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L'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides (Interna
tional Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, ICRISAT) est un institut scientifique b 
vocation educative, bbut non lucratif, finance par de nombreux donateurs regroupes au sein du 
Groupe consultatif pour la recherche agricolA internationale. En 1980, lICRISAT a requ la 
majeure paltie de ses fonds de la part des gouvernements ou agerces gouvernementales 
d'Australie, Belgique, Canada, Etats-Unis, France, Japon, Mexique, Nigeria, Norvege, Pays-Bas, 
Republique Federale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suede et Suisse. L'Institut a 6galement 
obtenu un support financier des organismes internationaux et prives suivants: Communaut6 
6conomique europeenne, Centre de recherche pour le developpement international, Centre 
international pour le developpement des engrais, Leverhulme Trust et Programme des Nations-
Unies pour le d6veloppement. L'ICRISAT assume la responsibilit6 de I'information contenue 
dans cette publication. Si des marques de commerce sont nommees, cela ne signifie ni 
preference, ni discrimination de la part de I'lnstitut 6 I'gard d'autres produits. 

Couverture: 	 Un plant d'arachide cultiv6 au moyen des techniques de cultue de tissus. Ces 
techniques s'emploient AI'ICRISAT pour crier de nouveaux hybrides d'arachide. 



L'ICRISAT
 
L'lnstitut international de recherche sur les cuI-
tures des zones tropicales semi-arides, connu 
sous le sigle anglais d'ICRISAT, est l'un des 13 
centres d'un reseau mondial de recherche dont 
l'objectif est I'amelioration de laproduction 
alimentaire dans les pays moins developpes. Le 
mandat propre a IICRISAT vise h augmenter le 
rendement, lastabilite et laqualitb nutritive de 
cinq cultures vivrieres de base des zones tropi-
cales semi-arides, ainsi qu'a mettre au point des 
systemes de culture tirant le meilleur parti des 
ressources humaines et animales et de laplu-
viosite Ilmitee de ces regions 

Les zones tropicales semi-arides a longue 
saison seche s'etendent sur pres de 20 millions 
de kilometres carres et couvrent en tout ou en 
partie 49 pays sur cinq continents. Elles com-
prennent une grande partie de lInde, des re-
gions de I'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient, 
deux vastes zones ceinturant l'Afrique, des i,-
gions de I'Amerique du Sud et un, grande partie 
du Mexique et de I'Amerique centrale. 

Les zones tropicales semi-arides sont des r6-
gions difficiles ou les pluies sont rares et les sols 
pauvres en elements nutritifs. Toutefois, elles 
abritent une population de plus de 600 millions 
d'habitants, dont laplupart vivent au simple 
niveau de subsistance et dependent, pour leur 
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alimentation, de laproduction restreinte de pe
tites exploitations agricoles. 

Les cultures faisant I'objet des recherches 6 
I'ICRISAT sont le sorgho et le mil a chandelle, 
deux des principales cer6ales des zones tropi
cales semi-arides, ainsi que le pois d'Angole, le 
pois chiche et I'arachide qui sont les plu9 impor
tantes lgumineuses alimentaires de ces r&
gions. L'arachide, riche en huile, est egalement 
une culture commerciale importante pour le 
paysan de ces zones. Les quatre autres cultures 
sont essentiellement des cultures vivrieres de 
subsistance et plus de lamoitie de lapro
duction totale de chacune d'entre elles est con
sommee par ceux qui les cultivent; ils'agit 
meme dans certains cas de latotalite de !apro
duction. 

Les zones tropicales semi-arides fournissent 
plus de 50% de laproduction mondiale de sor
gho, au m( ins 95% du mil a chandelle, 90% du 
pois chiche, 96% du pois d'Angole et 67% de 
I'arachide. Mais les rendements de ces cultures 
sont bas en comparaison des rendements 
moyens obtenus dans les pays developp6s et 
des rendements potentiels des zones tropicales 
semi-ardes. Cest latche de 'ICRISAT que 
d'aider les chercheurs et les agriculteurs de ces 
regions , exploiter ce potentiel. 
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Introduction 
Le petit plant d'arachide sur la couverture symbolise un aspect important de la
recherche menee 6l 'ICRISAT: lorsque la nature ne fournit pas de solution im
mediatement utilisable dans les tentatives faites pour ameliorer les cultures vi
vrieres des zones tropicales semi-arides, les chercheurs tentent d'en trouver une t 
plus long terme. 

Ce plant ete cultive dans le laboratoire de culture de tissus oo des fragments
de plants d'arachide, de leurs parents sauvages et des hybrides issus de leur
croisement, sont cl6nes. Ces techniques sont utilisees pour multiplier des plants
possedant des caracteres souhaitables, tels que la resistance aux maladies, et
transferer ces caracteros a I'arachide cultivee. Certes, il s'ecoulera plusieurs
annees avant que ie3 producteurs d'arachide ben6ficient vraiment des recherches 
gen6tiques; mais ce jour approche.

L'ICRISAT s'interesse autant b ces recherches, dont les b6n6fices potentiels
se situant dans I'avenir, qu'a obtenir des resultats plus tangibles ou imm~diats. II 
est fait mention de ces deux types de recherche dans ce rapport portant s'r les 
faits saillants de la recherche effectuee en 1980. 

L'ICRISAT est un jeune institut de recherche scientifique qui a 6t6 cr66 en
juillet 1972, "sur papier", et dont les programmes de selection des cultures ont
moins de huit ans. Aussi, est-il particulierement satisfaisant de voir d6ja les pre
miers r6sultats tangibles, notamment des cultivars de mil b chandelle et de sorgho
6 haut rendement et resistants aux maladies, atteindre le champ du paysan indien
et africain. En Inde, avant d'6tre mis 6 la disposition des producteurs, ces nouvelles
vari6t6s et hybrides doivent 6tre compar6s aux cultivars d6ja utilis6s. Ces tests se
font dans le cadre d'essais gouvernementaux qui durent cinq ans. En Afrique, la
procedure est un peu plus rapide et le transfert a I'exploitant plus direct, mais elle
n6cessite encore des annees d'un travail ardu. 

La technologie am6lior6e, mise au point au cours de ces huit dernieres annes 
grace au programme de systemes de culture de I'ICRISAT, commence 6galement
t faire son chemin jusqu'au champ du paysan indien. De plus, ont 6t6 amorc6es en
Afrique, parallelement au programme d'am6lioration des cultures, d6ja mieux implant6, des recherches sur les systemes de culture et des 6tudes socio
economiques.

En Syrie, travaillant avec un institut frere, l'ICARDA, on a mis au point des
lign6es de pois chiche r6sistantes a i'anthracnose due b I'Ascochyta, rendant ainsi
possibles un semis en hiver et une production beaucoup plus grande de cette
importante culture vivriere du Moyen-Orient et de la region moditerraneenne. En 
Inde, des lign6es htives de pois d'Angole ont 6t6 cr66es et sont susceptibles
d'augmenter sensiblement la production de cette l6gumineuse dans le nord du 
pays.

Ces nouveaux cultivars ont 6te s6lectionn6s a partir d'une pr6cieuse collection
mondiale de ressources g6n6tiques regroupant les vari6t6s cultiv6es et des 
especes sauvages. Cette collection a d6but6 dbs la creation de l'ICRISAT. Ces 
ressources g6n6tiques sont d'une valeur inestimable pour les s6lectionneurs de
I'Institut et ceux d'autres centres dispers6s 6 travers le monde. Cette collection 

2 



Un champ exp6rimental au Centre ICRISAT 

permet egalement de preserver pour I'avenir de nombreux genotypes de plantes 
en vole d'extinction. 

Les cultivars et les systemes de culture ameliores qui commencent a atteindre 
aujourd'hui les paysans des zones tropicales semi-arides ne sont que les premiers
fruits de la recherche de I'ICRISAT. D'autres progres sont attendus dans un avenir 
prochain et, si les pniortes ont ete etablies correctement, ils devraient ccrmmencer 

avoir un impact sur I'agriculture et la production alimentaire dans 1'ensernble des 
zones tropicales semi-andes. Les varietes et les hybrides rnis au point a I'ICRISAT 
donneront finalement de hauts rendements dans les conditions de l'agriculture
pluviale, avec un minimum d'intrants apportes par les paysans d&nunis de ces 
regions. Plusieurs de ces cultivars seront resistants aux maladies et aux parasites
qui y limitent actuellement les rendements et, dans de nombreux cas, enrichiront 
les sols pauvres en elements nutritifs car Ils pourront, grce a des bacteries 
associees aux racines, fixer au maximum I'azote de I'air sous une forme assimilable 
par la olante. 

Sans des quantit(s abondantes de fertilisants, d'eau pour 'irrigation et de 
pesticides, les seuls resutitS de la rcherche naccomphront pas de 'miracle" 
dans les zones tropicales semi-arides. Neanmoins. Is peuvent y accroitre sensible
ment la production alimentaire. Ces recherches, par leurs applications pratiques, 
peuvent reellement aminiorer le sort des petits paysans aux ressources limitees,
qui n'alimentent aujourd'hui la majeure partie de la population qu'au simple niveau 
de subsistance. Ce rapport montre les progres failts en 1980 pour atteindre cet 
obje c f.I L.D. Swindale 

Directeur g6neral 
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Cereales
 

Le sorgho et le mil 6 chandelle sont deux des 
principales cultures vivrieres des zones tropi-
cales semi-arides et sont les quatrieme et cin-
qulbme cereales les plus importantes dans le 
monde. !Is constituent ensemble la premiere 
source de calories en Afrique et la troisieme en 
Asie et au Moyen-Orient. La superficie qui leur 
est consacree est la deuxieme en importance 
apres celle emblavee en riz. 

La demande pour ces deux cereales aug-
monte dans les pays en voie de developpement 
a un taux superieur b celui de leur production et 
des deficits substantiels sont prevus d'ici 1990. 

L'ICRISAT se dolt d'en augmenter le plus rapide
ment possible la production. 

En 1980, un grand progres a 6t6 accompli en 
rapprochant de nouveaux cultivars de sorgho et 
mil b chandelle, a haut readement et resistants 
aux maladies, des exploitants agricoles d'lnde et 
d'Afrique. Le cultivar de mil a chandelle WC-C75 
a ete recomrnande par le gouvernement indien 
pour vulgarisation au niveau paysan apres trois 
ans d'essais varietaux dans le cadre du program
me national et deux ans de tests en champ 
paysan. En outre, une nouvelle lignee, ICMS
7703, est parvenue au stade de test en champ 

Le cultivar de mil chandelle WC-C75, mis au point J I'ICRISAT et test6 en champs paysans au 
Rajasthan, a 6t6 recommande pour diffusion aupr~s des agriculteurs indiens apr~s 5 ans de tests 
rigoureux dans les programmes nationaux. Cest un cultivar J haut rendernent et r6sistant au mildiou. 
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paysan. Les deux vart6tes sont rbsistantes au 
mildiou. Cette maladie a provoque dans le passe 
d'importantes baisses de rendement dans les 
cultures hybrides indiennes H- mil a chandelle. 

Trois autres nouvelles varietes de nil a chandelle 
se sont classbes Fremiere, troisieme et quatrieme 
lors des essais ntiaux du programme indien et 
seront soumises aux essans avances en 1981. 

Deux lignees de sorgho, SPV-422 et SPV-4124, 
se sont classees premiere el seconde sur los 
vingt evaluees au cours des essais nationaux do 
rost-saison des pluies eti seront soumnses a la 
deuxieme annee d'ossais avances Ian prochain. 

Ces nouveaux cultivars peuvent avoir un im
pact de tout premier ordre sur la production 
cereahere des zoes tropicales semi-andes, ou 
les rendements on sorqho natteignent en 
rnoyenne que 800 kg ha et les rendements on 
mil a chandelle 535 kg ha duns les conditions 
d'une agriculture do Sabsistance Lo cultivar do 
mil WC-C75 a donne Un rendement moyen de 
1830 kg ha au cours des 4 annees de tests et le 
cultivar de mi ICMS-7703, 1870 kq ha en ino
yenne sur 3 ans d'essai (Oas (JOX orlt aIUSSI 
montre Iour faible sensblIto itiiu ldia Los CLII
tivars de sorgho SPV-,122 et SPV-424 ont donne, 
respectvernent 3860 kg ha t 3780 kg ha 

Quatre hybridos do sotgho ont Me soUmis a Ia 
premiere anneu ('essa is avnwces aa nltVeaa 
national indere et (tin?>x vmtos de so;gho a la 
(JLJx."(C irwei ui s c'osdl, s wesm h'une de 
varutoi ., SPV-3!i. , j (t( r;?corT ii 1( ( l ""lr 
essais (to pro.va lq,irstit loll do (duix en 
chanp )aysa 

Do memo, deux hyhrdos do mil a chandellu 
rodaits par I ICRISAT [aseront a h Jinaxioirro 

et prenire arnnes (txpi~rli!tut aiiee 
en Inde 

Err Aft rqa. aU cOUrs des esais do,,dsiilson des 
pluies, ItoCaltivaF de (orghO DallI0 Pop 7-862 a 
donne ar) rendeme rt do 2760 ka; haj sar sept 
sites dtfforents, 2er1Elrtr surpassatrns 
tOus los aulres (:ulivir'; SJ Stanu fnC(- ,l (10 i 
tiplo et offerte aix exiploitants igricolw; sowas l(" 
nor de Malkamash II1 ohrt rilftiirnrt (o to-
iMOMll 01 0 'fiiltfVus ILI! siOt c'inratslos IUts 

L(? cultuur Ind Syri 387-1 j dorrot IU Q riryc, 
Lill rendeirno(irnt (fo 3'170 k lii, coirtre 3380 kg 
pOUar l oteOirn local En In(I., ;os IladeIsinahinr 
SPV 3J4, i- attouirt I(kg l Ian ; ,51 
de 1980 Co cltuvar i(t !r(atIi()paurait 0l11 cawih 

. 

Lo cultivar do sorgho SPV-422 s'est classe pro
raer sur les vingt engages au cours des essais 
1980 effectues apres la saison des plutes dans le 
cadre do programme national indien. Son rende
ment a 6to de 3860 kg ha 

ve a I,, fuis dans cc pays e dans certaines re
giolls ('Afrtique. 

