou devrait pouvoir compter sur la collaboration d'autres CIRA
dans ces domaines - I'IFPRI en matire de politiques, et les autres centres 
oeuvrant pour l'Afrique (notamment l'ICRISAT ct l'IITA) cn cc qui concerne
la gestion des ressources. Quatrimeinent, grAce ison centre de documentation 
et aux relations 6troites qu'il entretient avec des cadres techniques et desd6cideurs influents, ie CIPEA peut facilement acc6der a une grande partie des
informations pertinentes. Enfin, ces m nmes relations font que le Centre peutdiffuser directement ses r6sulhats de recherche aux personnes et institutions les
plus directement concernees. 

5.075. 	 En rdsumd, les activitds de recherche de ce secteur seront axdes sur des
 
comparaisons entre pays des questions d'ordre politique qui affectent le
transfert des technologies, et sur une amlioration durable des conditions de

l'dlevage et de l'agriculture en milieu semi-aride.
 

5.076. Thimes de recherche. Nous proposons d'd1aborer, en collaboration avec les 
SNRA, un programme de travail ddtaill6 bas6 sur les thames de recherche 
suivants: 
" incidence des politiques gouvernementales sur i'utilisation d'intrants et 

l'adoption de technologies par les producteurs;
" effets de ces politiques sur la stabilitd et la durabilit6 des productions animales 

et vdgAtales dans les r6gions marginales;
" r6le stabilisateur de l'61evage dans les syst~mes de production de la zone 

semi-aride; 
* mise au point de m6thodes peu cofteuses d'dvaluation des tendances Along

terme de la productivitd dans les parcours arides et semi-arides; 
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5.077. 

5.078. 

5.079. 

5.080. 

5.081. 

5.082. 

* r6le des dispositifs de cr6dit dans l'adoption de technologies par les 61eveurs; 
* relations entre le r6ginie foncier et les autres facteurs influant sur l'adoption 

des technologies;
 
" facteurs sociaux ct 6conomiques jouant sur la demande de pr iduits de 1'61evage;
 
" financement des services tie 1'u1evage;
 
" effets des politiques des prix de la viand&_ Ct du lait stir ]a production en milieu
 

pastoral et dans Ics petites exploitations. 

Structure opratioinelle. Nots allons devclopper le r~seau ALPAN consacr6 q. 
I' tudc ies politiqucs, dIMs Icbut d'encourager les recherchcs conjointes et 
d'clargir lc ch-amp dII rtscai aux questions d'exploitation des ressources. Qu'il 
s'agisse Lies politiques ou de I'utilisation des ressources, les projets de recherche 
6niancront II Sigo, mais tine part ies ttudes sur la valorisation des disponibi
litts sera ,galement conduite stir Ie terrain, probablement dans les r6gions 
seni-ariC(es tie I'Afrique ticl'lSt et de l'Afrique occidentale. 

Les prin .ipalcs disciplines qtii interviendront dans lcs recherches seront la 
macro &cononie . lIa nicro-eCononiie, I'anthropologic, l'ecologie, et IHetude de 
l'util.sation ies ercs. 

1I.Iousest impossible ,Icc stade de specificr la repartition exacte des tiches entre 
nos partenaires et nous-menmes. Nous esp&ons qu'.I mesure que les SNRA 
di'vclopperunt leurs competcnces, une plu; grande part des donn6es trait6es 
proVIliinlront d'6tudcs nationales, et que leur analyse sera de plus en plus 
sotivent effectu~I conjointemnt. L'i6tude des facteurs sociaux affectant la 
productivite 'Ilong terie se fcra le plus souvent en collaboration, le CIPEA 
fournissant son appui sans financer int6gralement les travaux. Les projets sur le 
r6le de 1'lcvage dans les r6gioris semi-arides feront intervenir des 6tudes en 
station ct en milieu rMc, et seront certainement r6alis6s cn collaboration avec les 
secteurs productions dIi CI PEA, les SNRA, et d'autrcs organismes internatio
naux. Les enqtntes a~erinnes utilis&es coinc outil de recherche scront 
effectu~cs dans la mesure dII possible avec Ic personnel et les 6quipements du 
CIPEA, inoyenant remboursement du coCit du combustible par les b,3ndfi
ciaires. 

Formation et appui. En sus des actions dt' formation entreprises dans le cadre 
des recherches conjointes et du rdseau, nous envisageons d'organiser chaque 
ann6e au Siege un stage sur I'analyse des politiques d'61evage destin6 a 20-25 
participants, ainsi que de courtes sessions sur le terrain consacrdes aux 
techniques tie recensement a6rien par VSR. En cc qui concerne les formations 
individuelles, nous accueillerons chaque ann6e au Siege Lin ou deux stagiaires 
titulaires de pr6fdrence d'un doctorat. Nous espdrons que plusieurs chercheurs 
invitds contribueront aux travaux de cc secteur. Le r6seau ALPAN continuera A 
publier un bulletin d'information, et nous allons prdparer des outils p6dago
giques A,l'intention des stagiaires. 

Les activit6s de valorisation et d'appui continueront A tre men6es esse itielle
ment par le biais du r6seau et de son bulletin, coordorin6s Apartirdu Si ge, ainsi 
que de divers ateliers et r6unions organisfs AAddis-Abeba ou au niveau des 
r6gions en fonction des besoins. Les programmes zonaux du CIPEA serviront 
d'antennes locales et seront coresponsables avec le Siege du d6veloppement des 
expdrimentations it 1'Hchelle rdgionale. 

La formation et l'information constituent les deux principales filires qui nous 
permettent de communiuer aux SNRA les r6sultats de nos recherches et les 
mdthodes prdconis6es; c'est 6galement par ces filires que les SNRA nous 

Formation et intormation 
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5.083. 


5.084. 

Formation 
5.085. 

5.086. 

5.087. 

5.088. 

5.089. 

font part de !eurs acquis et de leurs besoins. Notre travail consiste essentiellement i former le personnel des SNRA de mani~re i assurer le transfert destechnologies, ;i'enseigner des techniques de recherche approprices, a fournirdes publications, et Aprocurer d'autres infrrmations pertinentes par ie biais de
notre service panafricain de documentatior1 ,Nos programmes de formation
perniettent 6galement au Centre et Ases partenaires de mieux connaitre les
techniques de production et les problimes ocaux; nos publications servent A
diffuiserles rdsultats de nos recherches et de celles desSNRA, et nos services de
documentation Apromouvoir les 6changes d'informations.
 
Notre programme d'activitds dans les domaines de la formation et de l'informa
tion se fonde stir quatre principes de base:
 
* 
nos actions doivent satisfaire la demande, donc repondre aux besoins 

expriiniis par les SNRA;
* dans la plupart des cas, Ics thicms abordds doivent correspondre 11ceux

traits par nos secteurs de recherche;
* nous devons servir de relais, en assurant le transfert vers I'Afrique desconnaissances ct des compdtences provenant du monde ddvelopp6;
e les .changes d'information:s entre le (CIPEA et les SNRA doivent s'effectuer 

dans les deux sens. 
A l'heure actuellc, Ic ddpartement Formation et information est scind6 en troisdivisions: ha Formation, Ics Publications et la Documentation. L.a raison d'6tre,ies objcctifs, les activits et les projets d'avenir de chacune de ces troi; divisions
font l'ohjct des sections qui suivent. 

Justification. L'Afrique subsaharienne souffre d'u'i manque de pers.:nnelscienlifique ct technique qualifid, et les bcsoins en matitre de formation sont 
pressants. Sclon la FAO (4), le nombre des agents dipl6m6s travaillant enAfrique dans lc secteur de 1'6 1evage atteindrait 6700, dont un sixi6me seulement(environ 110t)) serait cngagd dans Ia recherche. 
En rnatibre de formation, les trois besoins prioritaires des SNRA sont les 
suivants:
 
" 
 former un plus grand nombrc de spicialistes de l'6levage (formation


profession nelle);

" assurer le perfectionnement de spfcialistes de I'dlevagc en cours de carridre
(formation aux nouvelles techniques de recherche et technologies appro

prides); 
" former des agents du secteur de l'61evage aux modes de transfert des
 

technologies.
 
Nous estimons que la formation professionnelle de zootechniciens incombe
essentiellement aux structures nationales. Notre appui est dans la plupart des
cas limit6 Ala possibilitd que nous offrons a un petit nombre de dipl6mds

africains de preparer leur thse au CIPEA.
 
En mati~re de perfectionnement on de recyclage des chercheurs, le CIPEA doitdfployer des efforts importants pour que les recherches menfes en collaborationpuissent porter leurs fruits. Les agents des services nationaux doivent dtreformds ii l'utilisation de techniques de recherche modernes et normalisdes. Ilsdoivent dgalement se familiariser avec l'approche systlmes et avec Its nouvellestechnologies appropries, afin de les intdgrer aux recherches appliqudes
entreprises dans lc cadre de leurs propres programmes. 
En ce qui concerne la troisibme prioritd citde, qui prend une importancecroissantc Atmesure que Iv.s recherches donnent naissance hi de nouvelles 
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technologies, Ic ('I PA s'efforccra de repontre aux hCsoils ieiani rC 
selectivc en formant des formateurs. 

5.090. 	 Activit~s en cours. A l'hcure acucelle, les activit,2s du CIPEA en mati&c de
 
formation sontie ti
tr.s types: les stages eil groupes, les formations individuelles, 
c ha formation -Idistance. Les deux premi.'res categories sont dtlj i ien rodcs 
andis tlin Iat lroisienlC Cst uri1coperation rClat ivcment nouvCll.e 

5.091. 	 Lc programmeides formations collectivCs comiplc pour l lllenit tie 8 -'11(nc 

stages par anl. Ce's St agcs regroupent actuellemcmnn quclque 2001 participants par 
an, soil Ic quadruple des effcctifs forin6s en 1983 (\,oir 3.077). 

5.092. 	 Le.s formations individucllcs s'adresscnt i dliff,,rentcs categories icstagiaires, 
doll! les p1 us iliprlantcs soil! cCllos des ttiplmits tie 2'/3 ' cycIe (s3,jour tie 
longuc dturc), Ies hon rsicrs tic recherche (s jour court) ct !cs techniciens. Ein 
1985/80, Ic ('IPIA a accucilli (00tstagiairCs enlforIatiol individUCllc, dont Pis 
tie 20 on! sejourte al ('Centre pentiant plus d'un1 all. 

5.193. 	 Les supports petiagogitlucs ut ilists ,I I'licurc actuelle pour la forlation ,I 
distance ..ont ties manuls (4) ct ties monttages a dio-visucls (2,non fiilaiss). 
Des Projcts teie t Oppeilleilt te ces dCux types tic illatericl soiti I'tUdc. 

5.094. 	 Projets d'avenir. Dans le court tcric, l'accent scra t1is sur la formation tie 
jeuncs clierchCurs africains aux techniques tie recherche, dans Iecadre dc stages
collectifs ct tie sejours inivitdliels Si nons obtcnons ties fonds suppltmentaires, 
11011s coiptons dtvelopper cc volet de notre programme tie formation qui 
pernict tie consolidcr nos liens tie travail avec lcs SNRA. 

