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de 16gumineuses fourragcres cultiv6s stir tin sol de haut plateau, 
Debre Zeit (Ethiopie), 1988, p. 113 

Secteur de recherche stir la trypanotol6rance 

Figure 33. Sites de recherche s6lectionn6s pour des travaux approfondis 
en 1988, p. 122 

Figure 34. Relation entre le logarithme dcinial de la pression glossinaire 
et ]a pr6valence aic sinus des trypanosomes chez des bovins 
N'l)aia nmaintentis stir des sites du Rseau africain d'6tude 
du btail trypanotol6rant colonis.s par de, glossines du 
groupe/nUsca, p. 12-1 

Figure 35. 	 Effet de la proportion du temps de parasit6inie stir 1'6volution 
pond6rale qtiotidienne des animaux a, cours d'un essai de 
20 semaines, p. 125 

Figure 36. Effet de parasitcMics sup6ricurcs et inf6ricires la moyenne 
stir 1'6volutioin pond6ralc quotidieinc, p. 126 

Figure 37. Effet d'h6matocrites supe'rieturs et inf6ricurs i la moyenne 
stir l'6volition pond6rale quotidienne, p. 127 

Figure 38. 	 Fr6quence des ph6notypes des antig, nes dit complexe majeur 
d'histocompatibilit6 (BloLa) et des antig~nes leucocytaires 
commtins chcz detix populations de bovins N'Dania (Gambie 
et Za'fre) et chez tine poptilation de bovins Boran, p. 129 

Secteur de recherche sur les politiques d'61evage et la gestion 
des ressources primaires 

Figure 39. 	 Coefficient nominal de protection (CNP) des producteurs de 
viande de hocuf,,u Mali, aU Nig6ria et ati Zimbabwe; 
1973-1986, p. 137 

Figurc 40. Coefficient nominal de protection (CNP) des consommateurs 
de viande de bocufai Mali,au Nig6ria et au Zimbabwe; 
19 7 3 - 1986, p. 137 
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Preface
 

1988 correspond I'ann6e o6 pour ]a premiere fois notre strategic
 
r~visc de 1987 a t6 mise en oeuvre sur tn cycle complet de 12 mois. Cest
 
6galement I'ann&e ati cours de laquelle notre budget-progranme couvrant le
 
quinquennat 1989-1993 a &6 mis au point. Approuv6 par le Groupe consul
tatifen octobre 19h8, cc progranimm dcfinit claircment les diverses 6tapes de 
]a rise cii oeuvre dc cettc strat6gic ct fournit un cadre pertincnt pour la 
prtparation dc nos budgets anInucls. lPlus partictili'reient, n)otrc budget
prograiic quinquenal nious permet dc planificr los travatix mends par le 
Ccntre sUr plusiCurs sites de recherche dissmiiis i travers l'Afrique sub
saharicne..CoupS avcc iotre syst me de comptabilit6 "Abase de projets, il 
constituc ainsi un instrumc: it ideal pour Ia planification ct I'Vxcution de nos 
actions de rechcrche, de fbormation ct dinformation. 

Au cours de I'annee considdrdc, ous nots soinmcs surtotit emnploycs 
ddvclopper les prograniincs en cotir ,sur nos sites de recherche, et ;i raffermir 
nos liens avec los syst&',nes nationaux de rechcrchc agricole (SNRA). Pour 
iln6nmoire, on trouvera en annexe i cc rapport ]a listc de nos projets de recherche 
concert&e. Ce rapport amuntel decrit de anic're exhatistive les travaux r6alis(s 
dans le cadre de nos programmes de recherche, de formation et d'inforiation. 
Les principatix rCsultats cnregistrds en 1988 sont britvenient exposs atix 
pages xvi a xviii de cc document. Au coUrs de I'annc considrde, nous nous 
sommes 6galeniciit attels i mnicux ii.tegrer nos rechcrches zonales. C'est 
dans cetue trajectoire qtue s'inscrit Ic catalogue dc protocoics de recherche (un 
pour chactn des 180 sous-projets de recherche du CIPEA) mis at point en 1988. 

