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tional des ressources phylogen~tiques, Fondation Rockefeller, Fonds international de d6veloppement
agricole, Leverhulme Trust, Organisation mote'orologique mondiale, Organisation des pays exportateurs
de pdtrole, Programme des Nations Unies pour le developpement et Programme des Nations Unies pour
l'environnement. LICRISAT assume laresponsabilitd de I'information contenue dans cette publication.
Si des specialilts commerciales sont nommdes, cela ne signifie ni pr~fdrence, ni discrimination de lapart 
de I'lnstitut a I'4gard de certains produits. 

Couverture : Gdnotypes de sorgho sensibles et rdsistants h lasdcheresse au Centre ICRISAT, 1983. 
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L'ICRISAT
 

L'lnstitut international de recherche 
sur les cultures des zones tropicales 
semi-arides, connu sous !e sigle 
anglais d'ICRISAT, est l'un des 13 
centres internationaux d'un r6seau 
mondial de recherche dont la 

rnisvion est I'augmentation de la 

production alimentaire dans les pays 
moins avanc6s. Le mandat de 
I'ICRISAT est d'am6liorer les 
rendements, la stabilit6 et la qualit6 
nutritive de cinq cultures de base 
dans les zones tropicales semi-
arldes du monde et de mettre au 
point des syst~mes de production 
agricole qui permettent d'optimiser 
les ressources humaines et animales, 
ainsi que la faible pluviosit6, 

Les zones tropicales semi-arides 6 

saison seche s'6tendent sur prbs de 
20 millions de kilom~tres carr6s. 
Ellescouvrententoutouenpartie 5 O 
pays repartis sur cinq continents; 
soit la plus grande partie du Sud de 
I'Asie, des regions du Sud-Est 
asiatique, de I'Asie occidentale et de 
I'Australie, deux larges zones en 
Afrique, ainsi que des parties de 
I'Am6rique du Sud et Centrale, dont 
plus de la moiti6 du Mexique. 

Ces zones constituent un milieu 
difficile; la pluviosit6 y est faible et 
aleatoire et les sols sont appauvris. 
Elles abritent plus de 700 millions de 
personnes, dont la plupart vivent a 
un niveau de subsistance et 

d6pendent de la production de 
petites exploitations pour leur 
alimentation. 

Les cultures faisant I'objet du 
mandat de I'ICRISAT sont le sorgho 
et le petit mil, ainsi que le pois 
d'Angole, le pois chiche et 
I'arachide. Elles repr6sentent des 
creales et des l6gumineuses 
importantes des zones tropicales 
semi-arides. A part I'arachide, qui 
par sa richesse en huile peut 
constituer une culture commerci
ale, les autres especes sont 

deessentiellement des cultures 
subsistance dont une partie 
importante de la production est 
consommee par les paysans. 

Le siege de I'ICRISAT est situ6 
Patancheru en Inde, 26 kilombtres 

Nord-Ouest de Hyderabad. Desau 
chercheurs de l'lnstitut sont aussi 
affect6s dans huit pays d'Afrique, t 
savoir le Niger, le Burkina Faso, le 
Mali, le S6n6gal, le Nig6ria, le 
Soudan, le Kenya et le Malawi, ainsi 
qu'au Mexique, en Syrie et 6 six 
stations de recherche d'universites 
agricoles en Inde. En Afrique, le 
nouveau Centre sah6lien, pres de 
Niamey, sera le principal point 
d'appui pour les op6rations men6es 
surce continent; dans les pays autres 
que le Niger, les chercheurs de 
I'ICRISAT travaillent dans des 

stations nationales. 
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Introduction
 
En 1983, l'ICRISAT a obtenu des r6sultats encourageants dans sa lutte contre la
s6cheresse alors m6me que ce fl6au s6vissait dans plusieurs r6gions du monde.
L'nstitut a mis au point des cultivars de sorgho, de mil, d'arachide, de pois chiche 
et de pois d'Angole qui ont eu des rendements sup6rieurs ceux des cultivarslocaux, lors d'essais conduits dans des zones souvent menac6es par la
s6cheresse. En conditions de d6ficit hydrique prononc6, les rendements des
lign6es exp6rimentales ont 6t jusqu'6 deux ou trois fois sup6rieurs 6 ceux des 
cultivars vulgaris6s.

Jusqu'6 pr6sent, nous avons effectu6 le criblage pour la r6sistance 6 lasecheresse a Anantapur, en saison s6che. Cette localit6 du sud de Ilnde a 6t6
choisie parce qu'une s6cheresse y survient g6n6ralement tous les trois ans. Grace 
aux abris contre la pluie que nous construisons au Centre ICRISAT, il nous sera
possible de cribler le mat6riel de s6lection m6me durant la mousson. Lesrecherches sur la r6sistance 6 la s6cheresse resteront I'une de nos priorit6s dans les
an-i6es 6 venir et elles seront coordonn6es soigneusement avec celles du Centre
sah6lien de l'ICRISAT, au Niger, et celles des programmes nationaux de toutes les 
r6gions menac6es par la s6cheresse. 

Des progr6s ont 6t fats 6galement dans la lutte contre les maladies et les 
ravageurs des cultures de notre mandat. Nous s6lectionnons des lignees quir6sistent non seulement 6 une mais 6 plusieurs maladies, certaines d'entre elles
r6sistent m~me aux principaux insectes nuisibles. Ces lign6es sont offertes aux
s6lectionneurs des programmes nationaux, afin qu'ils s'en servent pour cr6er des
vari6t6s sup6rieures bien adapt6es.

En Inde, la technologie permettant de produire deux cultures annuellement sur
les sols noirs profonds est 6valu6e sur des superficies de plus en plus grandes.
Cette technologie, d6velopp6e par I'ICRISAT, permettra d'augmenter
sensiblement la production agricole de ce pays.

En Afrique, I'6quipe de recherche pluridisciplinaire du Centre sah6lien de
I'ICRISAT a 6t6 renforc6e et les travaux de d6veloppement de la ferme ont
progress& Les recherches effectu6es b ce centre portent principalement sur le mil,une c6r6ale de base dans cette partie du monde. Deux instituts fr6res. I'IITA et leCIPEA, y effectuent respectivement des recherches sur le ni6b6 et les syst6mes 
agriculture-6levage.

Des vari6t6s de mil de 'ICRISAT ont Wr6 vulgaris6es en Inde et dans quelques 
pays d'Afrique de I'Ouest, oO elles ont permis d'augmenter les rendements des 
paysans.

Des vari6t6s de sorgho ont Wt6 diffus6es dans sept pays et le seront bient6t dans 
sept autres pays, notamment en Chine et en Inde.

En 1984, nous 6tablirons un important programme r6gional d'am6lioration du
mil et du sorgho dans les pays repr6sent6s b la Conf6rence de coordination du 
d6veloppement de I'Afrique australe (SADCC). 
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Crib/age de cuitivars darachide, en conditions de cufturepluviale. 6 Anantapurdans/esudde/'Inde. 

Une vari~t6 d'arachide de l'ICRISAT, destinee aux cultures irriguees de la 
saison seche, a produit 7000 kg/ha en station et elle participera aux essais indiens' 
de pre-vulgarisation conduits en milieu reel. Nous avons aussi cr66 des ignees 6 
haut rendement resistantes aux maladies foliaires pour les cultures de la saison 
des pluies. 

Une variet6 de pois chiche de 'ICRISAT a W vulgaris6e dans I'Etat du Gujarat 
en Inde, et une varit6 h~tive de pois d'Angole a produit jusqu'6 trois r~coltes par 
an (5500 kg/ha), alors qu'on nen obtient que deux actuellement (2500
3000 kg/ha). 

LICRISAT poursuit resolument I'objectif premier de son mandat qui est 
d'augmenter la production agricole dans les zones tropicales semi-arides. Les 
faits saillants de la recherche conduite en 1983 sont esquisses dans cette 
publication; les resultats d6tailles sont presentes dans le rapport annuel 1983 de 
I'ICRISAT. 

L. D. Swindale 
Directeur ger' ral 
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Lutte contre la secheresse
 
Les cultures des zones tropicales semi-
arides sont continuellement menacees par 
la secheresse et les alas climatiques qui lui 
sont associes. temperatures extremes, vents 
de sable, pluviomt~trie aleatoire. En outre, 
les sols de ces zones sont g6nr3lement peu 
fertiles et soumis a une forte erosion. 

La recherche de 'ICRISAT vise a 
selectionner des varietes qui .seront mieux 
adaptees , ces stress. souvent imprevisibles 
et violents, ainsi qu'. mettre au point des 
systemes de culture et des pratiques 
agronomiques qui permettront aux paysans 
de surmonter ces conditions adverses. 

En 1983, alors m~me que la secheresse 
dvastait certaines regions du monde, les 
chercheurs de I'iCRISAT ont perfectionne 
les techniques de criblage pour la rbsistance 
a la secheresse, selectionne des lignees 
prometteuses et mis au point des pratiques 

culturales mieux adapt6es. 
A Anantapur dans le sud de lInde, lors 

d'une grave secheresse, six lignees de 
sorgho de ICRISAT ont eu.des rendements 
de deux , trois fois superieurs $ ceux des 
meilleurs cultivars locaux. Sur ce site. o6 ii 
nest tombe que 220 mm de pluie durant la 
periode vegetative, la varite d'arachide NC 
Ac 17090 a produit 2530 kg/ha, par rapport 
a 1100 kg/ha pour Robut 33-1. le cultivar 
recommande. 

A Maradi, au Niger, ou I'on n'a re~u que 
222 mm de pluie, les cultivars de mil ITMV 
8002 et ITMV 8004 ont eu respectivement 
des rendements de 20 et 14% supenreurs au 
cultivar recommande. CIVT Ces deux 
cultivars se sont egalement bien comportes 
dans les essais multilocaux conduits au 
Cameroun, au Nigeria et au Soudan dans 
des regions recevant moins de 400 mm de 

Dans les zones tropicales semi-andes, les vents de sable sont Pun des nombreux facteurs d'agresslon 
que les cultures dolvent surmonter. Cette photo a 6te priseau Centre sahehien de /IICRISA T.au Nio.r 
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La varet6? ICM5 7703 a ete sleculonn~e au Centre ICRISAT pour sa tolrance lIas6cheresse. La 
semence de cette vari&f6 est multlpli6e darts deux Etals de /Inde 

plute annuollement. ainsi que sut d'autres 
sites o0 la pluvomnlrie est sup6rieure i ce 
n1veau 

Dans uine region aride du Soudan. o6 les 
culIvars traditionnols ant 6chou, deUx 
lignees de sorgho de IICRISAT ont prodult 
chacune plus de 4000 kgiha. 

