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L'Inslitut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides (International 
Crcps Research Institute for the Semi-Arid Tropics, ICRISAT) est un institut de recherche et de formation, 
a but non lucratif, finance par de nombreux donateUrs regroup~s au sein du Groupe consultatif pour la 

recherche agricole internationale. Les donateurs de IICRISAT sont les gouvernements ou agences 
gouvernementales d'Australie, Belgique, Canada, Etals-Unis, Finlande, France, Inde, Italie, Japon, Nor
vege, Pays-Bas, Republique f&d6rale d'Allernagne, Royaume-Uni, Suede et Suisse, ainsi que les orga
nismes internationaux et priv6s suivants : Banque asiatique de dveloppement, Banque mondiale, 
Centre de recherche pour le dveloppement international, Communaut6 6conomique europ~enne, 
Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), Fonds de I'OPEP pour le d~veloppe
ment international, Fonds international de ddveloppement agricole et Programme des Nations Unies 

pour le developpement. Les informations et les conclusions contenues dans cette publicatinn ne 
reflttent pas forcement la position des gouvernements, des agences et des organismes internationaux et 
priv~s pr~cit~s. 

Les appellations employees dans cette publication et la presentation des donnees qui y figurent 
nimpliquent, de la part de IICRISAT aucune prise de position quant au statul juridique des pays, 

territoires, villes ou zones, ou de leurs autorit~s, ni quant au trac6 de leurs fronii6ies ou limites, 

Si des specialites comr .rciales sont nomm6es, cela ne signifie ni preference, ni discrimination de la 

part de lInstitut 6 16gard de certains pfoduils. 

Repr6senatlon graphique de /a couverture. Au fii des ans, IICRISAT, les 
programmes nationaux et r~gionaux de recherche, ainsi que d'autres centres 
internationaux ont 6tabli conrjoirltement Ces reseaux de recherche collaborative. 
Cette approche a permis noni feulement de regrouper les chercheurs, mais aussi de 
renforcer considerablement Peffort de recherche. 
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L'ICRISAT
 
L'Institut international de recherche sur 
les cultures des zones tropicales semi-
arides, connu sous le sigle anglais
d'ICRISAT, est l'un des 13 centres inter-
nationaux d'un r6seau mondial de 
recherche dont la mission est I'augmen-
tation de la production alimentaire dans 
les pays en developpement. Le mandat 
de l'ICRISAT est d'am~liorer les rende-
ments, la stabilit6 et la qualitb nutritive de 
cinq cultures de base dans les zones 
tropicales semi-arides et de mettre au 
point des systbmes de production agri-
cole qui permettent d'optimiser les res-
sources humaines et animales, ainsi 
que la faible pluviosit. 

Les zones tropicales semi-arides & 
longue saison s6che s'6tendent sur pros
de 20 rnilions de kilom~tres carres. Elles 
couvrent, en tout ou en partie, 50 pays
repartis sur cinq continents; soit la plus 
grande partie du Sud de I'Asie, des 
regions du Sud-Est asiatique, de I'Asie 
occidentale et de I'Australie, deux larges 
zones en Afrique, ainsi que des parties
de I'Ambrique du Sud et centrale, et plus
de la moiti6 du Mexique. 

Les zones tropicales semi-arides 
constituent un milieu difficile; la pluvi-
osite y est faible et al6atoire et les sols 
sont pauvres. E!ies abritent environ 750 
millions de personnes, dont la plupart
vivent 6 un niveau de subsistance et
dependent de I-iproduction de petites 
exploitations pour leur alimentation. 

Les cultures faisant l'objet du mandat 

de 'ICRISAT sont le sorgho et le mil,
ainsi que le pois d'Angole, le pois chiche 
et I'arachide. Elles repr6sentent des 
ctr6ales et des l6gumineuses impor
tantesdeszonestropicalessemi-arides. 
A part I'arachide, qui par sa richesse en 
huile peut constituer une culture com
merciale, les autres esp6ces sont 
essentiellement des cultures de subsis
tance, dont une partie importante de la 
production est consomm6e par les 
paysans. 

Le sibge de I'ICRISA F est situ6 & 
Patancheru en Inde, a 26 km au nord
ouest deHyderabad. Des chercheurs de 
I'lInstitut sont aussi affect6s dans six 
pays d'Afrique, 6 savoir le Burkina Faso,
le Kenya, le Malawi, le Mali, le Niger et le 
Zimbabwe, ainsi qu'au Mexique, au Pak
itan, en Syrie et cinq stations de 
recherche d'universit6s agricoles en 
Inde. 

En Afrique de I'Ouest, un programme 
r6gional d'amelioration du sorgho sera 
mis en place, en 1988, 6 Kano, au 
Nig6ria, et , Bamako, au Mali. Les deijx
principaux points d'appui e la 
recherche de I'ICRISAT en Afrique sont 
actuellement le Centre sah6lien, pros de 
Niamey au Niger, et le Programme 
SADCC/!CRISAT d'amelioration du mil 
et du sorgho, pros de Bulawayo au Zim
babwe, 6tabli la demande des neuf 
pays membres de la Conf6rence pour la 
coordination du developpement de 
I'Afrique australe (SADCC). 



Les reseaux de recherche coop6rative, 6ablis par I/CRISA T, les programmes nationaux et 
reglonaux, ainsi que d'autres centres internationaux,permettent une diss6minaticn plus 
efficace des r6sultats de recherche. Ct-dessus, multiplication de semences de sorgho en 
Zambe, ou I'6valuationet I'adaptation par le programme national des lign6es de lCRISA T a 
port6 fruit. Ci-dessous, des chercheurs visltent une parcelle exp6rimentale de pois dAngole 
de la vaei6t6 ICPL 87, milse en place a Rampur, au Nepal. 



Introduction 
En 1987, 'ICRISAT a fait des progrbs importants vers la realisation de ses 
objectifs a long terme. 

La coop6ration avec les programmes nationaux et regionaux, ainsi que
d'autres centres internationaux de recherche agricole a 6t6 
consid~rablement intensifiee dans le cadre des r6seaux de recherche. Elle 
s'est traduite par la vulgarisation de cultivars et de pratiques agronomiques. 

Des resultats prometteurs ont 6t6 obtenus dans la lutte contre des 
facteurs importants limitant les rendements - maladies, insectes nuisibles 
et contraintes physiques. Ceci permettra d'augmenter et de stabiliser la 
production des cinq cultures faisant l'objet du mandat de Ilnstitut. 

Les recherches en cours devraient permettre d'assurer de maniere plus
permanente la securit6 aimentaire, notamment en Afrique occidentale oo 
les r6sultats des etudes villageoises permettront de mieux orienter la 
recherche et les politiques agricoles. 

Des variet~s et des hybrides de I'ICRISAT sont maintenant cultiv~s dans 
de nombreux pays des zones tropicales semi-arides et les programmes
nationaux evaluent plusieurs autres genotypes dans des essais avances de 
pre-vulgarisation. Cette cooperaiion est illustr6e par la diffusion de 
nouveaux cultivars de mil en Inde. 

Les activitls de formation de I'ICRISAT sont de plus en plus regionalis6es,
afin de favoriser un transfert plus efficace des nouvelles technologies. 

Les progres realises dans ces domaines sont bri~vement rapportes ici; ils 
sont pr6sent6s pli.s en detail dans le rapport annuel de lInstitut. 

L.D. Swindale 
Directeur g6n~ral 



Reseaux de recherche et cooperation
 
Depuis sa creation, il y a 15 ans, rCRISAT a 
collabore avec les programmes nationaux, 
afin d'etablir des reseaux de recherche 
cooperative en Asie, en Afrique et en 
Amerique latine. Les chercheurs qui partici-
pent , ces reseaux jouent un r6Ie primordial 
dans ridentification des problemes agri-
coles, ainsi que I'evaluation el radaptation, 
dans differents miieux, du materiel 
genetique et des systemes agricoles mis au 
point par Hlnstitut. Leur excellente connais-
sance des conditions locales et leurs liens 
etroits avec les paysans sont des acquis 
essentiels a la recherche. Cet effort com-
mun a permis de resoudre des problemes 
souvent complexes. 

Dans le cadre de la cooperation avec les 
programmes nationaux, les chercheurs de 

lnstitut mettent en place des essais de crib
lage et de rendement, et conduisent des 
activites de formation qui visent lutilisation 
optimale de ces essais. L'CRISAT met ainsi 
a la disposition des chercheurs ses ressour
ces genetiques el lignees ameliorees, afin 
qu'elles soient evaluees el evenluellement 
incorporees au materXjl experimental des 
programmes nationaux. De m6me, rlnstitut 
utilise souvent le materiel de ces pro
grammes pour la creation de genotypes 
ameliorfs. Ces essais multilocaux el les tra
vaux d'adaptation locale ont permis la vul
garisation de nouveaux cultivars dans 
plusieurs pays. Cet effort commun vise , 
ami.liorer les conditions de vie des paysans 
des regions semi-arides. 

En Inde, une enquite sur le transfert de 

L 'ICRISA T a organis6, 6 Malang en Indon6sie,une R6union de coordination des strat6gies de 
lutte contre le PStV (Peanut Stripe Virus) de I'arachide.Ces r6unions favorisent I'echangede 
mat6riel g6n6tique et I'adoption de projets conjoints de recherche. 

. .J -

._04 

i ] IC 



technologie a mis en evidence r'utilite d'une 
telle cooperation. Depuis 1982, tous culti-
vars de mil vulgarises par le secteur public 
proviennent d'une combindison de lignees 
de rCRISAT et du programme national. En 
1987, I'hybride de mil ICMH 451 a fait robjet 
d'une culture extensive dans tout le pays et 
la varietb ICTP 8203 a erb vulgarisee dans 
lEtat du Maharashtra. La demande pour ces 
cultivars, ainsi quo pour d'autres varietbs et 
hybrides sblectionnes par lCRISAT, est 
importante dans plusieurs regions de ce 
pays. Une etude portant sur 24 societes 
semencieres privees indiennes a rev6l6, 
qu'a 1'exception d'une seule, elles reqoivent 
toutes du materiel de selection de I'ICRISAT. 
En outre, les petites socitces dependent 
davantage du materiel fourni par rlnstitut 
pour la mise au point rapide de nouveaux 
cultivars. 

Une autre etude portant sur la technologie 
des Vertisols en Inde centrale, a montre que 

les paysans acceptent mieux les recom
mandations agronomiques torsque les 
intrants sont facilement disponibles et les 
benefices imm6diats, comme c'est le cas 
pour les semences ameliorees et les 
engrais. L'adoption de cette technologie 
s'est repandue remarquablement au cours 
des essais en milieu reel, les paysans 6tant 
particulierement sensibles aux avantages 
offerts par la pratique de deux cultures 
sequentielles. Les recommandations 
necessitant un engagement a long terme, 
tout comme les techniques d'amenagement 
des sols et de l'eau, qui offrent des benefices 
moins tangibles, ont 616 moins bien 
acceptees. Une autre enqubte montre, qu'en 
saison post-pluviale, les paysans appliquent 
des doses d'azote inferieures et des doses 
de phosphore sur rieures aux taux 
economiquement rentables. Ce probleme 
sera etudi6 plus a fond par ICRISAT et les 
chercheurs du programme national. 

Evaluation de Iignees d'arachide pour leur r6sistanceaux maladies foliaires, 6 Nawalpur au 
Nepal. 



En Thailande, 6tude sur les ravageurs de rarachide. 

Une r6union annuelle des chercheurs de 
I ICRISAT et de nstitul indien de recherche 
en aridoCulture (CRIDA) permet de planitier 
des travaux conjoints de recherche. L'un de 
ces projets a mis en evidence los raisons de 
latorte r6duction du rendement du sorgho, 

du nib. et du ricin en culture en couloir 
avoc leucaena, En milieu semi-aride, o6. 
l'eau resle le principal facteur limilant, cel 
arbre aux racines peu profondes exploite 
leau'aux dbpens de la culture annuelle, 
Linslallation d'une. barriere peu profonde 
entre les racines de leucaena el des cultures 
annuelles a permis de supprimer presque 
lous los efels nuisibles de la coicurrence 
Mais, elle a aussi enlrain6 une r61uction de 
la croissance de leucaena. Ur arbre aux 
racines plus profondes, .le Acacia albida, 
serail donc ioux adaplb aux systemes 
agroforesiiers des zones semi-arides. 

L'uliliI6 du fourrage 0f du bois de feu,oble-
nus des arbres associ6es aux cultures 
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annuelles, a 6t6 soulignbe dans plusieurs 
eludes effectuees par 'CRISAT. Dans ces 
systmes, les paysans accordent g6n~rale
ment plus de valeur au fourrage qu'au bois 
de feu. 

La coopbralion entre l'ICRISAT el les pro
grammes nationaux africains sost intensi
fibe lInslilut accordant de plus en plus 
dimportance aux recherches r6gionales 
conduiles sur ce continent, Le programme 
SADC(/iCRISATd'am6liorationdu mildu 
sorgho, base au Zimbabwe, a collabor avec 
le programme national du Malawi pour mul
tiplier les semences de pr6-base.de deux 
varibibs de sorgho, en vue de tour vulgarisa
lion bventuelle dans ce pays, Au Swaziland, 
Irois vari6t6s de sorgho blanc el deux de 
sorgho rouge, introduiles en coop6ration 
avecleprogrammenational, ont 6f6coisjie 
pour des essais do prbvulgarsation. Le pro 
gramme national de la Zambie a avanc6 
dans ses essais el mullipli les semences de 

http:pr6-base.de
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La r6union annuelle des s6lectionneurs du 
pois chiche a t6 Pun des 14 ateliers et col-
loques organis6s par /CR/SAT en 1987. 

A la demande de I'INRAN, rlnstitut a colla-
bor6 b retude be lamicro-variabilite spatiale 
des pluies. Les chercheurs du Centre sahe-
lien ont 6value ;e type de reseau de pluvio-
mires requis aux cinq principales stations 
nationales, Les stations ont 6t6 quadrillees 
avec des pluviometres places a200 x200 m. 
De plus, des stations meteorologiques auto-
matisees ont btui installees aux stations de 
Bengou et Maradi. Les donnees climaliques 
sont enregistrees a toutes les heures et des 
rapports m6teorologiques mensuels sont 
remis lNRAN. 