5.095. 	 A mCsurc que tie nouvelles technologies scront mistsL an point par les 
programmes tie recherche, nous allons attacher tine importance croissante A la 
formatiOll ties tcchilicicils charges d'adaptcr et de vulgariser cos technologies. 
L[Achange tt'inforiations joucra in r6ce cl6 dans cc processus, car ICs outils 
p~dtIgogitjuCs tlitlis 3s devront rcflter les rKalitds locales. 

5.096. 	 Les th1ics tie la phllart tics stages en groupe et tie tontes les formations 
individucllcs ct ,Idistance scront etroitcment lies i ceux tie nos secteurs de 
recherche. Ein collaboration avcc d'autres illstitits du mionde d1velopp6, nous 
con) ill tlclS toutefois fi organiser des stages portant sur des sujets connexes, 
dans ties donlaiacs onl nous cstillons cssentiel d'importer en Afrique les 
connaissanccs ct Ic savoir faire tin nlonde dvclopp6. 

5.097. 	 En compklmcnt des formations organises au Sige, nous comptons d~velopper 
des sessions regionales on tie terrain. Des stages sur les axes de recherche du 
CIPEA scront tcnus dans diff6rents pays; ils seront animds par des agents de 
SNRA qui auront 6tO formns au Centre, qui seront assist6s par tin ou plusicurs 
experts du CIPEA, ct qui utiliseront des supports pddagogiques conqus au 
Centre. Ces sessions locales auront tin effet multiplicateur, ct le CIPEA joucra 
tin r6le catalyscur rla formation d'tmn plus grand nombre d'agents nationaux. 

5.098. 	 Nots esp~rons que lorsque les SNRA auront acquis unc expdrience suffisante 
dans cc domainc, ils scront en nicsure de prcndre sculs le relais. L'aide du 
CIPEA !,climitera alors A Iafourniture ct fi la revision dc supports pSdagogiqucs 
appropris. 

Publications 

5.099. 	 Justification. Les publications du CIPEA servent avant tout fIcommuniquer 
rapidcient au, interesses les r~sultats de nos rccherches et les techniques 
employecs, inais cles permettent dgalcmcnt anos partenaires de communiquer 
avcc nous. Toutcs les bibliothques ct tous les chercheurs africains n'ontpas 

77 



acc~s au); revues scientifiques spdcialis6es o6i nos travat xsont parfois dgalement
publi6s. En outre, le CIPEA nc s'adresse pas qu'" des chercheurs; d'autres 
catdgories de lecteurs - stagiaires et bailleurs de fonds par exemple - ont 
6galenient besoin d'informations pertinentes. Enfin, Its possibilit6s pout les
chercheu safricains de publier Icurs travaux et de s'infornier des etudes men6es 
par Icurs collegues sont tr~s restreintes. 

5.100. Activitls en cours. Le CIPEA public r~guli&cment les publications suivantes, 
contues pour satisfaire les besoins de ses diff~rentes catdgorics de lecteurs: 
" les bulletins des r6scaux, qui rapprochent les chercheurs africains travaillant 

dans les mrmcs domaines; 
" Le Bulletin du CIPEA, qui conticnt de courts articles scientifiqucs; 
" des rapports de reclicrche, ou sont publics des 6tudes plus longues prisentant

les risultats de travaux mcns en collaboration; 
* 	Le CIPEl acttaliti;s,qui contient des informations sur les actions et les 

projets des SNIRA ct dII CI PEA; 
dde:; manuels ct des montages aUdio-visucls dCstincs 5iappuyer la formation 
aux techniques de recherche ct aux modalit6s de transfert dc technologies; 

* des actes de colloqucs ou de reunions organis6s et/ou financ6s par le CIPEA; 
* le Rapportatntmel, qui reciapitule les actions entreprises au cours dC l'ann6e 

ct s'adressc aux bailleurs de fonds et aux partenaires du CIPEA. 
5.101. La Division produit tgalement des brochures, des d6pliants, des affiches et 

diverses autrcs publications. 

5.102. 	 La Division des publications cornprend une gamme dc services (r6cdaction,
traduction, imprimerie, ctc..) qui sont utilis6s essentiellement pour la 
production des pulblications officielles du Centre mais servent 6galenent i 
r6aliser dautrcs types de dCOcuments en fonction des ressources disponibles. 

5.103. 	 Un Comit6 des publications et Line pro -6dure d'examen critique ont W mis sur 
pied pour d6finir 1.1politique d'edition du Centre Ct pour garantir la valeur 
scientifiquc de ses publications. 

5.104. A l'heure actucllc, les publications du CIPEA sont distribuces gracieusement 
aux lecteurs africains. En cc qui concerne les pays dv'clopp6s, divers accords de 
commcrcialisation ont cte conclus. Notre liste de distribution compte
actuellemcnt 6000 dcstinataires. Des efforts de diffusion de nos travaux A
d'autres publics ont r6 e.ng,,gcs par lc biais de nos contacts avec ha presse et les
midias, et par notre participation i des r6unions, des conf6rences et des 
expositions. 

5.105. 	 Projels d'avenir. Nous -vons l'intention de continuer i publier les s6ries de 
p6riodiques ct ouvrages mentionndes ci-dessus, mais nous allons ticher de
rnduire la part des r-ssources consacr6cs aux actes de colloques en ne produisant
ICplus souvcnt que des rdsums des interventions. Pour renforcer l'aller-retour
de l'information, nous allons encourager les chercheurs des SNRA a contribuer 
au Bulletindue CII'EA et au CIPZ'A actualites,et pas seulement aux bulletins des 
rnscaux. Nous nous attendons i cc clue le nombre des bulletins de :seaux et des 
rapports de recherche s'accroisse ai mesure qu'augmentera le volume des
recherchcs conjointcs et ies activitds de rseau. Nous avons song6 ' lancer la 
parution annuelle d'un Pointsur la recherche, et de rapports sur l'6tat des 
connaissances dans des domaines couverts par nos secteurs de recherche. Nous
envisageons 6gale nt d'augmenter le nombre des affiches, des brochures, des
diaporamas et des documents non conventionnels destinds a appuyer les actions 
de nos secteurs de recherche. 
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5. 106. 	 Nous allons continuer fidiffuser gratuitcment nos publications htous les 
utilisateurs africains tant que les perspectives de commercialisation demeure
ront tr~s rdduites au sud du Sahara. Notre liste de distribut; n va s'allonger et 
sera sujettc ides r6visions himesure que nous acquerrons une meilleure 
connaissance des SNRA. Nous allons chercher atrenforcer nos liens avec nos 
clients africains mais aussi avec nos donateurs et partenaires du monde entier en 
intensifiant nos efforts de valorisation. Nous songeons 'tpromow-fiir l'image du 
CIPEA et une meilleure vulgarisation de nos travaux par une plus large 
utilisation des antennes de radios et de la presse africaincs. Les sujcts traitds 
dans la plupart de nos publications rclveront norlnalement de nos domaines de 
recherche, mais nous accepterons 6galement des contributions de chercheurs 
nationaux nc collaborant pas directement avec le CIPEA. 

Documentation 

5. 107. Justification. En rtglc g6nralc, les SNRA accident difficilement iI'informa
tion. Leurs ressources en devises pour acheter des revues internationales et des 
ouvragcs de r6f&ence sont trcs insuffisantes. En outre, beaucoup dc publica
tions agricolcs nationales ont une vie trts 6phfm re car ellcs ne rentrent pas 
dans leurs fonds, si bien quc les r6Sultats de recherche sont souvent prdsentds 
sous forme de docaments non conventionnels rarcment diffuses dans leur pays 
d'origine ct encore moins dans lc restant de I'Afrique. Enfin, les technologies et 
comp6tences reqtuises pour mettre sur pied des services d'information efficaces 
font bien souvent dtfaut. 

5. 	108. La dtmarche du CIPEA face i ces problemes a consist6 a 6tablir toute une 
gammc de services d'inforniation bases 'tla biblioth6que et au centre de 
documentation du Siegc. L'objectif vis6 a 6t6 de diffuser dans tout le continent 
des renseignements pertinents sur la production animale. 

5.109. 	 Activit6s en cours. L'assistancc documentaire fournie actuellement par le 
CIPEA revt plusicurs formes: 
" Ic Service de diffusion sdlective de l'information (DSI) qui rdpond aux 

besoins particuliers des chercheurs des SNRA en fonction de leur profil; 
" des rccherches effcctn6cs stir bases de donn6es, t la demande des intdressds. 
" tin service "d'appel d'attention" qui public chaque trimestre les tables des 

maticrcs de p6riodiques regroupes par domaine; 
" la fourniture stir demande iemicrofiches et de photocopies; 
• le microfichage de la littfrature nationale "souterraine";
 
" la fourniture de collections nationales de microfiches, avec index et lecteurs
 

de microfiches; 
" la publication et la diffusion dc bibliographies spicialis6es; 
" des 6changes dc litt6rature avec d'autres bibliothw'ques d'Afrique et d'ailleurs; 
" le prt d'ouvrages, de p6riodiques el d'autres documents de la bibliothique 

aux agents du CIPEA et des SNRA; 
" la formation de bibliothi6caires et de documentalistes africains. 

5.110. 	 Ces services sont tous gratuits pour Ics utilisateurs africains. Par le biais du 
CIPEA, les chercheurs africains ont d6sormais acc~s hdes bases de donnfes 
internationales tlles que le CAB ou I'AGR[IS ainsi qu'i la litt6rature africaine 
spfcialis6e. 

5.11 i. Projets d'avenir. Nous avons l'intention de continuer iifournir ces services, Ales 
dtoffer dans Ia inesure du possible, et auencourager le d6veloppement de 
I'information. 
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5.112. Nous allons mettre l'accent sun ]a diffusion d'informations relevant des
domaines de nos secteurs de recherche. Nous continuerons ndanmoins Afournir
des renseignements sur des sujets connexes, et Aservir d'autres chercheurs que
ceux des SNRA. Cette stratdgie d'ouverture nous parait n6cessaire en raison de
I'isolement dans lequel de nombreux Africains sont contraints de travailler.
Pour ccrtains chercheurs, le CI1EA est sans doute actuellement le seul
organisme susceptible d'apporter une aide utile. Dans le cas des spfcialistes qui
ne collaborent pas directement avec le CIPEA, I'effort d'information qui leurpcrmet de rester au courant des progr~s de la recherche est particuli~rement
important. 
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- Changementspr6vus au CIPEA 

Cet encadrd pr6sente un r6capitulatif des principales modifications que nous 
comptons apporter au programme du CiPEA. 
Le plus impoktant changement envisag6 dans le court terme est la rdorganisation de la 
'echerche par secteur, effectu&e dans le double but de: 

* 	focaliser nos efforts de recherche vers des objectifs clairement dt~finis; 
* 	renforcer les liens entre nos programmes zonaux, et entre le Siege et nos activitfs de 

tcrrain; 
Dans le moyen te, .e, nous envisagcons 6galement de diminuer progressivement les 
ressourcs affect6cs Anos antennes r6gionales pour augmenter la part alloufe aux re
chcrches concert6cs men6es dans le cadre des r6seaux. Cette ddmarche vise a renforcer
 
la capacitd des SNRA ct Aaccroitre l'impac potentici de nos interventions.
 
La contraction de nos activitfs a touch6 les domaines suivants:
 
Etudes ponctuelles sur le pastoralisme: nous allons interrompre les travaux de terrain
 
entrepris au Kenya et dans le centre du Mali; certains des projets entrepris dans le sud
 
de l'Ethiopie ont 6t6 confics aid'autres organismes.
 