Trois lign~es de sorgho originaires du 
Botswana (IS 22314). de I'Inde (DJ 1195) 
et du Soudan (IS 22380) ont 6t irsistantes 
i la secheesse. au Centre ICRISAT et A 
Anantapur. Jors d'essais comportant 
ditfrentes dates de semis. Les dates de 
semis permettent parfois aux plantes 
d'6chapper 6 la s(cheresse. Les var',t~s , 
cycles couit et moyen ont t6 les meilleures. 
alors que les variut~s tardives ont tall sans 
produire beaucoup de grain 

Dans les Etats de I'Andhra Pradesh et du 
Tamil Nadu en )inde. le, societes charges 
de la commercialisation des semences ont 

multipi la semence du mI ICMS 7703 de 
ICRISAT. variu616 qui s'est bien comport~e 

lois d'essaIs sur la s6cheresse. La 
Commission nationale des semences 
projette de vulgariser cette varit6 dis 1984 
dans toutWs les principales iegions 
productrices de mil, en Inde. 

Nous avons identifi6 des lign(es 
d'arachide tolrantes aux d6ficits hydriques 
qul surviennent au milieu et en fin de 
campagne, lesquels sont les plus frequents. 
L'arachide souffre moins de la s~cheresse au 
stade initial de croissance. Nous avons 
rnme observ6 qu'en conditions de d6ficit 
hydrique entre I'6mergence et la formation 
des gynophores. I'arachide produit des 
graines plus grosses et qu'elle a un taux de 
germination. un rendement en gousses et 
un rendement au d~cortiquage plus 6lev(s, 

Un genotype pr6coce de pois chiche 
tolerant h ia s~cheresse identifi6 par 
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I'ICRISAT, ICC 10448. a produit 2050 
kg/ha de graines sur des sols noirs non 
irrigues et. en conditions de secheresse, 800 
kg/ha sur des sols rouges, par rapport , 
200-400 kg/ha pour les entrees sensibles. 

L'ICRISAT et les services met6oro
logiques du Mali ont mis , jour les donnees 
concernant la pluviometrie, la temp6rature 
et I'6vapotranspiration dans ce pays. 
L'analyse de ces donnees a permis de 
calculer les probabilites de pluie pour une 
hauteur donnee. Ce travail permettra aux 
chercheurs des programmes nationaux de 
choisir les cycles vegetatifs des cultures en 
fonction de la pluviometrie et de creer des 
varietes et des hybrides qui auront plus de 
chance d'echapper 6 la secheresse. 

Nous avons aussi calculI les probabilites 
de pluies pour 58 villes et villages du 
Burkina Fso. Cette information est utilise 
par les chercheurs de ICRISAT qui 
conduisent des essais et des enquetes dans 
quatre villages de ce pays 

Les sorghos precoces introdu,,s en 
Afrique. grce aux programmes sui les

Les /ign~es d'arachide de /CR/SAT. au centre. systemes de culture, ont bien reussi, tant en 
onr eu de bons rendements dans un essai de culture pure qu'en cultures associees. Les
crIb/age pour la resistance J la secheresse sorghos tardifs ont ete detruits par la 

Evaluation de vare6es de pois chiche en conditions de secheresse. Un d~ficit hydrique est cr66 et la 
Iongueurdu jour est pro/ong6e grice j un 6clalrage artificlel. 
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fiotWes ChIfSothO 17f!.' (1" o1t pas tol(l, Ia ni we Daptitud1a &.nerqyedans un so/encroitt. La tgitur a 
bi Iv 411)calacreff. sodlflvI dam~ les ttfpofls andes,ye 

so.theesse,aris que les sorghos precoces 
t;SO)xO {eSui'11I.l i oh eOou I latachide onl 

S(t15 ifesidt'nil5 Vgt Itif Ollf7to0(J of 
1500 k 11 

NoijS IvOnIs ntS an pOint une teChnrqiUe 
(1o criblage des licgres en s61eClion ptir 
Ovafletr fol capacil6 i) 1morger dans des 
SOIS S(CS Otn Ialn01ieafr ) Iia surface eSt 
fres Olevee ( jusqu', 50 C 1 2 cm de 
piof.rndeuf) Le criblae de hignbes de 
sorgno of do rol a tin stade avarcc, do 
selection. el d'accessions de la Imnque de 
genes a revefe de grandes diffences 
varietales Cette technique esi maentnant 
ufilisec par des chercheurs de IICRISAT au 
Mali, au Niger e au S6n6gal 

En 1982, nous avions corICu Ui rodleau 
qui brise la croi'te du sol, ameliorant ainsi 
I'emergence. En 1983. nous avons crible 
des genotypes de sorgho pour leur aptitude 
bemerger dans des sols encroites Dans ces 
essais, toutes les graines de IS 2877 ont 

OFIRg(. dloeS Iu ellergenIce tl ~tulle 
polm Ilamoltie ds en rices ova luoes. Ce 
enotype do la banqlue do genes de 

I'I CRISAl est OrginairlEqypte 
La VigUOUr i a leve est unoe 

caraCter si(lue souhlitable tlans los zones 
tiopicales semi aides, car elle )erlnet auX 
planftlOs de iser Ila SOUventcio ite (tiii so 
forlie 6 la surface du sol 
Ces resulfats sont tr~s iMpoilanls pour le 

fuLur travail detrolehcheet pour les paysans 
qur poullonl disposer de varielts 
superieules II serait maintenant utile de 
prevor les p6iiodes de socheresse, afin de 
choisir des cultivars dont le cycle v~g6tatif 
correspond aux conditions climatiques. En 
p6riode humide, les lign~es precoces sont 
souvent sensibles aux moisissures, aux 
pourritures e aux isectes nuisibles, tandis 
que les vari(t s traditionnelles de I'Afrique. 
g6nrra!ernent tardives. echappent 6 ces 
problbmes. 
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R6sistance multiple aux
 
maladies et aux ravageurs
 

Tous nos programmes d'amelioration visent 
6 creer des varietes ou des hybrides offrant 
des rendements eleves et stables et une 
bonne qualite de grain. Mais, la stabilit6 des 
rendements est lie a I'adaptation des 
cultivars au milieu et , leur resistance , de 
nombreux stress biophysiques: insectes, 
maladies, mauvaises herbes et s~cheresse. 

Lorsque les selectionneurs de I'ICRISAT 
mettent au point des varietes ou des 
hybrides a haut rendement, ils cherchent , 
identifier et renforcer les sources de 
resistance aux facteurs qui limitent la 
production et 6 associer plusieurs 
caracteristiques souhaitables chez des 
lignees agronomiquement superieures. 

Les lignees s6lectionn6es sont ensuite 
offertes aux chercheurs des programmes 
nationaux pour qu'ils les 6valuent dans leur 
milieu et les introduisent dans leurs 
programmes d'amelioration. En contre
partie, ces chercheurs fournissent , 
I'ICRISAT une information precieuse sur le 
rendement des lignees fournies et leur 
resistance aux stress biophysiques dans 
leurs pays. Cette cooperation profite , tous: 
6 ICRISAT. aux chercheurs nationaux et, 
en fin de compte, aux paysans qui pourront 
disposer de cultivars amelior6s. 

L'ICRISAT est une source importante de 
lign6es de inil resistantes , une maladie 
specifique ou , plusieurs maladies 6 la fois. 

Ppt, eres sur /ergot. L ICRISAT a ldentfi6 vingt lign~es de rail ayant une r~sistance multiple au 
m,/dou. a /ergot et J la rouille. 
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Toutes les lignees identifiees ou 
s6lectionnees pour leur resistance 6 I'ergot, 
au charbon et a la rouille sont aussi 
r6sistantes au mildiou, car le criblage est 
effectue dans les pepinieres du mildiou. 

Nous avons identifie vingt lignees de mil 
ayant une resistance multiple au mildiou, a 
I'ergot et au charbon. La moitie d'entre elles 
ont ere agronomiquement superieures dans 
les essais multilocaux conduits en Inde. 

La rouille et les cercosporioses (precoce 
et tardive) sont les principales maladies de 
'arachide. Chacune d'elles peut reduire de 
moine les rendements de cette cL.:ture. 
Lorsqu'elles surviennent ensemble, les 
pertes de recolte sont catastrophiques. 
Nous navons pas encore de ligne 
resistante a ces trois maladies, mais nous 
avons slectionne huit lignees tres 
resistantes a la rouille et la cercosporiose 
tardive et identifie trois lignees resistantes a 
Ia rouille et a la cercosporiose precoce. Ces 
lignees sont evalubes dans plusieurs pays 
d'Afrique et d'Asie 

Des progrs ont realises pour le ps 


rescseanos 
 a onsementifurie6 -,18lae
risistantes au flbtrissement fusarier It a la 
pourriture noire des racines, 17 au 
fletrisserrent fusarien et , la pourriture 
seche des racines, et deux au fletrissement 
fusarienet aux pourritures noireetsechedes 
racines Nous avons aussi identifi6 plusieurs 
lignees qui resistent A deux maladies. 

En 1983 uniquement. nous avons 
identifi6 huit lignees qui resistent au 
Fusanurn et a la pourriture seche des 
racines, une au Fusarnum et a la moisissure 
grise causee par Botrytus. une au 
fl6trissenmen fisaren et 6 la fletrissure due 6 
Ascochyta; une 6 la pourriture grise due A 
Botryts et , la fletrissure ascochytique, et 
une au virus de l'enroulement du haricot et 6 
la fletrissure ascochytique Cinquante 
accessions de la banque de genes. criblees 
en 1982-83 sur des parcelles infectees par 
plusieurs maladies, ont eu moins de 10 % de 
mortalitA causee par le fletrissei ient 
fusarien et les pourritures des racines, 

La lhgnee d'arachide de I/CRISAT au premier 

p/an est reslstante a la roui/le er la cercosporlosetardve, alors que les deux cultIvars a Iarrire
plan, sOnt sensibles 5 ces maladles. 

Les trois principales maladies du pois 
d'Angole sont le Fusanum. la mosaique 
sterilisante et le Phytophthora. Par criblage 
et selection, nous avons identifie 11 
descendances exemptes de ces maladies et 
53 ayant morins de 20% d'infection a l'une 
ou I'autre 

La lignee de pois d'Angole ICPL 161, 
resistante a Phytophthora, a eu des 
rendements de 3200 kg/ha dans les essais 
multilocaux. Deux des 28 lignees issues 
d'un croisement pour incorporer Ia 
resistance h Heliothis ont eu des 
rendements tres superieurs au cultivar 
temoin, en conditions de grave infestation. 