En 1987, IICRISAT a organise 14 ateliers 
et colloques. De telles reuninns favorisent la 
cooperation entre chercheurs et permettent 
rltablissement de reseaux dynamiques de 
recherche. Une reunion des chercheurs du 

pois d'Angole, organis~e par I'ICRISAT 6 
Nairobie au Kenya, a permis de faire le point 
sur les travaux de recherche en cours et 
d'envisager les solutions futures pour I'ame
lioration et la stabilisation de la production de 
cette culture. Les participants ont demande 
a I'ICRISAT de reuriir des donnees sur les 
superficies cultivees, la production, lagrocli
matologie, les contraintes et la comrnerciali
sation dU pois d'Angole en Ethiopie, au 
Kenya. au Malawi en Tanzanie et au Zim
babwe. Ils ont egalement demande aux 
chercheurs Kenyens du pois d'Angole, ainsi 
qu'a ICRISAT, d'entreprendre conjointe
ment des programmes d'amelioration varie
tale pour rAfrique orientale, centrale et 
australe. 

Une reunion de coordination des stra
tegies de lutte contre le PStV (Peanut Stripe 
Virus) a erb organisee a Malang, en Indo
nesie. Les informations sur cette maladie ont 
pu 6tre regroupees et des projets de 
rechercha ont 6t6 elabores. Le Reseau asia
tique sur les legumineuses b grain est 
charge de la coordination de ces activites. 
Dans le cadre de ce reseau, des ateliers sur 
la lutte integree contre les ravageurs des 
legumineuses ont et6 organises en Thai
lande et en Indonesie, en cooperation avec
 
le Centre australien pour la recherche agri
cole internationale (ACIAR).
 

Lors d'une reunion des coordinateurs de
 
la recherche asiatique sur le pois chiche, les 
participants de quat'e pays de I'Asie du Sud 
ont mis au point un programme regional pour 
I'amelioration de cette culture. 

Un colloque international sur les biotech
nologies, tenu au Centre ICRISAT, a port6 
sur lutilisation de ces nouvelles techniques 
pour augmenter et stabiliser la production 
agricole, et ameliorer la valeur nutritive des 
cinq cultures btudiees par ICRISAT. Selon 
les 20 participants venus de neuf pays, 
I'ICRISAT devrait envisager l'emploi des bio
technologies uniquement dans le cas d'un 
echec. des methodes classiques de selec
tion et seules les techniques eprouvees dev
raient 6tre retenues. On a recommande la 
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creation de liens cooperatifs avec les insti-
tuts specialises et lorientation des trav~ux 
de recherche en fonction de rexpertise dis-
ponible , ICRISAT. 

Au Malawi, le Groupe consultatif sur la 
rosette de larachide s'est reuni pour la troi-
sibme fois depuis 1983. Grace a cette reu-
nion, les chercheurs des pays non africains 
ont pu examiner, en milieu reel, les 
sympt6mes de cette maladie et se familia-
riser avec les travaux de recherche du Pro-
grarnme regional d'amelioration de 
rarachide, bas6 a Chitedze. Les 18 partici-
pants ont requ des semences de plusieurs 
lignees rbsistantes a la rosette. Ils ont 
accepte de poursuivre une recherche colla-
borative sur la selection pour la resistance, 
ainsi que sur rl.cologie du vecteur de cette 
maladie. 

Quelques exemples de sujets 6tudies 
dans le cadre d'autres reunions et ateliers 
organises en 1987 : ramenagement des 
sols, de 'eau et des cultures pluviales dans 
la zone soudano-sahelienne; la modelisation 
de rarachide; la gestion des Vertisols en 
Afrique; les loreurs des liges du sorgho; et la 
contamination par raflatoxine de larachide. 
Ces reunions ont permis de formuler des 
recommandations pour 'orientation future 
de la recherche et d'elaborer des projets 
cooperatifs, 

LICRISAT continuera a organiser de 
telles reunions, en collaboration avec les 
programmes nationaux d'autreset orga
nismes internationaux de recherche. L'ac
tion coordonnee resullant de l'interaction 
des chercheurs ne peut 6tre que tres 
benefique a la recherche agricole. 

La recherche collaborative vise 6 amrliorer les praliques agronomiques, les rendements 
agricoles el qualfit de vie des paysans. 
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Demandes specifiques de recherche
 
Dans le cadre de sa cooperation avec los pro-
grammes nalionaux, rlCRISAT est souvent 
ainene A re.pondre a des demandes sp6cifiques 
provenant dos gouvornernonts. 

L'a~achide consttlue la plus importante culture 
olag~nCese des pays on d6voloppement, et 
I'lnde en (st le Premier producleur mondial. 
Copendanl, on depit de celic situation tavorable, 
itexiste aclueoleient tne grave ptnurie d'huiles 
v~gtetales dans cc pays, d'ou Ie recours a des 
imporlations massives necessilant un regloment 
on devises elrangeres. 

A la de;mande du Ministere indien de lagricul-
lure, HICRISAT a organJse ure reunion regrou-
pant des loncltionnaires des six principaux Etats 
produclOurs darachide. pour etudier les 
problefoes do la production e los mesures des-
tindes a augmenter et stabiliser les rendoments. 

L'ICRISAT a mis au point un ensemble do pra-
liques agrononiques perineltant do btenir, en 
station. des rendoments en gousses de 4a 6 /ha 
en saison posi-pluviale, pai rapport a une 
moynne de 1.5 t/ha en Milieu paysan. 

Los participants a celto reunion ont acceple 
dd'eablir, stir doux sites dans chacun des six 
Etats. dos parcelles de demonstration de ces 
techniques ei d y apporter. si nocessaire, dos 
moditicalions on fonction des conditions locales. 

Par la suile, lrefii.-cinq agronomos des Minis-
tbres de Iagriculture dos six Etats ont participe a 
un stage do formation au Centre ICRISAT. atin 
dassurer lesuivi des parcelles do ddmonsiration 
dans o0;urs Elals respoctits. 

Entre-tlmps IICRISAT a constiud une unite 
sp6ciale responsable de Ivaluation des legumi-
nouses on milieu rel. le LEGOFTEN Cetto unile 
pluridisciplinaire adebut. un0 etude comparative 
sur los rnethodes de culture des lcgumiineuses 
adoplets par los Etals, los paysans el lICRISAT. 
Los travaux conduits par Ie LEGOFTEN ont por16 
essentlelloine nt sur I'arachide pluviale. Mais. 
celo unite provoit dgalemnt conduire des 
essais sur le pois chiche et1le pois d'Angole. Elle 
sera responsable. entre autres, de lidentification 
des ligneos elites pour los essais avances et du 
suivi du materiel gdndtique do ICRISAT inclus 
aux essais coordonds indiens. 

De plus, 25 agronomes ot agents de vulgarisa-
lion du Conseil indien pour la recherche agricole 

(ICAR),del'Universit6 agricole etdu Ministbrede 
ragricullure de I'Anonra Pradesh se sont r6unis 
avec los chercheurs do 'ICRISAT dans le bul 
d'identifier los moyens d'augmenter plus speci
fiquement la production arachidierc dans lEtat de 
I'Andhra Pradesh durant la campagne post
pluviale. 

Avant la reunion, les cherch')urs avaient 6tudie 
les diverses pratiques agronorniques adoptees 
par les paysans, ainsi que lours problemes. 
L'ICRISAT a ofterl de mollre a la disposition des 
chorchours un maloriol gbnelique ameliore, 
notainment los semences de la varieIt6 ICGS 11, 
de faire la demonslration en champs paysans des 
techniques de pulverisation a ultra-bas volume et 
dinoculation, ainsi quo do participer au transfert 
de technologies ambliordes. en collaboration 
avec los agents de vulgarisation. 

En 1987. fUnild des ressources gbnbtiques a 
distribub plus do 50 000 lots de somences aux 
chercheours de nornbreux pays. En outre, on a 
refTlis aLi Botswana et au Malawi renseirible du 
matriel gendtique du sorgho collecl dans ces 
pays par los botanistes do I'Inslitut. Un ocharil-
Ion do toules cos ressourcos avail deja bt6 
depose aupres de ceux-ci lors de la collecle. 
Mais, I'Insilut a eid heureux de pouvoir reconsti
tuer leurs stocks a partir de la collection mondiale 
iaintenue dans la banque rje g6nes du Centre 
ICRISAT. 

A la requote de la SADCC, un entomologiste du 
Centre ICRISAT a el0 affecte au Programme 
rdgional de larachide base au Malawi durant la 
campagne 1986-87 I a visite los champs pay
sans, afin d'identitier lIs msectes nuisibles et 
conduit des essais cooperalifs avec les pro
gramnmes nationaux pour 6valuer los pertes de 
rendernenl causees par los ravageurs. 

A la demande du Gouvernement du Kenya, 500 
accessions tardives de pois d'Angole a gros grain 
ont 6i caractbrisdes, on collaboration avec le 
Centre national de recherche agricole des 
regions arides (NDFRC), Les chercheurs ont 
sdlectionn 63 accessions, a Kalumani, et 51, 
Koboko. Elles sent bien adaptdes et presentent 
des caracterisliques agruininiques souhaita
bles. Los selectionneurs du NDFRC 6valuenl le 
polentiel de renderent do cos accessions dans 
le cadre d'essais mullilocaux. 
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A la Jemande de la SADCC, IICRISA T a conduit des recherches sur les ravageurs de 
IaachOe en Afnque australe, notamment en Tanzanie. 

es che,cheuls et vulgarnsateurs de sIx Etats indiens ont particip6 un stage de formation 
ortant sut le transfert d'une technologie amelior6e de production de Iarachide. 
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''or 

Egoussage manuel de I'arach,de,a Gankapadu en Inde, ou I'on a mis en place des parcelles 
oe demonstration, 

Ure bonne recolle d'arachide, pres de Kurnool, dans I'Etat de IAndhra Pradesh en Inde. 
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Lutte contre les maladies
 
Toutes les cultures sont susceptibles d'61re 
atteintes par diverses maladies causees par
les champignons, les bacteries, les virus ou 
les nematodes. Celles-ci entrainent une 
reduction sensible du rendemenl de laou 
qualite des grains. A ICRISAT, les cher-
cheurs essayent d'identifier des sources de 
resistance naturelle parrni les ressources 
g6netiques et les lignbes experimentales. Ils 
effectuent le criblage de millions de plantes 
chaque anne, afin d'identifier ces sources 
et dincorporer ce caracltre chez des 
lign6es de selection avancees. 

De nouvelles methodes de criblage en 

Sympt'mes du rni/diou du mil. 

serre, mises au point I'ICRISAT, permettent 
uno evaluation plus rapide et plus efficace 
du mil que les techniques classiques aux 
champs. 

En bR'q7, une technique a permis de 
cribler ains.)lus d'un million do plants de mil 
pour ieur resistance au mildiou. Les plants 
ont 6re inocules par aspersion a un stade 
pr6coce, puis maintenus a 20' C pendant 
12-16 heures sous des conditions de forte 
humidite. Its ont bte remis en serre, ob la 
frequence drs plants infectes par le mildiou 
systemique a 6t6 evalube 10-15 jours plus 
tard. Les tests effectues revblent une bonne 

Criblage en laboratoire de lignees de mil 
pour leur resistance au mi/diou Cette tech
nique est plus rapide et plus economique 
que le criblage aux champs. 
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correlation entre les donnees obtenues en 
serre et aux champs. 

Cetle technique de criblage presente plu
sieurs avantages par rapport aux essais aux 
champs, bien que ceux-ci soient neces
saires pour confirmer la reaction au rnildiou 
chez les lignees avancees. Ainsi, la sensi
bilite des lignees de selection peut btre 
Ovaluee en moths de 3 semaines. De plus, 
une serre de 55 m.' peul reniplacer plusieurs 
hectares de parcelles, ce qui reduit los res
sources normalement exigees pour le crib
lage, notamment le besoin en main
d'oeuvre. 

En Afrique de I'Ouest, pius de 200 variels 
et lignees de mil ont be criblees pr .r lour 
resistance au mildiou a la station do lINHAN 
a Bengou, en utilisant pour la premiere tois 
une irrigation par aspersion, afin d'accroitre 
la pression parasitaire. Les entrees prove
nant de I'Afrique de Ouest ont eu une inci
dence.moyenne de mildiou inferiouro a 10%, 
alors que los entrees indiennes ont eU des 
niveaux de sensibilite beaucoup plus eleves. 
Douze introductions de ril sauvage. Pen
nisetum vioacem,do Burkina Faso el du 
Mali ont 06 evalubes en pots. Aucune 
d'eiles n'a eu un ni tia rintbressant do 
resistance au mildiou. U ncutivar de nil du 
Burkina Faso a e1e tres resistant a cette 
maladie dans los cinq pays ob tut conduit la 
Pepiniere ouest-africaine pour la resistance Sympl/mes des molsissures des granes. ia 
au mildiou. Des essais multilocaux, conduits rnaladie du sofgho la plus r6pandue au 
en lnde et en Afrique de IOuest,ont rev6lb la monde. Les soices de rsIstance sorl 
presence do difftrents pathotypos du rnil- incotporees a des ignees amelotees. 
diou du mil dans ces deux regions du nonde, 
de memo que la variabilit6 de ragent 
pathogene de la rouille en Inde. 

La recherche sur le mildiou du sorgho a 
permis didentifier los genes responsables 
de la resistance acolto maladie. En 1986, on 
a crible, en Inde.87 populations Fu issues de 
croisements impliquant 14 parents resis-
tants au mildiou, ainsi que des lignbes sensi-
bles. En 1987, 29 populations F,, issues de 
huil des parents sensibles, ont 6t6 criblees a 
noJveau, ainsi que la gen6ration F, retro-
croisee pour 18 des populations. Dans les 

croisements utilisant IS 2266, un soul gene 
dominant es responsable de la resistance. 
Par contre, la resistance de OL 3 (IS18757) 
pourrait ddpendre d'au momhs deux genes. ot 
probablement de gbnes modificateurs. 