Criblage 6I '6gard de la
s6cheresse 

La capacite du sorgho et du mil a chandelle a 
supporter de longues periocles de secheresse et 
a survIvie (Jans des conditions do plIlVioSlt limi
to Oxplue en grande parne leur importance 
iPirHIM ; do base (dtils les zones tropi-CLlltires 
ca:lf-1 s irriandes L(;r resustaince a la so
ihr )es stwbieir, sulntiw d cello (u bie, du 
nuaS Wr (2os trOWS cor(eales Los scientflques do 
I'ICRISAT chorch nt a aireho rer enrcore cetto 
nesistance, de 0r11t.aoe la stabiutb du rende
ment, de faiQon a a(ccroitre a valour de ces cal
tiOS pour 10s potts exploiants et los vilageois 
(((i depeildoil (10115J(2poar Iler ahurlentation 
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Co cultivar do sorghoij haut rondemrnot, SPV-35 1,est parvenu au stado de dornvnstratiun en champs 
paysans clans de nombrou.\ 6tats do linde, 

Le,,-~ cst~ de IICRISAT unt m' iu 
punrt des todeos nipfOs ot oftitaces U o6va-
kltfpr' do( Ia f6SSstanC(o al Id S(ChoroS~c (d'an 

gnaW Ces tecrinnuniro do ligncoos de sorghC 
(Iiios pJ rmottont (1,6vatIol I re!stlnue (0na Ia 

piattio Lic~roso.uu ftos Join t'. 
condtcots onorma;*ies de onlour~i et d'ufladilo 
Sur li Clorminalton (Ale, (tvolqi~t ont1' wittonour 
do la pljnto 

tire lechrniquo tibs'oc' ;)",L! IJ stJocw ta 
stado ivonce do Croissarwt, reowsc. s;r attune 
Inent 5jsti1"' iq Ot 1,1.1h dfm6n 
tomp;eraore des5 k! dl ',Wrn,UIIIWITIO 
wietro It lita rou L:" pa:ts; mu in 
train!o re' rc't.ntf ut irng1 oaam rn~inin('nt 

rrni~itr~n J~~inionmm 
LI to(Aliao riutie r &Iirlou trpjryat ci 

ri jsifA qwin ,tit k, riiit vatiiw tjoliw 
StiIi' tttnr'rrrrr ~ or~ ar!oit~ rri 

contage do sorvivants LoauL. eSI apporteO Line 
'w foU'3 apres Ios~S.Io irnigation nest pas 
rop avant quaun floifissenient imlortant riO 
so produiso 

Coneo techrnqiJ porut 1cocriblage precoce 
ungrand ?mo-breo de ligneos do solection pour 

Li ressdace a Ia sechoeoss Dautres tests 
sufli tns au pointf pour evaluer ia capacite d'une 
var oto o a omorgOr duJ sot dins desa qo-rtnr di 
c j Irnas do, tonporaturo el Olhurni
rfitoet01tr(sq1,i a im tc- dua not fatw obstaclu. 

[,Um (If Wf#1 dds fnOdrhoa'tult1.5 vernisgees 
irmirfft o l vto.yenno, iii slade plammiut. Line 

l I. rarint c i)iaCito do res'stance a la 
sor''r''s' If!S hsstgoOS auLX 1Wlbs nor) ver

. ti 10nA11WS auI towtkwi vernrrssees otfrent uric 
rnrttliqlo, tant a la rrnouche du pied 

ISint cela a intainteriant ete coiri si!ress$5 

Pn ;iA (;ontro ICRISAJ DO Japon sont parvenus 



des resultats indiquant que ces lignees sont 
egalement resistantes a I'helminthosporiose 
(Helminthr'sporium turcicum). Une 6tude inten-
sive est en cours pour comprendre la gen6tique 
du caractere vernissb et definir son utilisation 
optimale dans un programme d'amblioration des 
cultures. 

Une etude importante sur le mil a chandelle a 
debute en 1980 pour determiner l'efficacit6 de la 
selection directe en conditions de secheresse 
comme moyen d'ameliorer la performance des 
lignees produites dans ces conditions. Cette 
btude est d'abord effectuee dans la pbpiniere 
d'ote soumise a la secheresse et dont I'aridite 
peut etre contr61oe dans son declenchement 
comme dans sa duree, par retention de l'irriga-
tion Cette m6thode permeura d'evaluer les It-

gnees selectionnees dans des conditions identi
ques t celles dans lesquelles la s6lection a bt6 
faite. 

Des selections paralleles se rapportant a huit 
types genetiques differents sont effectuees 
durant la saison des pluies (pour reproduire les 
conditions normales de selection), ainsi que 
dans des p6pinibres d'bt6, tant irriguees que non 
irriguees. L'experimentation finale comparera 
les performances des produits de chaque milieu 
de selection dans les trois milieux diffeirents. Les 
resultats permettront de determiner la limite jus
qu'a laquelle il convient de pousser la reproduc
tion/ l ection en conditions de secheresse, en 
tant que procede distinct de la simple rfMise b 
'essai des produits du programme rbgulier de 

selection pour leur sensibilite a la secheresse. 

Criblage pour le r6sistance a la chaleur et a la secheresse. La lign6e non resistante D 71463, 6 droite, 
montre un echauffement s6vere des feuilles; les feuilles de la lignee r6sistante, J gauche, sont vort 
fonce. 
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Les hgnees de sorgho aux feulles vernissees, a 
gauche, montrent generalement une plus 
grande resistance a /a secheresse et ) a 
mouche du pied que los autres hgnees, telle 
celle de droite 

Fixation de I'azote 

L'azote est un eloment vital pour la croissance 
des plantes, mais les sols des zones tropicales 
semi-andes en sont goneralement deficents et 
les fertilisants azotes sont coteux et difficiles a 
obtenir pour los pays 'ns de cos regions. La rnise 
au point de plantes ayant une bonne cvjpacito a 
fixer I'azote de I'air a I'aide des bactbijes de la 
rhizosphoreoteta incorporur dans leUrs tissus 
peut dorn avoiru nimIpact importanut sar lagricul-
ture des zones tropicales sem-arides Trois 
domaines de recherche ret onnent particuliere-
ment I'attention des microbologistes clans lOurs 
CtL~deS SWnlazote aipjpliquecs aU sorgho et au mil 
a chandellee 

I 	 Une partie de la recherche consiste en une 
senie d'experiences de bilans d'azote visant a 
mesurer tous los inputs et outputs d'azote, 
ce qui perrnet de determiner la provenance 
de I'azote utilisd par la plante. Ceci est 
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beaucoup plus facile a realiser en serre qu'au 
champ. Si les plantes sent cultivees en pots 
de terre ou de vermiculite, on connait I'input 
d'azote apporte par le sol et on peut mesurer 
la quantit6 d'azote prelevee par la plante; si le 
prelevement d'azote est superieur a la quanti
te d'azote perdue par le sol, c'est qu'une 
autre source d'azote entre en jeu. 

Des experiences de bilan a long terme sent 
effectuees avec le sorgho, le mil a chandelle 
et les graminees apparentees en utilisant de 
la vermiculite ou un sol pauvre en azote, avec 
et sans apport d'engrais; les niveaux de 
prelevement d'azote et de production de 
mattere seche mesures sont superieurs , 
ceux que permet d'atteindre la seule quantite 
d'azote contenue dans le sol. Des bacteries 
associes aux racines seraient a l'origine du 

2 	 Environ quinze sortes de bacterios fixatrices 
(lazote ont ete identifiees dars le sol autour 
du sorgho Los difforentes sortes de bactb
rOs son! iooins nombreuses dans la rhizos
phere, mais lIu population est plus forte La 
racine realise uoe selection positive on stimnu
lant certames sortes de bacteros, tant pour le 
sorgho que le mil a chandelle. On trouve 
memo cos bacteries fixatrice- d'azote a lin

teneur du tissd daJ'culared cs deux r,!
tUres II reste a determiner si l'inoculation de 
la plante avec certaioes bacthries fixatrices 
d'azote augolonto so'i proleve[irent d'azote 
et son rendoin2rt. Cus etudes, susceptibles 
d'aboutir a ,IElse au pot de cultures a plus 
haut rendoeront sur los sots pauvres on azote 
des zones tropicales semi-arides, so pour
suivront 

3 Erfin, les ressources genetiques de mil et de 
sorgho sont criblees pour selectionner les 
genotypes ayant la plus grande aptitude a 
fixer I'azote de I'air dans la rhizosphere et 
pour deternnr si Ia selection et Ic croise
ment peuvent favoniser cettc activito. 

Stir los 284 lignees de mil a chandelle el los 
33Iino osrhohaueamii 

sorgho valuC, la rnoiti 
environ afait preuve d'une fixaton active d'a
zote. Celle-ci variait on fonction du champ, de 
la saison (saison ou post-sason des pluies) et 
du niveau d'humidite du sol. Elle ctait la plus 
forte en sol humide. L'apport do nitrates du 
sol a nhibe cette activiC 



cours d'une nouvelle technique d'experimenta-tion mise au point a I'ICRISA T pour I'etude de la
fixation de I'azotRe. 

La mesure de carottes de sol contenant les 
racines a montre une grande variablite des 
resultats entre les plants, de m6me qu'entre 
les mesures effectuees ades moments diffe-
rents. On a mis au point cette annee une 
technique do culture en pot de plantes culti-
vees sous serre qui reduit cette variabilite. 
Une methode de culture en tube pour le cri-
blage des lignees a egalement ete develop-
pbe. La plante entiere est isolee de fa~on a 
obtenir un contr6le total des microorga-
nismes prbsents. 

Ces nouvelles techniques d'utilisation ex-
pbrimentale do plantes intactes sont riches 
de promesses pour le cniblage de lignees et la 
selection de plantes a grande capacite de 
fixation de I'azote. Cos plantus peuvent btre 
cultivees jusqu'a maturite pour produire des 
graines qui seront utilisbes ulterieurement 

dans des programmes de croisement. Cer
tains croisements preliminaires ont 6t6lises entre des reaiynees de mil , chandelle 6 
forte activite de fixation de I'azote. 

Priorit6s de la recherche 
Afin de mieux remplir le mandat international qui 
lui a6t6 confie et d'orienter la recherche pour les 
dix prochaines annees, I'ICRISAT s'est fixe des 
priorites de recherche pour le sorgho et le mil a 
chardelle, en fonction des zones d'adaptation 
existant dans le monde. 

Les zones geographiques prioritaires pour le 
sorgho seront essentiellement la peninsule in
dienne, I'Afrique occidentale, I'Afrique orientale, 
I'Afrique meridionale, I'Amerique centrale et le 
Mexique; soit, grosso modo, les zones tropi
cales semi-arides ob le sorgho est utilise pour
I'alimentation humaine et non animale. 

Alors que les zones tropicales semi-andes pro
duisent du sorgho essentiellement pour la con
sommation humaine, les autres regions, a I'ex
ception de la Chine, produisent surtout du sor
gho destine a I'alimentation animale. Dans cer
taines regions, la demande en sorgho pour la 
consommation humaine directe tend a augmenter considerablement, en particulier dans des 
regions d'Amerique latine et d'Afrique orientale 

qui sont des zones marginales de production demais. 

Les zones geographiques prioritaires pour
I'amelioration du mil a chandelle, au cours des
 
annees 
 1980, seront I'Afrique occidentale, le 
nord de lInde et le Pakistan. 

En Afrique, les pays du Sahel - Mali, Niger, 
Senegal, Soudan et Tchad -- consacrent au mil 
une superficie de plus de 7 millions d'hectares, 
sur les 26 millions qui lui sont consacres dans le 
monde, et I'alimentation de base de leurs 
populations repose essentiellement sur cette 
culture. 

Le Pakistan et los btats du nord de lInde -
GLjarat, Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Ra

jasthan el Uttar Pradesh - consacrent 8,4 mil
lions d'hectares au mil et menitent une grande 
attention. 

Pour le sorgho comme pour le mil achandelle, 
['accent portera sur la mise au point de variets 
et d'hybrides a haut rendement, donnant un 
grain de bonne qualite et resistants 6 la 
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secheresse, aux maladies, aux insectes para-
sites et b Striga. 

Utilisation d'hybrides et de 
ressources g6n6tiques 

Le programme d'evaluation des hybrides de sor-
gho a trois ans et a deja donne naissance, com-
me on I'anot6 plus haut, ,des lignees qui sont 
actuellement testees et soumises aux essais 
indiens. Les essais d'hybrides portent sur 45 
entrees qui ont egalement ere envoyees a cinq 
autres pays en 1980. L'un des buts principaux du 
programme d'hybridation du sorgho est la 
recherche de nouveaux geniteurs; quelque 140 
entrees ont et6 selectionnees et sont , des de-
gres divers de developpement. 

Un accent particulier a6t6 mis sur la s6lection de 
lign6es m~Ies st6riles de mil j chandelle, neces-
sairespour produire des hybrides. Cette lign6e, 
ms8l, sera lanc6e I'an prochain. 

La production d'hybrides de mil b chandelle 
est limitee, en Inde, par ladisponibilit6 de seule
ment trois lign~es m~les st6riles, necessaires 
pour produire des hybrides. L'effort de recher
che adonc 6t6 concentr6 sur laproduction de 
lignees m~les steriles et plusieurs d'entre elles, 
d'origines differentes, sont aux stades finaux de 
s6lection. Une premiere devrait 6tre prete en 
1981. 

L'accent a egalement 6t6 place, dans le pro
gramme d'amelioration du mil achandelle, sur la 
mise en valeur d'une nouvalle variabilite geneti
que, en particulier b partir du materiel primitif 
d'origine africaine (souche locale) recueilli et 
conserve par l'Unite de ressources gen6tiques 
de I'CRISAT. Pour de nombreuses cultures, I'ex
traction de lavariabilite genetique utile apartir de 
races locales est un long proced6 de selection. II 
s'est heureusement aver6 possible, avec le mil 
chandelle, de selectionner, dbs les premiers 
croisements entre races locales et parents adap-

Un selectionneur de I'CRISAT s6lectionne des 

ressources g6netiques dans la recolte d'un ex
ploitant agricole africain. Ces ressources foumis
sent une nouvelle variabilit6, utilis6e dans le 
programme d'amelioration du mil J chandelle au 
Centre ICRISA T. 
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Des ressources genetiques africaines ont ete utilsees pour la selection de ces hybrides de,mil ji
chandelle au Centre ICRISAT. 

tes, (e flOrunruaos hg O's au'x caractorstiques 
agronotnigues s)tlititables Ceott nouvelle 
variablito roequhioromont offorte a (datros 
seloctionneurs, a egalernent fourni do no0veaUX 
parents P;alos qui ort perwns do toster un large 
garnme d'hybridos ontiorement nars 

Qualite nutritionnelle (sorgho) 

LICRISAT a commernce o-l 19HO ofn programme 
do coop oriin a vec I'I.Jiovrst6 ,agricolo t dc,il 
mocani (ue dii F',),as (1exas A & M University) 
p]our l'etude dw. I)rol)rio!es pfhysIcO Ch rn'"Ilue; 

ot nutritionnilio diu smorgno Lo proqramniic d 
r ;u Ia cuoperation de 12 p;articip)ants on Afrinue 
0t on Arnonme 

Oil a procodi a l. ahuation do 2b echantillons 
do u1it types Ptci(pImiX dfallriorts nopandus
dulls les zones tropcaclos so r ii-ir e(s challi 
on Inde, tortillas aul Meq ,ue,ilota o1 [ rhop, 

kisra au Soudan, t6 au Mali et on Haute-Volta. 
bogobe au Botswmna ot ugah aU Kenya L'objec
tif ctait dans chacun dos cas. de fournr aux 
sele(:tionneurs de sorgho des donneos relatives 
aux t)rots dU grain gui /T1ritent une atten
tion accruecdans les )rogramnmes do selection. 