Au cours des trois dernieres annees, nous 
avons identifi6 24 descendances resistantes 
6 la mosaique stbrilisante ces lignees 
provenaient de croisements entre varietes 
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resistantes A IMHeliothis et Melanagromysa 
obtusa. 


Dix dus 83 lign6es de sorgho identifi6es 
comme resistantes Ala mouche des pousses 
ont eu des rendements d'au moins 60% 
superieurs 6 la varate sensible. Ouatre 
d'entre elles avaient une resistance multiple: 
une lignbe resistait a la rouille, 6 
I'anthracnose, au mildiou et 6 la cicadelle du 
mais. une au mildiou, alarouille des feuilles 
et a la cicadelle du mais. une a larouille, , 
I'anthracnose et a la cicadelle du mais; et 
une a I'anthracnose et au mildiou 

Les viroses peuvent causer de graves 
deg~ts aux cultures d'arachide, mais ce type 
de maladie est specifique a certaines 
regions Seule In marbrure est repandue 
dans tous les pays producteurs d'arachide. 
Nous avons identifie deux g~notypes 
d'arachide qui ne transmettent pas cette 
maladie par les semences et un troisieme qui 

La l,; 76e de pois chiche c.'Me parICRISA T/CA RDA, 
Ascochyta 

y est tolerant. 
En Afrique, les cultures doivent souvent 

surmonter ds attaques tres graves d' insectes 
et de maladies. Elles doivent aussi tolerer 
des temperatures extremes et m~me la 
sbchetesse. 

Trente-huit selections de mil du Burkina 
F~so,de I'lnde et du Senegal ont W jugees 
resistantes au mildiou, A I'ergot et au 
charbon dans les essais ;onduits au Nig6ria 
sur des parcelles infestees par ces maladies. 
Parmi les 252 lignees parentales de base 
6values, 98 ont W resistantes ces trois 
maladies. 

La fletrissure due aAscochyta. une grave 
maladie du pois chiche, a s6vi bdes niveaux 
6pidemiques dans plusieurs des 25 pays 
producteurs de cette lgumineuse en 
Afrique, Am6rique, Asie et Europe, ainsi 
qu'en Australie. Le phytopathologiste de 
I'ICRISAT, en poste 6 IICARDA en Syrie, a 

ILC 3279 (au centre), r6sisteala fl~trissureduea 
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Mi/diou du sorgho En 1983, 12 lign~esi de 
sorgho tres r~sistantes au mildiou ont donn6 de 
haurs rendements 

.
 

consacr6 ses recherches b la lutte contre 
cette maladie. La vari~t6 de IICRISAT et 
I'ICARDA vulgarisee en Syrie, ILC 482. lui 
est resistante. 

Onze programmes nationaux d'am~lio
ration du pois chiche utilisent les sources de 
r6sistance A la fltrissure ascochytique 
identifees par IICRISAT. 

Les techniques de criblage, d~veloppees 
par IICRISAT et ICARDA, contre le 
fletrissement fusarien, les pourritures des 
racines, la fletrissure due AAscochyta et le 
virus de l'enroulement du haricot sont 
utilisees en Ethiopie. en Inde, au N6pal, au 
Pakistan, en Syrie et en Tunisie. 

Deux des 27 lign~es de sorgho 6valuees 
ont Wte resistantes aux moisissures des 
grains sur tous les sites experimentaux. 
L'6valuation a eu lieu dans des regions ou 
I'on pr6voyait le d6veloppement de cette 
maladie: Bresil. Burkina Fso, Mexique, 
Philippines, Thailande et Inde (trois sites).
Sept lignees ont resist6 aux moisissuias sur 
sept des huit sites. 

Nous avons identifi6 1 2 lignees de sorgho 
tres resistantes au mildiou, dont certaines 
ayant de bons caracteres agronomiques. 

Les nouvelles installations d'6levage 
artificiel du borer ponctu6 permettront 
d'accelerer les recherches sur la resistance 
du sorgho Acet insecte. 

Des resultats importants ont W obtenus 
pour la resistance au fletrissement fusarien 
du pois d'Angole. En Inde, deux lign6es ont 

A gauche, d~gits causes par le borer ponctu6.
Ci-dessous, vue de la chenille. L'levage artificiel 
de cet insecte permet d'acc~l6rer le travail 
d'am6liorationde la r6sistance du sorgho J ce 
ravagir. 
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ete r6sistantes sur 9 des 11 sites 
experimentaux. Au Kenya, nous avons 
identifie sept lign~es exemptes de 
fl6trissement fusarien, et au Malawi dix 
lign6es resistantes au fletrissement fusarien 
et au nematode des racines. 

Nous avons aussi identifie 21 lignees qui 
ont r6sistI au fl6trissement fusarien. 
pendant trois ans sur des parcelles 
infectees. Trois des huit lignees pr~coces 
ont eu moins de 20% de fl6trissement 
fusarien en 1981-82 et 10% en 1983. 

Les genotypes resistants aux maladies 
foliaires de I'arachide servent comme 
geniteurs dans les programmes 
d'amelioration. Des lignees , haut 
rendement et agronomiquement sup6ri
eures ont 6t6 obtenues suite a des 
croisements entre vari~t~s cultiv6es 
d'arachide et especes sauvages. Des 
genotypes ayant une resistance multiple 
aux insectes ont 6t6 utilises par les 
selectionneurs. Certaines descendances 
resistantes ont un haut potentiel de 
rendement 

L'aflatoxine reste un grave probl~me. 
Nous avons des lignees d'arachide qui 
resistent l'invasion du champignon 
pathogene. mais cette r6sistance est peidue
lorsque les t6guments sont endommages. 
Une lutte efficace contre cette maladie devra 
integrer l'incorporation de la resistance, 
ainsi que de bonnes pratiques de recolte et 
de sechage. 

Les lignees de mil resistantes au charbon, 
identifiees au Centre ICRISAT, sont 
utilisees par les selectionneurs du Centre 
sahelien et du programme ICRISAT au 
S6negal. Des sources de r6sistance 6 la 
rouille sontexploitees au Kenya. au Malawi, 
en Ouganda et en Zambie. 

Jusqu'6 present, les chercheurs de 
I'ICRISAT ont identifie ou selectionn6 600 
lign&t&, Je sorgho ayant un niveau utile de 
r6sistance 6 l'une ou I'autre des maladies de 
cette culture. Nous cherchons maintenant 6 
associer plusieurs caracteristiques souhai-
tables chez des lignees agronomiquement 

,
 

i 

. , 

Des sources de r6sisance au charbon sam 
utis6es par /e s~ect'inneur du m au Centre 
sah6/ien de I/'CRISAT au Niger. 

superieures. 
Un effort particulier sera fait pour mieux 

coordonner les recherches conduites par les 
physiologistes et les pathologistes qui 
travaillent sur les pourritures des racines et 
des tiges du sorgho; cela conform6ment 6 
une recommandation faite lors d3 I'atelier 
tenu en novembre 1983 par IICRISAT et 
INTSORMIL A Bellagio en Italie. 

Des progr s ont donc t faits pour toutes 
les cultures faisant l'object du mandat de 
'ICRISAT. Des sources de resistance aux 

maladies et aux insectes ont 616 identifiees 
et introduites chez des lign~es et des 
cultivars agronomiquement superieurs. 
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Technologie adaptee aux
 
sols noirs de I'lnde
 

Latechnologie. miseaupointparl'lCRISAT 
pour produire annuellement deux cultures 
sur les sols noirs profonds de I'lnde 
(isohyetes 750-1250 mm), a W testee 
dans les essais d'6valuation conduits en 
milieu reel. L'ICRISAT 6value cette 
technologie sur 22 sites (8 en 1982), en 
cooperation avec les ministeres de 
I'agriculture de I'Andhra Pradesh, du 
Karnataka. du Madhya Pradesh et du 
Maharashtra. 

Cette technologie vise I'exploitation 
optimale des ressources en sol et en eau de 
bassins versants (terrain ob I'6coulement de 
I'eaudepluieoud'irrigationestconduitvers 
un point donne). 

En 1983, les rendements des investis-
sements faits dans cette technologie ont 
vari6 entre 26 et 381 % sur I'ensemble des 
sites 6values. Les prix de revient ont vari6 

entre 200 et 1000 roupies/ha (20
100 $ US), mais I'investissement maximum, 
1000 roupies. 6tait beaucoup moins lev6 
que le prix qu'il aurait fallu payer pour 
irriguer les cultures. 

Ces resultats ont incite le Gouvernement 
du Karnataka , 6tendre les superficies oO 
cette technologie sera 6valu~e et bcreer une 
agence qui supervisera le transfert de cette 
technologie. 

L'6valuation en milieu reel nous permet 
d'affiner cette technologie. Une lutte 
inefficace contre I'Heliothis a entrain6 des 
pertes pouvant se chiffrer ,2500 roupies/ha 
(250 $ US). La lutte contre les mauvatses 
herbes doit 6galement 6tre am6lioree, car le 
polyculteur n'a pas permis de lutter 
efficacement contre elles. De plus, le coot de 
cette machine et des pieces travaillantes est 
trop 6lev6 pour la plupart des paysans. II 

Travail de preparation du sol. au village de Farhatabad. Etat du Karnataka en Inde. 
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Ct dessu " ue dun champ o6 /a techInologie de I'CRISAT est #valuae, a Farh-gtabad Le tournesol 
po rrut dvenir unTe 1mportante c/lture olfiagieuse dans la rtgion. Ci, dessous un champ engorg6 

o ou Iv travaild drainage n etaitpas sufhsant wllage de Anthwar ,Yans I'Etatde lAndhra Pradeshtki 

La f tOlmtion (l eoad(tuts permnettra d tfouver ime solution a ce type de problemes. 
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faudra doric trouver une fagon de le reduire. 
Nous avons aussi observe que les 
polyculteurs fabriques localement n'ont pas 
toujours la precision de travail requise. Un 
meilleur contr6le de la qualit6 s'impose" 

Dans le cadre d'une recherche 
d'accompagnement, des tests ont W 
conduits sur deux stations experimentales 
de I'Etat du Madhya Pradesh. afin de 
developper un stade intermbdiaire qui 
permettra de faciliter le transfert de la 

nouvelle technologie des sols noirs. Ces 
essais se poursuivront afin de mieux intigrer 
les travaux de conservation du sol et de 
I'eau. d'adapter le calendrier cultural aux 
variations pluviometriques et d'6tudier la 
croissance des cultures. Nous chercherons 
aussi a mieux comprendre les choix des 
paysans Ce travail de recherche vise a 
exploiter toul le potentiel de chaque region g

La formation dencadreurs est une activite 
faite encomplementaire a 'valuation 

milieu reel. car les resultats seront 
mediocres si la technologie n'est pas utilisee 
correctement Souvent. des solutions 
simples appliquees 6 temp'; permettent de 
sauver les cultures et d'augmenter les 
rendements La formation est encore plus 
importante si I'on considere que cette 
technologie couvre rapidement des 

Ce grand-pere et son petit-is sInteressent a 
ce plege a phfonone, p/ac6 au wllage de 
Begumganj au Madhya Pradesh 

, 
S, 

* 

-

&. 