Cc rapport ddcrit les importants rsultats obteiiis el 1988 par nos secteurs 
de recherche et par notre ddpartemcnt de la formation et de l'inforniation. 
Dans les trois fili.res produits (lait et viande des bovins, viande et lait des 
petits ruminants et traction animale), des progrts notables ont 6trdalisds, en 
particulier dans les recherchcs stir I'alimentation et la complmentation 
alincutairc, ]a petite industrie laiti{rc, l'agriculture en cotloirs i composante
ovine et caprinc, les maladies li6cs i la reproduction, la physiologic des 
animaux de trait ct l'expcrimcntation de techniques aninliordcs de traction en 
milieu rdel. Des progr s remarquables ont 6galmcnrit 6tenregistrSs dans nos 
trois secteurs stratgiques (aliments du bdtail, trypanotoi6rance, et politiques 
d'6levage et gestion des ressources primaires), en particulier dans la mise au 
point de techniques de conservation, de diss6mination et de multiplication in 
vitro du mat6riel gndtique des plantes herbac6es et ligneuses; dans les 6tudes 
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sur les culture! associ6es; dans ]a s6lection des plantes fourrag~res; dants ]a
quantification des effets relatifs des composantes de l'infcction trypano
somienne; dans les techniques de lutte contre la mouche ts6-ts6; et dans
l'analyse des politiques gouvernencntales des prix et de leurs cons6quences 
sur !a production dc viande et de lait dans certains pays africains. Ces travaux
de recherche 6taient compl6t&s par de nonibreuses actions de formation et
d'inforniation. C'est ainsi quc nous avons organis6 ncuf grands stages au 
cours de l'arn6c consid6r~e, accucilli plus de 60 "stagiaircs" dans lc cadre dce 
nos programmes de foiniation individuelle, mis en place un service des
mat6riels et m6thodes pcdlagogiqucs et multipli6 les prcstations offertes en
mati~re d'inforniation aux chcrcheurs et aux bibliothi&qucs des syst~rmes
nationaux: de recherche agricole (SN, A).

Conme Ic dit si bicn notre strat~gie r6vis~c dc 1987, notre succ~s se
inesurcra I ,lotrc aptitUdc a promouvoir effetivement la durabilit6 de la
production du sCctcLir dc l'61cvage en Afrique subsaharienne. Le souci de la
durahilit6 sc retrouve partout clans nos programnmes. C'est ainsi par exemple 
que des 6tudes sptcifiqucs ont r6 cffcctu6cs stir la durabilit des syst~mes deproduction mixte par notre Eccteur de recherche stir les politiqUcs d'6levage
et la gestion des ressourccs primaires. A cet 6gard, le CIPEA cntcnd poursuivre
dans l'ar&nc internationale sa participation au d6bat engag6 stir cet important 
concept. 

L'anne considdr& a en outre t6 ,narquc par ]a consolidation de 
certain,. des rdseaux dce recherche concertce anini6s par le CIPEA. Des
rdseaux sont actUellcnnt en cours de crdatioii dans chactin des doniaines 
couvcrts par nos six sectcurs de recherche, et la plupart d'cntre eux sont dotes
de coniitds dirccteurs tcchniqties o i si&gcnt nos colhgues des systtmes
nationaUx de recherche agricole. Par le biais de telles instances, les rseaux 
contribucnt i la d6finition des priorit6s ct i'i la coordination des activitds 
nationalcs et rdgio,,ales de recherche dans Ic,. domaines de I'6levage, de la
formation ct ie l'information, ainsi qicl dans les disciplines connexes. A 
tcrme, les r6sCaux devraient joucr tin r61e focal dans ]a mise en oeuvre des 
programmes de formation et d'information dti CIPEA et dans les prestations
dc services offertes par Ic Centre ses partenairts des SNRA Par ailleurs, 
nous avons mis stir pied un bureaui de coordination pour l'Afriquc occi
dentale ct centrale et lc processus d'ouverture du bureau pour I'Afriquc de
l'Est et l'Afrique australe est dji amorc6. Ces organes sont totit Afait indiqu6s 
pour assurer la coordination des activits dc nos diffdrents r6scaux. Nous 
6tudions i present, avcc certains de nos bailleurs de fonds, Ia possibilit6 de
financer les projets des SNRA ct les acrivitds de recherche concert6e CIPEA/ 
SNRA par lc biais des r6scaux. 