Cc' itdes ont permis do determiner certains 
caracteres de I'endosporme (tissu do reserve 
co, sltItWn la Plus grande parte do la grainel 
SUSCOpti)ls do sorwr d (rtors ,. rnportants 
)OUr la soloction do grains adal)ts a la prepara
ton cia ns spocifique s c ra,'ce a cc prolet, urn 
10fCeu mternational eoficace ]'evaluation ((,, la 
quuiltb( nutrivonnlle a ote rnils en p e t cc 
travadIl ';0 )OUrsuivra (o,n 1981 

Autres faits saillants 
* 	 Ofn a commenro a incorporer dans des pa

rts hybrides la tesistance a 'erg,t par la 

11 



selection de lignees hautement r6sistp.ntes
 
de mil ti chandelle. Cette resistance , I'ergot
 
s'est egalement av6ree efficace dans les
 
varietes synthetiques lorsque toutes les li
gnees parentales dont elles sont issues
 
etaient elles-m6mes rdsistantes.
 

" 	Au cours d'un projet de cooperation avec 
I'Universite do Reading (Reading University), 
au Royaume-Uni. on a decouvert qu'il peut 
exister plusieurs races de mildiou. Los res
sources gen6tiques de mil a chandelle en 
provenance d'Afrique occidentale fournssent 
toujours des souches de hauts niveaux de 
resistance et des ignees de resistance stable 
ont ete distribueos et utilisees. 

" 	Des sources de resistance au charbon et a la 
rouille chez le mi a chandelle ont ete iden
tifibes et utilisees dans leprogramme de 
sele:tion. On a observe une reduction si
gnificativo du developpement du charbon 
lorsque les epis hybrides etaient pollinises 
peu apres 'unoculation de I'agent pathogene. 

Une belle culture de sorgho ahaut rendement,SUin ueu tges au cmpa phanelemes audn bonne quahte de grain et resistante aux moisis
tification do ligneos do mul a chandelle aptos a 

donner de bons rendements a des nuveaux 
levs commo a des nuvaux bas doefertlite 

Los chercheurs do I'lCRISATaccomphssent des 
progres substantiels dans lamise au point de 
lign6es de sorgho resistantes aux moisissures 
des grains, a drolte. Des lignees, telle cello figu-
rant j gauche, se sont montres resistantes 
pendant trois annees de test. 

.	 ,plusieurs 

sores des grains, au Centre ICRISA T. 

* 	 Sur los rossources gent-tiques de sorgho, 

5805 lgneos ont ete criblees en fonction de 
leur resistance a lamouche du pied et 323 ont 
e retenues pour d'autres essais. Trois des 

lignees rbsistantes produites par I'ICRISAT 
ont subi une attaque sugnificativement moin
dre que los temoins non rbsistants. 

* 	 Cinq lgnees de lacollection de ressources 
genetiques de sorgho et une lignbe de sorgho 
a bonne qualite de grain mise au point al'ICRI-
SAT ont continue a montrer leur taible sen.i
bilite aux moisissures des grains au cours de 
[a trousibine annec de test sur divers emplace
ments on Inde et en Afique. 

* 	 On a dentifue au Centre ICRISAT huit lignees 
de sorgho montrant une resistance multiple 
aux maladies folhaires telles que I'anthrac
nose, Ihelminthosporiose et larouille. Six de 
ces lingoes se sont 6galement averbes resis
tantes a quatre autres maladies foliaires en 

emplacements d'Inde et d'Afrique. 
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Legumineuses
 

Le pois chiche et le pois d'Angole sont les prin-
cipales l6gumineuses de I'agriculture de sub-
sistance de la peninsule inclienne et occupent 
6galement une place importante dans celle 
d'autres regions tropicales semi-arides. Les 
rendements son. faibles et leur culture est en-
core pratiquee sur des sols marginaux avec peu 
ou pas d'intrants. Cependant, il est interessant 
de constater qu3 depuis queiques annees la cul-
ture du pois chiche et du pois d'Ang:le se fait 

sur des zones non traditionnelles et avec un 
niveau mod~r6 d'intrants. 

R6sistance b I'anthracnose 
causIe par I'Ascochyta 

Le programme de selection du pois chiche men6 
conjointement avec l'institut frere ICARDA, 6 

Une culture de pois chiche a semis d'hiver et quasi-mature (0rarriere-plan),contrastant avec la culture 
traditionnelle a semis de printamps. Les ignees r6sistantes a lanthracnose caus6e par /'Ascochyta et 
semees en hiver ont donne deux a tro.;s fois le rendement des vari6t6s locales syriennes J semis de 
prin ten ips. 
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Une culture de pois chiche endomrnag6e par I'anthracnose due ,iAscochyta 

Alop, on Sync. s'ost trouve renforce cotte annee 
par Ianoination a court totrme d'un phytopatho-
logisto ot dun ontomologiste de I'ICRISAT dans 
ce centre Leo selectionnour de I'ICRISAT affecte 
antrriouterneol a Alop reQott 1"assistance (Jos 
chercnours de ICARDA quI s'occupent egale
mont des dutures lOnumnOusos faisant I'objet du 
mandat de cc centre Cette equipe a fait des 
progres romarauables au cours des deux ans do 
recherche :ooperative sur le po's chiche, on par
tCUiher dus le dorramno de larosistanco a Ian
torac'nose duec a IAscochtt,i 
L'Oioctif pincipal d(oc; proqrainm est Ia 

-;ric0htr, do type' 1 'obuh de ;Is Chiche ordo 
f v fes o (I( I, r, I lal t: talh , ;antIF Iat Irac
"i d i I tI 'AIS CoG1 t,. (lonnM t (dff poIS 

(4rw),, (ffrint une tolerance cria Ii ot 0I 
,wjapte,' iu-, dl fernte, rr;nors di Moyon-
Or out. d'Afriqud (j Nord. W ELrOIp mneridionale 
ot (J'r ,enwur. centrale ct du,Smi Ie lpOli- chiche 
do type I de s rotkibu do o qi u, I fgs 1(5 

blancs, tandis que le type desi. cultive en Inde, 
fournit dos pOlS plus petits. 

Los exptriences ont montr6 quo Iorsque 
lanthracnose due a I'Ascochyta ost contr1be 

I)IUS 

II E ALTHY I..N.1I 

Los grains do pois chiche, Adroite, montrent les 
degits provoquos par Ianthracnosedue A /As
cochyta 
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par l'utilisation de genotypes r6sistants, le pois 
chiche sem6 en hiver donne des rendements 
sensiblement superieurs 6 celui sem6 au prin-
temps; ce qui permet d'6tendre la production 
dans des zones plus seches que I'aire tradition-
nelle de culture du pois chiche. 

Au cours de 19 essais menes en collaboration 
avec le Ministere syrien de I'Agriculture, la 
vari6t6 d'hiver ILC-482 a donne un rendement 
moyen en grains de 1839 kg/ha, soit 974 kg/ha 
ou 113% de plus que la varit6 de printemps 
locale. La sup6riorit6 de cette variet6 de l'ICRI-
SAT s'est particulierement affirmee Ia ob I'an
thracnose causee par I'Ascochyta etait si severe 
qu'il y eut dans certains cas une perte totale des 
cultures de la variete syrienne semee au prin-
temps ou en hiver. 

En 1979-1980, plus de 9006 lignees issues 
des ressources gen6tiques ou de la selection 
ont e criblees pour la rcsistance a !'anthrac-
nose causee par I'Ascochyta. Depuis deux ou 
trois ans, 21 genotypes se montrent toujours 

r6sistants, auxquels il faut ajouter 36 descen
dants, ainsi que 32 lignees des ressources gen6
tiques de I'ICRISAT, qui ont montr6 une resis
tance cette annie. 

Cette recherche devrait avoir un impact signi
ficatif sur la production de pois chiche, non 
seulement en Syrie et dans d'autres pays du 
Moyen-Orient, mais aussi en Afrique du Nord o6 
I'on peut tirer parti des pluies d'hiver. 

Pois d'Angole h tif 
La region tropicale semi-aride la plus favorable 6 
I'augmentation de la productinn de pci_ d'An
gole est le nord de I'lnde, oO il est essentielle
ment cultive sur des terres marginales et ob on 
lui prefere le ble, le riz et les autres cultures 
commerciales. 

IIexisterait une forte demande en pois d'An
gole de la part des producteurs de ble si cette 
legumineuse pouvait 6tre produite assez t6t 

Gros grains et hauts rendements caracterisent les nouvelles lign6es precoces de pois d'Angole. 
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dans la campagne culturale pour entrer en rota-
tion avec le ble. Dans certains cas, notamment 
Iorsque les coots d'irrigation posent un proble-
me, le pois d'Angole serait avantageusement 
substitue au riz comme premiere culture. 

Pour pouvoir entrer dans cette rotation, le pois 
d'Angole devrait 6tre seme t6t et parvenir 
maturation en moins de 150 jours. Actuelle-
ment, le cycle moyen de maturation est de 180 
jours. 

Les chercheurs de l'ICRISAT tentent de 
resoudre ce probleme a la station de recherche 
cooperative de I'Universi e agronomique d'Ha-
ryana (Haryana Agricultuul University), a Hissar, 
dans le nord de linde . On a cree des lign6es a 
cycle tires court, donnant de gros pois et de 
hauts rendements. Parmi ces lignees, ICPL-81 
et ICPL-87 ont un cycle plus court et de bien plus 
hauts rendements que le meilleur temoin local, 

La lign6e precoce de pois d'Angole ICPL-81 a 
donne un rendement de 2175 kg'ha en 119 
jours, au cours d'essais effectues dans le nord 
de Ilnde. 

qui a donne 2080 Kg/ha en 123 jours. Le rende
ment d'ICPL-81 s'est 6lev6 a 2175 kg/ha en 119 
jours et celui d'ICPL-87 a 3160 kg/ha en 133 
jours. 

Ces deux lignees, ainsi que trois autres selec
tions a cycle tris court, seront cultivees I'an 
prochain dans le cadre du programme coordon
n6 indien. En outre, plusieurs selectionneurs les 
testeront dans le nord de I'lnde, au cours d'un 
test de I'ICRISAT effectue sur plusieurs em
placements. 

Ces travaux ont suscite un intbr~t consid6
rable parmi les producteurs de ble, dont un cer
tain nombre optent d6ja pour le pois d'Angole 
comme culture de rotation. 

Ils sont attires par son excellente capacit6 b 
fixer I'azote. Au lieu de necessiter I'apport d'en
grais, comme le riz, le pois d'Angole apporte de 
I'azote au sol, au benefice de la culture de ble qui 
lui succede L'irrigation ne lui est pas indispen
sable, a la difference du riz, bien que I'eau soit un 
facteur favorable a sa culture, et ses tiges peu
vent ensuite servir de combustible. Sur le mar
che, la demande de pois d'Angole est forte. II a 
une haute teneur en proteines et constitue de
puis longtemps un aliment de base du regime 
alimentaire indien. 

R6sistance aux maladies et 
aux parasites 

Les scientifiques de I'ICRISAT veulent incorpo
rer dans des lignees a haut rendement de pois 
chiche et de pois d'Angole des genes de r6sis
tance qui leur permettront de resister , I'attaque 
des maladies et des parasites responsables des 
diminutions de rendement. 

Dans le cas du pois chiche, les selectionneurs 
ont fait des croisements entre parents resistants 
au fletrissement dO au Fusarium, a I'anthracnose 
causee par I'Ascochyta et au rabougrissement 
du pois chiche. Les populations resultantes ont 
6tb ciiblees pour la combinaison des resistances 
aux trois maladies sur la mime plante. 

Dans le cas du pois d'Angole, on met au point 
des lignees rbsistantes a plusieurs maladies en 
effectuant le croisement de parents resistants 
au fletrissement, a la mosa,.que sterilisante et a 
la brlure due au Phytophthora. Trois descen
dants issus d'un tel croisement se sont averes 
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Papillons Heliothis H. armigera, foreur de la 
gousse, est le parasite principal du pots d'Angole 
et du pois chiche of Inde Au cours do travaux 
realisesen cooperation avec IICARDA les cher
cheurs ont decouvert que chacune do ces trois 
especes atta7ualent /epois chiche en Syrie. 

Fixation de I'azote 

Le pois d'Angole et le pois chiche semblent avoir 
tous deux une excellente capacit a fixer I'azote 
en symbiose avec leRhizobium et lour crois
sance optimale no necessito goneralement pas 
d'apport supplomentaire d'engrais azotd. Leur 
constitution genetique favorise en offe I'asso
ciation do bactbrios fixatrices d'azote dans lour 
systome radiculaire L'experionce a montre 
qu'une culture pure de pois d'Angole conduite 
en sol noir au Centre ICRISAT avait un effelttrbs 

ben6fique sur les rendements de la culture 
cerealiere lui succedant, en I'occurrence le mais. 
Les avantages resultant de laculture pure de 
pois d'Angole se sont rev6les equivalents aux 
gains suscit6s par I'apport d'environ 40 kg N/ha a 
une cultL!re de mais conduite sur une terre ayant 
-t,laissee en jachere lors de lasaison des pluies 
prbcbdente. 

Au Centre ICRISAT, le pois chiche n'a pas 
montre une aussi grande capacite que le pois 
d'Angole a fixer I'azote. IIexiste cependant des 
lignees rbguhierement superieures quant a la 
nodulation et lacapacito a fixer I'azote. Celles-ci 

utilisees dans les programmes de selec
tion, afin d'incorporer ces caracteres dlans des 
lignees plus perfectionnbes. 

Un apport d'eau tous les dix jours favorise la 
fixation de I'azote chez le pois chiche. La forma
tion de nodules a continue jusqu'a 47 jours apres 
le semis en conditions humides, mais a cesse 

Des lignoes de pois chiche de hauteur moyenne, 
"j port dressfi, sent developpes. Les plant: 
plus hauts, j gauche, peuvent donner des rende
ments potentiellement plus eleves que les types 
ordinaires, j droite. 
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apres 34 jours en cas d'interruption de lirriga-
tion. Le poids et le nombre des nodules sont 
multiplies par 40 avec l'irrigation. Les diffe-
rences de rendement avec et sans irrigation ont 
6t6 egalement saisissantes; le cultivar teste a 
produit 1,3 tonne/ha sans irrigation et 3,0 ton-
nes/ha avec irrigation. II semble probable qu'une 
partie au moins de cette augmentation de rende-
ment resulte d'une fixation amelioree de I' azote. 

Mise au point d'hybrides de 
pois d'Angole 


De grands progres ont erb faits dans lamise au 
point d'hybrides de pois d'Angole a haut rende-
ment a partir des ignees miles steriles deja 
disponibles au Centre ICRISAT. De nouvelles 
sources de stbrilite male ont bte repbrees au 
cours des etudes menees en cooperation avec 
l'Universit6 de Queensland (University of 
Queensland), en Australie. 

Le pois d'Angole etant generalement auto-
game, lasthrilitb mile est un element cle pour 
l'obtention des hybrides, ainsi que laproduction 
commerciale de leurs semences. Elle ehimine le 
besoin d'emasculation manuelle et individuelle 
des plants n(cessaire dans une lignee des pa
rents qui participent au croisement. 

La semence des hybrdes, a ladifference de 
celle des varret~s, ne peut 6tre resemee; elle 

La collection de ressources genetiques de pcis 
d'Angole comprend plus de 8000 entrees. S& 
diversite est illustree par les variations de 
couleur et de taille des grains. 