T616&dtection: nous avons beaucoup r6duil les efforts de recherche portant sur I'appli
cation de cette technologie A I'agroclimatologie, la pr6diction de la productivit6 pri
maire et les programmes d'alerte anticip6e, mais nous n'excluons pas la possibilit6
 
clutiliser parfois l'imagerie satellite comme outil de recherche.
 
Volaille: nous allons mettre fin au projet d'analyse des contraintes de l'61evage tradi
tionnel de volaille au Mali.
 
Projet boeuf/semences: l'Ntude des effets d'un ensemble d'innovations (dont l'utilisa
tion d'attelages a un seul boeuf) sur Ia relance de I'agriculture dans des regions de
 
I'Ethiopie frapp6es p~ar ]a famine rel&ve dordnavant d'un organisme de d6veloppe
ment.
 
Bulletins de r6seaux: nous allons rationaliser les activit6s de preparation, de produc
tion et de diffusion des bulletins des rfseaux consacrds aux ressources fourrag~res.
 
Ecologie pastorale: I'unit6 centrale spdcialise dans cc domaine a 6t6 supprimde. Cer
rains themes d'6cologie pastorale seront 6tudi6s par le Secteur de recherche sur les po
litiques d'61evage et la gestion des ressources primaires.
 
Photo-interpretation/cartographie: nous avons mis fin Anos travaux d'interpretation 
de photographies a6riennes et de cartographie des parcours.
 
Si nous parvenops ii obtenir des fonds supplmentaires, les activit6s suivantes seront
 
renforc6es:
 
* la formation des chercheurs des SNRA aux techniques de recherche;
 
" la production et la diffusion de supports pfdagogiques;
 
* 	la recherche do *.chnologies nouvelles, particuli~rement dans les domaines de la nu

trition animale et des filicres lait/viande/traction; 
II'approche r6seaux, ct les recherrhes mendes conjointernent avec les SNRA; 

* le dtveloppement des recherches concernant l'Afrique australe; 
* I'6tude du d6veloppement de la production de produits laitiers destinds Ala commer

cialisation; 
e 	l'tude de syst~mes de production susceptibles d'assurer la sfcurit6 Along terme des 

productions, particuli rement dans la zone semi-aride; 
* 	la collaboration avec les autres CIRA travaillant en Afrique. 
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Mise en oeuvre du programme
 
6.001. 	 Ce chapitre est consacrd aux changements r6alis6s au niveau de l'organisation

du CIPEA dans le cadre de la misc cn oeuvre de la strat6gie et du plan Along 
terme d6crits dans les chapitres 4 et 5. Nous examinerons d'abord les d6marches 
adoptdes, puis la r6partition des ressources*, en terminant par un bref aperqu du 
r6le i long terme envisag6 pour le CIPEA. 

Demarches 

Planificationde la recherche 

6.002. 	 Les principaux themes du programme de recherche du CIPEA (voir 5.011, 
5.024, 5.040, 5.053, 5.064 et 5.076) ont W dMfinis en fonction des besoins
 
sp6cifi6s pa- 'es SNRA. Pour chacun des secteurs, ces besoins ont 6t6 identifi6s
 
par les biais suivants:
 
* contacts rdgionaux etablis par nos programmes de terrain;
 
" contacts avec los chercheurs et stagiaires des SNRA s6journant au Siege du
 

Centre; 
" missions effectu6es dans le cadre ,e r6seaux existants ou projet6s; 
• 	visites d'universit6s africaines; 
" opinions 6mises par les reprfsentants des SNRA si6geant au Conseil 

d'administration du CIPEA; 
* priorit6s de rechetche d6ja ddfinies ],,.s de conf6rences ou d'ateliers; 
* 	priorit6s formul6es Aila Rdunion b-ennale de 1984 par des responsables de la 

recherche, du d6vcloppement et de la formation dans le secteur de l'ievage 
en Afrique. 

6.003. 	 Au d6but de la pfriode initiale de cinq ans envisag6e pour chaque secteur, nous 
comptons organiser une rdunion de planification au Siege du CIPEA, et y 
convier des cherchcurs des SNRA ainsi que d'autres experts. Ces reunions 
auront pour objet de dresser un plan de travail d6taill6 avec la participation des 
SNRA, en spfcifiant iecontenu des recherches concertdes et la repartition des 
tfches entre les parties concern6es. 

6.004. 	 Comme par le pass6, nous continucroiis i orginiser au Siege une r6union 
biennale des responsables de la production animale (rechcfche, dfveloppement 
et formation). Ces rdunions nous permettent de dffinir nos prioritds de 
recherche avec nos partenaires, d',valuer les progr~s accomplis et d'identifier 
les possibilitds d'actions nouvelles. 

6.005. 	 Les dispositifs mis en olace en 1986 (voir 3.021-3.022) continueront au sein du 
CIPEA i assurer la cohrence et la pertinence de notre programme de 
recherche. Les projets entrepris par chaque secteur seront soumis Atrois types 
de contr6le: 
* les protocoles de recherche 
• 	 les rapports et examens annuels, et 
* 	I'Nvaluation biannuclle des rdsultats obtenus. 

Une rdpartition plus fine sera prdsentdc dans notre proposition de projet-programme quinquennal qui doit etre 
soumise au TAC fin 1987 ou dibut 1988. 
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Mise en oeuvre de la recherche 
6.006. 	 Recherches conjointes. Pour pouvoir fusionner les travaux du CIPEA et ceuxdes SNRA, nOuS avons I'intention d'accorder Line place pr6ponddrante aux

recherches concertdes en adoptant I'approche rdseaux (voir 4.054-4.055). En susdes reunions de planification ddjai mentionndes (6.003), les agents des SNRA
seront invitds itparticiper avec leurs honiologues du CIPEA ,ides reunionsr6gionales ou zona!es pour discutcr des modalites de leur participation aux projets
de recherche. A ternie, le personnel de,: S:.4RA apportera une contribution tr~sappr6ciable ai a masse crit(Iue du C1PEA; cette collaboration nous pcrmettra
de diversifier nos sites de recherc!ie ct d'6largir nos zones d'influence. 

6.007. Des liens de col!aboration continueront 'i tre forgds par le biais des rdseaux
Cxistants et des programmes zonax. Nos avors propose la creation de nouveaux reseaux, mais il faudra peut- tre attendre quelques aunces avant queles activitds n'aient atteint leur rythinc de croisicre. En mati&e de rdseaux,
notre tiche prioritaire cr'siste itddpasser l'dtape du simple 6change d'informa
tions pour aboutir i'tde relles plate-formes de travail collaboratif. Plusieursconditions doivent &tre rdtlies pour qu' un r',;cau soit efficace: 
" le rdseau doit etre ax6 stir un problme commntn clairement identifi6 et le 

programme des iecherches envisag6es doit etre rdaliste; 
" les participants doivent etre motives; ils doivent etre convaincus de pouvoir

beneficier des recherchcs pour contribuer pleinement aux actions engagde,;
(v,ir 4.056-4.0)8); 

" les participants doivent dlre prnts i,affecter des ressources au r'seau, y
compris ell personnel et en 6quipements; 

" les 6quipes nationalcs doivent bdn.ficier d'un financemeint suffisant (bien que
modeste) pour participer au rscau; 

" les participants doivent disposer d'tln nivcau de formation et d'expertise
suffisant pour que iCur co'ntribution soit productive (voir 5.094). 

o lc rdseau doit etre dirig6 par urie personne ou tine equipe haitemmnt 
competente apte -i inspirer coufiam:c aux participlnts. 

6.008. 	 Sous-traitance. Les travaux enireprls conjointement avec les SNRA concerne
rent essenticllement des recherches d'accompagnement ou d'adaptation, et
certaines rccherches stratdgiques que Ic CIPEA West pas en mesure de mener abien devront 6tre confides A,d'autres institutions spcWiisdes. Les fonds 
ndcessaires pour financer de telics recherches proviendront de notre budgetr6gulier ou si possible dc subventions accorddes Ades projets sp6ciaux(voir 6.061). Dans cc dernier cas, ilimportera de d6finir clairement les prioritds
de recherche ds le depart et de s'assurer qu'elles correspondent bien aux 
besoins r6el.3 de I'Afrique. 

6.009. Si ces conditions sent rdunies, les recherchcs effectues en sous-traitance 
permettront d'6tablir un pont vital entre I'Afrique et les capacitds de recherche
disponibles dans le reste du monde. 

6.010. Recherche autonome. Memc en misant sur le dveloppenient de recherches
conjointes, certains travaux demeureront exclusivement du ressort du CIPEA: 
* 	lorsqu lecs SN RA ne disposent pas encore des moyens requis pour collaborer 

itdes recherchcs appliqudes; 
* lorsque des rccherches strat6giques doivent tre entreprises, et que le CIPEA 

est en in, sure dc s'en charger seul. 
6.011. 	 Etude des syst~mes agraires. Obcissant aux termes de notre mandat, nous avons 

intdgrd l'tude des syst~mes agraires dans nos recherches. Nous avons 
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6.012. 

6.013. 

6.014. 

6.015. 

6.016. 

6.017. 

6.018. 

l'intention de maintenir cc cap, car nous estimons que le point de vue de 
l'exploitant joue un r61e c1d dans le processus de recherche. Nous continucrons 
donc comme par le passd Atester les nouvelles technologies en station et en 
nilieu r6el, et nous tiendrons compte des r6actions des producteurs dans ]a 
co nception de nos interventions. 

La Commission charg6e de l'examen quinquennal de 1981 avait recommand6 au 
CIPEA de passer de la descriptio< des contraintes de production au lancement 
de recherches thtmatiques destiides Alever ces contraintes. Nous avons suivi 
cette recommandation, et la Commission chargde de l'examen de 1986 nous a 
f~licitds des progrcs accomplis dans Iavoie de la conception et de la mise A1'essai 
d'innovations technologiques (2). Nous allons poursuivre et intensifier nos 
efforts visant Amettre au point des technologies approprides au cours des cinq 
ann~es Ivenir. Notre nouvelle structure fondde sur les secteurs de recherche est 
conque pour creer des conditions propices a cc d~veloppement. 

Nous espcrons pouvoir former des dquipes nationales a l'approche syst~mes
agraires et publier des manuels itcet usage. mais nous n'envisageons pas
d'allouer des ressources I liapublication de documents consacres aux aspects

thoriques de ]a m6thodolgie des reclrches sur les syst~mes agraires.
 

Choix des disciplines. Les recherches pluridisciplinaires conduites par le CIPEA 
font intervenir des domaines d'6tude tr s divers, parmi lesquels sept disciplines
prddominent: l'alimentation du tail, l'agronomie, la sant6 et ia reproduction
animales, l'itformatique, ia production animale, l;,cologie et l'conomie (voir
6galement 3.017). En 1986, 70% du personnel international 6tait spdcialis6 dans 
I'un de ces sept domaines. 

Dans les ann6cs Avenir, l'expansion des compftences du CIPEA devra 6tre
 
axde sur les sciences zootechniques, notaminent sur la nutrition et la productioa

animales, pour pouvoir fournir l'appui ndcessaire aux secteurs de recherche.
 
Les disciplines utilis6es par chaque secteur sont 6num6r6es aux paragraphes
 
5.013, 5.026, 5.042, 5.055, 5.066 et 5.098.
 