Los sbleclionneur introduisent cos sour
cos de resistance au mildiou dans des cul
tivars qui prbserlent des caracteristiques 
agronoiniquos souhadla!Ies La varitie QL 3 
(IS 18757) qui a fail preuve d Lino resistance 
stable pendant 12 annees df ssais multilo
caux est particulierement int6ressante 
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Los moisissures des graines constituent 
la maladie la plus imporlante du sorgho. 
Elles atteclent surlout los cultivars arneliores 
qui atteignent four maturile avant la fin dela 
saison des pluies. au moment oO la pression 
parasitaire est la plus elev6e. Des essais 
nultilocaux deslines aevaluer la slabilito de 
la fr,;islanco a cetto maladie ont 61e repris 
(?f 1985. suite C,Videntificalion do 156 non-
vlles lignos rdsislantes La P..pinibtre inter-
rationalO pour la rosislance aux moisissijros 
dfI; graines (1985) cornportait 114 entrees 
f;tkr(is t6moins sonsibles. Etto a bt6 btablie 
stc (tuxsites en Inde et un site au Burkina 
Faso Tocites les entrees. saul six, ont 6t6 
resistante; aUX trots emplacements. 

En fonction de leur resistance auc moisis
sures et do leurs caracteristiques agrono
miques, 31 do ces ontres ont e 6valu6es 
a nouveau en 1986 el 1987, Vinal-sept 
entr6es ont bt resislantes sur les cinq sites 
experimentaux pendant ces deux annees. 
Cos essais ont pornis de contirmer lasta
bilitb do la rdsistance de lignes de sorgho 
taible el a forte leneur en lanin, sur des sitos 
hors do lInde. Les selectionneurs incorpo
rent cetto resistance chez des sorghos 
blancs performants ayant d'autres bonnes 
caracterisliques. 

Le criblage pour la resistance ala cercos
poriose prdcoce do I'arachide (Cetcospora 
aiachlnicola) 6tait impossible au Centre 
ICRISAT, ,tcause de la dominance de la 
cercosporiose tardive et de la rouille. Des 

CetcospotTsepr6coce de rarachide.Pour 
lapt emrerelois, ila et6 possible de ctiblerles 
tessources genefiques pour leur resistance 
i cette maladie au Centre ICRISA T. 
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etudes collaboratives ont 6t6 programrmees 
avec l'Universite d'agriculture et de techno
logie G.B. Pant, ti Pantnagar, dans rEtat de 
l'Uttar Pradesh au nord de linde, rrgion o la 
cercosporiose precoce est genbralement 
grave. Cependant, cel eftort a coincid6 avec 
des attaques inhabituellement grave de cer
cosporiose precoce au Centre ICRISAT 
pendant la saison des pluies 1987, annee ob 
'infestation par la rouille et la cercosporiose 
tardive a b16 faible et tardive. 

Pour la premiere lois, ila 6te possible de 
cribler, au Centre ICRISAT, une grande 
diversite de ressources gentiques et 
lignees expbrimentales d'arachide pour leur 
resistance a la cercosporiose precoce. Ces 
essais ont permis d'identifier 36 lignbes 
resistantes La resistarce a cette maladie a 
61b observee chez 22 hybrides interspici
tiques, dont hurt elaient egalement resistants 
b la rouille eta la cercosporiose tardive. Les 
especes sauvages employees comme pa
rents ont ete A. chacoense. A. caldenasn, A. 
vllosa, et ramphidiploide A. correnhti x A. 
batizoco. 

On a eyalement identifii pour la preniere 
lois chez larachide des sources de to-
lerance au virus de la maladie bronze de la 
tomate (TSWV). tagent causal de la necrose 
des bourgeons do I'arachide(BND). Jusqu'a 
maintenant, le soul moyen de lutte contre le 
TSWV etait Iutilisation de cultivars peu 
attrayants pour les thrips. le vecteur du virus. 
Des etudes pr6liniinaires sur differents 

isolats indiens do Iagent pathogbne du 
fletrissement lusarien du pois dAngole. Fi'-
sarum udum. ont mrs on vidence Vexist-
ence de races physiologiques Lors dessais 
multilocaux, ceilains genotypes so sent 
re '1v0bs sur un site.mais sensiblesresistanLt 
sur d'autres. Les chercheurs ont 6tudib 27 
g6notypes, afn de dtoerminer s cele varia-
tion de la reaction genotypique oapendait 

des races physiologiques de F. udum. Les 
racines de plants de 7jours, cultiv6s on serre 
dans du sable sterile, ril tM placees dans 
une suspension de spores du champ jnon, 
puts transplanes dans des pots conenant 

Lignees d'ara
chide resistantes, 

gauche, et sen
sibles,a droite, au 
virus de la maladie bronzde de la tomate, 
Iagent causal de la n6crose des bourgeons 
de Iarachide.Symptdmes de la maladie en 
m daillon. 

du sable sterile et du Vertisol. L'incidence du 
fltrisserrent fusarien a b16 enregistree 90 
jours aprbs transplantation 

Six isolats ont 6t6 groupes on cinq races 
physiologiques diflerentes, solon lareaction 
de six des 27 genotypes. La r~action des six 
g~notypes a Me,identique aux deux isolats 
provenant du Centre ICRISAT. Mais, ilsont 
eU une reaction ditferente aux quatre autres 
isolats. Des etudes sont en coirs avoc d'au
tres isolats do F. udum. 

Ces travaux permoeltront darneliorer los 
essais multilocaux porlant sut la r6sistance 
du pois d'Angole au ttetrisse-ment fusarien. 
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Des etudes effecluees ri Inde et au Nepal 
on! montre quo la fltrissure causee par 
alternaria es! 'agent pathogene predorni
nan! des tachos fohiaires/flelrissure du pois 
dAngole La maladie btai! considbre 
comme importante seulement chez le pos 
dAngole cultvo en saison post-pluviale. 
Mais. des tudes ont montro sol importance 
C )JOiSSHlte ell culture[ pluvial Plusieurs 
sources de resistance sont disponibles. 

Des travaux ont rovelb que la mosaique 
storilisante du pos d'Angole et son vecteur 
Aci, o :Col,7 s rviven Sur los regains 
durant les moins clJtcdans la rogion orientale 
de IEtat de rUttar Pradesh en Inde Los 
Chercheurs ignoraeutl lusqu'ici le moyen de 
survie de cttetoialadie Le Jois dAngole a 
cycle long, lCPL 366, rbsistant / a mosaique 
strilisante, a Me rotonu pour des essais on 
[HiLu reel dans des zones enduiniques de 
doi:ux Etats rldioris 

C, gi/l/e du poisd'A ngolepout sat sistance 
? Ii mosaiiue ,st&,lsante,ci-dessous. A 

d(o1,. sympltmes de k, maladle. 
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Lutte contre les ravageurs
 

Une parlie importante des travaux de ICRI-
SAT pour stabiliser la production agricole 
consiste a am liorer la resistance des cul
lures aux insectes qui reduisent les rende
ments en grain et en fourrage. 

Au sein des equipes pluridisciplinaires, 
des entomologistes travaillent en etroite col
laboration avec les selectionneurs et d'au
tres chercheurs pour evaluer la resistance 
aux insectes des plantes cultivees et sau
vages Ils essaient d'incorporer cette resis-
lance chez des lignees ayant un rendement 
eleve ou une tolerance a la secheresse ou a 
d'autres contraintes. Paralellement a la 
selection pour la resistance naturelle, rCRI-
SAT effectue des travaux portant sur la lutle 
integree. Sont 6galement prises en compte: 
les enquCtes sur les ravageurs, la surveil
lance des populations, la lutte biologique, la 
mise au point de methodes efficaces el 
securitaires d'application des pesticides, 
ainsi que de pratiques agronomiques 
amneliorees 

Divers insectes nuisibles, lels que la 
mouche des pousses, les foreurs des liges, 
la c6cidomyie, les punaises el les chenilles 
des pancUles reduisent les rendements du 
sorgho, la cerbale la plus importante de 
lInde apres le riz el le bIe. En milieu paysan, 

les rendements en grin restent faibles (500-
800 kg/ha), bien que le rendement potentiel 
depasse 5000 k' ha. De 15 a des20% 
perles de rendement du sorgho sent attribu
ables aux insectes nuisibles 

L'infestation e la mouche des pousses
(Atheugona soccala) est d'autant plus forte 
quelc taiix dhumidil dela surface foliaire et 
raccumulation d'eau dans la feuille centrale 
des plantules sont eleves Le genotype 
resistant, IS 18551, a eu de 25 a 30% de 
coeurs morts apres infestation, par rapport , 
95-100% pour le temoin sensible, CSH 1. 

Plusieurs genotypes de sorgho sontse 

' 

,: 

, ' 

Luluisaion decages a permis dideifier 
Lu sl s de c aes d perm is e nt 
plusieus gnctypes de sorgho resistants 
auxfereursdestiges 

reveles peu sensibles aux attaques du borer 
ponctue du sorgho (Chile parlellus). Cetle 
tolerarce a 61e associee au d~veloppement 
precoce des panicules, ainsi qu',i rallonge
ment rapide des entre-noeuds. 

Des essais conduits au Centre ICRISAT 
ont permis d'identifier des genotypes resis
tants 6 la fais a la mouche des pousses et au 
borer ponctue du sorgho, notamment les 
genotypes IS 2205, IS 5604 et IS 18551. 
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C'est un bon exemple de la seleclion et du 
criblago dans loptique de combiner chez 
des cultivars productifs une resistance 6 
plusieurs ravageurs. 

GrAce a la mise en cage des panicules, 
des essais ont permis d'identifier des sour
ces de resistance acceptable a la cecido
rnyie (Contarna sorghicola) chez sept 
lignbes do sorgho En Afrique de I'Ouesl, la 
resistance . la ccidornyie a btb confirmbe 
chez qua're lignees ayant un potentiel de 
rendement blevb. une bonne adaptation, et 
une ress!ance aux maladies foliaires. De 
plus, ces genotypes ont retenu un nombre 
sensiblernert mons ,leve de punaises des 
panicules quO le tomoin sensible CSH 1, et 
trois d entre u ont eu un taux do germina-OLX 
tion suprieur a 80% sous des contraintes de 
lmperatures elevees e de manque d'eau, 
par rapport a 43% pour CSH 1. 

Au Centre sahelien de lCRISAT, au 
Niger. los chercheurs ont observe une torte 
correlaion enlre le nombre de perforations 

G6notype do soigho dont la 6stslance h la 
c6cdomnyie a e6 conirmee en ulilisant des 
fechniques atlficlelles d'infestalion. 

Chenille Spodoptora lituralis sur une gousse 
darachide. 

de sortie sur les tiges de mil et la population 
larvaire du foreur des tiges (Acigona ignefu
salis).L'echantillonnage des chenilles est un 
travail labourieux, excluant ainsi le criblage
d'un nombre eleve de lignees pour tidentifi
calion do sources de resistance. Le denom
brement des trous de sortie offre la precision 
requise dans un programme do criblage et if 
nest pas necessaire d'examiner les liges 
pendant la saison de croissance, car les 
perforations peuvent 61re comptees sur les 
tiges on saison seche. Cette methode est 
donc un rncyen eficace ot precis d'evalua
tion du niveau de resistance des genotypes 
experimentaux. 

Des eludes conduites au Centre sahelien 
sur les pertes dues a la mineuse de I'6pi 
Heliochelus (Raghuva) albipunclella ont 
revel0 que 3-4 larves par bpi (densite usuelle 
sur les cultivars locaux sensibles) entrainent 
une baisse de rendement de 20%. Une seule 
larve cause une perte de 6,6/o par bpi. Cette 
information sera utile pour bvaluer les 
deg ts en champs paysans. 

En Inde, le criblage des ligniees d'arachide 
a permis didentifier 25 Iignres resistantes 
aux mineuses des feuille., (Apooaerema 
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6ssa~s!agaU heLign6e~s daaci rh6s6islantes, g uaD 

Sympt6rnes de I'alaque en rn&Iaillon 


modicella), sous des conditions de forte 
infestation, . 

En Afrique australe, des 6tudes sur les 
ravageurs de larachide ont 6t6 effectuees 
la demande des pays de la SADCC, Les 
r6sultats montrent que les insectes du sol, 
particulibrement les termites et les vers 
blancs, peuvent causer des deg~ts consi-
derables. Les vers blancs ont 6tb les princi-
paux insectes nulsibles du sol, notamment 
au Zimbabwe, o6 prbs de 30% des plants ont 
6t6 attaques, En mi-campagne, les Micro-
ermes ont 6tb trbs abondants en Zambie du 

Sud. AuBotswana, des estimations laissent 
croire que les membres de ce genre peuvent 
causer des pertes de 50%, Les termites sal-
taquent aux plants et aux gousses, ce qui
favorise la contamination par les aflatoxines 

Les fails saillants de cette 6tude sont 
pr6sent6s ci-dessous: 

Les insectes du sol sont une contrainte 

S22~ * . 

b 	 set'a frde, aux,mineu~seS'des fe dles.!-,: .- ;sesbls'6 dr6~& u1UK ds]}~is 
-

importante de iaproduction d'arachide en 
Afrique australe; : 

0 Les termites (Microtermes spp) siatta
quent aux plants d arachide, particulire
ment en periode de secheresse; 

0 	L'6Iimination, de certaines esp~ces de 
fourmis avec des insecticides pourraiti 
aggraver tattaque de !ertniles; ' 

.	 L'importance des degats caus6s par les 
insectes du sol est fonction de l'intensiti 
culturale. Les deg&ts 6taient moims 
graves aprbs une jaChbre ou en agricul- : 
ture itin rante qu'en agriculture intensive, 
pratique 6t6s repandue au centre du 
Malawi el sur les terres communales au 
Zimbabwe;: 

* 	Les insectes du sol appartiennent a des 
esp6ces trbs diverses, en parliculier les 
,ers blancs et les termites. 