En cc qti concernc le Conseil d'adniiiinistration du Centre, il convient de
noter les d6parts des membres 6thiopiens dc cet organe, c'est-A-dire Ato
Aklili Afework ct Ato Gizaw Negussie pendant la p6riode consid6rc. Ils 
ont 6t6 remplac6s par Ic docteur Assefa Woldegiorgis et Ato Getachew
Teklenicdhin. lWbut 1989, dctix autres membres, M. Howard Stepplei- et le
docteur Guissepe Rognoni ont 6galement qtitt6 le Conscil au terme de leur 
second mandat tricmal. 

En avril de la nilme anndc, trois nouveatix membres ont 6t6 6Ius atl 
Conseil d'administration. 11s'agit de M. Paul Egger (Suisse), de Mme Lucile 
Randria (Madagascar) et du professeur Shozo Watanab6 (Japon). Nous
saisissons cctte occasion pour leur souaiter la bienvenue et pour rendre 
-cnmliIu -. itix membres sortants pour lcur pr6cieuse contribution au d6ve
loppement du CIPEA. 

Les projets de recherche conjointe impliquant des institutions des pays
donateurs comnieiucc nt i s'imposcr comme Ia voic privil6gide des finance
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ments du CIPEA. Nous ne pouvons que nous f6liciter de ce choix qui tdmoigne 
de la confiance accrue que les bailleurs de fonds placent en nous. Ce rapport 
annuel se veut donc, par-del5 le reflet qu'il donne des travaux rdalisds en 
1988, l'expression de notre profonde gratitude pour nos donateurs, pour 
l'appui mat6riel et moral qu'ils ont accord6 au Centre et 5ses partenaires des 
syst~mes nationaux de recherche agricole en 1988. 

Le 	Pr6sident du Conseil Le Directeur gdn~ral 
d'administration 

Ralph Cummings 	 John Walsh 
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Principales activites du CIPEA en 1988
 

Secteur de recherche sur le lait 
et lavia nde des bovi ns 
* Les 6tudes niendes pendant trois ans dans le 
Stid-6thiopien Wont pas permis de v6rifier l'as-
sertion scion laquelle la coniplnicntation precoce 
des rations des veaux stir Line p6riode infIriCure i 
till an permettait d'acc16rer leur iaturit' t 
d'avancer leur 5ge an premier vclage. I1 ressort 
6galement de ccs travaux que dans des environne-
ments instables, le poids au sevrage iIe CoIIStittIait 
pas tn indicateUr fiable des performances futures 
des animanx. 
* )es essais d'alimenitation effectus dans lc sud 
de l'Ethiopic rv&elnt quc pour les animiaux en 
croissance, les ressources alimentaires locales (ici 
foin de I iia MI,'niiciliata (ni6b6), gousses d'Acacia 
tortilis et feuilles d'Acacia brei'ispica) sont tout aussi 
bonnes que le foin de luzerne (Ah'dicosativa) pour 
la colnplcnelntation azotee des foins de qualit6 
nidiocre Ces rdsultats dliiontrent la n6cessit6 
dc pronlouvoir I'evaluationl des ressources all-
lielitaires locales. 