Pathologic animale. Selon son mandat officiel, le CIPEA est charg6 d'6tudier 
les questions relatives a l'alimentation du bMtail plutot que celles touchant aux 
maladies, car les 6tudes v6tdriiiaires rel~vent des compftences spdcifiques de 
I'ILRAD, institution socur du CIPEA. Pour mieux valoriser ses ressourccs, 
I'ILRAD a jusqu'a pr6sent limit6 son champ d'activit6 Ades recherches 
fondamentales et appliqudes concernant deux maladies importantes, la 
theildriose ct la trypanosomiase. Danis la mesure oi elle constitue un obstacle de 
taille a la production animalc, la pathologic constitue un th~me de recherche 
que le CIF EA ne peut se permcttre de ndgliger. 

Nous allons donc nous pencher sur cc problme, mais en I'abordant strictement 
sous I'angle de la production. Nous m~nerons deux types d'6tudes. Nous 
chercherons tout d'abord Amieux comprendre les tendances dpiddmiologiques 
et ,cerner les principaux facteurs qui d6terminent la mortalitd et la morbiditl du 
bdtpil en Afrique. Darts cc contexte, nous dtudieronF des aspects spdcifiques tels 
que les pertes dues i hi reproduction, k mortalit6 postnatale, les pneumopathies
des petits ruminants, et I'effet dlprcssif des maladies sur la production laiti~re. 
NoUs analyserons d'autre part l'impact produit par les mesures de lutte sur la 
production animale et les revenus paysans, et dvaluerons la faisablit6 et 
I'efficacit6 de divers types de programmes de lutte contre les maladies. 
Une grande part des travaux cit6s peut dtre rdalisde en collaboration avec les 
SNRA. Certains aspects des recherches strat6giques devront 6tre trait6s avec 
l'aide d'instituts spdcialisds du monde d6veloppd, notamment en mati~re de 
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physiologic de Ia ceproduction animalc. Le CIPEA necherchera pas miettre au
point des inidicanients ou des vaccins nouveaux, mais encouragera lhimise Ai
I'essai des technologies existantes par les SNRA, et la cr6ation de technologies
nouvelles par des socidt6s ou des instituts des pays dvelopp6s. Dans le cas par
exemple de maladies telles que lidcrmatophilose, qui constitue une lourde 
entrave au developpement de la production laitidre en Afrique occidentale,
110us pourrons peut-tre rechercher licollaboration active d'un partenaire tel 
que 1'1 EMVT pour tenter de trouver conjointement des solutions au problene. 

6.019. 	 Etudes macro- el micro-6cononiqUes. A l'heure actuelle, lt part des rcssources 
allou6e ihilitmicro-conomie (66%) est le double de celle consacrde Ilianjacro-6conomie (33%). Des dtudes IIicro-6conomiques seront rdalisdes dans
le cadre (k! chacun des secteurs de recherche. Elles concerneront les facteurs de
production, licommercialisation des produits et l'dconomie de liproduction, et
seront appeles aojouer un r6le croissant "Imesure que nous serons amends fi
dvaluer l'impact ies innovations ';ir les revenus et le bien-dtre des producteurs. 

6.020. 	 1iinportance accordee aux dtudes macro-economiques, qui reldvent du Secteur
de recherche stir les politiques d'dlevage et la gestion des ressources primaires
sera maintenue ison niveau actuel. Nous ccmtinuerons Aiconsulter r6gulidre
mcnt I'lFlPRI pour Ious assurer que nos travaux IIe font pas double ernploi avec 
les leuri. 

Organisationinterne 
6.021. 	 Les secteurs de recherche. Comme nous l'avons mentionnd au chapitre 5, nous 

avons l'intention de crder six secteurs de recherche, intitul6s Lait et viandc des
bovins, Viande et lail des petits ruminants, Traction animale, Aliments du
bdtail, Irypanotolrance et 1olitiques d'61evage/gestion des ressources 
primaires. 

6.022. 	 Chaque secteur de recherche sera i lhtfois pliridisciplinaire - faisant appel Ldes 
sp6cialistes des diff6rentes divisions du Centre et nultilocalis6, travaillant sur
plusieurs sites reprdsentatifs des rdgions et des zones de notre n:indat. 

6.023. 	 Les nouveaux secteurs ne supplantent pas la structure actuelle du CIPEA, ils lirenforcent. Les activitds des unit6s centrales, des antennes regionales et des 
secteurs sont intdgr6es de relie manire i renforcer licoh6sion de nos efforts. Le
nouvel organigramme est fond6 sur Line matrice qui permet d'affecter le
personnel d'une division spdcialisde iiun site ou I un secteur donnd en fonction 
des besoins (voir figure 6.1). 

6.024. 	 Diff6rents projets seront mends au sein de chaque secteur. La structuie des
divisions et des sections du CIPEA demeurera sans dotte relativement stable
dans les ann6es fivenir, mais les projets de recherche men6s dans le cadre des 
secteurs seront renouvel6s. 

6.025. 	 Les programmes zonaux existants seront ddsormais appelds "antennes 
zonales". Diffdrents secteurs pourront travailler simultandment sur les sites
d'une mdme antenne. Les sites utilisds par les rdseaux pourront en revanche
demeurer sous la rosponsabilitd d'un seul secteur, mais des contacts dtroits avec 
d'autres secteurs soront recherchds chaque fois que n6cessaire. 

6.026. 	 Chaque secteur sera dirig6 par un coordinateur, qui pourra cunuler cc titre avec
cclui de chef de division ou de section. II sera coresponsable avec le directeur de 

II s'agit de travaux concernant Itspolitiques d'Olevage au sens large du terme,qui inclui 1'Ntude des intrants, des 
structures etdes d6bouchds. 
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Figure 6.1. Alrice nulidisciplwnair'des reherches. 

Pol iques 
\ Secteur d,16%age e 

f)iscipline \ 
\lait ct 

jande des 
Viande cl lail 

des pelits Tract ion 
Aliments 

(fit Tr\pailo-
gestiom des 
ressoirce:; 

bovis runinats alllinlle btail tol raincc primnaires 

Sciences aniniales 
Nutrition et 
conduitle x x x x x 

Saiti cl 
rIprodut'ion x x x x 

(h3nitiquc x x x x 

Sences v'2gttIcs 
Agroslologic X X X X 

Nutrition W'&gitde/ 
fertilisation ics sols x 

ILeohIgiC (x) (x) x 

tPolitiluCS x x x 	 x 
i3tioduc! on! 

ColIIcrcialisattion x x x x x x 

Ilumide I lumidc Toutcs Ilumide Toutes les 
Anitcnnes Suhhuinidc I,1s SuhhlumidC zonesSululm1id( zones 

zonales SCnIi-aridC Scnili-aridC salf 
I lals I laLI(s I lauls zone aridce 

late1aux platCaux plaiteaux 

Eln milieu cntrIi-61, x x x x 
L-u milieu rdcl x x x x x 

lh	reelcrche de la pmficatioti de hi budgdtisation, de ha mist en oeuvre ct de 
vA;uation des actid a puhlication desitd te son secteur,ct s'assurcra de 

;stltats des recherches. Sos Iomictions acministratives consistcront ,Aprevoir ct 
mohilisCr ICs rCssourecs hunaincs, financircs ct autrCs rct(uisCs pour mettre en 
ocurc les rccherchs du secteur. 1Iineorbcra dgalentt aux coordinateurs des 
r1sCaux iemctt re en place ICs riicatisinCs dl&valuatiiou des recheliCcs et tic 
diffusi utltIcs rest hiats. 

6.027. 	 Les coOIitlinatCr iisies sCctc iirs COnslIhcrort les Chef's Lie divisioi encce q ui 
concerne l'apport disciplinaire rcqluis dillS lCur sCctcur, mais c'e .t ;ieux 
qu incoriheront les cldcisiotns majeures. Dc mice, les chelfs dc, antennes 
zonales continucront ,assuMCir la gCstion aliniiistrati\'c e leurs sites, ct 
paurticiperont activement 'i la phaificatiot et ,ildvalualotiOn des rechrches qui y 
scront mences. mais !a rcspotsabilite glohalc iles reclicrches ct de leur 
coordillatioll snr les tliffercrts sites Iitilis6s revicndra aux coordinateurs des 
rdscaux. 

6.028. 	 U"t cherchiur pjurra travail1cr minitalia neit sur plusicurs projets relevant 
dtiniee smi te icir otu tie diffdre nts sectcurs. H1sent guid ais l'orientation dem 
ses recherches par lcdirecteur dC hi recherche (pver l'intcrmlidiairc du 
coorldinateor di setcur), iltaiS sort Sipe rvi CUiir atcnnC zollalcse rl lC chef tIc I' 
eoccrc.e. II scra conscilk dis son domairte propre par lcchef dc sa division. 
Le chef dc I'antntcine zoniale sera cliargc de l IlisC ell oeuvrC de rcclierclics 
phiridisciplinaircs stir un site ttoinn, cti incombera au chef de Ii division de 
coiroler Ni qua litdes recherches disciplinaires. 
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Figure 6.2. r gauigra , du lorpa rwn, d l ae r che, 1980. 
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6 .029 . l a t l ise e n p lac e dcs nvrnoe ; Ix se c ten rs sej List ifie pa r deurX raiSor a ll: -e ts qute Ihesoi Lie iiiCLIX tifinir ics orieltitt( iensbase ti progran me ie re,:rerche: la nou \elleSIrtiCtlre devra it perme ttre tie developper les int ractions entre le 
S i g c c l le s p ro gi am elnis Zo l Ux , t en tre les d i ver s p ro grali ll 

,' 

sleZOll i; txc l oPert l -ettraga le uent 'nd i c dcted :'rh i r lC'tCeerc (e tinces u rer aW Cec p lus d eprec isio n Ielicacite dics action s i enlees. 

6.030. Le I)Wparfeinent de la reclerche. AL dbUt tie 1986, IC I)eparlem ent tie i1recherche dtt ('I PA comprenait des unit6scentrales correspondanl "Idesdisciplines (conime par exeniple I Cconomie ties productions animales), a desesp)ces (p Is inaileri i ts et camel;tI s), " ties objectil (rcf lrodiucli n et, sal nt6aniniales) t I[ des r~gions cibles (les parcours). Les 3qtLIyes des progranneszo ,naiXtravail laientsans lien formel avec le D partem ent tie Ia recherche stirties them cs lis mais pas necessairem enlt imi s ,I ceux trailt s par les unitscentr;tles. La bioni ri et I'ii tormatiq ie ne relevaienr pas LIu D)6parlemic t tie 
la rectierche. 

6.031 . Ati COUtS tie 1%11111& 1986, le Wipartetnent Lie hi1recherche a CCC reagenc6 sciontine forn tile plus clairenlen sill ir IruCle fonId&e sur les disciplines Ct regroupanl
L nijtts 

sais totiteCois incitire hi hionietrie Ii I'infOrnatique. 

SOLIS 1inC ine t lle lle -s ti centrales et les program les zonaux (figure 6.2), 

6 .032. C c padrte enltnlm1ait a lo rs cOtnstit utIties I roistiiv isions tie hi re ch e rche ce n tra le
lies sciences aniniales, les sciences vig ,3UalIeset I'6coIiomie), ti'uneidivision deSoulcln ; la recherche, e ties progranlinies ZO lnaUXconcernant les parcours deI'Afriqute tie 1' st. les hauts pAiLeatix, hi 'one ht1 ide, hi zone slhuniL ide ainsi 
que Ics zones a ride et senii-aride (voir 6glenent 3.020). 