Les travaux de recherche sur I'Heliothis 
ont permis d'incorporer la tol6rance/resis

~4-~< 



/ e,sectes cu sol sorI tine containte 
npmnte c/e /:pfn.Juct/on d'Rh rh/c/c (1n 

A/e ails!! /e./Los termities, m'ec/alon c/c 
phto c/u haul, peivent cause' c/es dega'ts 

cnscetab/es aux cultures en attaquant les 
acns. ci-dessus. Les vers blancs, bdtte, 
sont-Ia/ment c/es tavageuts impota:nts. 
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La vaiet de po/s dAngole ICPL 87089 est lune des deux 1Ignees de cycle interm6d/afre 
idenli eies comme iesistantesa Heliothis armigera, on insec/e nuisIble du J)o/s chiche et do 
pols dAngole. 

larce a cet insecle chez des genotypes de 
pois d'Angolo de cycle nternediaire. Sans 
ornplor de pesticide, les deux ign(es resis-
lantes, ICPL 8088 et ICPL 87089. onlt eu un 
rondement sonsiblerrerit plus elove el morns 
de dbgats que e culltivar tImoia 

Los larvos Heliothi.s atmgela semblent 
acquorrr u0e rosislance aux insecticides 
habituollement omployos au sud de lInde, 
d ol Iimportance do criblo' el sblocionner 
des lignes de pois chiche el le poLs dAn-
gole rbsislanles a cot nsecte Los travaux 
menrs on coopprahrlm av( It nstltul de 
devoloipeoerit outre-reor des rossourcos 
naturelles (ODNRI. RoyauNoo-Urfl) On o1s 
en evidonce le polentiel nsidbrable de dis-
persion des papillons d t-/itothis qui nOn-
vor!t cotuvrir lusciua 90 km en ne soule nuil. 

Le reseau do pibgo a pheromone a permis 
de surveiller les populations dans le sous
conlient inden. 

Les resullals des Pepinbroes internatio
nales pour la resislance du pots chiche A 
I'Hrelloths sorlt oricourageants On d;vrait 
bentbl pauvoIr solectioriner des lignees 
rosislantes a I l-olh//rs et au fl6trissernnt 
tusarien Des 6iuds,- ')aOchr)qLos, condui
los en caoraltnOrl avec li nstilut Max-
Planck a Muon-h., rt perris l didontifer 
quatro produils chrrtue;s, volatils presents 
dans los sMeorco,s (IS cultivars sensibles 
de pois chicho (Iur altrci'm if:s larvos el los 
,papillons d t-li.,ua/ti C.-, tioultats do
vraient permettre de cribh u )/r labsence 
d(- cot, pradurls (, diderihlrt:r des Iignees 
rbsislanles 
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Resistance aux stress physiques
 

Les stress physiques, tels que los lempera-
tures elevees du sol e de lair, la pauvrete ef 
la salinitb des sols, les vents do sable et la 
forte variabilit( de la pluviometrie ont un effel 
tres depressif sur la production agricole. 'es 
chercheurs de rlnstitut collaborent avec 
leurs collbgues des programmes nationaux 
pour btudier le comportement des cultures 
sous ces conditions adverses. 

Les chercheurs ont souvent a etudier en 
detail les tacteurs responsables de ces con-

traintes, ainsi que leurs interactions, afin de 
mettre au point des mesufes permettant de 
les attenuer. Its cherchent , identifier les 
pratiques agronomiques, les cultures et les 
genotypes les plus en mesure de surmonter 
ces conditions defavorables caract~ris
tiques des regions semi-arides. 

Au Centre sahelien, les lignees de mil du 
programme de selection font robjet d'un 
criblage systematique pour leur capaciIe a 
survivre sous des temperalures elev6es. 

Des di!ferences g~notypiques ont 6t6 observees entre les ignees de sorgho, ci-dessous, et
de mil pour leur aptitude 6 emerger dans des sols encro~t6s.Les physiologistes 6ludient les 
mecanismes d'emergence, afin d'arneliorer ces cultures pour ce caract~re. 

.J.A 

4. 
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Criblage de Iign6es de pois dAngole pour leui tolerance h la secheresse. La technique 

dIrigation en hgne permet de cfeet un gradient dhumidte 

Des dithfrences genotypiques on, ele 
observees au slade de rlTablissement des 
cultures. Lorsque fortes temperatures et 
manque d'ean sont associs, le faux de mor-
talitb des semis ost tres eleve. Cet essai sera 
repbte pour determiner sile inanque deau 
soul pout causer des pertes similaires et 
Firmportance de la qualitb des semences fera 
Iobjet d'une r.tude plus poussee 

Au Centre ICRISAT- les chercheurs des 
cereales ont observe des differences geno-
typiques pour raptitude dos semis a ernerger 
dans des sols encroOcds 

Depuis 1981 de nornbreux genotypes ont 
le odentifies en utilisant la m6me technique 

t, is los ans Une bonne capacilb d'emer-
gencea616obs rvbe chezlemilet lesorgho 
quand I!s m nMes ligries provenalent de 
semences produites a diflerentes saisons 
ou quand to i.'Ceme tot de serriences blail 

some dans divers essais ou annees Le cut
tivar est considbre comme tolerant ten
crotement lorsque le nombre de plantules 
emnergeant est de 60% oU plus, par rapport 
au tomoin cultive sur un sol sans croite 

Le criblage pour ce caractbre est effectu6 
a la demaide des sbiectionneurs Les 
physiologistes cherchent maintenant a 
dofinir le mecanisme dbrnergence en sols 
encroCt(s 

Plusieurs hybrides experimentaux ont eu 
de bons rendernents aux essais prelimi
naires portant sur la s(cheresse en phase 
terminale de croissance du mil. Cos 
hybrides ont bte! produrts avec des pollinisa
tours sblectionribs en conditions de s(che
resse ou des varibfes pr coces a 
polthnisation libre et d:,, . ,, males 
sleriles tres prbcoces tellis qno ICMA 2 
(843A) el 863A Cette approche vise a com
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Etude de a r6action d'espces sauvages de pois dAngole, Atylosia albicans, 6 la salinit6 du 
sol (t6moin 6 gauche, niveau maximum de sels 6 droile). Ces essais permettront d'amliorer 
la tol6rance du oois dAngole aux sols salins. 

biner deux caract~ristiques: la prcocitM de genotypes sous deux traitements d'humidite 
la ligne m~le strile (m canisme permet- (avec ou sans irrigation), sans qu'il soit 
tant d'chapper ala scheresse) et la tol- ncessaire d'utiliser un systeme d'irrigation 
rance ala secheresse du pollinisateur. Celte en ligne. 
combinaison permettra de slectionner des La production excessive de biomasse est 
hybrides ayant des rendements superieurs un probleme important rencontreavec les 
sous de telles conditions. gnotypes de pois chiche les plus vigoureux.

Les chercheurs du Centre ICRISAT ont Dans les regions ob les temperatures noc
observedes ditffrences gnotypiques chez turnes sont infrieures a8'C au stade de la 
le pois chiche et le pois d'Angole pour leur floraison, comme au Nord de lInde, la forma
rponse a rfhumidit. Au cours de deux cam- tfion des gousses est insuffisante, ce qui Ia
pagnes, la biomasse et le rendement en vorise la croissance vgtative et rduit 
grain de tous les gnotypes de pois chiche lindice de rcolte. Les chercheurs ont 
non affects par les maladies ont augment6 s~lectionn6 12 populations tolrantes aux 
linairement en fonction de humiditedu sol tempratures fraiches. Elles cornrnencent 6 
jusqu'a la capacit au champ. Ce comporte- fleurir et former des gousses durant la p
ment sous des niveaux tres vqries d'hu- riode la plus froide de I'annee. 
midite du sol facilite les travaux de Le pois d'Angole prcoce poL.. ?upporter
recherche, car elle permet de cribler les des p6riodes intermittentes de stceresse 
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durant la saison des pluies. En 1986, 30 
genotypes precoces ont 6t6 cribles pour leur 
reponse b differents niveaux d'humidite, en 
utilisant une technique d'irrigation par asper-
sion. L'irrigation a etb effectue en septem-
bre lorsque la pluviometrie etait faible, ce qui 
correspondait au stade post-floraison de la 
plupart des genotypes. La reponse aux dif-
ferents niveaux d'humiditb a tr' variee. 
Dans certains cas, la croissance ,),' in ende-
ment ont e16 moindres sous le., niveaux 
d'humidit6 les plus eleves. Ces resultats 
indiquent que la technique d'irrigation par 
aspersion en ligne pormettrait de cribler le 
materiel , la lois pour sa tolerance a la 
secheresse et a rengorgement en eau du 
sol. 

Le potentiel de rendement des genotypes 
de pois d'Angole de cycle tres court a 6t6 
evalue en Inde peninsulaire sous des condi-
ions pluviales. Des rendements de 1,6 t/ha 

ont ere obtenus en 90 jours, au cours d'une 
campagne ob la pluviometrie a er6 inferieure 

la normale. De tels cultivars seront cLiies 
dans les regions oO !a saison des pluies est 
courte. 

Dans certaines zones de culture du pois 
d'Angole, la salinite des sols entrave la pro
duction de cette culture polyvalente. Quinze 
espbces sauvages de pois d'Angole ont 616 
semees dans du sable ayant differents 
niveaux de concentration en sels. Ils ont 
requ unesolutiond'61ementsnutritifs, ycom
pris de tazote. Les plantes nont pas 6t6 
inoculees avec le Rhizobiu.rn. Certaines es
peces notamment Atylosia platycarpa et A. 
albicans ont demontr6 une tolbrance 
remarquable b la salinite. Ces travaux per
mettront d'augmenter 6ventuellement la to
lerance , la salinite du pois d'Angole cultive. 

Une procedure de criblage de rarachide 
pour la precocitb a 6t6 amelioree par les 
selectionneurs des legumineuses. Cette 
technique utilise des unites thermiques 
plut6t que des caractbres subjectifs de ma
turite pour determiner la date de recolte. Les 
cultures semees en saison des pluies ont 
des cycles plus longs. Done, la comparaison 
entre les dates de r~colte enregistrees en 
saisons pluviale et post-pluviale sont plus 
precises a partir de donnees thermiques que 
chronologiques. 

Exploitation des ressources
 

Dans les zones tropicales semi-arides, la 
pluviosite est faible et variable, les tempera-
lures excedent souvent 400C el les sols sont 
peu fertiles. Au Sahel, des vents de sable 
endommagent les cultures. Certaines de 
ces contraintes peuvent 6tre surmontees 
par une gestion plus efficace des ressour-
ces. Les chercheurs de 'lCRISAT, bases en 
Inde et au Niger, mettent au point des tech-
niques d'amenagement des sols et de I'eau 
propres a accroitre la productivite et les 
revenus des paysans. 

Au cours des dernieres annees, les pays 
saheliens ont 6t6 affectes par de graves 

secheresses qui se sont traduites par 
1'echec des campagnes agricoles. En Inde, 
on estime que la pluviometrie devient de plus 
en plus variable. Atin d'6valuer I'ampleurdes 
changements pluviometriques en Inde et au 
Sahel, les chercheurs ont analys6 les 
donnees meteorologiques de deux sites re
presentatifs: Niamey au Niger et Hyderabad 
en Inde. 

A Hyderabad, I'analyse de donnbes cou
vrant 87 ans n'a pas revelt de tendance 
significative. Les hautcurs de ph lips peuvent 
6tre consid6rees comme independantes 
d'une annee a I'autre. 
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Pluviom~trie annuelle de 19501) 1987 AiHyderabad, en Inds, ota6Niamey, au Niger. Los
donn6es pluvlom6trlquesdes 87 dern/dres ann6es ont ft6 analys~es pour ces deux 
site$. 

A Niameoy, entre 1905 et 1987, Ia pluvio- les r~gions semi-arides de l'Inde. L'augmen
metric a ete pendant 40 ans intbrieure la tation et la stabilisation de la production alimayenne long briyne, avec un fr~qUence mntaire au Sahel pose un d=fi gigantesque.
plus blev~e d'ann~es s~ches au cours des Les chercheurs du Centre sah~lien 
deux dernubres decennies. Au cours des 1 7 btudient plusiours strategies de production.
dernibres annbes, la pluviom-nbrie n'a Dans Incadre dessais de gestion des sols,
exctbd6 la normale quo pendant 4 ans et les agronomes 6vaiuont l'effet des pratiques
depuis 1979. olle est inftrieure la culturales et des rotations sur les rende
rnoyennr0. Des graves s~cheresses (pluvio- ments. En 1987, IaCulture du mul a b~n~ficib
mdrie infbrieure a 75%~ do la feCmale) ont de 'elot rsidue dune culture pure de 
s 1vi 90au curs do 5 des 1 dernibres annes, ni~b6, particulibrement en combinaison 
Celle chute de la plUvirntrie a (.1train une avec les travaux du sel. Le rendement 
reduction sensible do la pmriode decreis- moyen en grain du mil est pass de 542 
sance, doo le besin urgent do cultivars do 33 kg/ha. Do plus, quatre cultivars d'ana
cycle plus court, chide ont eu, avec 430 mm do pluie soule-

Par rapport a yderabad, Niamey a dos mont, des rondemonts de 152 260 kg/ha
s6quences plus longues dannes censbcu- en culture associ e avece mu, et de 405 
lives doescheresse. Les priodes sches 450 kg/ha en culture pure.
sent donc beauceup plus longues e turs En 1987, l'ICRISAT a dbut une 
dtfets sur agriculture plus graves quo dans recherche do type eperationnelle avec tN
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cnutides 6ludes agrofo'restiibresen 

albida (Acacia albida) est ici cultive en associ'ationave e srgo
 

L'ICRIS .... Ind e el en Afrique de1'Ouest. Faihri 

30A /Cricin, avanl-plan,et-t 
plan
a > ". 

de Brni NKonni pour
RAN slastation suf b0ns closonns sur des plancheSdce
 

S.ev'aluer des techniiques Culturales .amn6io-. sereis ef ow,aplat. Les billons cloisonnesnl 
..,rees. Les pluies ont 6t6e de cinq semaines :permis d'obtenir des rendem'ents sup~rieUrs . 
::.plus lardiveS quoelanormale etext'rbmemnent par rapport aux semnis b plat : 
:iaibles (240.rmm). La 
i.d'augmenter les rendemnefls en grain ei cn perinetienI d'aUgmeniter la pr~oduction ali
p!: menlaire. Iles chercheurs 6va uent le polen.. 

f: ferlilisation a per~mis Au Niger, es cultures do contre-saiSon 

aille par rapport au Sysleme tracdilionnel de 
!-culture associ6e mi!/nm~bb. Les semis sur tiel de la pralique de la culture du ni6be 

bionsetl loesarclage attele.., onl perrnis d'ac- pendant cette periode, alors que Certains 
"croitre davanlage les rendements en grain et insectes nuisibles sont absenls. Lors d'es.: 
on.:,m el en ae616 possible d'obtenir :paiile du rail, lanes du ni6be, mais :• sais prelifninaires, it 

ci::enirain6 une .baisse du rendemenOW en des rendemnentS do Il doegrain et 2idoelanes
nt 
grain d~u niebe Le sarclage attel a rL~duil de ,avec peu Ou pas do pesticide. Ces resultats 
.42%16tetemps de travail au premier sarclage . sont rnporlais, car" es insecticides sent 
eI le 37% COWuidu second,. , cot~leux etparlois non disponibles.,: ' 

'
.A Deng0oj du Niger, les chorcheurs onl . Plusieurs liignees de n16b-6 ont. 616 
6valjue :la porforrnance :de deux cultivars evalues au Centre sah6lien, on culture pure. 7 
d araJcmdie sous trois dispoSiliis de semis . et or) cultur:e associePlusieUrs plants ont :. 
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, , Cullute perenne de pots d'Angoi avec le toutnesol Lepotenleldupois o"Angole esi evalueI 
clasdsff6tonts systbrnes do ciulutes, notamment en agroforeslerie. 