,". 

Encadreurs et paysans cooperefit aux essalsd'evaluationconduitsau village Farliatabad dans
ltatl Kanaraka 

superficies de plus en plus grandes. Les 
encadreurs des regions o I'on trouve des 
sols noirs ont recu, au Centre ICRISAT, une 
formation representant 380 jours/homme. 
En outre. des ateliers ont ete organises par 
les chercheurs de ICRISAT sur des sites 
ayant valeur strategique 

Le financement de cette technologie est 
un point important Lorsque des paysans 
projettent d'adopter de nouvelles pratiques 
agronomiques, ils explorent les sources de 
credit disponibles. Ce probleme est 
particulierement aigu, car la majorite des 
paysans indiens pratiquent une agriculture 
de subsistance Dans le but de trouver une 
solution au probleme du credit agricole 
dans les regions andes. ICRISAT a 
organis6 un atelier, conjointement avec 
la Banque nationale indienne pour 
I'agriculture et le developpement rural et 
le Conseil indien de recherches agro
nomiques. Plusieurs banquiers et adminis
trateurs d'organismes de financement 
ont participe activement a cette reunion 
tenue en octobre 1983. 
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Ressources genetiques: un patrimoine
 
Jusqu'a present, les selectionneurs ont pu 
trouver dans les champs des paysans les 
ressources genetiques qLul leur ont permis 
d'introduire Line nouvelle variablitb dans les 
programmes d'amehoration et ainsi de creer 
des varietes ameliore.es Mais, cette 
situation change rapidement. car des 
pressions ecologiques delogent plusieurs 
plantes de leur habitat nalurel, entrainant 
aInsi ilne eros;on genetique Dans I'avenir, 
les banques de genotypes seront fort 
probablement la prnncipale source de 
ressources genbtiques 

En 1983. la collection moiidiale du Centre 
ICRISAT s'est enrichie daccessions du 
Cameroun, dLJ Malawi, du Nigbria. de la 
Sierra-Leone, du Soudan et de plusieurs 

regions de linde qui navaient pas 6t6 
explorees jusqu'alors. Plusieurs regions
productrices des cultures faisant I'objet du 
mandat de 'ICRISAT ne sont pas
suffisamment representees dans !a banque 
de genotypes de ICRISAT La collecte de 
nouvelles ressources genetiques dans les 
regions dont il taut s'occuper d'urgence 
necessitera Iaide des gouvernements et des 
chercheurs nationaux. 

En decembre 1983. la banque de genes 
du Centre ICRISAT rassemblait plus de 
76000 accessions. En 1983. IICRISAT a 
aussi distribue plus de 76000 echantillons 
de semences 21 000 de sorgho , 29 pays
11000 de pois chiche ,3 14 pays' 3000 
d'arachide621 pays; 2 000depoisd'Angole 

Ces leunes villageois de la Sierra Leone exhlbent he6rement leurs varit~s locales de sorgho. 

4v4 

i 
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Collecte depois dAngoleau Malawletde g~notypesde sorgho en Sierra Leone (en haut. Pois chiche 
J trots gousses, un mutant identii au Centre ICRISAT, et valuationdu rilauBurkina Fhso (en bas). 
L 'ICRISA T organtsera des exp6dtions de collecle de ressources g6ndtiques dans des r~glons peu 
reprtsentlesdans sa banque de g~notypes, 
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Collection, conservation et utilisatlon desressources 
g n tiqueS 

0 Quaraitaine 
Exploration et collection en collaboration avec les 

programmes agricoles naionaux 
0.. Introduction 

Essais multilocaux, conduits de preference pros du lieu oOi 
les genotypes ont W collect~s, ou au Centre ICRISAT

4I
 

Preparation pour 

4t------ la conservationDocumentation sur les principales 

caract~ristiques des genotypes, /
 

notamment dans leur milieu originel.
 
et traitement des donn~es 4- Stockage - long terme
 

en chambres froides
 

+ Rjuvbnation 

Distribution aux chercheurs de 
IICRISAT et 6 ceux des programmes I 

nationaux - Criblage pour des caracteres 
nouveaux ou souhaitables 

Evaluation dans les
Evogauatindanles----Essais en milieu r6el--Vulgarisationprogrammes nationaux 

17 pays- 1000 de mil 6 16 pays: 1000 de 
millets secondaires 10 pays. 38000 aux 
chercheurs de IICRISAT. 

Une enqu~te, effectuee aupr~s de 200 
chercheurs 6 qui I'ICRISAT avait exp~di6 
des semences, a revele que, parmi les cinq 
cultures de IICRISAT, 200 genotypes ont 
6t6 utilis6s soit pour ameliorer les 
rendements ou introduire un caractere de 

r~sistance aux maladies et aux insectes 
nuisibles, soitpourparticiper desessaisde 
materiel v6getal prometteur. 

Un effort particulier est fait pour acqu~rir 
et conserver des esp6ces sauvages, 
importantes pour I'am6lioration future des 
cultures. LICRISAT exp~die gratuitement 
aux chercheurs qui en font la demande des 
6chantillons de semence viables et utiles. 
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Amelioration du sorgho
 

Des lignees et des hybrides de sorgho de 
I'CRISAT sont cultives par les paysars de 
sept pays et dans sept autres sont a un stade 
de pre-vulgarisation. 

En 1983, des lignees 6 haut rendement et 
resistantes aux maladies ont et6 vulgarisbes 
au Burkina Fso, au Mexique, au Soudan, 
au Venezuela et en Zambie. Certaines 
I'avaient dej, ete au Burkina F~so, en 
Ethiopie et au Salvador. 

En Inde, ou les tests d'homologation
durent sept ans, la variet6 de l'ICRISAT, 
ICSV 1 sera fort probablement diffusee en 
1984. Dans les essais coordonnes indiens, 

cette varirt6 a eu d'aussi bons rdsultats que
I'hybride commercial CSH 1 (3490 contre 
3290 kg/ha) au cours des quatre derni~res 
anndes. Dans les essais conduits en milieu 
reel sur des centaines de sites, ses 
rendements moyens ont W de 1240 kg/ha, 
par rapport , 740 kg/ha pour le cultivar 
local. La vari61e !CSV I a une bonne qualit6
de grain, elle resiste , certaines maladies 
foliaires et pousse bien sur des sols peu 
fertiles. 

Dix autres sorghos de I'ICRISAT sont ,
differents niveaux d'6valuation en Inde. 
dont trois au stade de pre-vulgarisation. Ce 

Hybrndes de sorgho r6sistants au froid, s#lectionn~ssur les terres hautes du Mexique et de /Am~nquecentrale. Des vants de I/CR/SA Tsont vulgarises au Salvador, au Mexique et au Venezuela. 
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materiel contribuera sans doute , une 
augmentation substantielle de la pro
duction de sorgho dans ce pays. 

En Chine. quatre lignees de l'ICRISATont 
e inscrites 6 des essais avanc~s de ' 0 
rendement: Yuan 1-54. Yuan 1-98. Yuan 
1-28 et Yuan 1-505. 

En Republique arabe du Yemen, la variete 
SPV 476 pourrait 6tre bient6t vulgarisee, 
ainsi que la lignee M-36131 qui a eu des 
rendements elevbs et stables dans la region 
de Tihania 

Au Guatemala. les semences de plusieurs 
varietes ont Mb multipliees pour qu'on 
puisse mener des essais intensifs en milieu 
reel, alors qu'au Nicaragua c'est la semence 
de SEPON-8-1 (PR-113-114) qui est 
multip liee. 

La variete Framida a re vulgarisee au 
Burkina Fso Cette varite, originaire 
d'Afrique australe, a 6t6 introduite dans ce 
pays par les selectionneurs de IICRISAT en 
poste a la Station de Kamboinse Elle donne 
cle bons rendements et resiste au Striga 
hermonthica. une phatrirogame parasite
qui cause de serieuses pertes de recoltedans pluseers regions de lArque Sorghor~sistantau Striga. SAR 1.dansle champ

danspluie~rr~ionsde 'Afrqued'iun paysan du Maharashtraen Inde. 
Au Togo. Framida a eu des rendements 

dix fois superieurs , ceux des varietes 
locales sensibles au Striga. Dans neuf pays (1270 kg/ha contre 910 kg/ha) durant les 
d'Afrique, ses rendements ont 6t6 de 40% sept aernieresann~es d'6valuation. D'autres 
suprieurs , ceux des varietes locales varietes resistantes au Striga sont evaluees 

au Ghana, au Soudan et au Togo. 
En Inde. des progres importants ont eWe 

Sargho blanc de qualt# faits contreL amho atton la le 	Strga as/atica, 1'espece de 
amentare du srgho est un valet de la 	 Strnga repandue en Asie. Quatorze lign~es 

ayant des rendements satisfaisants ont 
montre une forte resistance au Striga dans 

1 d'elles. SAR 1. a ee inscrite aux essais 
conduits en milieu reel dans trois Etats 

,,,n i.ndiens et une autre, SAR 2. I'aaussi W 

dans lun d'eu". 
/ Les slectionneurs de IICRISAT 

, cherchent 6 introduire chez les lignees 
II 	 resistantes au Striga. la resistance aux 

maladies et aux insectes, afin de stabiliser 
leurs rendements. 
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Amelioration du mil
 

En 1982, aprts sept ans d'evaluation, la 
variet6 de mil de IICRISAT ICMV 1 (WC-
C75) a e vulgarisee en Inde. Les paysans.
I'ont adoptee rapidement et elle a 6t6 
cultivee sur 240000 ha en 1983. Dix-huit 
societes chargees de la commercialisation 
des semences multiplient un noyau de 
390 kg de semence de pre-base dans neufs 
Etats. Elles esperent produire suffisamment 
de semences pour couvrir 600000 ha en 
1984. 