6.033. L11 associa itonlavcc les responsables ties programl zonaux n 
les C h:fs 

nes ulidisciplinaires,
Cies trois tiivisions fournissaient l osrientations du progranne derecherche stir Ic plan des disciplines ct dc I'administration. Chaque division

regroupait plusietirs sections el/ott unitds (voir 3.032- 3.049). 
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6.034. 	 A asuite de notre decision de crder les nouveaux secteurs de recherche, nous 
avons di modifier quclquc peu Ia repartition des unites existantes, scion le 
schdma prdscnt6 -Ila figure 6.3. 

Figure 6.3. ()ra'rcuti,,t' du lh)partement de la recherche, 1987. 

DEPARTEMENT DE LA RECHERCHE 

Division des Division des 	 Division duDivision de Antennes 
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Genotique 	 Informatique - Nigeria 
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- Kenya 
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Sites des raseaux 
jusqu'en 1988 

6.035. 	 La nouvelle Division des sciences aninales rcf te l'importance accordde aux 
recheiches theniatiqucs sur la production animale et Ala recherche de solutions 
aux problmes lids ,tI'alinientation, la reproduction et la sant des animaux. En 
mati re d'amclioration gindtique, nos spdcialistes chercheront iidentifier les 
animaux les micux adaptds it des milieux spccifiques (conime par exemple le 
bdtail trypanotolerant en zone infestde), etai concevoirdes schinas de s6lection 
basds sur Ics critbrcs approprics. 

6.036. 	 La division Sciences vdgdtales rdtunit Ics sections Agrostologie et Fertilisation 
des sols/nutrition des plantes. Les activit~s de la section Ecologic pastorale sont 
d6sormais amalgatnes i celles des unites Agrostologic ct Evaluation des 
ressources. 

6.037. 	 ilest cnvisag6 de crerdeIx axes principaux au sein de ia division Economic des 
productions animales. L'un poursuivra lcs travaux entrepris par les 6conomistes 
de la Division avant mai 1987; I'autre, consacr6 au recensement des ressources 
primaires et au suivi de leur dvolution, utilisera l'quipe des enqudtes adriennes 
du CIPEA et les conipdtences d'autrcs experts en la mati~re. 
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6.038. 	 La joIovCllC division Soutien logistique I liarecherche runi1it les services des 
stations expcrinentahcs dc l)cbre Zeit ct tie Debre Berhan en Ethiopie, des
laboratores dc nutrition ct d'analvse des sols. de la section Informatique et
bionietrie, et de l'equipe des enlqu:Ies a&iennes. Ce regroupement vise 'i6largir
I,1 gaMtllIe dICs oulsI d recherche mis i'tlidisposition de toutes les unit6s du 
Centre et -Icllci ilrager hit cstcollaboration entre les services. L'objectif vis
d'anliorcr liqualit plut6t (UC hitqantit6 des scnviCUs l'ournis, ct Imieux les 
itltelrcr all pr(o2ralilne de recherche. 

6.039. 	 l.es antencs zolitles sont hasts -i l)chre Zeit ct Debre Bclrhan en Ethiopie
(!,;!.itsplaeaux), lbadan au Nig6ria (zone hnmide), Kaduna au Nig&ia (zone
subiihumide), 	 Iamako an Niali (zone sUbhnIuide), Niamev an Niger (zone
semi-aridC) a)Sinsiq 'an Kenyx'a (zone semi-arid).c), Les programmes des parcours
du Kenya ct de h Zone arndc duiMali seront remplaces par d'altres activitds dans 
Iecadre de inoivelle stratt~gic dum('entre. 

6.040. ('omnie atp'laravalit, Ic budget sera l parti entre Ies initeS adr-inistratives 
indiluC', :1 i figure 6.3 (divisions/sections cCnt 'alcs ct sites rdgh )nanx), qui
lormCIt stlSructure dc hase tIc hi gCstioli dII Centre. ('es tlllit6s cOnstitneront les 
pOstCs buidg6tairCs utilis s parilcl )partement des finances, qui continuera itfotrnir des itlornMations sin Ils budgets aIpprOivUs et Ies dipCnsescffCctnCs. 
lotteois, l'allocation des budgets se fera dor-6navant sir tbase des activits et 
non des sites de recherche. 

6.041. 	 La figunre 6.4 nlitre histructure que nous proposons d'utiliscr -ipartir de 1988 
pour"lhitransmission 	des ilfornali lios budg6taires et finaneilres. I)ans IcDpartemcnt de lhirccllerchc, lCs budgets de chaqlUt sect)ion seront ventil6s par
projet, cbaquie prjt ant tpralaletient avalis& par tin protocole. Ce 
syst~me permctira d'&tablir les liens necessaires entre lhtdirection dc lht
recherche ct lhtplanificatior, linanci&rc. Apr&s SOIliSSioI des propositions de
budget, hidirection decidera dC I'allocation des fOldS disponibles aIX lnit s
concerlles el se 'oldalnt silr tile analyse des budgets par projet. Etant donn6 
que les activit~s ct les secteurs de recherche sont constitu6s tie projets, ilsera 
possible de regrouper les budgets des projets an sce tie chaquc ictivit6 et dechaque secteur. Nous scrons ainsi en mcsure tie prsenter litotalit6 dII budgct 
sous forime d'activit6s on sous fornic de secteurs de recherche. 

6.042. 	 Le progiciel comptable d(iCentre permettratl6sormais d'enregistrer les 
d6penses e'fCctu&es darts le cadre de chaque projet. 

Services fournisaux SNRA 

6.043. 	 Le CIPEA s'est I)fttiunc excellente r6putation en cc qui concerne les services 
qu'il procure, tant pour leur qualit6 que pour leur diversit6. Les principales
formes d'appui fLorni sont les suivantes: 
* collecte, stockage et 6valuation de matri-l g~ntique fourrager, ct 

distribution de semences; 
" analyse de sols ct de plantes, ct mesurc de lhtvalcur nutritive de fourrages 

pour Ics SNRA participant itdes recherches conjointes; 
" conduitc d'cnqutues aeriennes destin6es 'irecenser les ressources fourrag&'es

disponibles et -iestimcr lhtrepartitiot des populations humaines et animales; 
" analyses statistiques de donncs nationalcs, ct formation des agents des 

SNRA dans Ic domainc de l'informatique; 
* conception et distribution gratuitc en Afrique de logiciels approprids;
" services d'appui aux r6seaux, y compris hitrddaction, 1'dition ct la diffusion 

de bulletins ct d'actes de colloque,.; 
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Figure 6.4. IProp(;.iliofl de .Mclur poll"la Iraflsmissi it d's i1ttlrl]/)-Iua " Ious dlq;lairesel fil i cires, 
irIMlih' 0'parlirib I ?)88S. 
vtbe ipl. 11.19S 

Strlcture vIrlClalt StructLre hioriliale 

(hiirarchiquc) (sui'i ct coordination des 

secteurs et des activites) 

D)l RFC'IONS 

) I(TIONS 

Secteur 

UN IS'S Site
de financementFSource 

tl it alire s 2P roje s - - - - - A c tiv it6du G C 
-- Disciplineindivisible. 

"U PtPrtocoleIr 

Budget 

'nitconsidrc tle 1a dturce d'un projet s!liinit&c, et qu'il ne porle qtUe stir une seule tlche, ou un groupe de 
uiches,sp l'li (i es., 

I'uniiteConsit ' Ic rneiiicr nivea e hi istructure organisatlionnllec e correspond it un poste du budget. 

Uic section Cs 111C uclueLineCtiOn adnIulirsrative Icle l;iparait daiis l'organigranine, mis ellce peLit 1tre 

Su l ivi '1 UiiiltS (par,.'e(tle cC railnes activ it s sont fil anii es aliitilre (Ie projet spLcial, par exeniple),e ( 

2 , tluites cncernlit ou non iecelhe, atirolit des couts attribuables directcinelLt i des
!, ICtS qtUeehs lia 

pro jets linsi q icL dauIres cot5. Les coC nilnhi altribuahles 'i inprojet se roi budg tkses ti e (ICCtiSus 

indivisibles. Les tI rechliche affrccieroni ten piiCi PC ie proiportion inlportan e de leurs budgets 

tolllxil dl(es projc ies; lesaii! res units affectcrot!t i illus gralnde part ou la tiotalite de Icurs budgets .ides cofits 

unitaires indh isibles. 
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* production d'autres publications, telles que les rapports die recherche 
CIPEA/SNRA, le 1Ih1lleitd1 CIPI-A et Ic CIPEA actuaita's;

* fourniture de supports pIdagogiques pour la formation " distance (manuels,
111011tages au.lio-vistiels, etc...);

" nicrolic iage ct catalogage des litteratures nationales non conventionnelles 
sur I'.levaige, et creation de collections conIIItes p01ur chaqte pays
conlcerne; iourn ittire ie catalogues et ie I,_cieurs de microfiches;

" diffusion di I'infbrinationi stir Ila productioni animale en Afrique subsaharienne,sotIs la forme d'un service de DSI, dWni service "d'appel d'attention", defouriit tirede piotocopies et ie microfiches, ct (list ributionl ie bibliographies
specialisdes: 

" diffusioni gratuite des pu blications iu CIPEA en Afrique;
" org miisation et tenum tie confrences, d'aitliers, Lie s~miinaires et de stages

de formation, au SiL'ge on an riiveat des an tennes regionalcs;
* 	organisation Lie Sjours e ie formations individuelles d'agen ts des SNRA,

encourag6s ,*6tudier et travailler a,:,c ItIus. 
6.044. Nous avonIs I'intenition ie contiuer ,Afournir ces services. Nous donnerons 

priorit6 aux SNRA qui collaborent avec lius, Ct leur reserverons excltsivementcertaines ie Ces plrestat ions, telles tie leS a1nalyses Le laboratoire (voir 5.112).D'autres trat'Vaux, tels (ItIC les 'ecensemers aIriens, ie seront rcSalisds (tiLC
con tre relnmbhourseIIen[ LItes friais enconlrtis. 

6.045. A plus longue t.chMarIce, les SN RA deviendroit nietux armes pour oeuvrer seuls(an1s les (homaics on6 otUS letir aplortois actunellenenit notre aide, .i bien que leCIPEA iOUrra progresser "en amont" en s'orientant vers ha prestation desservices plus complexes associs aux recherclies stratgiques. 

Nos liens avec le paysannat 

6.046. Le programme (ie recherche du CIPEA prendra en compte les besoins deschercheurs et des agents ic vulgarisation, mais aussi ccux des paysans africains.Nous devons potivoir cerner les problknmes auxquels ils sont confrontts, etsavoir dans quelle mesure les inin(at)~ions que nous proposow leur sont utiles.NotIs allons doiic continuer ,t adopter I'approche systefmes qui guidera
I'ensemble de nos recherches (voir 6.011). 

6.047. Les recherches en milieu r6el joueronit doic un r6le c16, et les renseignementsobtenus viendront completer les informations transmises par ios principaux
partenaires, les SNRA. 