.0. QJ
 

doit 6tre multipliee chaque annee en champ au 
moyen d'une pollinisation croisee contr6lee. 
Mais les hybrides donnent generalement de 
meilleurs rendements. Des etudes recentes in
diquent que le coit de production commerciale 
des semences d'hybride nest pas un obstacle b 
I'adoption de ces hybrides par I'exploitant si les 
rendements de ces derniers sont suffisamment 
attrayants. 

Les recherches se poursuivent pour trou.ver 
des lignees miles steriles ayant une grande 
capacite specifique de co;nb;naison et aptes 6 
produire des hybrides a haut rendement. L'undes croisements qui a regulibrement donne de 

bons resultats est en cours de multiplication 
pour 6tre teste dans plusieurs stations indien
nes. En outre, on a produit plusieurs nouveaux 
hybrides qui seront testes au Centre ICRISAT. 
Ceux-ci comprennent b present des lign6es 
m';es stbriles hrtives. De nombreux s6lection
neurs se sont procures ces lignees miles ste
riles pour les perfectionner ou incorporer le 
caractere sterilite mile dans des vari~tes locale
ment adaptecs. 

Trois decouvertes faites a Queensland, en 
Australie, ont permis d'approfondir notre 
connaissance de lasterilit6 gbnetique mule: 

1. 	Identification du gene mble sterile pour le 
caractere anthere translucide chez un genoty
pe de pois d'Angole non photosensible, i.e. 

Fleurs, petales enlev6s, de plants normaux et de 
olants miles st6riles de pois d'Angole. Les 
miles st6riles, a droite, qui ne donnent pas de 
pollen, sont utilis6s pour la production d'hy
brides. 
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dont lamaturation nest pas contr616e par la 
longueur du jour. L'anthere est lapartie de 
'6tamine qui porte le pollen. Une anthbre 
translucide nest pas dehiscent (elle ne 
s'ouvre pas) et ne libere pas le pollen comme 
le fait une anthere normale; d'ou lasterilite 
m~le. 

2. 	Decouverte, dans un materiel selectionn6 b 
partir du cultivar de pois d'Angole Royes, mis 
au point en Australie, d'une source entiere
ment nouvelle de st6rilite genetique male; 
cette source se retrouve dans dix lignees de 
plantes a cycle variable. 

3. 	Une troisieme forme, egalement nouvelle, de 
sterilit6 genetique mle a bte isole dans une 
lignee h~tive et non photosensible. Les 
antheres ne donnent aucun grain de pollen et 
sont, a maturite, brunes et recroquevillees, 
en forme de fleche, ce qui permet une identi-
fication rapide et sOre de laplante au champ. 

Ces trois sources nouvelles de stlrilite male 
seront intigrees au programme de s6lection de 
I'ICRISAT. 

Autres faits saillants 

* 	 IIexiste des differences entre les lignees de 
pois chiche quant a leur capacit6 a germer 
avec peu d'humidite. Celte observation est 
d'un intdrbt primordial, puisque lepois chiche 
est normalement cultive apres lasaison des 
pluies dans des conditions d'humiditl db-
croissantes. 

* 	 La teneur en proteines des grains de pois 
chiche cultive en sol salin est considerable-
ment plus faible que celle des grains produits 
en sols non salins: 15.7% contre 27,3%. 

* 	 Plusieurs lignees do pois d'Angole montrent 
un haul degre do tolerance alasalinat, cc qui 
pout permettre d'etendre cetto culture a des 

-


Le caractere "multi-grains pout contribuer a 
I'arnelorationdes rendements. La presence de 
quatre grains dans une gousse de pois chiche 
est peu fraquente, mas certaines lignees pro
duisent regulierement deux ou trois grains par 
gousse.
 

zones actuellement non propices. Cette ex
perimentation se poursuivra encore un an. 

o 	 Les experiences sur larecolte m6canisee du 
pois d'Angole ont ele etendues aux Fiji dans 
le cadre des recherches menees en collabora
tion avec l'Universit, de Queensland, en Au
stralie. Une culture de 40 ha a etb recol.ee et 
vendue aun fabricant local de dhal. Le produit 
a ctt tres bien accepte par les consom
mateurs. Ceci a renouvele I'intert port6 a la 
culture du pois d'Angole aux Fiji. 

0 	 L'irrigation apres lasaison des pluies d'une 
culture de pois d'Angole seree tardivement 
permet d'augmonter denviron 75% le rende
ment en grains dans les conditions existant 
dans lapeninsule indienne. 
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Arachide
 

L'arachide, ou cacahu~te, est en raison de sa 
haute teneur en huile, I'une des cultures com-
merciales les plus importantes pour le petit 
paysan des zones tropicales semi-arides; c'est 
egalement une importante culture vivriere. Les 
zone3 tropicales semi-arides fournissent 67% de 
laproduction mondiale d'arachide, malgre de 
bas rendements dont lamoyenne varie entre 
800 et 900 kg/ha, par comparaison aux 2500 
kg/ha atteints dans certains pays developpes. 

Un morceau de coton imbibe d'hormones est 
appliqud a labase d'une fleur ayant subi une 
pollination incompatible; premier pas vers la pro-
duction de nouveaux hybrides en laboratoire, au 
moyen des techniques de culture de tissus. 

Les chercheurs de I'ICRISAT essayent d'aug
menter les rendements de I'arachide en creant 
des lign~es plus r~sistante', aux maladies et aux 
parasites qui limitent actiaellement laproduction
dans les rudes condit'ons de ces zones. Ils 
ont fait en 1980 un progrs sensible dans cette 
vole. 

Arachis hypogaea, I'arachide cultivee com
mercialement, est originaire d'Amerique du Sud 
et ses parents sauvages r6sistent , plusieurs 

Les graines d'hybrides qui ne parviennent pas J 
maturation sur les plants d'arachide sont culti
v6es et multliees en tubes au laboratoire de 
cytog6n6tique. 
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maladies et parasites qui attaquent actuellement 
I'arachide. Les chercheurs de I'ICRISAT sont par-
venus, b partir de sources de r6sistance issues 
de I'arachide cultiv~e et de parents sauvages, 
s6lectionner des lign6es r6sistantes 6 la rouille 
et aux taches foliaires, mais pas encore a cer-
tains virus et insectes ravageurs. Quelques pa-
rents sauvages resistants aux virus et aux in-
sectes se sont av6r6s incompatibles avec A. 
hypogaea et n'ont pu 6tre croises, soit que la 
f~condation ne se produise pas, soit que les 
gousses ne se developpent pas apres feconda-
tion. Mais les cytogeneticiens ont utilise avec 
succes des hormones de croissance pour aug-
menter le nombre de gousses produites par une 
hybridation incompatible. Les hormones sont ap-
pliquees en enroulant autour de l'ovaire, juste 
apres la pollinisation effectuee a la main, un 

tampon de gaze de coton que I'on imbibe dans 
une solution d'hormones. 

Cest la premi.re fois que I'on utilise les hor
mones de croissance a cette fin et les dMtails de 
I'experience ont W communiques 6 d'autres 
chercheurs. Les hormones de croissance n'ont 
pas permis, jusqu'a pr6sent, de resoudre en
tierement le probleme d'incompatibilit6, car les 
grains et les gousses qui se d~veloppent 6 la 
suite de ce traitement parviennent rarement 6 
maturite. Les chercheurs de I'Institut s6parent 
donc les gousses immatures de la plante et les 
portent au laboratoire, obi les graines sont ex
traites et cultivees selon la methode de culture 
de tissus. 

Les techniques de culture de tissus utilisees 
pour l'obtention de plantes entieres 6 partir de 
fragments de plantes sont connues depuis de 

Le virus du "clump" de I'arachideprovoque le rabougrissement prononc6 de la plante et peut causer 
des d6gits importants aux cultures, comme dans ce champ pres de Ludhiana, en Inde du Nord. 
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nombreuses annees. Jusqu'a I'annee derniere, 
elles navaient cependant jamais donne de resul-
tats tres satisfaisants pour une large gamme de 
tissus d'arachide; les chercheurs d'ICRISAT ont 
alors r~ussi a produire des plantes entieres 
partir de presque toutes les parties du plant 
d'arachide. Des fragments de plant sont disse-
ques en conditions aseptiques et places sur un 
milieu contenant tous les 6l6ments nutritifs et 
les hormones necessaires a la croissance. La 
composition du milieu de culture determine si 
les fragments produiront des racines, des pous-
ses ou des tissus embryoides. Plusieurs pous-
ses obtenues a partir d'un fragment de plant sur 
un milieu determine peuvent btre separees et 
transferees sur un milieu different qui leur per-
mettra de produire des racines. Ces jeunes 
plants sent ensuite transfbres en sol sterile, 
dans des conditions contr6lees en laboratoire. Ils 
y croitront jusqu'a ce qu'il soit possible de les 
transplanter a l'exteneur. 

Les chercheurs esperent, en s'appuyant sur 
ces techniques ainsi que sur les travaux realis6s 
anterieurement sur les lignees compatibles, 
creer des hybrides qui permettront d'accroitre 
sensiblement la production d'arachide dans les 
zones tropicales semi-arides et dans d'autres 
parties du monde. 

Virus du "clump" de I'arachide 

La maladie du "clump" de I'arachide a ete jus-
qu', aujourd'hui singnalee dans deux autres 
Etats indiens depuis sa decouverte au Punjab en 
1977. Ce virus provoque un rabougrissement 

prononce des plants d'arachide; les feuilles sontpetites, d'un vert fence et le p!ant ne produit 

generalement pas de gousses. Mbme une con
tamination tardive peut entrainer 60% de pertes. 

Depuis le rapport de synthese 1979, les cher
cheurs ont reussi a mieux caracteriser le virus 
transmis par la seve isole au Centre ICRISAT. On 
a identifie un h6te approprie sur lequel conserver 
le virus pour purification et blaboro une methode 
satisfaisante de purification. Le virus ainsi obte
nu a btO inoculb ou greffe sur des plants 
d'arachide sains, ou il a reproduit la maladie. Le 
virus purifie contient environ 5% d'ARN. Les 
particules microscopiques de virus ont la forme 
d'une tige (1979 Research Highlights), longue de 

200 6 500 nanometres et large de 23 a 25 
nanometres, avec un coeur central creux. 

Le virus possede une gamme de plantes
h6tes entremement grande et contamine egale
ment plusieurs mauvaises herbes r6pandues 
dans les champs d'arachide. 

On a decouvert cette annee en collaboration 
avec la Section de selection des oleagineux de 
l'Universite agricole d'. Pi, ab (Oilseeds Breed
ing Section of Punjab Agricultural University), h 
Ludhiana, en Inde, que nombre de nematicides 
reduisent I'incidence et la propagation de la 
maladie du "clump"; ce qui confirme I'hypothe
se de la transmission du virus par des nema
todes. En cooperation avec l'Universite agricole 
du Punjab, on a crible pres de 150 lignees de 
selection d'arachide dans les sols contamines du 
Punjab oO la maladie est apparue durant 3 
annees successives, avec une incidence attei
gnant 98% pour les cultivars sensibles I'ann~e 
precbdente. Huit lignees nont montre aucun 
sympt6me de maladie et dix autres, une tres 
faible incidence. Ces lignees feront I'objet de 
nouveaux tests en champ et en laboratoire avant 
que des conclusions soient tirees sur leur even
tuelle resistance ou tolerance. 

Le plant d'arachide contamin6 par le virus de la 
n6crose du bour.,eon, au premier plan, ne pro
duira pas de gousse; les plants non contamin6s 
donneront un plein tendement. 
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Virus de la n crose du 
bourgeon 
IIy a une vingtaine d'ann6es, seul un petit nom-
bre d'insectes 6taient consider6s comme des 
ravageurs importants de I'arachide. Ils consti-
tuent aujourd'hui une des contraintes majeures 
pesant sur le rendement de I'arachide. Parmi les 
plus importants en Inde et dans le monde entier 
figure le thrips Frankliniella schultzei, qui est le 
vecteur principal du virus provoquant la maladie 
de la necrose du bourgeon. 

La propagation de la maladie de la necrose du 
bourgeon est essentiellement lie , l'immigra-
tion des thrips. Bien que les migrations des 
thrips sur I'arachide se produisent tout au long 
de la p6riode de vegetation, les principales 
migrations se produisent au Centre ICRISAT en 
aoit et janvier. Ces insectes sont transportes 

plus 6lev6e de peuplement se traduit par une 
diminution proportionnelle du nombre de thrips 
par plant et du pourcentage de plants infect6s. 
Certaines lignees sont moins sensibles que 
d'autres h la contamination au champ. Les insec
ticides ne s'averent efficaces que s'ils sont appli
qu6s deux fois par semaine tout au long de la 
saison ou en trois ou quatre doses pendant I'im
migration des thrips.

Sur la base de ces observations, il est possible 
de recommander une combinaison de pratiques 
culturales et traitements insecticides pour 
r6duire les degats causes par la maladie. Celle-ci 
consiste en: (1) un emis precoce (environ 6 
semaines avant l'immigration massive des 
thrips); (2) une plus forte densit6 de peuple
ment; (3) 'utilisation de cultivars moins sensi
bles; (4) I'application d'insecticides pendant l'im
migration des thrips. Si elles sont toutes appli-

Sur une grappe de boutons d'arachide n'eclot chaque jour, en g6n6ral, qu'une seule fleur. L'ICRISAT 
met actuellement au point des lgn6es a floraison synchrone (a gauche) qui produiront, a partir d'un 
noeud basal, de nombreuses tiges fructiferes parvenant a maturit6 en m~me temps (j droite). 

par les vents dominants, principalement au cre-
puscule. 

Une contamination precoce peut entrainer 
une perte totale de recolte tandis qu'une con-
tamination tardive, au stade de remplissage des 
gousses, ne reduit pas beaucoup le rendement. 
Le nombre de thrips btant independant du nom-
bre de plants par unite de surface, une densit6 

quees, ces mesures permettent une diminution 
sensible de la maladie. 

Une autre methode de contr6le du fleau con
siste en l'utilisation de sources de resistance 6 
I'insecte. Les cultivars identifies comme resis
tants entrent a present dans les programmes de 
selection pour permettre la combinaison des 
caracteres resistance et haut rendement. Les 
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Lignees d'arachide sens~bles j la rouille, j c6te de ignees r6sistantes. 

thrips figuront parmi les quatre insectes din-
portance mondJiale selectionnes pour criblage 
par I'ICRISAT; es autres sent les jassidbs, les 
termites et les pucerons. 

Des lignees prometteuses ont 6tb selection-
noes et certaines d'entre elles envoybes aux 
Etats-ui'is et au Bresil pour faire I'objet de 
nouveaux tests dans les zones oi sevissent 
d'autres espbces de thrips. 

Autres faits saillants 

* 	 Los selectionneurs ont envoyb dans treize 
pays du materiel de selection ropondant aux 
criteres de resistance a la rouille, haut rende-
ment et pr6cocitd, et identifi6 plusieurs au-
tres lignoes rbsistantes a la rouille et ayant 
donne de bons rbsultats au plan rondenment 
potentiel lors des essais au champ. 

9 	 IIapparait que les cultivars resistants a la rouil
le a Hyderabad le sont egalement en Afrique 
et en Asie du Sud-Est, ce qui est une informa
tion importante pour les strategies de recher
che. La rouille est une des causes principales 
de perte de rendement dans I'ensemble des 
zones tropicales semi-arides. 