* Une eniqucte stir les mInages effectue Ij 
Bamako (Mall) r6vle quc 38 il 45% des per-
sonncs interrogees prdfraient Ic lilt frais produit 
stir place atu lait cn poudre et an lait reconstitu6. 

,), 6tudes nienees cn Ethiopie dfniontrent 
qu'UI, cvrage precoce conjugu6 I tie compl6-
ictitation alimentaire inininiale permet d'acc616rcr 

la croissance des veaux jusqu'i l'ige dc 8 mois et 
de rcdire, 11011 sculeiient la niortalit6 dcsjeunes, 
mais encore d'acc6ldrcr le proccssus du vlage 
suivant. La niltiplicite de ces retomb6cs fait du 
scvrage pr~coce Line pratique digne d'int6r&, 

XI'4 

0 Eln 1988, le Kenya Agricultural Research Insti
tute (KARI) et le CIPEA out lanct6 un programme 
de recherche concert6c sur la petite exploitation 
laiti~re dans la region c6tire du Kenya en zone 
subhumide. 

Secteu r de recherche su r
la viande et le lait des petits 
rum in ants 
* Des 6tudcs conjointes ont 6t6 effectudes au 
Botswana, au Kenya, an Mozambique, au Nig6ria, 
en Somalie, au Soudan et au Togo sur la producti
vit6 des petits ,uminants. En cc qui concerne le 
Mozambique, ces travaux rv~lent que les ovins 
et les caprins Landim de ce pays sont tr s proli
fiqucs et qu'ils peuvent donc servir 5 am61iorer 
d'atutres races de moutons et de ch~vres dans 
d'autres pays africains. Par ailleurs, il ressort 
d'6tudes de caract6risation de races r6alisdes dans 
le cadre d'un systme animlior6 qu'il existe entre 
lcs esptccs ovines ct caprines d'Afriquc de grandes 
diffhrences que les conditions d'61evage pr6valant 
surlecontinentcontribuentgneralementamasquer. 
0 Des travaux effcctu6s au Botswana sur la pro
duction ovinc r6v~lcnit qu'il est 6conomiquement 
plus intercssant d'61evcr le mouton Karakul pour 
sa peau que pour sa viande, et que ce constat est 
vrai pour toutes les autres esp~ces ovines, mine 
si le prix des toisons baisse substantiellement par 
rapport ,i celui de la viande. 
0 Des essais d'alimentation effectu6s an Nig6ria 
stir les ovins et les caprins nains d'Afrique occi
dentale niontrent quc la compl6mentation des 
rations des femelles en gestation ou en lactation 



permet d'accroitre leur productivit6. L'alimenta-
tion compl6mentaire pendant la lactation se traduit 
essentiellement par ]a baissc de ]a nortalit, des 
jeunes. Ces conclusions recoupent celles d'6tudes 
effectu6es sur des ovins dans les hauts plateaux 
6thiopiens. 
0 En 1988, la gestion de Leucaena et de Gliricidia 
dans le cadre de l'agriculture en couloirs a t6 
airilior6een vue de l'alinientation du bi.tail et du 
paillage des parcelles cmblav~es. Les essais r6alis6s 
aicet effet montrent que le paillage avant le semis 
se traduit par une forte augmentation des ren-
dements culturiix. 11 apparait galeient que 
I'd1agage subs6quent de ces arbres ne d6prinie pas 
les rendements des cultures et qie sa pratique 
permet d'assurer I'alinientation du b6tail. l)ans le 
cadre d'une autre 6tude, il a tit6 d6niontrt6 que la 
productivit6 totale de L.eucaena et de Gliricidia 
atteignait son niaxinunI avec tine coupe unique i' 
neufmois, cc qui donnait "ices plantes une p6riode 
de trois mOis pour se r6g6inreravant la coupe de 
saison s&che si vante. 
• Une 6tude des causes de la inorbidit6 et de la 
mortalit:6 effectutie stir plus de 1500 nioutons 
dans la region de l)ebre Berhan (hauts plateaux 
&hiopiens) d6montre que les parasites gastro-
intestinaux et Ia broncho-piieumonie constituent 
les principales causes de la morbidit6 dans cette 
zone. Cette dernire aft ction 6tait de surcroit 
responsable de 7()% des dc{'s enregistr~s. 
* I1ressort d'essais r6aliss cii milieu r6el dans les 
hauts plateaIx 6tthiopicns quc la compl6incntation 
des rations des mouitons castr6s avec des aliments; 
locaux sc tradUit par ine augmentation significa-
tive des gains pond6raux. Toutefois, Ies perfor-
mantes enregistr6es dans lc cadre de ces travaux 
sont inf6rieuires "icellos observ6es en station, ce 
qui signifie qi'iunc comphkmelntation supph6
mentaire s'av&re encore n6cessaire. 