Ce cultivar a des rendements 6leves et 
resiste au mildiou. une grave maladie du mil, 
qui a mobilis6 les selectionneurs de linstitut 
des les premiers travaux d'amelioration 

conduits au Centre ICRISAT. Ce cultivar a 
ete vulgaris6 , un moment opportun, car 
I'hybride indien le plus populaire, BJ 104 
(rendements semblables , ceux de ICMV 
1). perd peu , peu sa resistance au mildiou. 

En utilisant les parents de BJ 104, 
disponibles , la banque de genes de 
'ICRISAT. les chercheurs de Ilnstitut ont 

mis au point une technique qui permet de 
rapidement reintroduire le caractere de 
resistance au mildiou chez BJ 104. Mais, la 
varite ICMV 1 va probablement supplanter 
cet hybride, car sa resistance au mildiou est 
assuree et les paysans peuvent produire leur 
propre semence. De plus. cette variet6 

La var6te de mil /CMV 1 (WC-C75) est cultivee en Andhra Pradesh en Inde. En 1983, cette vari&t6 acouvert une superhcle de 240000 ha dans ce pays. 
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tlse bior lOs encgta.S t le SI elle reot(sst rendonmtrts do 220% SLIpIeIUrrS a)CLIx do 
SIJ (JtS SOSls rt(oiativt( erlt )Pu fortles Souna 3 an coirs (es trols demoltes annoees 

Ufw(- oixiefti.eVLevarlt- tdo mil IC(MS /103, a(J St11oqjil c t SOWt d Lti StIdO de )1re 
d .VIIt (' lr vt1it,)I',t., oni I(Jo (ans tin vulgatisatio Ur/e vrietO do mil de 
)ro(l hie vortr file est ,ItssI bo 1onqe I IC13SA1 d O'l viIIdriso at SOLII SOis 
( MV 1 v(imes1op!tirot Au cours des (c rcq le noin de UqJlldi 
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(nt ete de 1930 kq ha s(cit 3%,do plus quo Centfe ICRISA1 a permis ditigmene les 
ICMV 1 E t-Ssta aO midrootA rrVd tflements (1L de 2 cycle.[lie +t ,to M e nil 'i 7,6% pl 

uti et donneo e bois rtendenionts mtme sot de a 3% pat annee Les nouvelles 
(-,IcwritltiOnrs de seche!sse varioles evalubes O1t des rencemerts de 10 

Deux vatiete, (10 II CRISAT1 ci66es an a 15% sopeuriOIIs ) ICMV I Cette 
Seot:al. so(scn t bir curnpotes darts les augmentation a et rendue possible grce 
essas Io.qlOnar x organ isbs en Al r quO do des coMposies Ia hiault rendement 
I Ouest par Il'nstitut do Sahel la varibte I BV stlectionnes on 2 6r 5 cycles au coors des 

s a8004 qtm sost t la5sse premiere (iondontrent I1ois i hlit der nrmtes anrides Los 
dO 16.7 % stpi.rfeul a cel (IL tmOin Soon a lsOlectionneuts de IICRISAont riclns danlS 
3) ot la vatrte IBV 8001 (rendmerrt de chaqIe com)osite roct rent des parents 
I1 % sup6rfirer a celIt (o tnimoin) Cos ouest-africains provenant de regions oi le 
varvitbs syrthetiques, out eU des mildiou et d autres maladies sevissent A des 
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niveaux endemiques. Ce travail sera 
beerifique a I'Afrique, car le mil est la cereale 
qui rosiste le mieux , la s.cheresse 

LICRISAT est le seul centre de recherche 
disposant de sources de resistance a I'ergot.
C'est aussi l'une des principales sources de 
lignees mles steriles, utilisees dans les 
programmes d'amelioration du monde 
entier. Certaines de ces lignees resistent au 

mildiou et a 1'ergot et elles serviront sans 
doute a la creation d'hybrides j haut 
rendement 

LICRISAT et I'tJniversitb le I'Etat du 
Kansas (Etats- Llnis) ont s61ectionntl deux 
parents fernelles precoces resistants au 
mildiou. Ces lignees, ainsi que trois autres, 
ont t mises a la disposition du programme 
indien d'amelioration du mil. 

Am6lioration de I'arachide
 
L'arachide est une culture tres importante zones. Les graines, riches aussi en proteinesdans les zones tropicales semi-arides 70% (25%). servent , la production dune huilede la production mondiale provient de ces comestible et constituent un aliment de 

Llgnies d arachides6lectloniiespourleursrendenenlts le v~s et leurreslstaIcemultple aux maladies 
et aux insectes. Centre ICR/SAT 
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tImse d,+rt" ce', r.'.jioris uotto ciltuto est tine l)lties a 6t6 relente pour los essais conduits 
;()wcer do apitaux ;()tir los itysmis et de On I1111lietI f ,eeldAdlIS le cenrIe et dantS le SLICIdde 
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Ls r'ridonntll5s tIeb OiVo.S obtlluts lois aIIx (saiS nationaux d'evaluration 
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(i Asio et a I',a!mentation de lers puop techerc ie de Chitedze, a Lilongwe an 
itims cotte rechetche perienttia Malawi Leui travail prlitera aux pays 

di t Jriloltel les ievoius des paysains el d'Alrquo orientale et auIstrale. Bien clue les 
Itii hvoriei tfetun rcilli o1luibe e la eSSaIS n'alenl debute ut en septembre 

tbaloince commerciale de certa irs pays ctn 1982. p lusietirs lignes pometlenses Onlt 
voie (f (level.Pplirenrt etc evalhties dans les essais regionaux

Lo rin(dellltl MlVell ObtenuIi ddlas JOs conduits Malawi,au at MozambiqtOe, ell 
,o11e, ti()pic,'lles semi- aiides est do 800 Zambie el au Zimbabwe 
kg, ha Dans les essais conduits en station. AhLJui dEnl de 'Oest. Ie travail 
trois lignes out eL des rendoments damlthoration de Iarachide sea eflectutd atn 
suporcutoirs a 7000 k tha1 cl une atlie i, Centre sahllhien de I'ICRISAT, ani Niger.
6500 kglha At Mali, des lignes pr,.oces du Centre 

La lignO ICGS 11I destinde aux ctJltuLes ICRISAI ont en do meilleurs rendements 
irrgu.tos produiles apres la saison des que los cultivars lOCaLux. 
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Am6lioration du pois chiche
 

Des varietes de pois chiche de IICRISAT 
ont t6 vulgaris6es dans plusieurs pays des 
zones tropicales semi-arides. Mais, I'impact 
de Ilnstitut sur la production de cette 
culture dans le monde provient surtout du 
materiel veg6tal distribue et utilise par les 
s61ectionneurs de plus de 50 pays. 

Apres plusieurs annees d'evaluation, le 
comite indien d'homologation des cultivars 
a recommande la diffusion de la vari6t6 
ICCC 4 dans l'Etat du Gujarat en Inde. Cette 
variete, haut rendement a un cycle moyen 
de maturation. 

La varietW 
fle.:'issure due 
collaboration 
recommand6e 
Syrie et elle 

ILC 482, resistante b la 
b Ascochyta et cr66e en 
avec ICARDA, a t¢ 
pour les semis d'hiver en 
est , un stade de pre

vulgarisation au Liban. Aux semis d'hiver. 
les rendements de ce cultivar ont W deux 
fois superieurs , ceux des cultivars 
vulgarises en Syrie et dans certains pays 
m6diterraneens. Cette variWte a eu les 
plus hauts rendements. lors de semis 
d'hiver (2020 kg/ha) et de printemps 
(1370 kg/ha), dans des essais conduits en 

Cueillette de pois chiche, au Gujarat en Inde. La varit6 ICCC 4 a 6t6 vulgarisee dans cet Etat apres
plusieurs ann6es d6valuation. Ce cultivar a cycle moyen de maturation donne de hauts rendements. 
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La a iet pos L/cheCt ICCC 37de a ou los motlletlfs fen(OMIonts dats leS essals pr/nimafles
(!I ,tahattoncOtllUts oIl /1do des cintoe. 
 niPl/loursonites ptoteznlont (/ IICRISA , 

1t111100 r02l Sur 24 si s par le Centre de 
rec herches agronon)iques de SyrIo 

Lia vaetOe ILC 3279 classoe seconde 6 
ces tests (1670 et 1050 kg;ha) est encore 
r1i(311X per',Lue par les paysans, car elle est 
une tois er demi IuLS hatit., ce (ui permot 
une recolte m)canique, o lle est plus
tolrarite au froid el plus resistarne a la 
flte,Issire duo a Ascochyta A la domande 
do ilMmstere de I'Agriculure de Syie. 
I ICRISAI mtiphera la semence de cette 
ligne Elle devait etre bientot vulgarisoe 
dans ce pays, ainsi qw'a Chypre 

La hignee IC 7357-2-311H-BI4 a 6tei 
proposee pouw vulgar sation erl Aust ahe e 
la lignee IC 73129-16 3-B-BH est evalube 
el mlieu rbel on Ethiopie D'autres lignes 
seront tient~t vulgariseOs or.Jordame er an 
Liban Dix liqrr es sont ptaces dans des 

essaIS avalces corid LlitSan Bangladesh et 
au Nepal. Plusreurs hignes de type kabuli 
(grain gros e1 clan), cie~es en Coopc')ration 
avec ICARDA. SOnlt rclusos dans des 
essais mltJI1ocaux et des essais conduits en 
milieu reel on Egypte. an Maroc. al 
Pakistan. en 1uisie et aux [ats Unis 

En Iride, cans des essais prdl'minaites

devaILuaKtio tiois des 
 cinoi lloelures 
entreoes venaent de I'Ir'RISAT. notamrment
 
ICCC 37 quLi s'est clkis~e premiere.
 