* 	 La quantite d'aflatoxine, substance canc
rigene, que peut produire I'Aspergillus flavus 
dans les semences d'arachide differe selon 
les lignees. Los recherches se poursuivent 
pour trouver le pourquoi de cette tolerance 
variable. 

9 	 Sans irrigation ni traitement de protection des 
cultures, 15 cultivars de selection avancbe 
ont donne des rendmeents superieurs a ceux 
des cultivars tdmoins et, en conditions d'ir
rigation et de haut niveau d'intrants, 40 s6lec
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Systemes de
 
culture 

IIa W projet6 cette annie d'exp~rimenter, hors 
de la station de recherche et du si6ge en Inde, la 
technologie de syst~mes de culture qui y a de-
puis 8 ans r6guli~rement donn6 de bons r6sul-
tats. L'ICRISAT a accepte I'invitation du 
Gouvemement d'Andhra Pradesh a participer au 
d~veloppement agricole du district de Medak, 
sous-division politique dans laquelle I'Institut est 
situS, 

Le village cible du travail de 'ICRISAT sera 
Tadanapalle, a 42 km au nord-ouest du Centre. 
On am~nagera en 1981, avec les exploitants et 
les fonctionnaires locaux de ;'agriculture, un 

petit bassin versant d'une quinzaine d'hectares 
sur lequel il devrait 6tre d~montr6 qu'une aug
mentation sensible de la production agricole est 
possible. L'objectif sera d'obtenir deux r6coltes 
par an, au choix des agriculteurs, en Vertisols 
(sols noirs) profonds o6 une seule culture est 
aujourd'hui praiquee. En de vastes r6gions de 
linde les sols de ce type sont traditionnellement 
laiss~s en jachere pendant la mousson et mis 
une seule fois en culture, apres la saison des 
pluies. 

La technologie de 'ICRISAT, mise au point et 
perfectionn~e en 6troite collaboration avec les 

Les exploitants et les fonctionnaires locaux de I'agriculturedu district de Medak, en Inde, regoivent au 
Centre ICRISAT une formation de premiere main sur la nouvelle technologie qui sera utilis6e pour
rexploitation de leurs Vertisols (sols noirs) profonds, au cours d'exp6riences conduites en champs 
paysans. 
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universit6s agricoles indiennes et les organisa-
tions gouvernementales de recherche, consiste 
en: 

* 	 le modelage de la terre en un systeme gra-
duel de planches larges et sillons facilitant les 
operations culturales et le drainage en sur-
face; 

* la preparation de lits de semence pendant la 
saison seche, au moyen d'un 6quipement 
amelior6 , traction bovine; 

" 	le semis en terrain sec juste avant la mous-
son, avant que le sol ne devienne humide et 
collant; 

" 	 I'apport moder6 d'engrais et I'utilisation de 
cultivars recommandes, b hauts rendements; 

* 	 la conduite sur le meme sol, apres la saison 
des pluies et la premiere recolte, d'une deu-
xieme culture. 

Les exploitants et les fonctionnaires locaux de
 
I'agriculture sont venus , 'ICRISAT se familiari
ser avec cette technologie et recevoir la forma-


IN DE 
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Les sols noirs profonds en zones de precipita-
tions stables (en couleur) couvrent une grande 
partie de I'lnde centrale. 

tion appropriee; ils la mettront en oeuvre en 
1981, avec I'6troite collaboration des cher
cheurs. Si cette technologie s'avere aussi pro
ductive pour eux qu'elle I'a 6t6 au Centre ICRI-
SAT, elle devrait s'btendre b d'autres regions du 
pays et amener une augmentation sensible de la 
production agricole. 

Les recherches menees jusqu'6 present 
montrent que cette technologie donne les meil
leurs resultats en sols noirs profonds, dans les 
zones ou les precipitations annuelles sont 
stables et varient en moyenne entre 750 et 1250 
mm par an. Cette ceinture englobe de vastes 
regions de linde centrale. La technologie ne 
s'est pas montree aussi productive dans les re
gions ou la pluviosite est moins stable, ni sur les 
sols rouges ou les sols noirs peu profonds bien 
que, dans ces deux derniers cas, elle ait donne 
de meilleurs r6sultats que les methodes tradi
tionnelles d'exploitation. Les scientifiques cher
chent toujours , ameliorer ces systemes de cul
ture et pensent pouvoir les adapter aux sols 
d'Afrique et d'autres regions des zones tropi
cales semi-arides. 

Etudes de fertilit6 du sol 
Les sols des zones tropicales semi-arides sont 
gbneralement d'un bas niveau de fertilit6. L'in
tensification de la culture et I'introduction de 
nouveaux cultivars aux potentialites de rende
ment et besoins en elements nutritifs plus 6le
ves rendront ces sols plus d6ficients encore. 

les elements nutritifs les plus limitants, font I'ob
jet d'etudes poussees dans la cadre des recher
ches sur ies besuins de fertilisants. Une atten
tion particuliere est accordee aux syst~mes de 
culture intercalaire cer'sale/l6gumineuse. 

Azote 

Des experiences ont b6e conduites pendant trois 
saisons des pluies successives pour 6valuer la 
reponse du sorgho aux engrais azot6s et doter
miner si la densite de peuplement du sorgho ou 
I'introduction du pois d'Angole comme culture 
associee influencent cette reponse. 

Les reponses a I'azote ont traduit une utilisa
tion efficace du fertilisant au niveau requis par la 
culture pour une annbe donnee, mais ce niveau 
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La culture, a drolte temoigne de la reponse spectaculaire du sorgho aux engrais azotds, au cours 
d'essais menes en sol noir au Centre ICRISA T. 

talt suiet a des variations Sonsibes en foncton 
dos cond'tions pluviornetrigues saisonrnieres En 
1979, annec marquee par dOuX severes 
periodes de secheresse de min-salson I'aug-
wnitnator' maxn'.:um de rendoment du sorgho 
(culture pure! due a l'apport d'azotc a 6te de 
1600 kg la pOUr 40 kg N'ha, mais en 1977 et 
1978. anneos do pluvosite respective ioyerne 
et eleveoe d s reponses maxifuT de 3200 el 
3700 kg de grains ha ont et olsorvees; pour un-o 
application de 80 el 120 kgl de N ,j 

La re pon.e a 1*itoe dui rondeme: t en (rain du 
A;rghn (esl rnonter on goneral t'.ss(v peu 
Ithocte00 c otrrdu(ict on4 ul1)O5 4Angote camre-
ii(? Cultli ,ri Um(oP IOt d po)ota-asfii.o L'I t 
t1Or' (IL F1r(gn( 01 (JiOS t)ports deordis awotes 
orN 0u tse Cintro uft: t qon eraltort depres
sit sur les rondomril'11nston pols ('Atlole Lva n 
tago t():ihqu glohal a dimi ufn tvoc I'aug-

mentation des apports d'engrais azote, mais la 
culture intercalatre montrait encore un avantage 
substanliel (40%) a haut niveau d'apport d'azote, 

nes experiences semblables ont 6te effec
tuces avcc une culture intercalarc de ill a chan
doe et d'arachide, en sols rouges, au cours des 
trois dernieres annbes 1978-80. L'augmentation 
dos apports d'engrais azots rduit les avan
ragoS (0 a culture intercalaire. La fertilisalion de 
la cereale dans une culture intercataire procure 
rmons d'avantages dans le systeme mil a chan
dotIhc-arachid4 s-ur sols rouges que dans le sys
tome s' io-pois d'Angolo SUr sOts noirs. 
Lava ta~gjDDo Oji :quo global de !'association mil 
ai chandetle-arachndo est donc beaucou p mons 
grand que celui de l'assocation sorgho-pois 
r'Angole Aussi i1 y aurailt poeu davantage a cul-
Overen lassociat ion mrit a chandelle et arachide si 
dos engtais azotes sont utilises 
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Phosphore 

IIy a eu pau de recherches effectuees dans les 
zones tropicales semi-arides sur les effets a long 
terme de lafertilisation phosphoree des cultures 
seches. Depuis 1976, une experience 6 long 
terme vise acomparer I'efficacite du phosphate 
sous forme de roches et du superphosphate 
simple, plus co~teux mais surtout soluble dans 
I'eau, comme sources de phosphore. Deux 
series de parcelles identiques ont 6t6 mises en 
place, chacune faisant I'objet d'une rotation cul-
turale simple de 2 ars consistant en I'alternance 
d'une culture pure de sorgho, avec une culture 
intercalaire de mi' a chandelle et de pois d'An-
gole. 

Sur ce sol rouge 10gerernent acide, le super-
phosphate s'est montre nettement superieur 
aux roches phosphatees pendant le premier cy-
cle de 4 ans. Le superphosphate a pormis une 
augmentation moyenne de plus de 100% de la 
production en grain du sorgho et du mil, alors 
que I'apport de roches phosphatees n'a provo-
que que He faibles augmentations de rende-
rn en t 

Cette experience sera poursuivie pendant un 
cycle de 4 ans pour mesurer I'accumulation do la 
quantite de phosphore dans le sol et obtenir 
davantage d'informatons sur lastabilit6 des 
reponses au phosphore. 

Cette experience a montre qua lepois d'An-
gole no repondait que faiblement a I'apport do 
phosphore. Dans un autre champ experimental 
les meilleures reponses ont et obtenues lors-
que 'engrais etait enfoui beaucoup plus pro-
fondement 130 cm) qu', l'ordinaire (5 cm). En 
outre, lors d'experiences en serro, les racines du 
pois d'Angole ont montre une aptitude a absor
ber le phosphore de sols deficients tres large-
ment supdrieure a cellos du sorgho. L'humidi
fication rdgulire do azone dapplication do Ion-
grais phosphor na pas ao lior e prblvement 

Pluviom trie 


Au cours des rechercihes, ila teeconstate que 
I'arndlioration de laproduction agricole dans une 
region donne necessitait une connaissance 
approfondie de sos zones clirnatiques. Les 
etudes realisees par les agroclimatologues du 

programme de systemes de culture ont permis 
le trace de cartes pluviometriKues sur lesquelles 
s'appuient lastrategie de production de deux 
cultures sur Vertisols profonds en Inde, ainsi que 
les exp6riences faites dans d'autres regions de 
I'Inde. 

Les agroclimatologues ont publie en 1980 une 
etude des caracteristiques pluviometriques de 
I'Afrique occidentale qui devrait dans I'avenir 
s'averer utile , larecherche et au developpe
ment agricoles de cette region. Les pays 
6tudies - Haute-Volta, Niger, Mali, Sen~gal et 
Tchad - couvrent une superficie totale de 4,2 
millions de kilometres carres et sont situes entre 
les 70 et 150 degres de latitude nord, le 17' degr6 
do longitude ouest et le 240 degre de longitude 
est. L'etude fournit des donnees sur lapluviosit6 
mensuelle moyenne, I'evapotranspiration poten
tielle et les precipitations stables pour plus de 
280 sites. 

A partir de donnees a long terme nayant 
jamais M6 publies auparavant sous forme 
cartographique, des cartes montrant lapluviosit6 
annuelle et I'bvapotranspiration potentielle 
annuelle moyennes ont ete tracees pour la 
Haute-Volta, laGambio, le Niger, le Mali, le 
Senegal et leTchad. Ces cartes fournissent une 
representation detaillee de larepartition et de la 
frequence des precipitations en Afrique occi
dentale. 

L'evapotranspiration potentielle annuelle 
moyenne en Alrique occidentale suit le modele 
do repartition des pluies. Les valeurs de I'evapo
transpiration potentielle sont basses dans les 
zones les plus arrosees et augnentent au voisi
nage du Sahel 

Polyculteurs
 

L'un des objectifs a long terme est lamise au 
point d'un polyculteur a traction animale , usa
ges multiples pouvant 6tre utilise sur les petites 
exploitations des zones tropicales semi-arides. 
La plupart des efforts deploybs en ce sons ont 
et centres sur I'experirnentation et I'adaptation
d'un modele franqais, leTropicultour, aujourd'hui 
fabrique et commerc alise en Inde. 

Depuis 1979, I'ICRISAT travaille en collabora
tion avec I'Institut national de machinisme agri
cole (National Institute of Agricultural Engineer
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Unm? culture,intercawo traditionnefledo sorghoot do pois d'Angole (on hauL) donne on moyenne, on 
okpbdtiton ,)yrux:o. 500 i) 1000 kg hllado sorgh~o et 200 kg/ha de pois d'Angole Une culture 
tnttc, lre.ivyworoe, telle que cot~l.,condulto all Centre ICRISA T (enbas), petit produirephis do 3000 
kqc1111d( SOt!lbo3et OtnvitOr ]000 q]h,) 'epOIs d'Angolo. L"etudedos systemnes de culture intercalaire 
t/f~t t~f, ossenllt 'ltille (brits 0, tlcerch~e stir les Svstomes do culture
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Le polyculteur du NIAE. equipe d'un semoir avec 
distnbuteur d'engrais, est teste au Centre 
ICRISAT 

ing, NIAE) du Royaume-Uni. pour mettre au 
point une alternative au Tropiculteur. Lo NIAE 
conqoit et construit los prototypes testes au 
champ par IICRISAT. Des progres substantiels 
ont ere realisos on 1980 dans larnse au point 
d'un mode:e plus facile a utilser 

Le polyculteur (uNIAE est conqu [-our leman-
tage d'instruments destines a toUs los types de 
travaux: travail du sol, preparation du lit do so-
mence, opandage d'engrais, semis ot lutte con-
tre los mauvaises herbes en systeres de cul-
ture a plat, sur billons ou sur planches IIpout 
aussi eire utilise comrne charrelte. 

Pour reduire lecoot au rniimum, lalargeur do 
voie a ete uniformisee a 150 cm, celle-ci est 
compatible avec de nombreux systemes de cul-
ture et ,cartments de rarqs on culture a plat, 
sur billons ou sur planches. Une barre-outil de 
section carree, on acer, de 40 x 40 mm a ele 
adoptee, conforrmenmont aUx normes ds autres 
polyculteurs Ainsi so trouve assuroe 'inter-
changeabilite des instruments entre los diffe-
rents modeles, grace a un systeme comnmun 
d'attelage des outls au polycultour. 

La profondeur do travail des Instruments pout 
btre reglde au moyen d'une tige filetee placbe 
entre l'Ossieu do chaque roue ot le chassis. Le 

chassis et les outils qui y sont attaches peuvent 
6tre ainsi releves ou abaisses par rapport aux 
roues. 

Un mecanisme externe de relevage se bloque 
lorsque les instruments sont en position haute 
et en pcsition basse de travail. Le levier de rele
vage se meut dans un arc d'environ 200' pour 
relever labarre-outil de 20 cm. 

Pour faciliter lafabrication du polyculteur du 
NIAE, laplupart de ses prces constituantes 
sent construites a partir d'operations simples 
limitees au decoupage, au soudage et au forage.
La 	 lige filetoe utihisee pour le roglage dle la pro

fondeur de travai est ure vis standard de cric de 
camion. Un assemblage d'essieux de voiture 
d'occasion et des pneux uses sont utilises afin 
de reduire lecoot au minimum. 