-ee affe,'tes par les maladies foliaires. Faidherbiaatbida[ornnpr ,-demrnonl 
notarnment le chancrf bacterien et Mvacro- Acacia albida) est une espbce forestibre, 
phormna DouZe lignees ,onl domeurees bien adaplte aux systbrnes agroforestiers' 
veirtes jusqu' la malurilb des gousses, une sah lens, Deux projels debules en 1987 
carat6ris ique imporlante des cultivars permeltront de colecler el d'ancliorer celte 
bivalents (grain el fourrage) espce.Dans uh essai, une centaine de ces 

Darts uin pepiniere, 10 Cultivars do niib arbres on! t6!examin#,s ious les mois pour
oni ou des rndmenris en grain de 0,70 a deierminer leurs caractristiqueS .ph6nolo
0.0 . ha,bie/95 quOles essais nonl pas eu d giquOs. La defoliaiion do la pluparl des 
-pluie duranl la pbriode do floraison ei qu au arbres a debut durant lepromier rnois de la 

Iuno saison des pluies. Mais, la ph nologie do c tirgation d'appoint n ait bte apport6e. 
-
":iw,nlhe~s hfaaiaaleslguroiesesew'in tourrag&resSly-renderneni four- arbre sembloeia6e~olmP,9f Pii qipr Irbs variable;ncaraclbristiquola sbeto i 

rager de 5,3 t/ha en 1986 et 2,5 ,/ha en,, cultivars aitoniores, Dans un autre essai, los 
1987 Le moiilOur rendement a Wt&obtentj- cherchours on! collecti les sernences do 49 
vec un cullivar du Cenlre nterialional F albida. Los jeunes plants issus do ces 

darii(ulLre tropicalo (CIAT) graines on! r(A6 transplanls sur des par
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La r6ponse du sorgho h la ferilisation phos-
phatee, arriere-plan, a 616 exceptionnelle 
sur des Vertisols precedemment nor, ferti-
hisps, tmon 6 ravant-plan. 

celles repetles, avec un arbre par parcelle. 
La hauteur des plants de six mois a varie 
considerablement, avec des ecarts trbs 
grands parmi la descendance d'un m~me 
arbre-mere. II serait possible d'exploiler ces 
differences par propagation clonale, 

Au Centre ICRISAT, trois vari tes 
perennes de pois d'Angole ont eu des rende-
ments superieurs b Leuc-iena leucocephala 
en culture associbe. En 58mois, la produc-
tion de bois a el. de 20-24 I/ha pour le pos 
d'Angole, par rapport b seulernent 5-9 t/ha 
pour leucaena. Deux autres avantages de la 

culture p.renne du pois d'Angole sont sa 
production de gousses et de fourrage, et une 
concurrence moindre en culture associee. 
Dans les regions semi-arides de lInde, la 
culture en couloirs de leucaena avec des 
cultures annuelles semble peu viable, car 
cet arbre a racines peu profondes entre en 
concurrence avec les cultures annuelles 
pour reau. Par contre, les perspectives des 
syst mes torestiers a espece unique sont 
prornetteuses, car la demnande de fourrage 
augmenle et les prix deviennent plus 
interessants. 

Durant la saison des pluies 1987, le 
sorgho a tres bien reagi a I'application de 
phosphore sur un Vertisol non fertilise ayqnt 
un niveau trbs faible de P disponible (moin., 
- e 0,05 ppm). Les rendernents en grain sont 
passes de 0,13 , 3,48 t/ha, suite a I'apport
de 40 kg/ha de phosphore. En sai on post
pluviale, ifn'y a pas eu de r6action A la iertili
sation, probieme qui fera 'objet d'une 
recherche plus poussbe. 

Des etudes aux champs ont montre que, 
sur divers sols, le pois chiche nodule repond 
lout au moins marginalernent a la fertilisation 
azotee. IIserait donc possible d'amrn Iiorer la 
symbiose du Rhlzoblun avec cette culture. 
Par contre, de faibles doses d'azole altec
tent gravement le developperment symbio
tique. Parmi les cultures etudi6es, le pois 
chiche a ete le plus en mesure de rbduire le 
pH dans la zone racinaire. Ceci pourrait 
expliquer pourquoi cette culture peul 
extraire suffisarnment de phosphore dars 
des sols alcalins ayant apparemment des 
niveaux trbs bas do phosphore disponible. 

Le pois d'Angole tardil est peu aftecle par 
son association avec le rnil, car la periode de 
croissance apres la recolte du mil est suffi
samment longue pour compenser les eftels 
de la concurrence. Les cherchours ont iden
tifie des genotypes de pois d'Angole pouvant 
6tre cuItiv~s avec le haricot mungo (VIgna 
mungo) dans les rizieres laissbes en 
jachere. 
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Etudes villageoises en Afrique
 
occidentale
 

De 1981 a 1985, les economistes de rlCRI-
SAT ont collecte des donnees dans 10 vi-
lages du Burkina Faso et du Niger. Ces 
etudes ont 616 similaires , celles conduites, 
en Inde, de 1975 a 1985. Les chercheurs ont 
etudie les facleurs agroclimatiques et socio-
economiques determinant les prises de 
decision des paysans. Ces donnees permet-
front d'affiner les objectifs de recherche et 
les politiques agricoles. 

Deux analyses peuvent maintenant 6tre 
rapportees: la premiere a trait , 'adoption 
lente et variee de la traction animale dans les 
sous regions de rAfrique de 'Ouest; la 
seconde aux strategies adoptees par les 
menages paysans pour maintenir la con-
sommation en periode de secheresse. 

Adoption de la traction
 
animale
 

L'adoption relativement lente de la traction 
animale dans les pays semi-arides de 
I'Afrique de rOuest a pendant longtemps 
intrigue les chercheurs et les responsables 
du developpement rural. Les systbrmes de 
traction sont employes sur moins de 15% 
des superficies cultivees, malgre les efforts 
publics et prives deployes depuis plus d'un 
demi siecle pour promouvoir cette 
technologie. 

Les chercheurs de rICRISAT et Ju Projet 
de recherche et de developpement des cut
tures vivrieres des zones semi-arides (SAF-
GRAD) ont analyse les donnees de 

Les 6tudes villageoises de lCRISA T en Afrique de IOuest ont permis de mieux comprendre
les causes de radoption relativement lenle de la technologie de la traction animale par les 
paysans.
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prouctondesanhes A9811$at 1982' Ces r6colts ls paysans losplsaur i
don~e on.6e~'olec~esauBukin Fso quenotlperreelargent leur6quipeinenp 

rpars I'CR9SA T.da.ns qiatre v'illages des, voir eur animii4x b 
izones sah6lienne'et nord-guin~enne et par, I hls ~~ed' eooisc'cel 

leSFGRAD daprs d'ux villges de la zone: importantes Udnpr6ograrne linaireta 1 
.____e.___,_,_I_soud nien 

~~K Lesj chercheurs ,o'nt trouve. que~les 
syl~e de traction animate ne soni roenta-
blos qcie'si cortaines conditions scllquos 
pormettont une utilisation optiiale des ani-
maux *et de '6quipement. La charrile 
boeufs pormet dWaugmenter, sensiblement 
les rendomonts en zone nord-guin~enne, obi 
IaPhase :,;iiiale de la saison des pluies es1
suffisamfnont longue pour ,permettre, la 

pr~araiondusoi sans retarder significa-
tivomont les semnis, Les sols lourds et la pra-
lique de cultures qui r6pondont bion au 
labour, tel lo mar's, l'arachido et le doton, 
favorisent 6galement l'adoplion de la trac-
tion animale dans cette zone.. 

Cependant, m~me dans ce milieu plus 
favorable, 1C6quipevnent do labour rWest ron-
table quo si les superficies cultiv~es aug-
mentent, Ceiles-ci peuvent difficiloment 
'6tre, compto tenu des contraintes do main-

d'oeuvre roncontr6e au moment du sar-
clage. CVest pourquoi 1'6quipement do 
sarclage doit compl~ter M'quipemnerit do 
labour dans los r6gions oib i'oxtenslon des 
SUperfiCles culliv6es est possible.. 

L'anaiyse montre quo dana chaque village 
loelaux marginal do substitution do la traction 
animal aui travail Manuel a'ex'c6db ciniq, Ceci 
signifie~quo m~me avec trolsprns 
pour condluiro une pairo do booufs -pra-
tique courante ,- to travail humain oat sensi-

Sblement plus:, producti avec Ia traction 
animate qu'avoc les pratiquos tradition-
nelles, 

Pour~iu los sites, los b6nplf ices m~axi-
mumis n'ontot1 r6alis6s quo 668 ans aprbs 
I'adoptlon, Los paysans qul ont achet6 lea 
animaux et Iequipomont 6 cr~dil rencon-

7: 	 rent souvont des problbmes de lIquidit6
avant cetto p~riode. Lor~lqu eurs dettes 
sont, aggravees pat jes~condition cifma1 

MISau pinl pour 6lucdier les effets de~ types -7.-= 
'd'6quiperpentj des suefce utiv6 e 
pro6bs d'acces .Iaterre tadPuiisa
tiori des animauxde trait sur la rentabilit6. A~ 
ele ul, 1'dotiorj de la chartue #iapas 
6t r car le riodble npr~entable, ~#dit pas,
d'bxtension des superficies cultiv~es et I lil
isation des a'nimaux ne sera que de, 60 
h'eiures du'rant~Ja ,campagie,. L'adoption
dqup etsiaor e.e~rlg 
per'met d'augmenter le revenu~brut de'60 6
70%, par rapport au travail ~Manuel, efli N
sation ann,uelle de l'6qiiipement~a 6t 
estim~e 6 plus de 400 heuros. 

En modifiant le nombre do travailleurs par
familie, los revenus bnt 6t6 asci~s pbsi
livement 6 la taille des m~nages Le§ petits 
paysans sont d~savantag6s, crl rvi 
requis pour prepdro spin decar:16avile 
trait oxige une part plus grande de leiir res:-#~ 
sources limit~es. En outre, eurs superfidlies~< 
son plsptts eqirdutluii't e 
anirnaux pour le labour of le sarblage> 

Le mod~le montre quo l'lnvestsment 
initial Pour l'achat de 1'6quiipement do labour 
nIest r6cup&r6qu'6, la cinqiemdann~e, 
lorsque los bbn6es s6?it iif2iimums .~~j 

Les r~stultats do cette 6tude ont des,imphi
cations irhportanles-au nva.des ,.ro 
grammes Jde m6canisation., Les'~ 
6quipornents ne dovralent, 6te:'nq' e 
vulgaris6s que dana los r6gions ob la luvio 
m6trie, ies types de sols et la dispobnibilit6de 

, >erre permettont une utilisation'lntensiv et0, 
rentable de chaqiue comp~osante, Lesoefforts'p. 
doivont 6tre orient~s vera les pay'sans le plus 
en rnosuro do profiler doe I'adoption de ce'to 
technologie.prbbee 7:i 

JUne tolle politique va prbbeetfavor-; ~ 
, iser des paysans d6J6 privilfgl6s, Maso 7le: 

efforts pourIprcoouvoir I'doption par lesr
do epysn 	 uzoe mgInales et ceu 
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bn6ficier pleinemenl de r'equipement et 
des anirnaux risquent o'engager ces der-
niers dans des investissernents hazardeux. 
Une adop!ron non judicieuse des systemes 
de traction animale par les paysans tres 
pauvres sera encore plus dommageable 
que la vulgarisation de celte technologie en 
taveur des paysans mieux nantis. 

Revenu et consommation en 
periode de secheresse 

Au Burkina Fasola faible pluviom~trie de 
1984 a r, durt considerablement les rende-
nients dans los zones sahelienne et souda-
nienne. Les etudes villageoises ont permis 
de comprendre los strategies adoptees par 
los paysans des regions affectees par la 

secheresse pour maintenir la consomma
lion des menages. L'Institut international de 
recherche sur les politiques alimentaires 
(IFPRI) a collabore a ce projet d'enqu6tes 
bi-hebdomadaires sur la consommation 
quolidienne d'aliments. 

A cause de la sechijsse, la r!oduction 
agricole des mnages n'a permis de repon
dre qu', 29% des besoins energetiques 
annuels fixbs par rOrganisation mondiale de 
la sante (OMS), soit 11,9 kilojoules (2850
calories) par jour par adulte mIle. Malgre
tout, la consommation moyenne des 
menages de la zone sahelienne a atteint ce 
seuil, la consommation journaliere etant de 
12,2 kJ. Par contre, la consommation des 
paysans de la zone soudanienne a 6t6 de 
18% inferieur au niveau etabli par I'OMS. 