Hunit entrees de type desi (grain pelit et 
fonce) ont t61placbes pour la troiSisie 
anne conseutive h des essais rends en 
Inde or cinq etitres de type kabuli onl t W 
irclusesclarislesessaiscoordonnes indieris. 
Pilusieus autres hignees participent 6rdes 
essais conduitS en station ou a des essais 
nat llOnaiix 
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Am6lioration du pois d'Angole
 
Le pois d'Angole est une culture , haut 
potentiel pour les paysans des zones 
tropicales semi-arides 

L'un des premiers hybrides de ICRISAT, 
ICPH 2. est passe a un stade de pre-
vulgarisation en Inde. Durant quatre ans, 
il a eu de meilleurs rendements que les 
cultivars deja vulgarises dans ce pays. 
En outre, plusieurs nouveaux hybrides sont 
prometteurs. 

Les sept lignees suivantes ont eu de bons 
resultats aux essais multilocaux conduits en 
Inde : ICPL 81, lignee tres precoce a haut 
rendement; ICPL 161. lignee precoce et 
resistante au fletrissement dO 6 

Phytophthora; ICPL87,ignepr6cocebien 
adaptee et , gros grain; ICPL 270 et 295, 
lignees a cycle moyen de maturation et 
resistantes; ICPL 304, lignee , cycle moyen 
et bien adaptee; et ICPL 358, lign~e tardive 
a tres haut potentiel de rendement. 

L'un des faits saillants de la recherche 
conduite en 1983 a 6t6 la production de 
trois r6coltes de pois d'Angole 
(5500 kg/ha) en Inde peninsulaire avec la 
lignee ICPL 87. Cette variete precoce atteint 
sa maturite en 220 jours, par rapport aux 
240 jours requis par les vari6tes a cycle 
moyen qui ne produisent que deux recoltes 
soid de 2500 , 3000 kg/ha. 

En 1983, la variet6 pr6coce de pois dAngole ICPL 87 a produit 5500 kg/ha en trois rcoltes. 
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La lignee ICPL 87 a produit une premiere 
recolte en septembre 2380 kg/ha, puis une 
seconde de 2120 kg/ha et une troisieme de 
1000 kg/ha. 

Le pois d'Angole est un composant de 
choix en cultures associees. Parmi 13 
systemes de cultures etudies au Centre 
ICRISAT sur des sols noirs peu, 
moyennement et tres profonds et sur des 
sols rouges, cette culture a donne les 
meilleurs revenus nets. 

Sur les sols noirs moyennernent profonds, 
le plus haut revenu net. 4000 roupies/ha 
(400 $US). a ere obtenu grace , une 
association sorgho ou mil-pois d'Angole, 
en conditions de fertilite faible ou moyenne 

Sur les sols noirs peu fertiles et peu 
profonds, o6 la capacite de retention d'eau 
est insuff sante pour permettre deux 
cultures successives, c'est I'association 
arachicde-pois d'Angole qui a permis d'ob
tenir le plus haut revenu net Le pois 
d'Angole se classe parmi les quatre 
systemes les plus rentables, plus de 3000 

comme composanteroupies, ha (300 $ US) 

associ~e En conditions de fertilitO 
ou les revenus nets exc~dentmoyenne, 

5000 roupies ha (500 $ US). les meilleurs 

systemes ont e les suivants arachide-pos 
d'Angole. sorgho-pois d'Angole' mil-pois 
d'Angole. culture pure de pois d'Angole. 

Unattraitdupoisd'Angoleestsacapacite 
de fixer I'azote atmospherique. Dans le 
cadre d'une etude , long terme menee 
depuis quatre ans et ou il n'y a eu qu'un 
apport annuel de 15 kg de phosphore/ha, 
les rendements du sorgho et du mil ont 
augmente a cause de leur association avec 
une legumineuse (rotation: sorgho-pois 
d'Angole, mil-arachide). 

La teneur en azote du sol n'a pas 
augmente sensiblement, car I'azote fix6 
symbiotiquement a W utilis6 par la 
legumineuse, ainsi que par le sorgho et le 
mil associes. L'association sorgho-pois 
d'Angole est prometteuse sur les sols lourds 
et I'association mil-arachide sur les sols 
legers. 

Le pois dAngole se pr6te tres bien aux cultures 

associ6es. Le sorgho profite de son association 
avec cette espece. 

En cultures associees, la fixation 
symbiotique de I'azote a W 6valu~e 
50-100kg/ha par an. L'apport d'engrais 
azots n'a permis d'augmenter les 
rendements du sorgho qu'en 1981. l'ann~e 
la plus humide. 

Les cultures associ6es sont aussi utiles 
dans la lutte contre les maladies et les 
ravageurs. Le fletrissement fusarien a 
beaucoup moins affect6 les cultures 
associeessorgho-poisd'Angole(28%) que 
la culture pure de pois d'Angole (91 %). Au 
cours des quatre annees d'exp6rimentation, 
il n'y a pas eu de problemes graves causes 
par les maladies et les insectes dans la 
rotation adoptee, sauf avec la mouche des 
pousses pour le sorgho et Heliothis pour le 
pois d'Angole. 

31 



Fixation de I'azote atmosph6rique
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L'hybride de mil BJ 104, inocul avec une 
culture mixte (racines de I'hybride herbe 6 
e6phant x mil). a eu des rendements de 
26%superieurs. InoculesavecAzospiril/um 
lipoferum, cet hybride et IP2787 ont eu 
respectivement des rendements de 12 et 
14% sup6rieurs au temoin non inocul. 

Lorsque les prix du petrole ont atteint des 
niveaux records durant les annees 1970. les 
engrais azotes sont devenus trop chers pour 
la majorite des paysans. La recherche sur la 
fixation de I'azote par les plantes permet de 
reduire la vulnerabilit6 des paysans. 

Les augmentations de rendement 
obtenues en Inde sont impressionnantes, 
mais beaucoup reste , faire pour mieux 
comprendre ce phenomene. Les souches de 
Rhlzoblum se comportent differemment, 
selon les types de sols et les temperatures. 
Leur efficacite diminue generalement 
lorsque la temperature augmente. Mais, au 

Centre ICRISAT. la souche CM 127 a te 
plus efficace 6 25 C et la souche CM 120 6 
32 ' C. 

Les semis de graines inocules ont 6t6 
efficaces dans les sols sableux. mais non 
dans les sols noirs. De plus, lorsque le sol est 
sec. l'inoculant se fixe sur la graine plut6t 
que de se deplacer vers la zone racinaire. 
L'application de l'inoculant dans un liquide 
en suspension ameliore la nodulation, mais 
le pois chiche est generalement cultliv en 
conditions de deficit hydrique et les paysans 
ne peuvent utiliser cette methode Des 
recherches plus poussees sont donc 
necessaires. 

La souche de Rhlzobium NC 92. rendue a 
un stade avance de pre-vulgarisation, a 
permis d'augmenter les rendements du 
cultivar d'arachide recommande en Inde, 
Robut 33-1 

Conservation du sol et de I'eau
 
Dans les zones tropicales semi-arides, le 
rulssellement et l'brosi. ! du sol. dus a des 
violents orages sur dus sols denudes et 
encroOts, sont deux problemes bien 
caracteristiques. C'est egalement le cas de 
1'engorgement du sol en eau. cause par une 
faible infiltration de I'eau dans le sol. Les 
chercheurs de IICRISAT ont mis au point 
un simulateur de pluie qui permettra 
d'etudier ces problemes. Ils ont aussi 
ameliorb le systeme de banquettes placees 
selon la courbe de niveau. 

Le simulateur de pluie sert a etudier la 
conservation du sol et de I'eau. II permet de 
creer sur une petite surface, les niveaux 
desires de pluie et leur intensite, en 
choisis-ant lataille des gouttes d'eau et la 
v61Iocite avec laquelle elles heurtent le sol. 

Ce simulateur est une version modifie de 
celui utilis6 par Morin (1961) en Israel. lest 
construit avec un materiel disponible 
localement. Ce simulateur peut 6tre tire par 

un tracteur ou une paire de boeufs. II sera 
utiliseprincipalementdurant lasaisonseche 
pour collecter des donn6es sur l'erosion du 
sol et l'infiltration de I'eau a des niveaux 
determines de pluies. II servira aussi lors 
d'etudes pluridisciplinaires sur Iemergence 
des semis en conditions de pluies violentes, 
les pertes d'engrais par lessivage et les 
problemes d'encroOtement et de 
perm6abilite des sols. 

Plusieurs paysans des zones tropicales 
semi-arides construisent des banquettes 
placees selon les courbes de niveau, surtout 
sur les sols rouges ayant une faible capacit6 
de retention d'eau. Ce systeme r6duit 
I'rosion du sol, car ilpermet de diviser de 
longues pentes en de plus petites sections. 
En captant I'eau de ruissellement et en la 
laissant penetrer dans le profil du sol. ce 
systeme augmente la disponibilite d'eau 
pour les cultures. 

Nous avons observe que ces banquettes 
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Ce simulateur de plue, mis au point au Centre ICRISA T.servira aux recherches sur la conservation du 
sol et de I'eau 

reduisent l'erosion. mais dimrnuent souvent traditionnel 
le drainage, ce qui cause une stagnation de Le surLplus d'eau stocke peut 6tre r~duit au 
l'eau et une diminution des rendemenls, volume desire par de petites vannes 

Apres cinq ans d'etudes, nous avons pu superposbes Les sediments sont d~pos~s 
amelhorer co dispositif, en placant des pres des voies d'icoulement et ilnfy a pas 
vannes dans les parties les plus basses du d'ergorgement d'eau dans le sol 
champ, par nivelage du terrain et des semis Ces eLtudes permettent aux paysans de 
legerement en pente En 1983, ce systme meux ui',liser les ressources eau et sol 
amehore a permis d'augmenter los disponliblos 
rendements de 21%.par rapport au systeme 

Le probleme de Fengorgementdu sol en eau. caus6 par les banquettes plac~es se/on la courbe de 
niveau, peut btre r6solu par I installation de petites vannes siltues en aval du bassin versant (en 
medaillon) 



Etudes villageoises en Afrique
 
L'identification des entraves socio-
economiques qui freinent le developpement 
agricole et des changements techno-
logiques et institutionnels necessaires , 
'essor de I'agriculture est un objectif 

important de la recherche de ICRISAT. 
A cet effet, des etudes villageoises sont 

conduites dans des villages representatifs 
des zones tropicales semi-arides pour 
obt ,,wdes donn6es sur la communaut6. les 
cultures, 'es differences ethniques et les 
facteurs qui determinent le programme des 
cultures des paysans. 

De telles enquites sont realisees depuis 
huit ans en Inde, trois ans au Burkina F~so et 
deux ans au Niger. Les premiers resultats 
obtenus sont importants. 

Grenier a ml, au village de Kolblla au BurkIna F.so. 