Secteur de recherche sur la
traction animale 

* Les travauix entrepris dans le cadre du projet de 
gestion des vertisols dans les hauts plateaux thio-
piens se sont poursuivis avec la collaboration de 
I'lnstitut international de recherche stir les 
cultures des zones tropicales semi-ardes, le 
Conseil international pour la recherche p6dologiquie 
et la gestion du sol et cinq institutions nationales 
6thiopiennes de recherchc-d veloppement. Les 
essais r6alis6s en milieu r~cl ont permis de mnettre 
en 6vidence l'int6r&t qui s'attache it certaines in-
terventions (drainage, semis prcocc, utilisation 

de cultivars ani61ior6s et d'engrais) rises at point 
par cc projet qui entre actuellemcent dans sa phase 
de vulgarisation. 
0 Des travaux effectt,6s au Mali sur des boeufs de 
trait r,v,1ent que les performances des animaux 
de labotr d6pendent beaucoup plus de leur poids 
vifque de leur 6tat physique. En d'autres termes, 
mme en mauvaise condition physique, les ani
maux de grande taille travaillcnt plus longtemps 
que les sujets plus petits en parfait 6tat physique. 

Secteur de recherche sur les 
aliments du b6tail 
0 En collaboration avec le Conscil international 
des ressources phytog6n6tiques, le CIPEA a mis 
at point des techniques in ,i'ro de conservation et 
de multiplication des lign6es de certaines plantes 
gramin6iienues et ligneuses pour lesquelles les 
mnuthodes traditionnelles nc peuvent s'appliquer 
parce qu'elles impliquent l'utilisation de semences. 
Des tcchniques in vitro ont egalement t6 utilis6es 
pour implanter des lign6es accusant uIIe pro
duction seinicire d6ficitaire, ou tin faible 
pouvoir germinatit. 
0 Des travaux efthctui6s en altitude moyenne en 
Ethiopie r~v6dlent que la culture intercalaire du 
ma'is et tie Aacrolotyhta axillare cv. Archer, une 
16guniiiieise, contribue 'Itune atgmentation si
gnificativc de Ia production dc mati're s&lche et de 
fourrage dU mai's sans auctin effet significatifsur 
la production dc mais. 
• Des travaux de s61ection de mat6riel g6n6tique 
effectus en Ethiopie, au Malil et atu Nig6ria ont 
permis d'identifier des esp~ces de lkgumineus,.s 
herbac6es et ligneuses adapt6cb 1chacun des envi
ronnemcnts 6tudi6s. 