Autres faits saillants 

e 	 Des experiences dq labour preliminaire en 
sols rouges, dans lesysterie do planches 
largos et sillons, ont rnontre que I'augmenta
tion de laprofondeur moyenne et lecaractere 
plus complet du labour, de 2,5 a 7,0 cm, en
trainaient une augmentation de rendement 
de 25% et permettaient d'accroitre sensible
ment 'infiltration de l'eau et laquantie d'a
zote dans lesol 

L'unite do machinisme agricole a conqu un 
nouveau semoir dont le coot est environ in
:.rieur do moitie a celui des semoirs existants 
et dont los performances sent superieures. 
La tremre du semoir etant monte sur le ch~s
sis du polyculteur, lelevage et I'abaissement 
de labarre-outil necessitent un effort moin
dre, et I'epandage d'ongrais at lesemis peu
vent 6tre aisement combines on une soule 
operation 

0 	 Los premieres expbiences utilisant des en
grais azotos marques a Iisotope N ont debu
to L'utilisation de cot isotope permettra de 
distinguer I'engrais fourni a laplante do la 
grande quantite d'azote organique deja 
prosente dans lesol; lamesure de 'efficacitb 
des engrais dans los systoes do culture des 
zones tropicales semi-arides en sera facilitee. 
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Economie
 

La recherche conduite dans le cadre du pro-
gramme d'economie vise a ]'identification des 
con'raintes socio-economiques et autres 
freinant le d{veloppement agricole dans les 
zones tropicales semi-arides et a I'evaluation 
de moyens permettant de les eliminer grace a 
des changements technologiques et institu-
tionnels. Les economistes et experts en 
anthropologie sociale de I'ICRISAT travaillent 
en etroite collaboration avec leurs collegues 

des programmes d'amelioration des cultures 
e! des systemes de culture. 

Etudes de village 

Les etudes a i'echelle du village amorcees dans 
le cadre du programme d'economie, en 1975, 
dans six villages du sud de lInde, ont permises 
une approche de base de la recherche agronomi-

Les 6tudes de village conduites en Inde par I'ICRISAT couvrent une large gamme de domaines. Le 
sujet de I'enqu~te est ici la nutrition. 

3 
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que et la collection de donnees essentielles four-
nissant une information precieuse pour les ex-
periences en champs paysans conduites aujour-
d'hui dans ces villages avec les chercheurs in-
diens. 

Cette annee. en collaboration avec I'Universite 
agricole du Gujarat (Gujarat Agricultural Universi-
ty), ces etudes ont aussi porte sur deux viliages 
de I'Etat du Gujarat, dans le but de couvrir une 
importante region du nord de I'lnde productrice 
d'arachide et de mil a chandelle. De plus. deux 
6conomistes ont commence des etudes de vii-
lage en Afrique occidentale. 

Le village des zones tropicales semi-arides est 
un lieu privilegi6 pour la recherche socio-
6conomique et les etudes de transfert technolo- 
gique. C'est au ,!Hage qo.e s'etaL't :o,,, 
direct avec les families d'agriculteurs destin6es 
ae tre les beneficraires des recherches de I'ICRI-
SAT. C'est au village aussi qu'on retrouve les 
vraies entraves au developpement agricole 

Les six villages faisant initialement l'objet de 
ces etudes ont ete selectionnes pour fournir des 
elements de comparaison entre trois grandes 
zones agroclimatiques des regions tropicales 
semi-andes de lInde Un enqubteur possedant 
une formation universitaire en agronornie est en 
poste clans chacun de ces villages et collecte 
r6gulierement des donnees aupres de menages 
et d'exploitations agricoles selectionnes. 

Les etudes realisoes dans ces villages sur les 
attitudes face au risque, les modes de culture, la 
nutrition, la lutte contre les mauvaises herbes e 
le marche du travail, ont etc suivies de recom-
mandations su, les priorites du developpement 
technologique. L'ICRISAT s'est appuye sur ces 
recommandations pour definir une stiategie de 
recherche. Dans los experiences en champs 
paysans, actuellement on cours dans les vil-
lages, il est possible a'etablir des comparaisons 
entre la situation anterieure et la situation 
presente, pormottant ainsi do mieux mesurer los 
progres de la recherche. 

Utilisation des engrais 

Los etudes des economistes, effectudes on 
cooperation avec le Conseil de la recherche agri-
cole de I'Inde (Indian Council of Agricultural Re-
search), montrent qu'une raison majeure de la 

faible utilisation des engrais dans les zones non 
irriguees des regions tropicales semi-arides de 
I'lnde est que les cultivars a haut rendement de 
sorgho et de mil a chandelle nont pas 6t6 large
ment adoptes. Lorsque ces nouvelles varietes 
sont cultivees, elles reqoivent des apports d'en
grais meme si elles ne sont pas irriguees. 

Les resultats de ces etudes vont donc a I'en
contre de la croyance largement repandue que 
les cultivars non irrigues et a haut rendement, de 
mil a chandelle et de sorgho, ne reiqoivent pas 
d'apport d'engrais. Dans 23% des districts, les 
plus importants en Inde pour la production de mil 
a chandelle, plus de 80% des agriculteurs faisant 
usage des engrais en apportaient au mil hybride 
cultive en agriculture pluviale. Dans plus de 75% 
22 s istrcs nrcduLsnt du norgho, les varietes 
de sorgho a haut rendement et non irriguees 
recevaient des appors d'engrais de la part de 
80% des agriculteurs utilisant des engrais. 

Les observations montrent aussi clairement 
que la rnajorite des cultivars locaux, qui couvrent 
l'essentiel de la surface cultivee, ne reqoivert 
aucun apport d'engrais. Les nouveaux cultivars 
etant adoptbs sur une plus grande echelle, on 
peut s'attend;e a une augmentation de la con
sommation d'engrais. 

L'etude a montro, comme il fallait s'y atten
dre. quo le croissance de la consommation d'en
gis en Inde dans les annees 1960 et 1970 aerb 
pour 'essentiel le fait des regions de culture 
irriguee. Le niveau moyen de consommation 
d'engrais par hectare a 6t6 de 57 kg dans les 
torres irrigudes contre 18 kg dans les terres 
seches. 

Recherches sur bassins 
versants en champs paysans 

Pour la deuxidme annee consecutive, les 6cono
mistes et specialistes des systemes de culture 

ont conduit des experiences en champs paysans 
dans trois villages du sud de I'lnde en collabora
tion avec des agriculteurs sdlectionnes, le Projet 
coordonne indien de recherche sur I'agriculture 
seche et trois universitds agricoles. Bien que la 
pluviosite totale ait 6t6 inferieure a la normale et 
que plusieurs cultures aient Wtd sevbrement 
affectees par la secheresse, les cerdales ont 
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uftour ai.a ,ucti s 'ntroit ivoc d0s tocitc', s (o 	I/CRISA Tsur . , caulture do sorgho, dins
h, dIr llit e,perioi co cooporatwt &IO. ft 00+ )J 

Ihi'o(lcpalle.on Indio 

donne de bons rendements sur los bassins ver-
sants de 'ICRISAT L.'cart de production entre 
les technr .s amelioree et traditionnelle a ete 
nlus 'rn, nt on 1980 qu'en 1979. annee 
durant la..elle les cultures de saison des pluies 
echouorent dans I'Ln des villages et furent d(fa-
vorablement affectoes dans les deux autres 

Celt( recherche sur bassin; versants on 
ctiamps paysans, distincto des etudes de village, 
est centree sur trois bassins dont la surface est 
CO)mrise entre 11 el 1 hectares et guI font 
appel a la participation de! 5 a 8 agriculteurs des 
villages d'Airepalle (sols rouges), Kariara (sols 
nolrs de pifioondour moyenne) et Shbrapur (sols
nelrs profonds) Les agriculteurs ont participo de 
fa oon continue a l'organisatmon du travail et aux 
activites de doveloppeRlient LICRISAT a assure 

t 	 i Sairt 0(2))) fpI) d 150 'l i champS spaysAs au 

financierement le projet on garantissant que les 
agriculteurs realseraient au morns le double de 
leurs profits habituels et on fournissant los in
trants on temps voulu 

La subvention du projet par 'ICRISAT a pris fin 
en 1980 el les agriculteurs devront subvenir a 
leurs propres besoms I'an prochain L'etude de 
leurs reactions permettra d'6valuer Intert 
qu'ils manifestent a I'adoption des diflerentes 
options technologg1uos 

Autres faits saillants 

0 	 Publication. avec les specialistes des sys
temes de culture, d'un rapport detaille de la 
recherche cumuloe sur des elements consti
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Prelevement d'echantillons de sorgho dans le 
champ d'un agriculteur, au cours d'une experi-
ence de I'ICRISAT en champs paysans, a Aure-
palle. 

tutifs de ces systemes en Inde. Ce rapport, 
intitule ICRISAT Research Bulletin No. 2, 
orientera dans I'avenir I'approche de la recher
che et le choix des sites dans les zones tropi
cales semi-andes de lInde. 

" 	 Recherche rnonrant que, dans les six villages 
dlnde du Sud o~i des etudes do village ont 
etd effectues, la location d'animaux de trait 
par les agriculteuis nest pas aussi aisee que 
celle de terre ou de main-d'oeuvre Les resul
tats de cette etude suggerent que 'acces aux 
animaux de trait d'un locataire est I'une des 
raisons maleures (1e location de la terre dans 
los zones tropicales ,emi-arides do I'lnde. 

* 	 Environ 5 0% seulement de la main-d'oeuvre 
potentielle dans les villages etudies est utili-
see pour le travail dans les champs des ex-
ploitants agricoles et sur une base journaliere. 

Ceci indique que les activites familiales, 
d'autres activites de production ou les loisirs 
jouent un r61e majeur. 

Le taux moyen de ch6mage involontaire dans 
! ces villages etait dle 21 % chez les femmes etLes , 14% ltudes ds en Haute-Volta ont monchez les hommes. 

tre que par rapport a la culture manuelle, la 
houe manga a traction asine, sous gestion 
des agriculteurs, permettait d'accroitre sen
siblernent le revenu tire de la terre et du tra
vail. La houe manga assure un sarclage plus 
efficace et permet une economie de main
d'oeuvre Cependant, lie nWciiraine pas de
suppression d'mplois car son utilisaiion la 

plus efficace survient pendant la premiere 
periode de sarclage, moment ou la charge de 
travail est a son maximum. Les donnees 
suggerent que I'adoption du systeme a trac
tion asine a et6 suivie d'une extension en 

surface augmentant ainsi la demande en 
main-d'oeuvre pendant les periodes creuses. 

Lc- agricu!tcurs des zones tropic.lez seim
andes ont mis au point un large eventaild'outils 
et de methodes d'exploitation traditionnels. La 
traction bovine y tient une place particuli~rement 
importante. 
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Coop6ration

internationale
 

Unegrandepartiedela recherchedel'lCRISATa 
W centr6e sur I'Inde, oO est situ6 le sibge et oO 
reside plus de la moiti6 de la population des 
zones tropicales semi-arides. Toutefois, depuis 
sa cr6ation en 1972, I'Institut a puis6 dans le 
monde entier les ressources et les connais-
sances n6cessaires pour am6liorer les cultures 
taisant l'objet de son mandat. De plus en plus, 
les recherches s'etendent a d'autres pays des 
zones tropicales semi-arides, surtout I'Afrique. 

Vingt-deux chercheurs de I'ICRISAT etaient en 
poste en sept pays d'Afrique 6 la fin de I'annee 

1980. En 1981, une station de recherche sera 
6tablie au Niger avec une 6quipe de recherche 
travaillant sur les mils et les systemes de culture 
am6lior6s dans cette region vitale du Sahel. Le 
nouveau Centre sah6lien de I'ICRISAT (ICRISAT 
Sahelian Center) constituera sa seule institution 
de recherche independante en Afrique et pourra 
compter jusqu'a dix chercheurs. Dans les autres 
pays d'Afrique, les chercheurs de l'ICRISAT tra
vaillent dans les stations de recherche des pro
grammes nationaux. Une equipe interdiscipli
naire de huit specialistes se trouve a Kamboins6 

Champ de ressources g6n6tiques de mil J chandelle J la Station de recherche de Kamboins6, en
Haute-Volta, ob huit chercheurs de I'ICRISAT travaillent J I'am61iorationdes c6r6ales et des syst~mes 
de culture. 
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i INiger Soudan 

Nigeria 
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L'ICRISAT a 22 chercheurs en poste dans les pays indiqu6s en jaune. Les chefs d'Etat de neuf pays 
d'Afrique m6ridionale (en brun) ont invit6 I'ICRISAT mettre en place au Botswana un centre r6gional 
de recherche appuyant leur d6veloppement agricole. 
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en Haute-Volta et c'est a I'heure actuelle le prin-
cipal effort de recherche fait dans un autre pays 
que lInde. 

En reponse a une invitation des chefs d'Etat 
de neuf pays d'Afrique meridionale, une mission 
ric chercheurs a ere envoyee dans les pays con-
cernes pour determiner comment l'ICRISAT 
pourrait y renforcer larecherche sur les cultures 
faisant l'objet de son mandat. L'Institut a 6t6 
invite par laConference sur laCooraination du 
Developpement en Afrique meridionale (South
ern African Development Coordination Confer-
ence) a mettre en place un centre de recherche 
regional au Botswana. Ias pays participant b la 
Conference sont I'Angola, le Botswana, le 
Lesotho, le Malawi, leMozambique, le Swazi
land, laTanznie, laZambia, et le Zimbabwe. 

La delegation de chercheurs a soumis aux
 
chefs d'Etat et -u Conse;l d'administration 

dICRISAT un rapport qui sera examine en 1981. 

Le sorgho, le mil a chandelle et I'arachide sont 
des cultures importantes dans ces pays. 

LICRISAT a egalement en poste au Mexique 
un chercheur travaillant sur les lignees de sorgho 
susceptibles de s'averer utiles en haute altitude 
et pour lapreparation des tortillas Ces lignees 
aoivent atre adaptees aux regions seches du 
Mexique et d'Ambrique centrale, ou le mais est 
une culture marginale. En Syrie, des chercheurs 
tiavaillent en collaboration avoc ceux de I'ICAR-
DA sur I'amelioration du pois chiche pour le 
Moyen-Orient et I'Afrique du Nord. IIa bte fait 
mention des resultats de ces recherches pre
c6demment. 

Des activites de cooperation sont ,galement 
possibles en Thailande, au Sri Lanka et en Chine, 
mais on nenvisage pas d'engagement a long 
terme dans ces pays. L'echange de materiel 
de selection, ie transfert de technologie et 
I'echange d'information constitueront I'essentiel 
de lacooperation. Les recherches porteront sur
tout sur le sorgho et I'arachide, ainsi que sur les 
systemes de culture qui leur sont associes. 

Afrique 

Les recherches menaes en Afrique ont eu jus
qu'6 present pour objectif principal I'amelioration 
du mil h chandelle et du sorgho. Ces deux 
cereales sont d'une importance capitale dans 

une grande partie des zones sahelienne et 
soudanaise. Des travaux sur les systemes 
de culture ont deja debute. D'ici les deux 
prochaines annees, les recherches engloberont 
egalement I'arachide. Les recherches sur le sor
gho et le mil chandelle ont particuliirement 
progresse en 1980. 