L'analyse de la consommation montre 
quedanslesdeuxzoneslesmenagesdispo-

Les menages beneficlant de sources diversifiees de revenu sont plus en mesure d'afironter 
les petiodes de scheresse que ceux dont les revenus pro viennent uniquement des produc
tions vegelales. L'arisanatest une source Liile de revenu. 
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sant de peu (debiens ont consomme un 
pourcenlage plus elev6 dalirnents achelrs 
et qu'ils ont d16 plus gravement affectes par 
les carences du rnarche Celle vulndrabrltb 
btail particulibrement grave en periode de 
soudure, alors que 60 a 70, dus besoms 
energotiqLIes des paysans los plus pauvres 
provenaient de denrees achetees. Lo prix 
desgrainsaugnentengnralemenlcdurant 
celto perode Los effets des prix saisonners 
so sont done faits ressenir sur los revonus 
des monages los plus demunis 
Les profils d-mploi e de revenu des 

munages on! 6t6 analyses pour delerminer 
los diffrences entre los modiles de con-
sommoalion des dex zones 6ludiees Los 
paysans de la zone sahrelienne tirent leurs 
rovenus de seceurs el clo regions beaucoup 
plus diversifibs que ceux do la zone souda-
nienne Ainsi. los recoltes (incluant los 
salaires agricoles) n'ont reprbsent6 quo 23% 
des revenus dus paysans de lazone sa-
hhlienne. par rapport a 55% dans la zone 
socidaninne Los sources alternatives de 
rcv.nos des paysans saheliens ont d1b le 
commerce du belail e le travail migratoire. 
lesquels representenf pros ce deux lois el 
lerni
lo revenU absolu des mdnages (17100 

CFA en zone sahlienne e 7100 CFA en 
zone soudanienne) 

Les revenus de ces secteurs ddponcent 
pr incipalenont des conditions econoniques 
des centres urbains du Burkina Faso of des 
pays cliers en Afrique de Quest. Cos sour-
(;es sont relaivement inddpendanles des 
revenus amricoles oeaux. Elles perniettent 
donc de slabiliser le revenu total des 
monages Ioisque la production agricole 
localh Iluctue 

Par cointre. los menages de fa zone souda-
niunne, o6 laplUviom(frie est plus 0levee el 
r,oins variable, on! traditionnellun t prr-

vilegi ia production vbgelale et un peLm 
nioins mnvesi clans [elovage. La pression sur 
la terre at los probldmes ecologiques ont 
aussi rcduit ou 61imin le polentiel de pAlu-
rage. rdluisan dautant IIuportance du 
belail La croissance dbmographique a 

egalement affecte la capacite des paysans 
de la zone soudanienne ,produire et stocker 
des surplus de grain permettant de slabiliser 
los fluctuations annuelles de la production 
Cos changements sont survenus rapide
mont. Los moddles migratoites el los liens 
avec remploi extneur n'ont pas encore per
mis de remplacer Vassurance que consti
tuaient antbrieurenen Ielevage et los 
stocks de cerbales. 

Celle 0tude a plusiours implications. La 
production agricole el a consommation ali
mentaire doivent btre classees par region, 
groupes de menage e seison pour deter
miner lampleur. localiser ef 6valuer los con
sequences des echecs culturaux. Les 
moyennes regionales peuvent grandement 
sous-estimer to problbmre alimnentaire. 

Compte tenu des differences de structure 
de production et de pouvoirdachat des pay
sans, los mesures normalement u!ilisdes 
poir evaluer le besoin d'aide alimentaire des 
rdgions, telles quo les rendements el los 
deflicits pluviometriques, reflltent insuffi
samment le degre dinsecurit6 alirnentaire. 
Los regions oii les risques sont los plus 
grands ne sont pas necessairement dans la 
zone sahelienne, oi la pluviomdtrie est 
mooms 61evde, car los strategies varient 
selon los regions Lorsque los deficifs de 
production son! similaires. los risques de 
pbnucie ahimentairo pevent 6Ire plus grand 
dans la zone soudanienne. 

La ddpendance des marchds -- el la vul
nerabililt face a ses carences - a 6 forte 
aprds une mauvaise recole dans los deux 
zones el paimi los differentes classes de 
menages Les menages los plus pauvres 
dependent davanlage des marches, et par
ticulibrement en periode de soudure. L'am
elioration de 'infrastructure des marchds 
pour ridduire los marges de prix inter
regionales et inter-saisonnieres devrait 
favoriser lefficacile et1rquite. Lorsque le 
pouvoir d'achat est faible, la creation d'em
plois par le moyen de travaux publics 
finances par la distribution d'aliments pour
rail 6tre une mesure tres efficace. 
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Le mil en Inde
 
A la differenco des autres cerdales, le (nil ne d'infection plus eleves dans les champs paysans 
reqoit que do taibles quantlits d'engrais, ot pra- et les parcelles de production de semences. 
iquemeil aucun autre intrant. On no saurait L'hybiide lCMH 451, mis au point par rCRISAT 
oxagdrer [imporlance quo conslitue cete culture et resistant au mnildiou, a eie vulgarise en 1986. 
pour los paysans los plus defavorisds do Ilinde L'Instilul a 6te en inesure de produire une quan-
En 1982, le Ministie inoien do rAgriculture a vul- i0 irmportante de semences de pi.:6-base dos 
garise la varidl de ICRiSAT ICMV I dnomumud parents do cot hybride. En 1987. los agences 
WC-C75 Ceit varibe a dto ra)tdement adopled comencidres des secteurs public et priv6 ont pro
par les paysans, alors menic, que Ihybride le plus duil suffisamment de semences de ICMH 451 
populaire. BJ 104. de,\'enait s(AiSillO au mildiou, la pour rneltre on culture plus d'un million 
pt ncilpalo Ma ado d 1n1l 1980 sera la quati bir d'hoctares. 
aMn160 COlS(O(;uIivo, ol ,a do ICMV 1aura La descendance qui a permis l'obtention ducL'LJure 
e6 piatigLieO sur plus Iuun million dheclares. pollinisat,.r de col hybride a 6t6 seloctioniee 

Alin do. rwponrdro a la demarnde des paysans, inialomer., par un chercheur de ICRISAT en 
Ionduslfw seiTniciioru indienn. a ble contrainie posto au Burkina Faso. 
Jo pour suivre la prodLchOil doCseinences du SeLiI Lhybride ICMH 451 est ires performant. I s'es 
a-ule nybrideoffort par lo sfoctur public. BK 560. classd premier au cours des fros annes d'es
len qu 11prfovwne do la ieme lignee mnle sais du Projet coordonn, indien d'aidlioration du 

strile qu(o BJ 104 Coci a eonmain des niveaux 	 mil iAICMIP). IIa ou un rendement on grain el en 
fourrage de 30 ei 20% superieur b BJ 104 pen
dLnt los deux annees Oadcot nybride a did inclus 

MultiphcaPon des semences depr6-base de aux essais. IIa aussi une excellente qualitd ali
"'hybilde ICMH 451, lequel a 6t6 largement mentaire et une leneur en proleine et en lysine 
adopt6 par !es paysans en Inde. plus dlevoe que los autres cultivars. Aux essais 

rIfultilocaux de 'ICRISAT, los rendements de 
ICMH 451 ont 6t6 plus stables que ceux de la 
plUpart des autres entrees dans un milieu defa
vorable. IIest trds rdsistant au nildiou of la pro
duction do semences ne pose aucun problime. 

La vulgarisation do cos cultivars a haul rende
.ment rover une mportance primordiale. En Inde, 
...... la produchio,i annuelle de rnif es supdrieure a 5 

millons de',onnes Compte tenu du prix acluel de 
123 dollars US /tonne. la valeur annuelle de cette 
cullure e do l'ordru do 650 millions de dollars, 
rise a part la valour du lourrage. La valour margi
nale de ICMH 451 et ICMV I a d1d estirde 
quelques dizaines do millions de dollars par an. 

Une lelle rdussile a dt( rendue possible grce a 
rapproche globale adoptde par IICRISAT en 
roatiure de selection du mil, fondde en grande 
mesure sur rintroduction of la valorisation du 
maieriel vdgetal provenant de rAfrique. Celle 
approche a permis do diversifier considerable
ment la base gdndlique de cette culture en Inde, 
ainsi que los sources de rdsistance au mildiou. 
Celle base, ainsi que los lignees amdliorees qui 
en sont derivdes, permeltront d'ameliorer davan
tage cette culture. 
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Vulgarisation des cultivars
 
En 1987, le Projet coordonrne indie ,d'ameliora-
lion du mil (AICPMIP) a recommande la vulgari-
sation de trois'hybrides de mil en Inde. Deux 
d'entre eux ont ies lignbes m~les steriles de 
IICRISAT comme patrits ternolles et des pollirii-
sateurs du programme national - HI-B 50 de 
'Universite agricole de IHaryana et Pusa 23 de 
rHnslitul do recherche agricole de New Delhi. 
L'hybride ICMH 423 do lCRISAT etait le 
Irois0 inC 

En Atrique australe, une varietb de mil a 616 
vil(larise et duux autres sont passees au stade 

!,Fyi s a hoii, ;,r,- vu n on Zambie 
La variet6 do sorgho ICSV 112 (SPV 475 a etb 

dilfuse.OU Or Inu par le Projel coordonne indien 
damlioration du sorgho (AICSIP) Elie a eu des 
rendements sensiblernent Superiours a la varne1e 
de I ICRISAT precedemment vulgarise, ICSV I 
(CSV 11 ) damis plus de 200 essais conduits au 
cours des six dernieres ann~es. Une variet6 de 
sorgho rbsislante au Striga as/tarca, ICSV 145 
(SAH 1), a oMe recommandee dans loutes les 
r6rjions de lInde oi le problme cause par celle 
mauvaise herbe est endemique, saul dans rEtat 
du Karnataka Au Mexique, la varie16 ICSV 112 a 
6te vulgarisee sous le nom do UANL- 1-V-187 par
rUniversite de Nuevo Leon. 

Uno vari6el do sorgho de rlCRISAT, ICSV 1, 
ayant bien reussi aux essais de rendement, a 6t6 
vulgarisee en Ethiopie par rlnstilut national de 
recherche agricole sous la denomination (SC
108 3xCS 3541)-19-1. En Zambie, Ihybride de 

sorgho WSP 287, dont le parent femelle provient 

de rlCRISAT, a etb vulgarise. 


Le Programme SADCC/ICRISATd'amdliora-

lion du mil et du sorgho a participe avec les 

programmes nationaux a 
 la multlplication de 

semences de pre-base des varibtes de sorgho 

ICSV 112 et ICSV 1 (SPV 351). Ces deux varites 
ont et1 vulgarisees au Malawi Au Zimbabwe, le 
programme nalional a diftuse la varietb ICSV 112, 
sous la denominaion SV 1, et la lignee ICSV 
88060 (A6460) comme SV 2. Au Swaziland, trois 
varietes de sorgho blanc (ICSV 2, ICSV 112 e1 
ICSV 132), e1 deux vadts de sorgho rouge, 
introduites en coopbration avec le programme 

national, sont passees aux essais de pre
vulgarisation. 

En 1987, I'lnstitut de recherche agricole et de 
d~veloppement rural des Caraibes a vulgaris6 la 
varietl d'arachide ICG 7886 en Jarnaique, sous
tonomdeCARDI Payne. Cegenotypea l don
tiib comme r~sistant a la rouille et moyennement 
resistant a la cercosporiose iardive par IICRISAT 
el la station de recherche de Tifton, en Georgie, 
aux Etats-Unis. 

En Birmanie, la variete precoce d'arachide 
ICGV 8 6 065 fera 'objet d'une evaluation a grande 
echelle apres multiplication des semences. 

Les varietds d'arachide de I'CRISAT ont bien 
reussr aux essais c'evaluation conduits par le 
Projet coordonne indien de recherche sur les 
cultures oleagineuses (AICORPO). La variele 
ICGS 44 a eu des rendements moyens de 24% 
superieurs a la variele locale dans la region 
occidentale 

A r'Essai international pour la resistance aux 
maladies foliaires, conduit on Thailande, trois 
lignes d'arachide de lCRISAT ont eu des ren
dements de plus de 3,5 I/ha de gousses seches, 
par rapport a 2,2 I/ha pour le cultivar local. Une 
variete toleranle la sdcheresse, ICGV 86635, a 
eu des rendements de 30% superieurs a ceux 
des varietes locales sur deux sites en Inde e1 de 
50% superieurs sur un site en Thailande. Les 
rendements en gousses des essais internatio
naux 
sur larachide de confiserie ont eM6 de 8,6 
t/ha pour lCGS 85 en Egypte, 3 t pour lCGS 61 et 
ICG(CG)S 50 au Burundi el 4 t pour ICG(CG)S 54 
au Soudan of en Zambie. 

En collaboration avec lCARDA, six cullivars 
de pois chiche des pdpinieres internationales ont 
6t6 vulgarises a Chypre, au Maroc, au Soudan et 
en Turquie. L'lraq et I'Italie ont aussi vulgarise un 
cultivar En Syrie, une etude de aisabilite condui
te sur neuf fermes a montre que les semis d'hiver 
du pois chiche permeltrait de doubler les revenus 
despaysans, parrapportauxsemisdeprintemps. 
Le pois chiche ICCL 81248 a erb vulgaris6 au 
Bangladesh sous le nom de Nabin. Au Ndpal, le 
Comile semencier national a vulgaris6 la varidt6 
de pois chiche ICCV 1 (ICCC 4). 
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Activites de formation
 
La formation des agronomes des pays semi-
andes rentorce et diversifie los capacites 
dos programmes nationaux de recherche et 
de vulgarisation, lesquels peuvont ainsi col-
laborer au developp.ruent (Aau transterl do 
nouvollos technologies LInstitut conduit 
des activiles do formation a son siege, on 
Indc, ainsi quo dans los rdgions ot'i ss chor-
rhours Son bas6s 

En 1987, 210 stagiaires ont participo aux 
difh.'rents slages de formation otferts au 
Centre ICRISAT Pour la premiere lois, Ins-
titut a ac,:ueilli des stagiaires du Nicaragua 
do Trinrl,-et-Tobago. de la Tunisie ot du 
Vietnam Trenle-cinq chorcheurs de 11 pays 

ont participe a des stages de perfeclionne
ment porlant sur la phytopalhologie, I'ento
mologie, la cytog(netique, la physiologie, la 
selection et la fertilite dos sols. Pros de 130 
techniciens et agronomes vonant de 35 
pays ont suivi un stage de formation profes
saonnelle do 6 rrois, dont 89 on saison dos 
pluies sur los themes de I'amrblioration dos 
plantes, Iagronomio, [exploitation des ros
sources, los sciences de l'information, la 
biochirnie, los services gbneraux et le deve
toppement de fermes experirnentales. 