Nos enqu~tes revelent que les paysans 
africains ont trouve des moyens de lutter 
contre la s~cheresse et la pression 
demographique: adoption de vari6t6s plus 
precoces; exploitation de terres marginales; 
utilisation accrue de fumier et d'engrais, 
ainsiquedescharruesetcharrettes-jach~res 
moins longues evolution du regime foncier 
fonde sur l'usufruit vers un systeme oi le fils 
peut heriter du pere. 

Mais, ces changements ont entraine 
certains problimes. notamment une 
d6t6rioration des relations entre cultivateurs 
et eleveurs. Comme ily a de moins en moins 
de pturages disponibles. les cultures sont 
plus souvent endommagees par le betail et 
les conflits se font de plus en plus 
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Etudes sur la nutrition et
 
les biens collectifs en Inde
 

LICRISAT I'Institut national de nutrition et 
le College d'6conomie domestique de 
I'Universite agricole de I'Andhra Pradesh 
ont collabor6 h une etude sur le r~gime 
alimentaire, la sant6 et la nutrition au 
sud de linde. Les principales deficiences 
observees concernent les calories, le 
calcium, le fl-carotene, les vitamines du 
groupe B et I'acide ascorbique. Les 
proteines et les acides amines etaient 
g6neralement suffisants. II est donc plus
important d'augmenter et de stabiliser les 
rendements que d'ameliorer la teneur en 
proteines et la qualiIe du grain. 

Le deficit energ6tique pourrait 6tre 
comble en augmentant la production de 
grains, surtout de cereales. Sauf dans 
certains cas. Is programmes de nutrition 
devraient englober tout le village, plut6t que 
de porter sur des groupes specifiques plus 
vulnerables. De plus. les soins et l'hygiene 
des enfants amelioreraient leur statut 
nutritionriel. 

nous 
avons observe que les ressources 
collectives (p~turages, forets, terres en 

Dans une etude compl~mentaire, 

friche, 6tangs, reservoirs, ruisseaux, drains. 
eau souterraine) ont un effet sur la nutrition. 
le revenu et le travail des paysans les plus 
pauvres. 

Ainsi, dans les villages de I'Andhra 
Pradesh et du Maharashtra, les menages les 
plus d6munis ont tire 8% de leurs aliments 
des biens collectifs, par rapport , 4% pour
les menages plus riches. Dans les villages du 
Rajasthan et du Madhya Pradesh, ces 
produits ont permis d'augmenter de 11 , 
13% le revenu brut des menages. Ce 
pourcentage peut atteindre 30 t 48% 
lorsque le betail a acces aux biens collectifs. 
La collecte de produits sur les proprietes 
communes represente annuellement de 42 6 
72 jours/homme de travail par menage. 
Malgre leur valeur d'equit6, les ressources 
collectives ont diminue dans les regions 
etudiees, ainsi que leur rendement. 

Dans/es villages mdiens, les carences en calories pourraient 6trecombi6es par une augmentation de la 
production c6r6aliere. 

r.;.%'K
 



Ci- dessus, une paysanne transporte du fourragechez elle. Ci-dessous, des moutons sur une proprit 
commune, L acces a des biens collectifs joue un r6le important dans P16conomie des villages de l7nde, 
mats ces ressources diminuent rapidement, 
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Cadres sup6rieurs et interm6diaires de I'ICRISAT
1983 

Administration 

L D Swindale. Directeur General 

J S Kanwar. Directeur de la Recherche (congo 

sabbatique. retour en avril). 
R W Gibbons. Directeur de laRecherche (jusqu'en 

avril) 
C R Jackson. Directeur de laCooperation Internatio-

nale (depuis janvier) 
M G Wedeman. Administrateur 
S 	P Ambrose. Agent de liaison avec le Gouvernement 

indien (depuis juin) 
B C G Gunasekera Chercheur principal (sols et eau). 

Cooperation Internationale 
S 	J Phillips Instutoteur (depuis luin) 

B 	 Balasubramanian. Assistant executif du Directeur 

General 
Joyce Gay. Secrotaire administrative du Directeur 

G~neral 
Sunetra Sagai. Secretare administrative du Drecteur 

de laRecherche 
S Krishnan Agent adminustratif senior (Coop(raton 

Internationale) 
D Mitfa. Chef. Service comptable 
A Banerli Assistant. Service comptable 

V S Swaminathan. Agent senior. Service comptable 

A N Venkataswamy. Agent. Service comptable 

C P Ralagopalan. Agent, Service comptable 

B K John, Chef. Service du personnel 
Kumar. Agent senior. Service du personnelN S L 


P Suryanarayana, Agent. Service do personnel 


R Vaidyanathan. Chef. Services achats et magasins 


K P Nair. Agent, Service achats 


D K Mehta. Agent. Service magasins 


D V Rama Raju. Agent, Service achats 


K C Saxena. Agent. Service magasins 


K 	R Nataralan. Agent Service achats et exp~ditions 

S K Dasgupta, Agent de liaison senior. Service des 

vwsiteurs 
A Lakshminarayana. Agent de liaison. Service des 

visiteurs 
K K Sood. Service de securnt6 
K K Vij, Agent administratif senior. Bureau de New 

Delhi 
V Lakshmanan. Assistant administratif 

N Suraprakash Rao. Mdecin resident 

R Narsing Reddy. Agent. Service des transports 

(jusqu'en septembre) 
G Vulayakumar. Agent. Service des transports (depuis 

octobre) 

Coop6ration Internationale 

M. Tardieu. Coordinateur des programmes. Afrique de 

I'Ouest 
K F Nwanze, Entomologiste principal. Directeur du 

Groupe de recherches (Niger) 

D C Goodman, Administrateur. Niger (depuis 

novembre) 
K Anand Kumar, S6lectionneur principal (mil). Niger 

B 	B Singh. S6lectionneur principal (mu), Niger 

L K Fussell, Agronome prinipal (mil), Niger 

E J Guthrie, Phytopathologiste principal (mil). Niger 

J Mclntire. Economuste principal, Niger 

M C Klail Agronome principal des techniques
, 

culturales. N:er (depuisnovembre) 
A Bationo. PdoIogue principal, chimie des sols 

(ICRISAT/IFDC). Niger 
R Chase. Pedologue principal. physique des sols 

(Texas A & M University). Niger 

B Christianson, P~doIogue principal, chirnmie des sols 

(ICRISAT/IFDC). Niger 
Maimouna S Dick.). Spccialhste de lanutrition animale 

(ICR:SAI/CIPEA), Niger 
C M Pattanayak. S6lectionneur principal (sorgho), 

Directeur du Groupe de recherches. Burkina Fiso 

A. 	 J. Dagenais. Administrateur, Burkina F~so 

(jusqu'en mai) 
K V Ramaiah Srlectionneur principaldusorghoetmil 

(Striga). Burkina Fiso 
S N Lohani, S61ectionneur principal (mil), Burkina 

Fso 
E R Penner, Agronome principal (sol et eau). Burkina 

F.so 
P. J Matlon. Economiste principal (production). 

Burkina F~so
 
Helga Vierich. Sociologue principal, Burkina Fso
 

W. Stoop, Chercheur principal (ICRISAT/ISNAR). 

Burkina F~so
 
S C. Gupta. S6lectuonneur principal (mil), Senegal
 

J. 	F Scheuring. S6lectionneur principal du sorgho et 

du mil. Mali 
P G Serafini, Agronome principal sorgho et mil. Mali 

M K. O'Neill. Interne international. Mali 

S. O Okiror, S6lectionneur principal (mil). Directeur du 

Groupe de recherches. Nigeria 
N. G. P.Rao. S6lectionneur regional (sorgho). Nigeria 

(jusqu'en juin) 
J. H. MacFarlane, Entomologiste principal sorgho et 

mil, Nigeria
 

S. V. R. Shetty, Agronome principal. Nigeria (depuis 
fevrer) 
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Brhane Gebrekidan, ICRISAT/SAFGRAD. 
Coordinateur (sorgho et mil), Afrique orientale et 
australe, Kenya 

R. P. Jain, S6lectionneur principal (mil). Soudan 
Gebisa 	 Ejeta, Sslectionneur principal (sorgho). 

Soudan (jusqu'en dcembre) 
K. 	R Bock, Phytopathologiste principal (arachide), 

Malawi (depuis decernbre) 
S N Nigam, S6lectionneur principal (arachide), 

Malawi 
V 	Y Guiragossian. S6ectionneur principal (sorgho). 

Mexi que 
C L Paul. Agronome principal (sorgho). Mexique
K B Singh, S6lectionneur principal (pois chiche), 

Syrie 
M V Reddy, Phytopathologiste principal (pos 

chiche) Syrie 

Programmes de recherche 

Sorgho 


L R House, Selectionneur principal. Chef du 
programme 

S Z Mukuru. S6lectionneur principal

L K Mughogho, Phytopathologiste principal 

J M Peacock. Physiologiste principal

K 	Leuschner. Entomologiste principal (c~r~ales) 
Bhola Nath Verma. Selectionneur 

D 	S Murty. Sectonneur 
B 	L Agrawal. Selectionneur

Belum V S Reddy. Selectionneur 
M J Vasudeva Rao. S6lectionneur (jusqu'en 

septembre) 

N Seetharama, Physiologiste 

R K Maili. Physiologiste (en ccng6 sabbatique) 

Suresh Pande. Phytopathologiste 
R Ljndopadhyay, Phytopathologiste 
S 	L Td;elJa. Entemologiste 
H C Sharma. Entomologiste 
S 	P. Jaya Kumar. Agent administratif 
Rama, Chercheur (formation post-universitaire) 

Mil 


D J Andrews. S6lectionneur principal. Chef du 
programme 

L A. Hunt. S6lectionneui principal (jusqu'en juin) 
F R. Bidinger. Physiologiste principal (en cong6

sabbatique depuis mai) 
R 	J. Williams. Phytopathologiste principal (jusqu'en

f~vrier) 

S. B. King. Phytopathologiste principal (depuis juin)
P. 	 J. Dart. Microbiologiste principal des c6r~ales 

(jusqu'en septembre) 
K. N. Rai. S6lectionneur 
B. S. Talukdar, S6lectionneur
 
Pheru Singh. S6lectionneur
 
S. B. Chavan. S6Iectionneur 
G. Alagarswamy, Physiologiste 
V. Mahalakshmi. Physiologiste 
P. Soman. Physiologiste 
S. D. Singh. Phytopathologiste 
R. P. Thakur. Phytopathologiste 
S. P. Wani. Microbiologiste 
K. R.Krishna, Microbiologiste
 