Langues de travail 

6.048. Lcs deux langues officielles du CIPEA sont le franq,is et l'anglais, notre mandatofficiel specifiant que nous devons diffuser l'information dans ces deux larigues.En termcs opdrationnels, le coot des services de traduction et d'interpr~tationnotiS obligent oprer des choix. Nous avons donc dtabli Ilpolitique suivante:
" 	r6uIioiIs panafricaines: ces colloques qui runissent des cadres stp~rieursprovenanit (ie toute l'Afrique seront normalement tenus dans les deux

langues, avec l'aide (l'iiiterpr~tes; 
" stages tiC formation: pour que l'enseignement dispensd soit productif, nousorganiserons les stages en franqais ou cii aniglais, en alternant en principe

d'une anie i l'atitre; 
" reunions rcgionales/natioiales: ces rtunions seront tenues dans la langue

appropride pour la rcgion ou le pays concernt; 

92 



* 	publications: les principales publications officielles du CIPEA (Rapport 
amael,Bulletin et CIJ'EA actualites) seront traduites en prioritd; lidOcision 
de faire traduire les autres publications du Centre d6pendra des ressourccs 
disponibles et des bcsoins de no:; audiences cibles. 

" 	services documentaires: la littirature misc ii lidisposition des utilisateurs est 
fournie dans la langue ('origine. Nous ne produirons pas de traductions 
6crites, mais pourrons sur denIande effectuer au Sicgc des traductions 
verbales abrgdcs dans; Ve cas de documents courts. 

6.049. Lc portugais, troisi~nie langue rclativement importante en Afrique subsaharienne, 
West pas mentionn dans Ic mandat officiel du Cl PEA. Nous ne I'avons pas pris 
en compte clans notre strat6gie operationnelle en raison des frais impliqus et de 
lifaiblc proportion des populations htmaines et animales des pays concernds 
(0 ct 2% respectivement, voir 2.023). 

6.050. 	 Nous envisageons toutefois de faire traduire ou adapter certaines publications 
du Centre - nolamment c riiattriel pedagogique - dans des langues africaines 
ou aut rcs (ycompris le port ugais) par le biais d'accords de copublication passds 
avec des ,ditcurs natiOnaux. 

Allocation des ressources 

Recherche, informationet formation 
6.0)51. 	 Commc nous I'avons d6jt vu (3.013), la ventiiation actuelle des crddits du 

CI PF-A citre lirecherche, liformation et l'information est d'environ 60:10:10, 
Ios 20% restants dtant consacr6s a d'autres opOrations. Dans le court terme, 
nous csperons augmenter lipart alloui6e ii la formation de manitre ;irenforcer 
la capacite des SNIRA 'tparticiper fides recherches conjointes (voir5.094). Pour 
permettre cet accroissement ics efforts de formation, nous allons d'une part
leur allouer tinc cnvcloppc budg~taire plus importante, et tficher d'autre Fart 
d'augmcnter Ic temps que leur consacrent les chercheurs du Centre. 

Secteurs de recherche 
6.052. 	 Nous proposons .i cc stadc de r6partir les fonds entre les secteurs de recherche
 

selon les proportions approximatives suivantes: 30% ii lifili're Lait et viande
 
des bovims, 20% filire Viande et lait des petits ruminants,
1lhi 14% i la Traction 
aijimale, 20% aux Aliments du b6tail, 8% -i la Trypanotolkrance et 8% aux 
Politiqucs d'Ccvag et I ligcstion des ressources primaires. La part des 
ressources alloiues aux secteurs stratdgiques diminuera sans doute 'Imesure 
que les rdsIltats obtenis seront transfifr6s aux secteurs productions (voir 5.003). 

6.053. 	 Cette repartition reflte notre intention de rechercher un impact maximal par le 
biais de nos deux plus importants secteurs productions. La part la plus
importantc cst attribu6e aux recherches sur le lait et la viande des bovins qui font 
n6cessai cment intervenir des disciplines trbs diverses (socio-dconomiques et 
techniques), 	pour pouvoir dynamiscr la production et la commercialisation du 
lait. La part attribu&e aux petits ruminants est conforme it l'importance accrue 
attache it ccs aninLaux, qui sont susceptibles de r6pondre aux besoins de 
subsistance et d'accroitre les rcvenus des petits exploitants Ies plus ddfavorisds 
(voir 1.022, 1.025 et 5.020); elle tient compte 6galement du fait que le lait 
produit sera probablement aultoconsomm6 ou 6coul6 sur les marchds locaux
plut6t que destin6 aux consoinmateurs urbains, tout au moins dans le court 
terme. 

6.054. 	 La traction animale constitue un thtme complexe. Si nous avons opt6 pour une 
allocation budg6taire l6gcrement infdrieure i celles attribudes aux deux autres 
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secteurs productions, c'est quc nous soumes mois certains des possibilitds
d'impact dans cc domaitne, oit ilnois faudra avancer prudcinment, avec des
6valatlMions fr~quente; des progr s accomplis assortics tic r6ajustements des 
ressources allouces. 

6.055. 	 PIrmlli les seCtCelrS stratgitI(leS. c'Cst IXalimlts dI hetail qltC IiOUS iVOnS
 
att rihl I'elevloppe Li plus importante, 
car Its recherchcs mneiies dars cc 
domailne son td'uin nt(rt captal por les deux premiecrs SCteurs productions,
et sans don lc aussi pour Ic troisirne. La part attribut6c au secteur 'rypano
tolerance se justifie par le failtitle !es rccherches entrcprises sont cssenticlic
men t st ratt(giqcties, les recherches d acco/imagnement et d'adaptation
progrcssivellleit 

tant 
ictdgl'es aux sCcteurs prodlctions. La plart conls.cre aux

rclCirches sui les pOlitiILies d'tlevagc ct h gestion des ressources prinaires
radutilt Inipnlort anc que )us accordons ."Icc sCctcur, o6 ls t udes dic terrain 

joneroot sans doti t i r6le moindre que dans Ics antrcs secteurs. 

Recherches men6es au Siege et sur le terrain 
6.056. 	 I.a conln i'sio chargee de l'l13lP ie1986 nous a flicitCs d'avoir rcnforoi, Ics

oplrations hasecs au Siegc (2), comme notis l'avait recommanid6 deeIc faire Ia 
commission clargc de I'exanlllprctlent ( 981 ). FIle a tonteflois ijouel qu'il
l)tios fallait inaintelnat rlenverser cetlt tendiCe Ct consolider nos activitis tie
terla in,particuli l rcnltcl dains le cadre ties programmes zonaltx. Nous 
proposons LonC L'al loncr grosso rnodo 66'% ties fontds tie notre htldget tie
recherche provc anlt I'lin croissalice reelle all l'iancemcin ties activites 
rergionloles, e 33%.'; aux a:tivits centrales. 

Depenses de personnel et autres 
6.157. 	 Coinmeinous corninels'oris seulement iorganiser a recherche dans le cadre ties 

iOtLVeaIX seCltetilrs, ilCst encorC trop tot p6oiir tenter tic prevoir tie nanire
r;aliste l'irpact tiC notre stratdgie sur Its dpenscs de personnel et les autrcs 
types tIe d6pCnscs. Il fonction tIc cc quC lOIs avos pu constater ces derrires
annitcs (3.012), lOuis estiMons teIS d1tep,'nses de personieii absorheront 
elvironi 5'1%de nos rcssourcCs, les atltllCS tkpeiSCs tie Inct ionnemnt 6 peu 
pros 411%, ct les d&penses i tiipivnent qucluc 10%. 

6.058. 	 NoI; soiines coiscieuits (iLIfIit tite nos td penses tIc personril peuve-it sembler 
'6tuites par rapport icClles des autrCs t'cnt res tIlGCRAI. II cxiste ' riotre avis
ile triple explication i6cet that tIc fait. Il'remlirement, Ic cofit du persotnel
i'appui local est souVent plus faible ell Afriiuc tittletins td'autres contineits. 
l)euxicniiemlnt, la taille Ct la divesit tIe lirgion tic riot re mand.a font LIUn
activitIs sort tr~s dlssemin 	

nos 
s,cc Iii a pour effet tie gmiler liproportion des

coits tIc fonctiorinemncit. Troisiememerit, Ic cofit des recherchcs conduites el 
milieux rIels et coritr61s est plus enlIe\, zootecinie tlu'en agrtionomic.
L'illpol lance aCCILIe aCCo'd16e aLX rechcrclies de terrain aura tentlance a 
liasser ericore les cotits de fotictionlnlemelit. 

Depensesd'equipement 
6.059. 	 Ces quatre ol ciriq derrires aiiies, rious avons allou ell moyemI00 12% de 

notre iuidget r~gulier aux LuIpenises d'6quipement, tio1t ui tiers consacrd aux
hltinlerits, un tiers aux machines et tin tiers aix niatricls. Nous envisageons 'I
I'avenir de stahiliser les parts revenant aux machines et aux miatriels, mais dc
rduire pelt-6trc Itg&recmerit celle colsacre aix bhtimeits. 

Subventionsau titre des projets speciaux 
6.060. 	 l)e 1974 6 1981, ICs sibvCItions an titre tics projets spt)ciaux ont reprdrscnt6 ei 

moycine 3,6% dn budget total du CIPEA. Ctiapport a augmerntd pour 
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6.061. 

6.062. 


6.063. 

6.064. 

6.065. 

6.066. 

6.067. 

Projections 

atteindre 8,6% entre 1982 et 1986, et s'est d1ev6 " 13% en 1'82. Le financement 
ittiIre des ,rojets sp~ciaux pour l'exercice 1987, Aihauteur de quelque 2 millions 
de dollars E.-U.. rcpr sc.nte a nouveau 13% du budget total. 

La croissance relle des ressc,rces du CIPEA a done ct6 plus importaltc pour 
les projets sp6ciaux que pour lcs operations r6gulirs, et nous comptons 
consolider cettc tendance l'avenir er, visant ace que lks subventions au titre des 
projets sp..ciaux rcprcscnient quclque 10,%',dc notre budget. Nous alions 
re hercr acll'cmrcit de nouvelles sources de fit-m'.ment pour ccs proiets, en 
nous assurant clue leS conditions mentionn6es au paragraphe 6.008 sont 
rcmplies. 

plus long terme 

)u fait de la complexite des questions relatives h1'tlevage en Afrique, du trts 
faibl,2 niveau de developpenient technologique ,ICcc secteur, et des prohlemes 
auxqucls se hcurtont les SNRA, i!est probable que I'arnMlioration des 
productions animales lie pourra s'accomplir que lentemeit au deparl (voir
1.(17. 2.(i 7). Nous estinions que lcs strategies d~crites dars le pi tsent 
docunient demeureront valables jusqtuat :'horizon 2000 ou plus (voir 1.030). 

La capacitc croissante ies SNRA i mener des recherces appliqu~es, avec ou 
sarm 1'appui du CIPEA, devait poUt,,ir accldrer le processus de dcveloppe
nient. A mesure que ties progres :,.ront accompiis dans c:.'ttevoie, le CIPEA 
pourr, de pl,?s en plus sc concentrer sur les domaires o1 ildtient un avantage 
comparatif de par s,> contacts avec les autres CI RA, .;onexpertise en mnati re de 
recherchies stratcgiqzes, ut son aptitude imtroliver los fords requis pour financer 
des recherchc, cotlteLUses. 