Des chorcheurs do 10 pays ont poursuivi 
leurs travaux do recherche a ICRISAT 
aprbs l'obtention do leur doctoral. Un 

1..as (octlnirqis die casliallon(u sofj.]o son/ enseignees aux stagiaires enperfechionnemen/ 
an Cente ICRISA T. 
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Ces chercheurs ont particpe au Septieme cours international sur la pathologie des 
legumineuses. 

physiologiste a etudie la duree de la phase associee, reffet des dates de semis et de 
vegetative de differents phenotypes de mil, lirrigation sur le rendement de deux cultivars 
alors qu'un selectionneur a -value l'utilite de de sorgho pluvial, la commercialisation des 
lignees m~les-stbriles issues de differents excedents agricoles, 'inventaire des 
cytoplasmes. Un chercheur a etudi6 rherita- menages et les previsions de prix dans les 
bili[ de la resistance a la pourriture seche regions semi-arides de linde. 
des racines du pois chiche. Un agronome a Sept apprentis de quatre pays ont fravaill6 
evalue leffet de la densite cullurale du avec des chercheurs dans le cadre d'un 
sorgho sur l'efficacite d'utilisation de reau et programme de travail/etude. 
les rendements. LICRISAT a offert un septieme cours 

Vingt-cinq etudiants venant de 15 univer- international sur la pathologie des legumi
sites de II pays ont prepare leurs thbses au neuses. Pour la premiere fois, ce cours a 
Centre ICRISAT. Celles-ci portaient, entre porte sur les trois ligurnineuses 6tudiees par 
autres, sur respacement et la selection du lInstitut, a --avoir le pois d'Angole, le pois
pois chiche, la variabilite de I'agent chiche et I'arachirie. I a permis aux par!ic;
pathogene de la fletrissure du pois chiche, pants de diagnostiquer les maladies de ces 
Ascochyta rabiei , la rouille e les taches cultures, d'identifier et de caracteriser les 
foliaires de larachide, r'adoptioii de nou- agents pathogenes (champignons, virus, 
veaux cultivars de cereales en Inde, reffet nematodes) et de se familiariser avec les 
de I'etalement des dates de semis, les pro- techniques de criblage pour la resistance 
portions lgumineuses/cbreales en culture aux maladies les plus importantes. 
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Dix 6conomistes de neufs pays d'Afrique 
et d'Asie ont paticipb tt un cours de socio
economie. Ce cours a er6 dispense pour la
 
troisibme lois depuis quatre ans. Les objec
tifs 6taient d'identifier les contrainles freinant
 
la production, d'introduire des considera
lions 6conomiques dans les programmes de
 
recherche multidisciplinaire et d'exposer les
 
stagiaires aux programmes informaliques.


Vingt-deux chercheurs ont participe a un
 
cours international sur la modelisation de
 
rarachide. Ce cours de 
 12 jours a permis '
 
d'evaluer le modele PNUTGRO, mis au point
 
par l'Universite de Floride. Les participants a
 
cette reunion parrainee par HIBSNAT, un
 
reseau international pour le transfert d'agro
technologie, doivent former d'autres cher
cheurs de leurs pays. Les parlicipants de 
lnde et de Thailande collecteront, en 1987

88, un ensemble de donnbe essentielles 
sur le climal, le sol et les cultures, lesquelles 
permettront d'affiner le modele. 

Quatorze chercheurs d'universites agri- Ce chercheur Kenyen pr6pareune these surcoles, du Conseil indien pour la recherche I'hiredite du facteur hauteur chez le pois
agricole et de societbs semencieres privees dAngole. 

Elude des mecanlsmes de floraison d.j pois dAngole par un chercheur du Kenya.

IPi 

A43
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Le Programme SA DCC/ICRISA Td'ameliorationdu milet du sorgho, base au Zimbabwe, ofIre 
maintenant divers slades de formation. 

et publiques ont participe a un cours sur les 
techniques de product'nn et d'evaluation 
d'hybrides de pois d'Angole en utilisant la 
sterilitib rn~le 

Dans le cadre des prolets r6gionaux de 
formation, 16 chercheurs de sept pays 
membres de laSADCC et du Burundi ont 
paiticipe, a Malopos au Zimbabwe, a un 

I
cours do six semaines s la gestior, d;s 
stations de recherche De plus. sept lechni-
ciens de quatre f-,dys de la SADCC ont suivi 
u,stage sur I'amelioration et l'agronomre du 
nil et du sorgho. 

Au Centre sahelien de I'ICRISAT aL' 

Niger, 14 etudiants de quatre pays ont par
ticipe a des stages individualises portant sur 
leffet de la fertilitp du sol sur r'6tablissernent 
des cultures de mil, I'effet de la date de semis 
sur I'incidence du mildiou, la gestion et I'ana
lyse des sols, la traction animale, les mala
dies des semences et des plantules de 
'arachide, ainsi que 'identification des ma
ladies de I'aracnide. 

En 1987. I'ICRISAT a intensiti6 ses acti
vites de formation dans le but de favoriser un 
transfert plus efficace des nouvelles tech
nologies, en etroite collaboration avec les 
programmes nationaux. 
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M N la.var Assistanl de rncichnh enior 


iIuwsu ( n avril) 
B P Reiddy Assisaril de inucorche senor 
P 0 Cr anIhJrd Intrn inriln ualional (usqu er fOvrir) 
C l lash Jr Interne international (jusqu'en mars) 
F WO.liun Cfi(.rchnur post-doctoral (depuis 
novernbre) 

Kenya 

VY Guiragossian, Coordmnateur SAFGRAD/ICRISAT, 
sorgho .1 rnil. en Atrique orientale 

Mexique 

C,L Paul. CheL do programme el Agronerne principal 
.';(imrjhoIJ 

R Clara 8nh. Ihnunour (Sergho) 
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Ldgumineuses 

Direction du programme 

Y.L. None, Direcleur du programme 
D.G. 	Faris, Coordinateur principal, R6seau asiatique 

sur les legumireuses a grain (en congO 
sabbalique depuis aoit) 

C.L L. Gowda, Coordinaleur par int6rim, AGLN
 
(deputs aoit)
 

D M Pawar, Agent agricole senior (Essais
 
coopratits, LEGOFTEN)
 

Surendra Mohan, Agent administratit senior
 
(lusqu'en avril)
 

P. Rama Murthy, Agent administralit
 
G J Michael, Agent adrninistratif
 

L-gumneuses 

W Reed Entomologiste principal (jusqu'en 
novembre)
 

C Johansen. Agronoine principal
 
H A van Rheenen, Seloctionneur principal (pois
 
chiche)
 

Laxinan Singh Solectionneur principal (pois
 
d'Angole) 

A B S King. Entrriolagiste principal. ICRISAT/ODNRI 
J Anhara. Phvy;.o'ogjsle prifncipal adloint 
N Ac. Microbiologislo principal adjoint 
H J FHansen, Phytopathologue principal adoint, 
ICRISAT/DANIDA
 

K Okada, Microbiologiste principal adjoin
 
D Sharma. S Ieclionneur senior (pois d Angole)
 
(jusqu'en juilel)
 

K C Jain. Selclionneur, LEGOFTEN
 
Onkar Stiigh. Solectionneur (pois chiche) (on congo
 
sabbatique depuis juillel) 

K B Saxena Selectionneur (pois dAngole) 
S S Latee. Entornrologisle 
M P Haware. Phytopathologue (on cong6) 
S C Sothi, So1echonneur (pois chiche) 
N P Saxena, Agronome (physiologie) 

0 P Rupela, Agronomne (inicrobiologie) 
J VD K Kumar Rao. Agronome li(mcrobiologie), 
LEGOFTEN 

AM Ghankar, Phylopathologue 

Jagadish Kurnar Selectionneur (pos chiche)

S Sithariantnhari. Entoninlogislo (on congo depuis
 

juillel ) 
S C Gupta. S Ieclionrieur (pois dAngole) 
M V Reddy, Phylopah:riologuc 

Y S Chauhan Agroriorr-c (physiolog)
S B Sharma, Nerinatologue 

M D Gupla. Assislant do Recherche senior 
N V Ratnam, Assistant do recherche senior
 

H Miranda, Assistant de recherche senior (pois
 
chiche) 



Sheila Vijay Kumar, Assistant de recherche senior 
L Krishna Murthy, Assistant d rr'hcrche .errcr
P K. Anand Rao. Cnercheur, post-doctoral (lusqu'en 

lanvier)
Nandit3 Sarkar, Chercheur, post-doclorat 

SK. Singh, Ch.,rcheur. post-doctoral (depuis mai) 

F B Lopez. chercheur, post-doctoral (depuis juin)

A Schroth, Chercheur universilaire 


Arachide 

D McDonald. Phytopathologue principal 

J P Moss. Cytogeneticien principal 

D VR Reddy Virologiste principal 

JH Williams Physiologisle principal (en conge 

sabbalique depuis mail 


J A Wighlinan. Entomnologisle principal 

S N Nigamn. Selectiunneur principal 

F Waliyar. Phytopaltrolugue principal adjoint 

L J Reddy. Selecionneur 

P Subrahmanyarn Phylopalhologue (en conge) 

PT C Nambiar Microbiologisle (en congr 

sabbatque depuis avrill 

PW Amrnin Coordinateur et Enlonon.-jloiste 

LEGOFTEN 


G V Ra'rga Rao Enlomnologste 

A K Singh Cytogenelicien ien t(onge sabbal,que 


LI'qU en uin)

VK Mehan Phytopalhologue 

DC Sastri Cylogeneticien 

MJ Vasudeva Rao. Selectionneur 

S L Dvivedr. Selectionneur
 
H C Nageswara Rao Phy-iologise
 
VM Raniral Physioogisle 
N Sivananda Reddy. Assistant de recherche seniorY Sudnakar Yekuia Cherceur Post-doctoralY kost-doctoral epsK
S oin)h o-o aeu 
CSGlderel pG 

HA Naido Chorcheur post-doctoral Idepuis lanver) 

Syrie 

KB Singh Selectionneur principal (pois chiche)

M P Haware. Phytopathologue principal (pois chiche) 


Pakistan 
MS Rahman Selectionneu/Phylopathologue 
principal (pois chiche) 

Exploitation des ressources 

Direction du programme 

J L. Monteith. Directeur du programme 
S.K. Sharma, Assistant de recherche senior 
R.S Aiyer, Agent administratif senior
 
S Ramachandran, Agent administratif
 

Agronomle 

SM. Virmani, Agroclimatologiste principal 
J.R. Burford, Chimiste principal des sols (en cong6 
sabbatique lusquen mai) 

C.K. Ong. Agronorne principal (sysimes culturaux) 
R.J Van Den Beldt, Agronome principal. 
agroforesterie (lusquen mars)
 

R Tabo, Agronome principal (depuis aot)
 
A. Schult, Ingenieur adjoint, unite de fertilile des 
sols (ICRISAT/Universite de Hambourg) 
Piara Singh, Chercheur. science des sols
 
A K.S Huda. Agroclimatologiste
 
KL Sahrawai ChImisle des sols
 
T.J Rego. Cnercheur, science des sols 
MS Reddy, Agronome (jusqu'en aoLt)
 
M Nalaralan, Agronorne (lusquen luillet)
 
A Ramakrishna. Agronome
 
C S Pavwar. Entornologisle
 
A A H Khan. lngenieur

A Tabo. Chercheur. Posl-doclorat (lusqu'en juillet) 
J N. Daniel. Chercheur. post-doctoral (depuis 
seplembre) 

Gnle 

B Laryea. Chercheur principal, physique des sols
T Takenaga. Ingenieur agricole principal

D Smith, Chercheur principal, science des sols,
 
ICRISAT/ODPI (depuis fuvrier)
Sardar Singh. Chercheur, science des sots
 

K L Srvaslava. Ingenieur agricole
 
R K Bansal, Ingenieur agricole (en uor g'
 
R C Sachan, Ingenieur agricole

Prabhakar Pathak. Ingenieur agricole 
N K Awadhwal, Ingenieur agricole/physique (tP3 sols 
V M Mayande, Ing~nieur 
M Bonsu, Chercheur, post-doctoral (depuis aoL~l) 

Economle 

T S WVlker, Economiste principal
PJ Mallon, Economiste principal (en cong6 
sabbatique) 
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R A E Muller, Economiste principal 
Karen Ann Dvorak, Econonisle principal 
(ICRISAT/IFDC) (jusquen seplembre) 

N S Jodha, Econoiniste senior (en conge depuis 
avr'l) 

il N Athavak, Ifydilogist senior (Iusqu'en jtn) 

R D Ghodake Ecorionitsle (IOSqL fl avfi; 

i P Singh. Econormistt (en r.onge sabbaique depus 

aViii 

M Asokan Assitantrl (i- i ectiirire 5101101r (en conge 

(I oude depiws dectriibrt) 
KG Kshiragir Assislal oe rfecrt:herr(l Sentor 

, d cl th( I- a .rd) 

K V SuO)ohil{a ASHitt(;! w iCrr!chhe senior 

V J Bienut, AS;,iad' u ni- nirirn srrior 

V B]rah,iri Pa Aisatl do recherche senior 

- Ptir~ra]'<iuiHy aeo Assraliril dt rr('hrche senior 

Programmes d'appui 

Biochimie 

Hi Ja'',' iir 13 ii 'I 5!. lirli.l et Chef do 

i i, ,, 

r,(;. [ fil ? 


i,b' ' iri [' ,' .
 

df, wi) 


,' i id ,n,slraiif senior 

, orI iFi lifi no Stnrir 
,',I;,' oeA' C", < t , ii t i nl i~~t>,iir!r 

Microscopie 6lectronique 

Ressources phytog~ndtiques 

, 
.....,. ' , ,'. B la !,lo pri .i a'lof Chef do 

I BVV i!f'.,Ii' 

l/ iS cm ;i ; ;r! 