Nirmala Kumar, Agent administratif
 
Judith A. Kipe-Nolt, Interne international
 

L6gumineuses 
Y. L. Nene. Phytopathologiste principal. Chef du 
programme (en cong6 sabbatique jusqu'en avril)D. G. Faris, S6lectionneur principal (pois d'Angole) 

W. Reed, Entomologiste principal
J. B. Smithson, S6lectionneur principal (pois chiche) 
J. 	 A. Thompson. Microbiologiste principal

(lsgumineuses) 
J. 	 Arihara, Physiologiste adjoint des 16gumineuses 

(depuis octobre) 
D.Sharma. S61ectionneur senior (pois d'Angole) 
K. C Jain, S6lectionneur (pois d'Angole) en cong6 

sabbatique depuis aot) 
K. B. Saxena. S61ectionneur (pois d'Angole)
S. C. Gupta. S61ectionneur (pois d'Angole)
 
Onkar Singh, S6lectionneur (pois chiche)
 
C. L. L. Gowda, S6lectionneur (pois chiche)
S. C. Sethi. S6lectionneur (pois chiche)

Jagdish Kumar, S6lectionneur (pois chiche)
 
N. P. Saxena, Physiologiste 
Y. S. Chauhan. Physiologiste 
S.S,Lateef. Entomologiste 
S. Sithanantham. Entomologiste 
S. F'. S. Beniwal. Phytopathologiste senior 
M. P. Haware. Phytopathologiste 
J. Kannaiyan, Phytopathologiste (en cong6 depuis 

decembre) 

0. P.Rupela. MicrobiologisteJ. V. D. K. Kumar Rao. Microbiologiste 

D.M. Pawar. AgronomeM. D. Gupta, Assistant de recherche senior 
V. S. Bisht, Chercheur (formation post-universitaire) 
D.R. Dent. Interne international 
J. 	 H. Mareck. Interne international 
S. B. Sharma, Chercheur (formation post

universitaire) 
Harjit Singh. Chercheur (formation post-universitaire) 
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Arachide 

R. W Gibbons. S61ectionneur principal, Chef du pro-
gramme (en congo sabbatique depuis avril) 

D 	 McDonald. Phytopathologiste principal. Chef par 
interim 

D. V. R. Reddy. Virologiste principal (en congo 
sabbatique depuis mai) 

J. H. Williams. Physiologiste principal 

J. 	P. Moss. Cytogbn~ticien principal 

A. M. Ghanekar. Virologiste 

L J.Reddy. S61ectionneur 

P. Subrahmanyam. Phytopathologiste 

M J. Vasudeva Rao. Selectionneur (depuis octobre) 

V. M Ramraj. Physiologiste (depuis octobre) 

V K Mehan, Phytopathologiste 

K Tanaka, Biochimiste (visiteur. TARC) 

M Saito. Mycologue (visiteur. TARC) 

P T.C Nambiar. Microbiologiste 

P W Amin. Entomologiste 

, K Singh, Cytogeneticien 
D C Sastri. Cytog~niticien 
S L Dwivedi. S6Iectionneur 
R C Nageswar Rao. Physiologiste 
A B Mohammed. Entomologiste 
Mohinder Pal, Physiologiste (jusqu'en janvier) 
Y Bhaskar. Ingenieur adjoint 
P Subrahmanyam. Agent administratif 
S N Azam-Ah. Interne international 
T N Bhavani Shankar. Chercheur (formation post-

universitaire) 
M Dutta. Chercheur (formation post universitaire) 
B. L Nolt. Interne international 
Rasheedunisa. Chercheur (formation post-

universitaire) 
G Rajendrudu, Chercheur (formation post-

univ,,rsitaire) 

Systemes de production 

S M Virmani. Agroclimatologiste principal. Chef du 
programme 

R W Willey. Agronome principal (en cong6 
sabbatique depuis septembre) 

C W Hong. Chercheur principal, sciences des sols 
S A EI-Swaily. Chercheur principal, sciences des sols 
G E Thierstein, Ing~nieur principal machinisme (en 

cong6 sabbatique depuis decembre) 
T Takenaga. Ingenieur principal (ICRISAT/JICA) 

(depuis aoit) 
J R Burford. Chercheur principal. chimie des sols 
M. V. K Sivakumar. Agroclimatologiste principal 

Y Nishimura. Agronome adjoint (ICRISAT/JICA)
 

(jusqu'en novembre) 
R. Busch. Chercheur principal, sciences des sols 

(ICRISAT/Universit6 Justus Leibig) 
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M. 	 Wurzer. Agronome adjoint, sciences des sols 

(ICRISAT/Universit6 de Hambourg) 

S. V. R. Shetty. agronome (jusqu'en janvier)
 
Piara Singh. Chercheur. sciences des sols
 
Sardar Singh. Chercheur. sciences des sols
 
T.J.Rego. Chercheur. sciences des sols
 
K P.R Vittal. Chercheur, science des sols (depuis juin)
 
K. L. Sahrawat. Chercheur. chimie des sols (en congo 

sabbatique depuis juillet) 
A. K. S. Huda. Agroclimatologiste 
M. R. Rao. Agronome (en congo sabbatique) 
M. S. Reddy. Agronome 
M. Natarajan, Agronome
 
R C. Sachan. Ingbnieur. machinisme
 
K. L. Srivastava, Ing~nieur. machinisme 
R.K.Bansal. Ing~nieur. machinisme 
C. S. Pawar. Entomologiste 
S. K. Sharma. Assistant de recherche senior 
Siloo Nakra. Assistant ex~cutif (jusqu'en mars) 
Surendra Mohan. Agent administratif 
A. A H. Khan, Assistant de recherche senior (genie) 
S. Ramachandran, Secr~taire 
R. T Hard.ma . Interne international 
G. M. Heinrich. Interne international 

Economie
 

M. 	 von Oppen. Economiste principal. Chef du 
programme 

J.G Ryan. Economiste principal (jusqu'en mai)
 
T S. Walker. Economiste principal (ICRISAT/ADC)
 
N. S. Jodha. Economiste senior
 
R D. Ghodake. Economiste
 
R. P Singh. Economiste
 
R S.Aiyer. Agent administratif senior
 
K G.Kshirsagar. Assistant de recherche senior
 
K. V Subba Rao. Assistant de recherche senior
 

Programmes d'appui 

B iochimie 

R Jambunathan. Biochimiste principal (en cong6 
sabbatique depuis juillet) 

Umaid Singh, Biochimiste 
V. Subramanian. Biochimiste (en cong6 sabbatique 

depuis mat) 
Santosh Gurtu Assistant de recherche senior 

Ressources phytogenetiques 

M H.Mengesha, Botaniste principal. Chef de I'Unitm 
L.J.G.Van der Maesen. Botaniste principal 



K. E. Prasad Rao, Botaniste 
S. Appa Rao, Botaniste 
R. P. S Pundir. Botaniste 
P. Remanandan, Botaniste 
V 	 Ramanatha Rao, Botaniste (en cong6 sabbatique 

depuis juin) 

Service de quarantaine 

B K Varma. Responsable du Service
 
Upendra Ravi. Assistant de recherche senior 

N Rajamani. Agent administratif senior
 

Formation 

D L Oswalt. Agent principal de formation 
A S Murthy. Agent senior de formation 

B Diwakar. Agent senior de formation
 
T Nagur. Agent de formation
 
A Prakash Rao, Agent de formation 

T A Krishnamuithi. Agent administratif senior 


Service d'information 

H L Thompson, Chef du Service 

J B Wills. Redacteur en chef 

Susan D Feakin. RedacteLir en chef (depuis juin) 

C A Giroux. Reidacteur en chef (frani:ais) 

S M Sinha. Responsable (production et art) 

S Varma. Redacteur (jusqu'en avril) 

D R Mohan Raj. Redacteur 

N Raghavan. Redacteur (depuis juillet) 

H S Duggal. Responsable (photo) 

G K Guglani. Artiste (conception) 

T R Kapoor. Responsable (composition) 

P 	 E Stephen. Responsable (impression) 

Statistique 

B Gilliver. Statisticien principal 
Muran Singh. Statisicien 

Informatique 

J 	 W Estes. Chef du Service 
S 	M Luthra. Assistant 
T 	 B R N Gupta. Analyste-programmeur senior 
J Sa, Prasad. Analyste-programmeur 

Bibliotheque, service de 

documentation 

S. Dutta. Chef du Service 
P. K. Sinha. Responsable (documentation) 
P. S. Jadhav. Bibliothecaire 
S. Prasannalakshmi. Biblioth~caire 

Service h6bergement et 
restauration 
A. G. Fagot, Chef du Service 

S. Mazumdar. Responsable (restauration) 
B.R.Revathi Rao. Responsable (h6bergement)
D. V. Subba Rao. Responsable (entrep6t) 

Services g6nraux 

E. W. Nunn. Chef d'exploitation 
F. 	 J Bonhage. Superviseur de la conF:ruction 

(jusqu'en juillet) 
P. M Menon. Agent administratif senior
 
Sudhir Rakhra. logenieur (genie civil)
 
D. Subramanyam. Ing~nieur (6lectricite) 
B. K. Sharma, Ingenieur senior (jusqu'en avril)
 
U B. Culas. Contremaitre
 
S. K. V. K. Chari. Ingenieur senior (6lectroniquc et 

instrumentation) 
N. S. S. Prasad. lngenieur senior (depuis f6vrier) 
A. R. Das Gupta. Ingenieur senior (communications) 
t. 	 C. Raizada. Ing~nieur senior (climatisation) 
N. V. Subba Reddy. Agronome (horticulture) 
D. V S. Verma. Ingenieur (ateliers) 
R. Thiyagarajan. Ingenieur (automobiles) 
A 	 N. Singh. Ingenieur (6quipements lourds et 

tracteurs) 
S. W. Quadar, Ing~nieur (6quipement) 
K. Mohan. Ingenieur civil (depuis novembre) 

Op6rations et d6veloppement
de la ferme 

D S Bisht. Chef d'exploitation
S.N.Kapoor. Assistant (operation de la ferme) 
S. K. Pal. Agent (protection des cultures) 
K. Ravindranath, Ing~nieur senior (machinerie) 
M. Prabhakar Reddy. Agronome 
M. C. Ranganatha Rao, Ing~nieu o 

K. Santhanam. Agent administratif senior. 
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