Secteu r de recherche su r 
la trypanotol6rance
0 La mesure de la pression glossinaire a 6t6amnlior6e en 1988 grace .i la d6termination de la 

proportion des repas de sang effectu6s par les 
mouches ts6-ts6 sur les animaux domestiques. 
Cette d6marclie permet de mieux cerner les pro
bWmes sanitaires et autres imputables I I'actio. 
des glossines. 

l)e nouveauxjalons ont 6 poss dans Ia quart
tification ds composantes de l'infestation glossi
naire et de ses effets relatifs stir les performances 
animales. Lintt~r pour l'animal de pouvoir 
contr6ler l'an6mie a 6t6 mis en vidence: en effet, 
mnme parasit6miques pendant un longuec pcriode 
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de temps, les bovins capabics dejuguler l'an6mie 
demCurent productifs. 
0 Les rcsultats pr 6 liminaires d'un programme de 
lutte contre la mouche ts6-ts6 faisant intervcnir 
des pi~ges biconiques imprdgnis de cyperm6thrine
dans le nord de ]a C6te d'lvoire r6vdlent une forte 
baisse des densit6s relatives de Glossinapalpalis et 
de G.tehnoides d~s les premiers mois de 1'essai. 
* Certains travaux du CIPEA dcrits dans le 
Rapport amiel 1987 du Centre indiquent quel'utilisation de trypanocides permet de maintenir 
le Zdbu d'Afrique de ]'Est dans les environne
ments expos6s i une pression glossinaire rnod6rde. 
Des analyses 6conomiques effectu6es en 1988 
r vdlent toutefois que les traitements prophy-
lactiques sont 6cononiquement plus rentables 
que les interventions therapeutiques. 

Secteur de recherche 
sur les politiques d'61evage 
et la gestion des ressources
primaires 

* Une 6tudc des politiques des prix pratiqudes au 
Mali, au Nigeria et an Zimbabwe et de leurs 
consdqueIIces sur la production de viande et de 

lait dans ces pays rcv~le que, pendant la majeure
partie de la p6riodc considr6e (1973-1986), ces 
politiques revenaient en fait ii: 
* 	 imposer Ics producteurs et i subventionner 

la consommation au Mali;
0 imposer les consommateurs et subven

tionner la production au Nigdria; et 
0 	 subventionner aussi bien la production que 

la consommation au Zimbabwe. 

D6partement de la formation 
et de 'infornation 
0 Neuf cours de formation de groupe ont 6t6 
organis6s en 1988. Au total, 177 chercheurs et 
techniciens des pays d'Afrique subsaharienne ont 
b6n6fici6 de stages de courte durde (deux 5quatre 
semaines) organis6s en fran ais ou en anglais. Les
principaux thnies couverts 6taient l'analyse des 
politiques d'61evage, les mdthodologies de re
cherche et le transfert de technologie.
* Au cours de Iann6e consid6re, 16 chercheurs 
et 18 techniciens ont parachev6 leurs cycles de 
formation individuelle au CIPEA. 33 autres personnes se sont d6j. substitu6es 5eux. Les cours 
de formation individuelle dispens6s par le CIPEA 
durent gdn6ralement de trois semaines i deux arts. 
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Adresses du CIPEA 

Si ge 
B.P. 5689, Addis-Abeba (Ethiopie) 
T6lex: 21207 ILCA ET 

T61.: (251-1) 61 32 15 

T616tex: CGI070 (ILCA) 

T616copic: (251-1) 61 18 92 


Bureau de coordination 
des secteurs de recherche 
Lair et viande des bovins/ 
Viande et lait des petits ruininants/ 

Aliments du bi'ail/ 

Politiques d''levageet gestion
des resson res prinmaires

ties569,n Ad isea (thopie)PMB 
H.P. 5689, Addis-Abeba (Ethiopic) 
T61ex: 21207 ILCA ET 

T651.: (251-1) 61 32 15 

T6l6tex: CG1070 (ILCA) 

T,51(copie: (251-1) 61 18 92 


Traction aninmale 

PMB 2248, Kaduna (Nigria) 
Tdlex: 71384 ILCAKI) NGT(51.: (234-62) 21 13 89 

Tc1ctex: CG(234 (ILCA-KADUNA) 


Trypanotolhrace 

P.O. Box 46847, Nairobi (Kenya) 