I)ans le lon, terme, notre programme (derecherche incluera probablernent des 
doniaines !cis cle la rechrcheide nouvclles resscurces g~nitilues fourrageres, 
la technologic de l'insdniination artificiellh, les iransfcrts d'embryons, les 
techniques J, partition ovidaire, les manipulations gnctiques, le contr6le de la 
fertilitc des animaux ct les technologies de traitement de la viande et du lai. 
adaptes itdes consommateurs de plus en plus exigeants. 

Le rythmne Licette evolutior, , long term,,-ddpendra de la reformc des politiques
nationalcs af,-icaines en favour du scctetur agricole, des tencan'cs de la 
.roduction alimentairc en Afriquc ci ailleurs, et du taux d Ia croissance 
d~mographique, particu!rcnlent dans les centres urbairs (voir 2.016-2.017). 

11est ,tprdvoir qu'it plus longue 6ichance les travaux du CIPEA s'adresseront 
beaucoup plus ,5des 61cveurs spcialises (utilisant pour !'aiinentation de leurs 
animaux des fourrages, des cr :ales et des sous-produits destin6s spdcifique
ment xcet usage), qu'aux pctits exploitants traditionnels dont le b6tail sert A 
plusicurs fins. 

L'accroisscment d~mographique et I'Nlvation du niveau de vie des populations 
urbaines vont sans daute engendrer un dmplacement d'une part du secteur de 
l'levage vers les centrcs urbains et p~ri-urbains. A mesure que les programmes 
de lutte contre la trypanosomiase produiront des r6sultats concrets, on peut 
cgalement s'attendre cclue se dveloppe dans des regions rurales oci(l'ievage 
il mn'tait pas encore pratique. Si le rythme de la croissance ddmographique se 
malutient darns les zones subhumidc et semi-aride, il va dgalement s'y crfer de 
noul ;-aux debouch6s pour le bMail 6!ev6 par les pasteurs. L'expansion de cos 
marches conjug e avec le dveloppcment le l'agroforesterie et de !'agriculture 
pourront justifier un renouvellement des efforts de recherche destinds A 
amdliorer la productionJ fourragbre des regions pastorales. 
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6.068. 	 Les activit&s de formiation du CIPFA devraient diminuer fimesurc clue les
SNRA renforceront Icur proprc capacit6 dans cc dornaine. I1est probable cn
revanche quC :a part relative des crcddits allouds , I'information demeurera au
moins a son niveau actuel, car notIs estimons que Ic CIPEA deticnt ici un
avanttgC compalritifCt LILC Ics bhsoins des SNRA a'.'ront Plut6t tendance A 
augmentcr qui',t decroitre dans Ic long te;ne 
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Annexe 2.1. Regrotpement des payvs parrt;gion. 

Afrique de 'Ouest 

W3inin 
Burkina Faso 
TchadC6tc dlhoirc
Gambe dne 
Gialla 
Guin6c 

-uin&c-f3issatu 
Liia 
Mali 
lairitanic 

Nge r 
Nig ria 
S n1gal 
Sicrra I .cone 
Togo 

Afrique centrale 
Angiola 

Ir-llidi 

Camnerouin 
Repub liquc centrafricaine 
Congo 
Gabon 
Rwanda 
Zaire 

Afrique de I'Est 

Eihiopic 
Kenya 
SonaliSoudani 
Soudian 
Tanza nic 
Oganda 

Afriqiie australe 
Botswana 
Lesotho 
Madagascar 
Malawi 
Maurice 
Mozainbique 

Swaziland 
Zambic 
Zimbabwe 
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Annexe 2.2. Rpartitiondes effectifs bovins par menage (quelques exemples) 

Pays 
Rdgion/ 
zone/ 
syst~me 

Botswana 
Ensemble de la 
population rurale/ 
agropastorale 

Zimbabwe du S.O. 
Aride/agropastoral 
(Gwanda du S.) 

Zimbabwe central 
Semi-aridc/subhumide 
(Wi'lza) 

Ethiopie 
Gojam/hauts plateaux/ 
exploitations mixtes 

Ethiopic 
Ilararghe/ 

exploitations mixtes 

Sources: (1-5). 

% des mfnages 'Y,des bovinsdftenus % des mnages 
Annde des possfdant 50% par les 50% les moins ruraux ne 
donn6es des bovins pourvus des m6nages possddant pas 

poss6dant des bovins des bovins 

1974/75 5 13 45 

1982 13 20 32 

1982 20 25 24 

1968 18 21 24 

1968 18 18 22 

Annexe 2.3. Evolutionsannuelles des rendements et de la dcMnographie1961/65-1983/85. 

Rend enicnt/p o pu lation 
hurnainc 

1961/65- 1974/76 
Viande de bocuf 
Viande de mouton 
Viande d chvre 
Lait ie vache 
Population humaine 

1974/76-1983/85 
Viandede bocuf 
Viande de mouton 
Viande de chvrc 
Lait de vache 
Population humaine 

Source: (6). 

Evolution a inuelle (%) 
..... . . ...... ...... ... .... . . ... . ...... ... . .. 
Afrique de Afriqu. A frique de Afrique Afrique 

I'Ouest centrale l'Est australe subsaharienne 

1,0 5,2 2,4 1,1 2,0 
2,3 1,9 0,7 4,0 1,3 
2,3 2,7 2,0 5,6 2,3 
0,6 1,0 1,5 0,8 1,2 
2,7 3,0 2,9 2,8 2,9 

2,2 1,4 3,1 1,3 2,4 
3,6 0,7 3,0 2,5 3,1 
3,4 1,9 1,9 0,9 2,5 
2,2 1,8 4,3 1,7 3,5 
3,6 3,2 3,3 3,3 3,4 
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Annexe 2.4a. Taux annuels de croissance de Ia prodtictionet de Ia consomma:ion de viande (total et 
diffrentesca'fegories)parhabitantet par region, 1972- 1985. 

Taux de croissance annuel (%) 

Afriquc Afrique Afrique Afrique Afrique 
de l'Oucst centralc de l'Est australe Fubsaharicnne 

Production par Ihbitant 
Toutes viandcs confondues 
Viande de ruminants 
Viande de o c 
Viande de volaillc 

0,90 
- 1,00 

0,00 

7,63 

0,00 
-0,45 

1,41 
0,00 

-0,29 
-0,52 

5,48 

1,11 

-0,59 
-1,68 

0,00 
3,62 

0,24 
-0,72 

1,19 
4,71 

Consommation p8r hahitant 
loutcs viandcs con fondues 
Viande de ruminants 
Viande dc iorc 
Viande de volaillc 

0,98 

-0,84 

0,0 

7,63 

2,00 

1,38 
2,04 
4,88 

0,06 

-0,13 

5,48 
1,11 

-0,70 

-1,95 

",00 

3,62 

0,47 

-0,41 

1,19 
4,40 

Source: (7. 8). 

Annexe 2.4h. RpartitiondeiIa conontnination te viane parre;gion, 1972-1985. 

Consommation tIC viande Part de la viande de ruminants (%)Rtzgion par habitant dans Ic total des viandes consommecs 
en 1985 . ... 

(kg/annot) 1972 1985 

Afrique de l'Ouest 8,5 78,4 61,9
Afrique centrale 7,5 71,7 65,3
Afrique de l'Est 13,(0 89,2 87,0
Afrique australe 11,5 73,8 62.6 
Afrique subsaharienne 10,1 81,1 72,3 

Source: (7, 8). 
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Annexe 2.5. Production et consommation de viande (toutes categories) par habitant en Afrique sub
saharienne, 1972-1985. 

Production/consommation de viando 
(kg/personne) 

12,0 

11,5 

11,0 

10,5 

10,0 

9,5 Consommatiun 
x Production 

9,0

8.5

1972 1974 1976 	 1978 1980 1982 1984
 

Annie
 

Annexe 2.6. Production ct consoinmnation de viande (toutes categovies) par habitant en Afrique de l'Ouest, 
1972-1985. 

Production/consommation de viande 

(kg/personne) 

10,0 

9,0

8,0 

o Consommation 
x Production 

7,0

1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984
 

Ann6e
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Annexe 2.7. Production et consommation de viande (toutes categories) par habitanten Afrique centrale, 

1972-.1985. 

Production/consommation de viande 
(kg/personne) 
8,0 

6,0
 

5,0
 

4,0 3,01 o Consommation
3,0f x Production 

1,0
 

0,0 

1972 1974 1976 1978 1980 
, I 

1982 
I I 

1984 
Annie 

An nexe 2.8. Productionet consommation de viande (tolutescateLgories) par habitant en Afrique de I Ft, 
1972- 19S5. 

Production/Consommation de viande 
(kg/personne) 

15,0[ 

14,5 

14,0 

13,5 

13,0 

12,5 o Consommation 
x Production 

12,0 

11,5 

1972 1974 1976 
 1978 1980 1982 

Ann6e
 

1984 
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Annexe 2.9. Prodtwion et consommation de vinnde (toutes categories) par habitanten Afrique atlstrale, 
1972-1985. 

Production/consommation de viande 
(kg/personne) 
16,0 

15,0-	 0 Consommation
 
x Production
 

14,0 

13,0

12,0 

1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984
 
Anriee 

Anncc 2.10. Production t consommnation de lait de vache par habitant en Afrique subsaharienne, 1972
1')85. 

Lait de vache 
Production/consommation de lait 
(kg/personne) 
24,0 

20,0 v 

o Consommation 
x Production 

16,0 

12,()-	 . , , i i1972 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

Annie
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Annexe 2. 11. Production el consommation de laitdie vache par habitant en Afrique de 'Ouest, 1972-1985. 
Lait de vache
 
Production/consommation de lait
 
(kg/personne)
 

18,0 1

15,0 

12,0

0 Consommation 
x Production 

9,0 

6,03,0 
 .. 

p I 

1972 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 
Ann~e
 

Ann.xe 2.12. J'ro)tidt iot cit,ovoltnatiot dti htit t ctirthe'par habitanten Afrique centrale, 1972-1985. 
Lait de vache
 
Production/cortsommation de lair
 
(kg/personne)
 

15,0 

o Consommation 
x Production12,0 

9,0 

6,0 

3,0 
0,0 II
 

1972 73 74 
 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 
Anrie 
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Annexe 2.13. Productionel consommation de lairde vacheparhabitanten Afrique de I'Est,1972-1985. 

Lait de vache 
Production/consommation de lait 
(kg/personne) 

50,0 

42,0 

34,0 

26.0 

18,0 

o Consommation 
x Production 

1, - -0 ,0 I i p I 

1972 73 74 75 70 77 78 79 80 81 82 83 84 85 
Ann6e
 

Annexe 2.14. Productionel consomrnationde lait de vacheparhabitanten Afrique australe,1972-1985. 

Lait de vache 
Production/consommation de lait 
(kg/personne) 

34,0 

o Consommation 

26,0 x Production 

18,0 

10,0 

1972 73 74 75 76 77 
 78 79 80 81 
 82 83 84 85
 
Ann(e
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Annexe 2.15. Instituts de recherche regionauxet itternationaux 
Les institutions suivantes ocuvrent directerniet ou indirectement dans le domaine de la
 
rechercie sur I'TI~fevage en Afrique subsaharienne:
 
"ILa Banque mondiale/ll)A, I'USAID, I'ODA (R-U.), le GTZ (R.F.A.), I'IEMVT
 

(France), le SARI-( (Suede), le CRDI (Canada) Cl la FAO/PNUD, qui fournissCnt .iC 
aide tinanci'1e et/on technique aux SNRA 

" Le La ratoire internatitnal de recherche sur les maladies animales (ILRAD), dtabli 'I
Nairobi et nemhre tin (Li(RAI, Oe crdiL 'iit da us Ic but tie mener des rechcrches sur les 
plus importantes maladies afirinaies, mais quL concmnire actucllement ses acti'its sur latry'palosOnhiise CI la hciIitriosc/fi.vre tieIla OtAc orientale.
 