Sorgho 

En Haute-Volta, des cultivars ameliores de sor
gho ont ere testes pour le premiere fois, b 
grande echelle, en champs paysans. Le cultivar 
E-35-1, d'origine ethiopienne, qui avait fourni en 

Le cultivar de sorgho, Diallel Pop 7-862, mis au 
point a I'ICRISAT, a donn6 un rendement de 
2760 kg/ha au cours des essais 1980 de saison 
des pluies en Ethiopie, surpassant tous les au
tres cultivars. IIest actuellement offeit aux agri
culteurs 6thiopiens sous I,nom de Malkamash. 
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1979 un redement moyen de 1850 kg/ha dans 
les 25 exploitations ou il 6tait cultive, a donna 
cette annee de rnoins bons resultats, au cours 
des essais a plus grande echelle, par comparai-
son aux varietes locales de sorgho. Les rende-
ments moyens d'E-35-1 ont etb de 1297 kg/ha 
contre 1167 kg'ha pour les cultivars locaux. Des 
techniques je gestion ameliorees ont cepen-
dant permis au cours de ces essais d'accroitre 
de raQon tres significative tant les rendements 
d'E-35-1 que ceux des cultivars locaux. 

Un autre cultivar a donne un redement moyen 
de 2130 kg/ha en 18 champs paysans, soit un 
gain de 83% sur le cultivar local. De plus, un 
cultivar a cycle court d'origine indienne a procure 
un rendement de 100% superieur a celui du 
temoin local, au cours d'un test conduit dans 
une region a faible pluviosit6, en sol sableux. 

Les travaux menes sur la r6sistance a Striga, 
une mauvaise herbe parasite du sorgho et du 
mil, ont egalement progressb. Deux lignees ont 
montre de hauts niveaux de resistance en 23 
sites situes dans 10 pays d'Afrique. Une autre 
lignee adonne, au Soudan, de bons resultats aux 
plans rendeinent et resistance. Les chercheurs 
ont rassemble en Haute-Volta une collection de 
cultivars africains don! les noms locaux peuvent 
indiquer une resistance a Striga. 

Des resultats significatifs ont egalement 6t6 
obtenus au cours des essais d'identification de 
sources de resistance aux maladies foliaires du 
sorgho en Afrique occidentale, notamment cel
les des taches grises et des bandes de suie. Sur 
quatre emplacements o6 I'incidence des mala
dies etailt tres grande, quatre lignees n'ont pas 
er contaminees. 

Sorgho introduitpar I'CRISA Ten Haute-Volta, montr6 ici en champ d'essais a cbt6 d'un cultivar local 
(tiges hautes). 

-I 
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Au Mali, l'ICRISAT a mis au point plusieurs 
tests simples de criblage pour la resistance b la 
secheresse et accompli des progres substan
tiels dans la normalisation des tests de qualit6 
du sorgho utilise pour la preparation du t6, pte 
de yelee solide necessitant une bonne aptitude 
6 6tre conservee toute une nuit durant. Le t6 
prepare a partir de varietes non indig{nes est 
souvent de moindre qualite. Par exemple, le cul
tivar E-35-1 convient a la preparation du t6 en 
Haute-Volta, mars pas au Mali ou il donne une 
substance sans consistance parce que le t6 y est 
prepare d'une maniere differente. 

Au Soudan, Ieffort a d'abord porte sur I'eva
luation des ressources genetiques collectees 
ces dernieres annees Toutes les variets don-
gine soudanaise conservees au Centre ICRISAT 
et a Wad Medani (2071 liqneesl ont ere semees 
pour atre convenalhtilnernt caracterisees et four
riir tour(a In(.Iurwitio voulu Des 'onparaisons 
entr, ls (:olL:ctiuns do I'ICRISAT et de W ii 
M daii ont rantr(, 'alles etaent rI;oi-
plates, i qo it1 rr g eD plj~usuric aissiai 
do, collectn, (14 ras"ources qori;uesn t Jb ; 
caint)l au Sou( in ar ,ntal 1 'Ctypo . sa-
Viguas at cilt \'aS 

En Tanzanie, un cultivar ameliore de sorgho, 

originaire de Serere en Ouganda, a donne de 

bons resultats pour la deuxieme saison consecu-

tive, avec un rendement moyen de plus de 2700 

k'ha sur dix sites 


Mil , Chandelle 

En Afrique occidentale, les souches locales de 
mil a chandelle sont tires bien adaptees a leur 
Miieu ot aux pratiques culturales actuelles, mars 
lour rendement est limite par des facteurs tols 
que floraison ta(jive, hautour excessive de Ia 
plante, mode desequilibre de tallage, sensibhle 
partielle aux ',secteset a Stnqli et, rirme avoc 
uria bonrie gestori, insuflisainte aCcCUltILOr) dU 
grain 

La rechetclia vise a arreliorer cos papulatons 
locales en ls croisant avec un niateriel on 
provenince d'auires reginrs, susceptible d 
comblr lours deficiences Apres 3 arns de ,ravail 
sur 'amelioration du M11 on Haute-Volta, Ia con-
clusion des selectionneurs est que les rooil-
loures selections resultent de croisemrents dans 

La mauvaise herbe Striga (fleurs violettes), est 
un parasite important du sorgho et du mil 
chandelle dans une grande partie de IAfrique. 

lesquels un des parents au moins est originaire 
d'Afnique occidentale. 

L'effort fait pour trouver des sources de resis
tance au mildiou a ee intensifib cette annee. Au 
Mali, une collection de 375 cultivars maliens de 
mil a chandelle a " , criblee sur deux emplace
ments; plusieurs de ces cultivars ont subi une 
faible incidence du mildiou et 16 autres nont 
montre aucun symptbme. En Haute-Volta, les 
ossars ant confirme Ia resistance au mildiou du 
cultivar D-1 163 qUi n'avait pas et contaminb par 
la maladie au cours des tests de Samaru, au 

Nigeria, en 1978. Dix autres lignies de mil a 
chandelle nont egalement montre aucun signe
de contamination par le mildiou au cours des 
tests de Kamboinsb et Ouahiagouya. 

Au Soudan, le cultivar Serere Composite 2, 
d'ongine ougandaise, largement teste, a surpas
se le cultivar local pour la troisieme annee con
sotive. Le Cornite soudanais de lancement 
des varits (Vaniety Release Committee of 
Sudan) a autonse sa multiplication au stade de 
I)revulgarisation 

Au Senegal, los varietes directernent intro
(dites et les varioles expenriientales issues du 
croisemonit de parents senegalais et etrangers 
ont donne de bons resultats. Dans des tests 
offectOOs sur plusieurs emplacements, IBV
8004, varietb syntethqiUe exporimentale mise 
au point a Bambey, a donne un rendement 
supereur de 41 % a celu du cultivar local ame
here Deux autres varibtds experimentales ont 
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ou htrhslg6se emle iencuteVdutm.-

donne deF rendements sup6rieurs de 31/%et 
12% a ceux du cultivar local. 
Les etudes sur les ravageurs dans les regions 

semi-arides de la Haute-Volta, du Niger et du 
Nigeria, ont revele l'importance de deux para-
sites du m: lachenille do I'epi (Raghuva albi-
punctella), responsable en 1980 do dbg~ts im
portants, rnemo sur les coltivars locaux, et le 
foreur de latige (Acigona ignefusalis), infestant 

85
 jusqu'a % des tiges. 

Autres recherches en Afrique 

En 1980 a debute un programme de recherche 
economique a I'echelle de 1'exploitation. L'objec
tif de ce programme est I'identification et lamise 
au point de techniques amliorbes de production 
au muyen de I'analyse des systbmes do culture 
existant actuellement en Afrique occidentale. Le 
mil et le sorgho seront etudies au cours d'essais 
agro-6conomiques. Deux 6conomistes princi
paux en poste , Kamboinse, en Haute-Volta, et 
Niamey, au Niger, assurent laconduite de ces 
etudes. Une liste des especes d'insectes 
ravageurs du sorgho et du mil a 6galement et6 
dressee. Des etudes ont ete effectu6es dans 

plusieurs pays dont le Sen6gal, laHaute-Volta et 
le Niger, pour evaluer I'importance relative de 
ces especes quant aux deg~ts qu'ils causent aux 
deux cereales. 

Les travaux agronomiques realises cette 
annee en Haute-Volta devraient egalement 
s'averer benefiques au sorgho et au mil. Des 
essais pousses sur des cultivars am6lior6s de 
ces deux cultures ont 6t6 faits dans des s6
quences de sol. De fortes interactions ont 6t6 
observees entre lavarietb et letype do sol; ces 
observations seront utiles pour leoeveloppe
ment futur de larecherche. 

Am6rique latine 

Les recherches de 'ICRISAT sur le sorgho sont 
conduites au Mexique par un s~lectionneur en
 
poste a I'institut frere CIMMYT. L'objectif prin
cipal est lamise au point de vari6tes de sorgho

de haute altitude tolerantes au froid, a bonne

qualite de grain pour lapreparation des tortillas,
 

reristantes au foreur de lacanne a sucre et au 
legionnaire d'automne, ainsi qu'aux maladies 
foliaires. 

Les ressources gen6tiques de base ont 
d'abord et6 diversifiees par l'introduction de sor
gho originaire des regions froides d'Ethiopie, 
d'Ouganda et de Chine. Plus recemment, de 
nouvelles lignees d'origine ethiopienne et des 

Le s6lectionneur de sorgho de I'ICRISAT en 
poste au Mexique met au point des lign6es des
tin6es J 6tre cultiv6es en Amerique centrale, 
comprenant des types adapt~s a la haute alti.. 
tude et servant j la pr6paration des tortillas. 

"
 
0? 
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L 'ICRISA T a commence cette annee, en Afrique, des etudes a I'echelle du village semblables a celles 
effectuees en Inde depuis 1975. Ici, un enqu~teur colecte des donnees aupres d'un exploitant. 

lignees du Yemen ont bte introduites Les selec
tions ont etb testdes en pbpinieres tolbrantes au 
froid Sur 139 lignbes srlectionnbes, 122 don-
naient des graines blanches ou jaunes et ont bt 
jugees aptes a laconsommation humaine. 

Le matenel de selection fourni par leprogram-
me a surtout etc uiLise(das de; regions dalti-
tude moyennm, do 1800 m, au Kenya et (... 
Anenque larie La nateriel test, a et 0 envoy0 
aj19 omplacem(nts dlans 14 pays el incotpore, 
en partv, dins ls programmes natonaux de 
sel:,1tion dii sorgho Les resullats obtenus par le 
programirn ICHISAI CIMMYT montrent que 
dos tridrlorr.onts s tperioiirs a 4 tonnes,ha pei-
vent tr(. ateints dan.; los regions monta-
gneusos (Ju M(',iquef 

Transfert de technologie 

Les recherches conduites par I'ICRISAT et la 
technologie qui en dbcoule auront peu de signi
fication si elles ne sont pas transmises aux cher
cheurs et aux agriculteurs des zones tropicales 
semi-andes et mises en oeuvre dans les 
champs. L'assistance do I'Institut se realise 
essentiellement . (1) par letravail des chercheurs 
dans los pays des zones Iropicales semi-arides 
conjuintement avoc los chercheurs dos pro
granimes natonaux, (2)par l'organisation de 
sominaires d'otude et do conferences permet
tant ladiscussion des resultats de larecherche 
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avec des scientifiques et des responsables de 
I'agriculture du monde entier; (3) par la forma-
tion d'agronomes qui se familiarisent avec cette 
technologie directement a I'ICRISAT et I'inte-
grent ensuite dans les programmes de leur pays. 

Chacune de ces activit6s s'inscrit dans le 
cadre du programme de Coop6ration interna-
tionale de I'ICRISAT. La formation en est con-
sid~r~e comme I'un des 16ments les plus im-
portants. 

Cette ann6e, 138 agronomes en provenance 
d'organismes gouvernementaux, nationaux ou 
r~g~onaux et venant de 27 pays ont achev6 leur 
formation a I°ICRISAT. Plus d'un tiers d'entre 
eux 6taien, des stagiaires en service, venus tra-
vailler en Inde sous la conduite des chercheurs 
de I'Institut, pour une periode pouvant atteindre 
6 mois. Ils effectuent leurs propres experiences 
et ramenent dans leur pays une connaissance 
pratique de la technologie mise au point. 

Stagiaire nigerien au Centre ICRISAT. 

F,?90fr 


I O44 


L'lnstitut reste en contact avec plus de 400 
des jeunes agronomes qui v ont achev6 leur 
formation et sont aujourd'hui employ~s par les 
organismes agricoles dans leur pays. Les autres 
stagiaires viennen' 6 'ICRISAT pour des p6
riodes plus courtes ou, dans le cas des cher
cheurs ,niversitaires, des boursiers et des in
temes, pour des p6riodes d'un an ou plus. 

En 1980, I'ICRISAT a organis6 des colloques 
internationaux sur I'arachide et le pois d'Angole, 
ainsi que des recontres r6gionales, 6 plus petite 
6chelle, sur I'analyse des d6ficits de rendement 
des cultures s~ches, les inoculants microbiens 
dans ]a production agricole, les exp6riences de 
mod6lisation sur le sorgho et ia classification 
climatique. Des r~unions sp~ciales et des jour
n6es d'6tude sur le terrain, avec les chercheurs 
des programmes nationaux travaillant sur les cul
tures faisant I'objet du mandat de lInstitut, ont 
6galement eu lieu. 

183, 46S61J 
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ICRISAT 
Conseil d'administration-1980 

Dr. C. F. Bentley (President) 

13103-66 Avenue 

Edmonton, Alberta 

Canada T6H 1Y6 


Dr. 0. P. Gautam (Vice-president) 

Director General, ICAR, and 


Secretary to the Government of India
 
Department of Agricultural Research & Education 

Krishi Bhavan, Dr Rajendra Prasad Road 

New Delhi 110 001 

Inde 


L. D. Swindalp imembre d'office)
Dr 
Director General, ICRISAT 
ICRISAT Patancheru P.O. 

Andhra Pradesh 502 324 

Inde 


Dr Eliseu Roberto De Andrade Alves 

(depuis aoZt 1980) 


President, EMBRAPA
 
SRTS-Edificio Super Center Venancio 2,000 

9' andar-Caixa Postal 11-1316 

70.333 Brasilia. D F 

Bresil 


Dr. John L Dillon (depuis mars 1980) 
Pro-Vice Chancellor
 
University of New England 

Armidale NSW 2351 

Australie 

Dr Arne Hagberg 
The Swedish Seed Association
 
S-26800 Svalov 

Suede 

Dr. F E Hutchison 
Vice President for Research 

& Public Service 
University of Maine at Orono 
21 Coburn Hall 
Orono Maine 04469 
Etats-Unis 

Dr Joseph Kabore (depuis juin 1980) 
Secr(taire g(neral 
Ministtre du Developpement Rural 
Ouagadougou 
Haute-Volta 

Dr. Iwao Kobori
 
Department of Geography
 
University of Tokyo
 
Hongo 7-3-1, Bunkyo-ku
 
Tokyo
 
apon 

Dr. Klaus Lampe (jusqu'en mars 1980)
 
Deutsche Gesellschaft fur Technische
 
Zusammenarbeit GmbH
 
D-6236 Eschborn 1
 
Postfach 5180
 
Republique Federale d'Allemagne 

M. A R. Melville
 
Spearpoint Cottage
 
Kennington
 
Ashford, Kent
 
Royaume-Uni TN24 9QP
 

Dr. J. H. Monyo 
Chef du Centre de recherche pour le developpement 
Organisation des Nations-Uriies 

pour I'Agriculture et I'Alimentation 
Via della Terme di Caracalla
 
00100 Rome
 
Italre
 

Dr. Peter Muller (depuis juin 1980)
 
Deutsche Gesellschaft fur Technische
 
Zusammenarbeit GmbH
 
D-6236 Eschborn 1
 
Postfach 5180
 
Republrque Federale d'Allemagne
 

M. S. S. Pun (depuis mai 1980)
 
Secretary to the Government of India
 
Ministry of Agriculture and Irrigation
 
New Delhi 110 001
 
Inde
 

M. S. R. Ramamurthy 
Chief Secretary to the Government of Andhra Pradesh 
Hyderabad 500 002 
Inde 

Dr. Djibril Sene (jusqu'en mars 1980) 
Ministre du Developpement Rural 
Gouvernement du Sin(gal 
Dakar 
S6negal 

Dr. Guy J. Vallaeys 
Directeur g~neral de I'IRAT 
110 rue de I'Universitit 
Paris 7eme 
France 
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ICRISAT Cadresjusqu'en 
Cadres sup6rieurs - 1980 

Administ ration 

L. D. Swindale, Directeur general 
J. S. Kanwar. Directeur udjoint (Recherche) 
J. C 	D vies, Direuze, dl:n.t iCooperation interna-

tionale) 
C.Charreau, Chef de projet pour I'Afriquit de r'Ouest. 