. A;1a 3 t', nt% 

Ii' (I.:; vt,, [3 tut;I !, 

Iil ' , i i':i,,' , i,r iniiistralif 


S i. , t Al iio (Lo t , I s*(JS-(ororat
I '*'.' 

,l,'lt, <, b," 

Service de quarantaine 

f[r Viirti ,if.l-,onihll du Service ItS(ILg en 

ihi 1'r tt Ilfl)ov 
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N.C Joshi, Responsable du Service (contracuel, 
depuis d6cernbre)
 

Upondra Ravi. Assrstant de recherche senior
 
N Ralarnani. Agent administratif senior
 

Formation 

D L Oswalt, Agent de formation principal ot Chef du 

programirme
 

B Diwakar, Agent de formation senior
 
T Nagur, Agent de formation senior
 
SK Dasgulpla. Agent de formation senior
 

(en congd sabbaique JUS(U en rini)
 

Fauldar Singe, Agent de formation
 

V !: Ralu., Sei:relaire serior (Iusqu'en octobre)
 

Services d'information 

D A Fucr'ilo. Chef du Service 

JB Wills fieflact(ir oii chef 
SUs;an D 1;1N. ROrltI(,i'uI eir chef 

S r1 Sinna tHts()onsabo (art e production) 

D 13 Moetraiira Rtifacj.tir 
JJ Abrahair fi':diacl(iur 

Mafdht [13(iddy edacleut (jlisqi en jarivier) 

V Si dri rrd fle l i-h (nirIiis avilh 

if S Diu g(ii f(ispnrisible (photol) (jusqti'en 

G K Gug iai Ariislh !Sonior (visualisaiori) 
-l[3; Kal (tr } l )tirioih rerrrrstorr)I 
A Antor 1arny es) r (iiiil)iiiiieil()i 3t. 

A [ Chtni; P hilog i o ,i1 nfor 

N V N Char, Agent ;ifrirlistratrf 

Statistique 

Muraii Singh Statslircien 

Informaiique 

W Eslos Clhef dui Sirvice 

S U [(esporsahlrt 


J Sai trasaad A ;£islanl (rnforinatique)
 

Mt Litjlrti. (informatique) 

1 BR N Gul;la Analy.i p)rograiilTeIii senior 

C Kairrs4sa Fao )ro irairrllrrLr (jusqu enH Ari;ilystt 


avrllj
 
,S V N, dijf i,irioref Anialy.h? p i rtr i elur 

,J (inair'riiaiAnarJlyte rowigtriiriieur (tusqto2n 

oirietiore)
LA Virio KTir Arialyslejrogfarirniour (depurs 

G Siif HaJi~ti. Aria lysie,,pjrignaMinneUr (depus 

(ointfr) 



Biblioth~que, service de documentation 

.LJ Haravu. Chef du Service 
PK Sinha, Agent de documentation senior 
PS Jadhav, Bibliothecaire senior 
S Prasannalakshi Biblrothdcarre 
R G Naidu. Agent de documentation 
V Venkatesan. Bibloth6caire (en cong6 depurs aotl) 

Service h~bergement et restauration 

D A Evans. Chef dil Serviee (depuis fevrier) 
S Mazurndar, Responsabk; (restauratron)
 
B H Revathi Rao. Responsable (hebergementl)

D V Subba Rao, Responsable (entrep6ts) 

D N Sar. Agent de reslarralon 

Services gdnraux 

VP Mc'Gough. Chef de la station 

WB Symons. Ingenieir principal (depuis ao~t) 

Sudlrjr Rakhra. lngdnieur err chef (genie civil) 

D Sirbmrrani arn, lnjdnrur ern chef l(er(ctricite) 

C K Botliappa As,,istarft (atelier) Itusqu'en lanvier)

S K V K Chanr, lg6rig (niur Ot
senior (1leclronlque 

instrurerrlaro ion) (JUsCu el janevir) 


N SS Prasad. lrnleOieur senior (lecroniqur, et 

instrumnentatior 


A R Das Gupla, lnginieur senior (cimmunication)

DC Ratada. Itgrijour senior (Otirnatsiition) 

K Ravi Kuroar. IngnMeUr senior (avri-octobre) 

R Thyagarajan, lrig.nneor (aruirroTblitesi l,qu'en 


roars)
 
A N Singh Ingdrio r (quipenrent courd oI tracteurs)
 
S W Oiader. Ingniour (materiel de bureaU)
 
K 1 C Bose, Inog6n, rI (genre civit
 
K Satyanarayana Raje. Ingenieur (depurs mai) 

V Madhusudari H,9e. tingiieL:r
 
Y Chiranjevi Rao, Ingenieur 

S P Jaya Kumar, Agent admrnistratif 

Operations et ddveloppement de la ferme 

DS Brshl, Chef d exploitatron (depuis juillel) 

S N Kapoor (Chef d'exploitation interimaire lusqu'en 


juillet. Responsable machinisme agricole)
S K Pal, Agent senior (protection des cultures) 
K Ravindranath, Irgonieur senior (riachrnisme 
agricole) 

M Prabhakar Reddy. Agent agricole senior 

N V Subba Reddy, Agent senior (horticulture) 

M C Rznganathu Rao. Ing6nieur sunior 

S Ahbid Ai Khan. Agent agricole, 

C Rama Reddy, Agent agricole 


Akbar Pasha, Ingenieur 

S C. Gupta, Ingdnieur 
T.A. 	Krishnarnurthy, Agent administralif senior 
(jusqu'en avril) 

Surendra 	Mohan, Agent administratif senior (avril
aout) 

V.S Ralu, Agent administrtif (depuis octobre) 

Programmes ouest-africains 

Centre sahdlien de ICRISAT 

Administration 

R.W 	 Gibbons, Directeur execulif des programmes
ouest-africains et Directeur du Centre sahelien

D.C. Goodman Jr, Adrninistrateur regional (jusqu'en 
mars) 

MG Wedeman, Administrateur regional (depuis avril 
a contral) 

M. Adjer-Fah, Secretaire de direction
 
M D Dralo, Resporisable rmgional du Service
 
cornptabte (depuis oclobre) 

I Agani, Chef complable 
K A Moussa. Chef dui personnel et des transports 
S Delanne, Assislante ex.cuhrve (Liaison) 
B Amadou, Assistant adrinitralt (Voyages) (depuis 
novembre)
 

A R Tijnko, Responsab;c, Achats internationaux
 
I. Laouali, Analyste-prograromeur
 
I J Cachalo, Secrotaire bilingue
 

Programmes de recherche 

Amdlioration du mil 

K Anand Kumar, Chef du Groupe d'amelioration du
 
mil el S6lectionneur principal


S.o. Okiror, S6lectionneur principal, Responsable des 
essars regionaux

S.N Lohani, S6tectionneur principal (Burkina Faso) 
M. Moussa, Secrefaire bilingue, (depuis juillet) 
L. Marchas, Gdndticien principal (ORSTOM)
S Tostain, Genelicren principal (ORSTOM) 
M.J. Lukefahr, Entornologisle principal 
A Mamalo, Technicien sup~neur 
J Werder, Phytopathologue principal 
A.A. Cissd, Assistant de recherche (depuis juillel)
L.K. Fussell, Agronome principal (en cong6 
sabbalique jusqu'en seplembre) 

TJ. Stomph, Assistahl de recherche senior 
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Amdlioration de I'arachide 

BJ. Ndunguru, Chef du Groupe d'am~lioration de 
rarachide et Agronome principal 

D.C. Greenberg, S6lectionneur principal 
P. Subrahmanyam, Phytopathologue principal 

Exploitation des ressources 

C.Renard, Chef du Groupe d'exploilation des 
ressources e Agronome principal 


M Manzo, Assistant de recherche 

M.V K Sivakumar, Agroclimatolcogue principal (en 
cong6 sabbatique depuis oclobre) 

S.Abdoussalem, Assistant de recherche
 
A Bationo, Pedologue principal (chimie des sols)
 

(IFDC) 
MC Klail, Agronorne principal des techniques
 
culturales 


P Ouedraoao. Assistant do recherche senior 
A.Tekete, Agronorne principal (Universit6do 
Hohenheim) (jusqu'en decernbre)


J Kaziende, Assistant do recherche 


B R. N'are, Selectionneur/agronome principal du 

ni~bib (IITA) 


M S Dicko, Sp6cialiste de lanutrition animale
 
(CIPEA), (en conge sabbatique iusqu'en mall 


S CouSibaly, Technicien supArieur 

J C Hopkins, Economiste, post-doctoral (IFPRI)
 
(depuis juillet) 
RJ Van Den Beldt, Agronome/Agroforestier principal 
(depuis Mai) 

M Dljibey, de recherche (depuis mai)Assistant 

J Toll, Expert de terrain pour leSahel (IBPGR)
 
(depuis fvrier) 


V Wall, Responsable des prospections
phytogenehiquos (IBF'GR) (depuis tuint 

A N'Diaye, Secrelairo bilingue (depuis Mars) 

Programmes d'appul 

Exploitation de la ferme 

P G Soratini. Chef dexploitation 

R van Midde. Assistant lechnique (SNV)
 
P Koudogho Chef rnrecanicien 

B Matlam Responsable de lasdcurit', 


Construction 

B D Marvaldi, lngrnieur 

Statistique 

B.Gilliver, Biom6fricien principal 
G Ouoba, Programmeur 

Information/Documentation 

C. Giroux, Agent regional d'information
 
A Dodo, Traducteur
 
F.Gbaguidi, Bibliothbcaire
 
H Diori, Docurnentalisle (depuis mars)
 

Burkina Faso
 

Administration 

CM Pallanayak. Coordinateur SAFGRAD/ICRISAT 

c ~dcirnu rniaA Tenkouano, Assistant de recherche
A Coulibaly. Secretaire administratit bilingue 
B.T Ouedraogo. AsF:3;nt administraif, Services 

generaux 
gni san adrtratf, Servce coptabe 

Recherche 

K.V. Raniah S ectionneur principal des crales
 

Rniatg

D.S Murly. Selectionneur (principal) du sorghoM D Thomas, Phytopathologue principal 

G Hoffman, Agronome principal du Stlga (depuis 
aoci) 

T Kabore, Technicien 
T. Traor6 Technicien 
S Sawadogo. Technicien 

Mali 

S V.R Shelly. Agronome ot Chef du groupe de 
recherche 

N F Benirati. Solectionneur principal 
I.Kassambara, Assistant de recherche (Sotuba)
A Coulibaly. Assistant de recherche (Cinzana) 
S. Toure, Assistant adninistralif 
B Sogoba. Agent complabe 
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Programmes en Afrique australe W.A.J.de Mitliano. Phyloparhologue principal 

Programme r~gional SADCC 
d'am~lioration du sorgho et du mil, 
Zimbabwe 

LR House, Directeur execulif, Afrique australe 

(depuis seplembre) of Directeur du programme 

SADCC/ICRISAT
 

S P Ambrose, Administralour ro.gional 

A B Obilana, Selectionneur principal (sorgho) 

SC Gupta.Se1eclonnCur principal (rmil) 

D S Bishl. Chef d'exploitation (jusqu'en juin) 

(cereales) 
M. Osmanzai, Agronome principal (cereales)
 
K Leuschner, Entornologiste principal (c6rdales)
F.York, Chet d'exploilation 
W.K. Morgan, Assistant administralit 

Programme r~gional d'amlioration de 
I'arachide, Malawi 

K R.Bock, Pnylopathologue principal (arachide) et 
Chef du Programme 

G L. Hildebrand, Seiectionneur principal (arachide) 
(depuis aol) 
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Conseil d'administration 
de I'ICRISAT- 1987 

M, FV MacHardy. Presidenl 

7817 Saskatchewan Drive 

Edmonlon, Alberta
 
Canada T6G 2L3 


M N S Pandhawa, Vice-president 
Director General, Indian Council of 


Agricullural Research (ICAR) and
 
Secretary to the bovernment of India 


Department of Agricultural Research 
and Education 


Krishi Bhavan New Delhi 110 001 

i de
 

M L D Swindale, Meiribre doffice 
Directeur general, ICRISAT 
Patancheru, Andhra Pradesh 502 324 
Inde 


M CS Sastry 
Secrelary to the Covernment of India 
Ministry of Agricullure 
Krishi Bhavan. New Delhi 110 001 
Inde 

M Shravari Kumnar 
Chief Secretary to the 
Government of Andhra Pradesh 

Secretariat, Hyderabad 500 022 
Ilde 

M P L Adkisson 
Chancellor 
Texas A&M University System 
College Station, Texas 77843 
Etats-Unis 

M L Biader 
Directeur. Plant Production and Protection Division 
Food and Agriculture Organization of the UN 
Via delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
Italic 

MC Charreau 
Direcleur, IRAT 

Centre de cooperation infernationale en recherche 
agronomique pour le developpement (CIRAD) 

45 bis Avenue de la Belle Gabrielle
 
94130 Nogent-sur-Marne
 
France
 

M. JP. Eckebil 
Directeur, Inslitut de la recherche agronomique 
BP 2123, Yaounde-Messa 
Cameroun 

M N L. Innes 
Deputy Director, Scottish Crop Research Institute 
Invergowne, Dundee 
Ecosse 

M K Kumazawa 
Professor of Plant Nutrition and Fertilizer 
Faculty of Agriculture 
University of Tokyo, Bunkyo-ku, Tokyo 
Japon
 

M. W.T. Mashler 
4 Woody Lane 
Larchmont, New York 10538 
Etals-Unis 

M. J Moncada de la Fuente 
Presidente 
Colegio de Ingenreros Agronomos de Mexico, A.C. 
Sindicalismo 92 
Mexico 18, DF, Mexique 

Mile B K Patel 
Chief Agricultural Research Officer 
Department of Agriculture 
Mount Makulu Research Station 
PO Box 7, Chilanga 

Republique de la Zarrihie 

M P.M.A. Tigerstedt 
Department of Plant Breeding 
University of Helsinki, 00710 Helsinki 
Finlande 
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