" I.X ('Onscil iill1,rnatioihl stir hi physiologic ca I'coiogie tics inscctes (ICIPE), has6 i
 
Nairobi, (Iui consac 
 pies d'n tiers tie son budget aliuel au inancemnient d'&tudes 
ziAotcchnicucI N)siait cscnticI ICeni sur ics vecieurs tic I f rc tide la c6toorientale ct tie 
I t Rpanlsonli le. 

" 	 I.c ('onseil initcrlationail [)outr la recherche en agrloresteric (I('IAI), base ANairobi, qui
assiste les progra inines dc tvcoppele i tic I'eicvgc Ln mat crc tic ransfri ties 
teclhnlogics rclatives atx liineux. 

* 	 i.e ('entre tie rechcrches stir Is tr')pinostlioses animalies. hase an lIurkina Faso ct g(Ltk
conjointelnicnt pmn I'lIIVi ct IC( I'Z. dont Ics travaux portent sur ls melthodes ic litle 
Conlic ICS glosSillCS Ci stir ICs Ill.laiiSllCS tiC l.a tryplllotolcrlllCC. 

" IL'institut tiL'cVagCt cL tie nedccilw v' iniairc des pays tropicaux (I NI'le), (mll Ic siege
cst Gtaibli cir Irancc Ct qni possetIC tics anteniiCS talls IcS pdys fralNicOphOICs dic I'A friLuc
stI)S ,IaibliClllC.sts tra';liitx concernlellt I'aglostohogic, lIcoiogie des parcoUrs, Ics sciences
V ett rinliICS, l ilutrition alilliC. I'%1i lioratio l glt'l titlC, I'ecoroniic, ei les technologies
detifr nsm i lalioli ties protiti dC I 1levage.
 

" L'insrittit initeniitmnal deicrcchcrches sur les cultures ties lregions trImpicales sem i-arides
 
l('RIS,'l). qui possede 
 t sn',gc en Irite cl un centre rdgitiilAI Niamev t,, servant les 

r0eiens s; iiieliennes: l'i(cRISAT colialur avcc lc (1PI-A ;n projel sur i's 'ertisols ineue 
daiis Ics h tits Ilatc;iU ctliopiclus. 

* 	 I'llstifl iltii mtcin tropicalc (I A ), base '1lhadan. (.1i a conu i lationaIl d'agricu t Itie I 

strategic tic i;i ctihurc ci couioirs tcstec acluellec 
 ,i, Ic Irgiammni tie hi tone humie 
du ('IIA dins dc pctitCs Cxploitations titi sul-oucist ci tin sud-Cst du Nig'ria. 

* 	 I)'aities CC1ii rcs (i1 (I'RAI, telis ti e It('IP. Ic('IINIYT ctI'IA RI)A, qui out test5 
pl)Usicurs V;arictCs Cultutrales el ctliahorAtiOtn a cc Iotre pri granmiiic ties hats plateaux; Ic
(IA,. qui tra aille en coCllaboration ,troite avcc ic ('I P A duis Ic drmaine ties paiturages
trtpicatnx: I (I1cI'(, qui a ati& Ic (ielitre a tMvc lopper ct ;i stockcr ses ressources
 
gent"tiqucs Ituragercs: ct I'IIITRI, I'SNAR, I'iRRI ci I'AI)RAO, 
 doLn ICs activit6s sont 
cttuellectlnt intil s direcnmc t litces i l'Ylcvagc. 

A\Ilexe 2. i (. I)MICI', ci orgallisll'. dc hvcloppe ucll 
IUes principntix l:illetirs tie bnds qui liimncmnt Ic devehnppeineni tie i'tievage en Atrique 
Stlbsahrieiinc solnIles stlixanltts. 
* 	 I.i Ia ItliC nimdialc (y compris I I)\), I'JUSAII). I Ci Ill Iq alfricaine dehi-


ddvc!oppenetl t conpris ItFAI)), le FAC (France) le GTZ (RFA) la Banque

islalliti ic (iet VclItpplC itt (Lii s'interesse essnticilenient aIx pays sahdiens), et le
 
FI)A.(is derniLres annies. les dcux plus inmportins hailleurs tie IoMis - IaBa:mtiue
 
mondiale ciI'USA II) -- ,out r ilcs crits aliouIOs an secteur tiC I't'~levage ct ius
 
partictilirement aIx projets tiC d.vCloppCment des parcoUrs.
 

Parmi les alrws organismcs qui interviennent thi s cc domaine, nons citerons: 
Liee Bulrcau interafricain potr ICs rCssot, rccs animales, qui di'pcnd t I'OUA et qui a pour
mission prcmiredc ticincicr des enqutes syst nmatitjues sur les dpizooties, tie coordonner 
les campagnes regionales de lutte cotmre ls maladies It btail e, conjointemetnt avcc la 
FAO, d'inventorier et dc sauvegarder les races indigbnes de btail africain. 
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" La FAO, qui fournit une assistance tecnnique aux programmes de recherche et de
 
developpenment de l'dlevage en Afrique, Souvent en collaboration avec le PNUD. Ses
 
programmes internationaux de developpernent des productions de lait et de viande jouet
1in tiC C1 pour evaluer les situations des differents pays africains et leurs perspectives
d'avcnir. La FAO est egalcment la principale source de statistiques sur les effectifs, les 
productions aiiimales et le commerce des produils de l'dlevage en Afrique. 

" Le Programme des Nations Unies pour l'environnernent (PNUE), qui s'efforce d'attirer 
I'attention des pUblics Lonccrncs .ur les risques de d&sertification dus it l'action de I'homme 
et du btail; 

" 	PlusiCurs organisations iiterafricaines, telles que le CILSS en Afrique de I'uest, le 
SAl)('(J/SACCAR ,n Afrique au!strale, l'IGAI)I) en Afrique de I'Est, et Ic SAFGRAD 
(011A), qui ont entrepris de coordonner les activitds ie recherche, tIe developpernent et 
die conservation des ressources corcerlant I'elevagc en AfriquC semi-aride. 
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Abreviations et acronymes 

ADRAO 

AGRIS 

ALPAN 
ARNAB 
CAB 
CEE 
CIA T 
CILSS 

CIMMYT 

CIP 

CIPIA 
CIRA 

Cl1RPG 
CRDI()1 


CSO 

1)S1 
'EG 


IF P 

E.-U. 

FAC 

FA I)
FA) 
FIIDA 

G(' RAI 
GTX 


IA 
ICARDA 
ICIPI. 

ICRAIF 
ICRISAT 

IDA 

ITM VT 

I'PRI 

IGAI )) 

IITA 

II.RAl) 

INSE" 

IRRI 

ISNAR 

ITC 


JC'V 
NI.PI) 
ODA 
OD1 

OUA 

p.a. 
PANESA 


Association pour le developpement de la riziculture en Afrique de I'Ouest 
(Libdria)
Service d'information de la FAO pour les sciences et la technologic agricoles
(Italie)

R6seau africain d'analyse des p.litiques deevage

Rtseau africain ierecherches stir les sous-produits agricoles

Offices agricoles du Commonwealth (R.-U.)

Communaut6 Oconomique europdenne (Belgique)

Centre international d'agriculture tropicale (Colombie)

Comit& inter-Etats tie lutte contre la sdcheresse dans le Sahie
 
(Burkina Faso)

'entre international d'amOlioration dI mais et du b16 (Mexique)

Centre international 
iela pomine ieterre (P6rou)
Centre international pour lX61evage en Afrique (Ethiopie)

Centre international de recherche agricole

Conseil international 
 ics ressources phytogen6tiques (Italic)
Centre de recherches pourIldCveloppement international (Canada)

Central Satistical Office (Zimbabwe)

l)iffusion s6lective 
 iel'information
 
Examen exttrieur tie la gestion

Examen ext 
 ricur tLu programme 
Ftats-Unis
 
Ionds d'aide et iecoop,2ration (France)

Fontls africain de d&ve loppement

()rgaisaltio ties Nations Uniies poir I'alimentation et l'agriculture (Italic)Foads in1ternalional Lie dveloppement agricole (Italic)Croupe consultalitf pour la recherche agricole internationale (E.-U.)
DL) utsche (;esellschaft fi r Techische Zusammenarbeit (R.F.A.)

Ins, mination artificiclle

('entre international ierecherche agricole tans les zones arides (Syrie)
Conseil international sur la physiob gic et l'&cologie des insectes (Kenya)
Conseil international pour !a recherche 
en agrotorestcrie (Kenya)Instifut international de recherchcs stir les cultures des l.gions tropicales
!,emi-arides (lnde)

Association internalionale ietievcleppenlent (Banque mondiale)
Insitut dlevage et tie 1iiidecine vetlrinaire ties pays tropicaux (France)
Inst itUt international 
 iereclherches sur les politiqtes alilmentaires (1.-U.)t\itorit pernianiente intergolivernenientale tie Ititte contre
 
la s' cheresse ct pour le ddveloppemcnt (Djibouti)
Institut international d'agriculture tropicale (Nig6ria)

Lahoratoire international Lie recherche stir les maladies animales (Kenya)
Ilnstitut national die 
 lstatistitlluc et tIes etudes cononiiq e!; (France)ulnstitut internationail tie recherche sur le riz (Philippines)
Service internalional de lirecherche agricole nationale (Pays-Bas)Centre international ierecherche Sur la trypanotol6rance (Gambie)
Jours de croissance vgftalc

National Livestock Projects )epartment (Nig6ria)

Overseas )evelopment Authority (R.-U.)

Overscas Development Institute (R.-U.)

Organisation tie I'unit6 africaine
 
par an
 
R6seau tie recherche sur les paturages de I'Afrique de 'Est et de
 
I'Afrique australe
 

108 



P1B 

PNB 
PNUI) 
PNUE 
PPC13 
PVF) 
RFA 
SACCAP. 

SADCC 

SAF;RAI) 

SARL"C 
SNRA 
TAC 
UBT-R 
USAID 

VSR 

Produit intericur brut 
Produit national hrut 
Programme dcs Nations Unies pour ICdeveloppement (New York) 
Programme dcs Nations Unies pour I'environnement (Kenya) 
Pripnctnionie contagieus( (Ies bovins 
Pays en voic de ddveloppement 
R3puhlique t'ddf ralc d'AlIcmagnc 
Southern African Centre for Cooperation in Agricultural Research 
(B:otswana) 
Confirence pour la coordination du d~veloppement de l'Afrique australe 
(Botswana) 
Comit consultatif de recherche et 6c dveloppementldes semences 
aIinlentaires en zones seni-andces 
Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries 
Service national dei recherche agricole 
Comit consultatif technique ((Iu GCRAI) 
Unit (Ic h[uail tropical rulliniant 
Agency for int.rnational development des Etats-Unis (Washington) 
Vol syst~malique d reconnaissance 
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