Dakar, Senegal 
G.Gunasekera, Cooperation internationale sur les res-

sources sols et eau, depuis juillet 1980 
B F Dittia, IAS, Administrateur principal, lusqu'en mat 

1980 
P. Douglas-Tourner, Administrateur principal 
V Balasubramanian, Assistant du directeur general 
0 P Short, Chef du Service comptable 
B K John, Chef du Service du personnel 
R Vaidyanatnan, Chef du Service des achats et maga-

sins 
A. Banerji, Chef adjoint du Service comptable 
R Seshadri, Chef adjoint du Service des achats et 

magasins 
R G Rao, Chef du Service des archives 
S. K Dasgupta, Agent de liaison scientifique, Service
 

des visiteurs
 des isitursMil 
A Lakshminarayana, Agent lunior de liaison scientifi

que, Service des visiteursS B SCeMrvietde vgeus qn nDS B C M Rao Agent de voyage, usqu'en nov 1980prnia 
R Narsing Reddy, Agent du transport 
P W. Curtis. Agent de actF. 
N Rajamant,Agent de liaison, bureau de Delhi, us-quennov 980Aranqu'en nov 1980 

S Krishnan. Assistant a la cooperation internationale.depuis fevrier 1980 

Programmes de recherche 
Sorgho 

L R.House, Chef de programme, selectionneur prin-
cipal 

L. K Mughogho, Phytopathologiste principal 
J M Peacock. Phytophysiologiste principal 
S Z Mukuru. Selectionneur (sorgho), Kilosa, Tanzanie, 

a Hyderabad depuis sept 1980 
T.Ornor, Selectionneur (sorgho), scientifique visiteur 
C M Pattanayak. Selectionneur (sorghol, responsable 

d'quipe, Ouagadougou, Haute-Volta 
K V lamaiah, Phytophysiologiste (Striga). Ouaga-

dcugou. Haute-Volta 
J A Frowd, Phytopathologiste (cereales), Ouaga-

dougou. Haute-Volta 
J F. Sc'-euring. Selectionneur (sorgho et mill, Bamako. 

Mali 
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W. A.Stoop, Agronome, Ouagadougou, Haute-Volta,juillet 1980 

Gebisa Ejeta, S61ectionneur (sorgho), Wad Medani, 
Soudan
 

Vartan Guiragossian, S6lectionneur (sorghol, Mexique 
K. F. Nwanze. Entomologiste (cereales), Ouaga

dougou, Haute-Volta 
M B Boling, Agronome (cereales), depuis oct. 1980 
N G. P Rao. Selectionneur. Nigeria, depuis juin 1980 
Bholanath Verma. Selectionneur 
D S Murty, Selectionneur 
B L Agrawal, Selectionneur 
B V S Reddy, Selectionneur 
M J Vasudeva Rao, Selectionneur 
N. Seetharama, Phytophysiologiste 
R.K Maiti, Phytophysiologiste 
K N Rao, Phytopathologiste 
S R S Danqe, Phytopathologiste, jusqu'en juin 1980 
K V Seshu Reddy, Entomologiste, lusqu'en nov. 1980 
H. C Sharma, Entomologiste 
Ranajit Bandopadhyay. Phytopathologiste, depuis 

sept 1980 
Suresh Pande, Phytopathologiste, depuis octobre 

1980 
S P Jaya Kumar. Assistant administratif, depuis avril 

1980 

b chandelle 

J Andrews, Chef de programme, selectionneur 

principal 
R. Bidinger. Phytophysiologiste principal
 

AP Dat ,icrob ioi e principal
Patanothai. Selectionneur principal, jusqu'en oct. 
18 
1980R J Willams, Phytopathologiste principal

S C Gupta Selectionneur (mil), Bambey. Senegal 
A Lambert, Selectionneur (mill, Bambey. Senegal, jus

qu'en avnil 1980 

R T Gahukar, Entomologiste (cereales), Bambey, 
Senegal 

R P Jain. Selectionneur (mill, Wad Medani, Soudan 
P K Lawrence, Selectionneur (mil).Ouagadougou, 

Haute-Volta. lusqu'en mai 1980 
S N Lohani. Selectionneur (mill Ouagadougou, 

Haute-Volta, depuis mat 1980 
S 0 Okiror. Selectionneur (mill, Samaru, Nigeria 
P G. Serafini, Agronome, Barnako, Mali 
B B S-ngh, Selectionneur (rr4), Maradi, Niger 
N V Sundaram, Phytopathologiste (cereales), Samaru, 

Nigeria 
K Anand Kumar. Selectionneur 
B S Talukdar, Selectionneur 
K N Rai, Selectioneur 
S B Chavan, S6lectionneur 
G. Algarswamy, Phytophysiologiste 



S. D. Singh, Phytopathologiste 
R. P. Thakur, Phytopathologiste 
S. P. Wani, Microbiologiste 
V. Mahalakshmi, Phytophysiologiste 

Pheru Singh. S61ectionneur, depuis sept. 1980 

D. B. Godse, Microbiologiste, depuis nov. 1980 

Ldgumineuses 

J. M. Green, Chef de programme, lusqu'en mars 1980 
Y. 	L. Nene, Chef de orocramme, depuis avril 1980, 

phytopathologiste principal 
D. G Faris, Selectionneur principal (pois d'Angole) 
W. Reed, Entomologiste principal 
J. 	B. Smithson. Selectionneur principal (pois chiche) 
J. A Thompson. Microbiologiste principal, depuis sept 

1980 
Hiroshi Hirata, Phytophysiologiste principal, depuis juin 

1980 

K B Singh, Selectionneur (pois chiche). Alep, Syrie 

H. E. Gridley, Geneticien, programme de selection, 

ICARDA, depuis avnil 1980 
D Sharma, Selectionneur senior (pois d'Angole), enconge lp~ ~gllI

Cn. S o uM 

CJai,
Selectionneur 

Onkar Singh. Selectionneur (pois chiche), en conge 
C L L Godwa, Selectionneur (pos chiche)
S 	C Sethi, Selectonneur (po's chcnelSJCagd hism, Selectionneur (pois ccneJagd sh Kum ar Selectonneur (po s ch che)K B~Saxena, Selectionneur pom~, dAngolei, en conge
L J Reddy, Selectionneur (poisd'Angoloe 
S C Gupta. Selectionneur (pois d'Angole)
N P Saxena Phytophys oloisste 
S S Lateef. Entorologiste 
S SithananthamEntomolomste 
M V Reddy, Phytopathologiste 
M V Reddy,. Phytopathologiste 
M P Haware. Phytopathologiste 
J 	Kannamyan, Phytopathologiste 
0 P Rupela. Microbiologiste 
J 	 V D K Kumar Rao. MicrobologisteSatih RmSlecroneur(posdngoelusqen uinSatsh Ra . Selectonneu[ (pois d'Angole), lusqu'en ju n

1980 
1B9ata. Selecionneur (pois dAngolel


GIM iauda Sln on r (Pohs 'olo e) 

I Madhusudhana Ra, Phytophysiologiste 
K P Goswami, Recherche post-doctorale, depuis oct 

1980S 
C S Pawar. Entornololiste, depus nov 1980 

Arachide 

R 	 W Gmbons, Chef du programme, selectionneur 
pnncipal 

Duncan McDonald, Phytopattiologste principal 
J 	 P Moss, Cytogeneticien ptincipal 
D V R Reddy. Phytopathologiste principal (virologie). 

depuis lumlet 1980 

J. 	 H. Williams, Phytophysiologiste principal, depuis 
sept. 1980 

K. 	Maeda. zr'.ientifique visiteur, phytophysiologiste,
 
jusqu'en 1.1liet 1980
 

S. N. Nigam, Selectionneur 
A. M Ghanekar, Phytopathologiste 

P Subrahmanyam. Phytopathologiste
 
V K.Mehan, Phytopathologiste
 

P T C Nambiar. Microbiologiste 
P W Amin, Entomologiste 
A K Singh, Cytogeneticien 
D C Sastry, Cytogeneticien 
S. L Dwivedi, Selectionneur 
Ahmed 	Bin Mohammed, Entomologiste, depuis mars 

1980 

Syst mes de culture 
S M VrmaniChef de programme, depuis oct. 1980 , 

aM Vimanilhee progam 
agrochimatologue prnopal 

J R Burford, ChImiste des sols principal 
J Kampen. lngenieur prncipal, gestion des sols et de eau 

B Russell, Consultant, physique des solsG E Thiersten. lngenieur principal, developpement 
dun petit outllage 

R W Willey, Agronome principal 

J 	 T Moraghan, Chercheur en science des sols. depuisa rl 1 8avril 1980 
S 	 M Miranda. Ingenieur (sols et eau, depuis mai 

1980 
M C. Kit. 1, Ingenmeur agnicole assistant 
F P Huibers, Ingenieur agnicole assistant 
J Ph van Staveren, Agronome assistant, Ouaga

dougou, Haute-Volta 
E R Perrier. Agronome (sols et eau). Haute-Volta.depuis aoit 1980 

SVRSetArnm 
S V R Shetty. Agronome 
Piara Singh. Chercheur en science des sols (physique-Sardar Singh. Cnercheur en science des sols Iphy

sq e 
siquel 

[ J Rego, Chercheur en science des sols (chimie)
K L Sahrawat, Chercheu' en science des sols (chimie) 
M V K Sivakumar, Agroclimatologue 
A K Samsul Huda, Arocimatologue 

J 	 Reddy Arocmatologue 
g 

M R Rao, Agronome 
M S Reddy. Agronome
M Nataralan, Agronome 
V S Bhatnagar. Entornologiste 
R C Sachan, Ingenneur agricole 
P Pathak. Ingenmeur agricole 
J Hart Krishna, Ingenieur agnicole 
P N Sharma. Ingenmeur agricole 
K L Srivastava. Ingenieur agricole 
Harbans Lal, Ingenieur agricole, en cong6 
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R. K. Bansal, Ingenieur agricole 
0. P. Singhal, Ingenieur agricole 
Kabal Singh Gill, Chercheur en science des sols (physi

que). jusqu'en juin 1980 
S K Sharma, Technicien senior 
V V N Murthy. Recherche post-doctorale, depuis 

nov 1980 

Siloo Nakra. Assistant administratif 


Economie 

J G Ryan, Chef de programme. economiste principal 
H P Binswanger, Economiste principal, lusqu'en avril 

1980 
V S Donerty,, Anthropologue social principal 
M von Oppen, Econorniste principal
T S Walker, Economste principal. cdepuasept 1980P S Matlon. Econorniste iprdctoal, Opuugados u1980 
P J Mallon, Economlstetproducthona Ouagadougou, 

Haute-Volta 
J Mclntire, Econowiste, Ouagadougou, Haute-Voilta. 

depuis ma; 1980 
D Jna. Economste senor vseur, jusgu'en luin 1980 
V T Raju. Econom ste 
R P Singh Economisle 
R D Ghodake. Ecoromste 
R S Aiyer. Assstant adrrirnistratif 

Programmes de soutien 

Biochimie 

R Jarnbunatnan. Biocnimiste principal 

Umaid Singn, Biochmiste 
V Subramanan. Biochimiste 

Ressources genetiques 

M H Mengesna, Chef de programme, botaniste prin-
cipal des ressources genetiquesgeetiuesB 

L J G van der Maesen. Botaniste principal des res-

sources genetliques 
K E Prasada Rao, Botaniste 
S Appa Rao, Botaniste 
R P S Pundir, Botaniste 
P Remanandan, Botaniste 
V R Rao. Botantste 

cipl ds rssorce 

Quarantaine des plantes 

K K Nirula, Responsable de la quarantaine des plantes 

Formation et recyclage 

D L Oswalt. Agent principal de formation 
A. S Murthy. Agent senior de formation 
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B. Diwakar, Agent de formation 
T. Nagur, Agent de formation 

Service d'information 

H L Thompson, Chef du Service 
Gloria Rosenberg, Editeur-redacteur 
T A Krishnamurtht, Assistant administratif 
S M Sinha, Dessinateur senior, coordinateur de la 

production
 
K S Mathew, Editeui-redacteur
 
S Varma. Editeur-redacteur
 
H S Duggal Photograpne en chef
 

Services de statistique et d'informatique 

J W Estes. Agent principal du Service dinformatique 
Bruce Gi liver, Statisticien principal 
S M Lutnra. Agent du Service d'informatique 

Bibliotheque, Service de documentation 

S Dulta, Biblothecaire 

Service hebergement et restauration 

A G Fagot. Cief du Servce 

G B Gaind, Cnef adjont (Restauration)
B R Revatnl Rao. Chef adloint (Hebergement) 

K C Saxena, Assistant administratif 

Services g6n6raux 

E W Nunn, Gerant de la station
 
F J Bonhige. Inspecteur a la construction
 

Sudhir Rakhra, Ingenieur en chef (civil)
 
D Subramanyam, Ingenteur en chef (electricite)
H Alurkar. lngeniueur seniuor 
B K uli. Ingeneur senior 

S K ruh Ingenieur senior(jusqu'en avrl 1980) 
T J Choksi, Ingenieur senior (lusqu'en sept 1980) 
D V Subba Rao, Ingenieur 
A R Das Gupta. Ingenieur 
A E Jaikumar. Architecte 
B K Sharma. Ingenieur senior 
S K V K Chan, Ingerieur (electronique) 
V Lakshmanan, Assistant adininistratif 
P M Menon, Assistant administratif 

Operations, developpement de la ferme 

D S Bisht, Gerant de la ferine 
S N Kapoor, Ingenieur senior (operations) 
S K Pal. Agent de defense des cultures 
K. Santhanam, Assistant administratif 