T6lex: 25747 ILCA KE 

T.: (254-2) 59 20 66, 59 21 22, 59 20 13 

T6Il5copie: (254-2) 59 34 81 

T616tex: CGUO05 (ILRAD) 


Antennes zonales de recherche 
Hautsplateaux 
B.P. 5689, Addis-Abeba (Ethiopic)
 
B689, AdisA ET
 
T6.ex: 21207 ILCA ET
 
T6I.: (251-1) 61 32 15
T,(1kcopie: (251-1) 61 18 92
 

T616tex: CG170 (ILCA) 

Zone hunide 
PMB 5320, lbadan (Nigria)
 
T6lex: 31417/31159 TROPIB NG
 
T61.: (234-22) 41 34 40
 
T616copie: CG1072 (IITA57)
 
Zoe subiunideZ n u h m d 

2248, Kaduna (Nigria)

T(5ex: 71384 ILCAKD NG
 
T61.: (234-62) 2113 89
 
T6I. : C 4 21 13 89
 
Tl(tex: CG1154 (ILCA-KADUNA)
 
B.P. 80147, Mombasa (Kenya)
 
T6lex: 21465 KE
 
T6i.: 48539/48 58 42
 

Zone seni-aride/subhnide 

B.P. 60, Barnako (Mali) 
T61ex: 2459 ILCA MJT61.: (223) 22 21 77/22 42 79
 
T616copie: (223) 22 30 22
 

Zone semni-aride 
P.O. Box 46847, Nairobi (Kenya) 
T61ex: 25747 ILCA KE
 
T61.: (254-2) 59 20 66, 59 21 22, 59 20 13
 
T61copic: (254-2) 59 34 81
 
T616tex: CGUO05 (ILRAD) 

CIPEA/ICRISAT, B.P. 12404, Niamey (Niger)
 
T61ex: 5560 ICRISAT NI
 
T61.: (227) 72 25 09
 
T616tex: CGUO04 (ICRISATSC)
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Liste des membres du Conseil d'administration"
 (au 1"inai 1989) 

R.W. Cummings (E.-U.), Pr6sident 	 Comit6 des nominations 
J.L. Dillon (Australic), Vicc-Pr6sidcnt 
A.A. Adegbola (Nig6ria) D.F.R. Bommer, President
 
Assefa Woldegiorgis (Ethiopic) P. Egger
 
).F.R. 	 Bommcr (Rt6publiquc f6dtrale M.L. Kyomo
 

d'Alleniagne) P.I. Thionganc
 
N. Chabeuf (France) 
P. Egger (Suisse) Comit6 du programme
 
Getachew Tekleniedhin (Ethiopic) j.L. Dillon, President
 
M.L. Kyomio (Tanzanic) 	 .. Dl 
L.R. 	Randria (Madagascar) A.A. Adegbola
 
).1.Thiongane (Sdnzgal) Asscfa Woldegiorgis
 

J.P. Walsh (Irlande) 	 D.F.R. Bomme r 
S. Watanabe (Japon) 	 L.R. Randria 

J.P. Walsh
 

Comite ex6cutif S.Watanabe
 

R.W. CumIniings, lPrsidcnt 	 Comit6 de v6rification 
D.F.R. Boinmer 	 des comptes 
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Les donateurs du CIPEA en 1988
 

Contributions au GCRAI 
Autrichc 
Banque africaine de d6veloppenient 
Banque mondiale 
Belgique 
Canada 
Centre de recherchcs pour le d6vcloppemnent 

international (CRDI, Canada) 
Dancniark 
Etats-Unis d'Ani6rique 
Finlande 
France 
Inde 

Irlande 
Italic 
Nigeria 
Norv ge 
Organisation des pays exportateurs dc 

p6trole (OPEP) 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
Rc6publique f6d6rale d'Allemagne 
Suede 
Suisse 

Contributions au titre de projets 
speciaux 
Agence de coop6ration culturelle et technique 

(ACCT, France) 
Australian Centre for International Agricultural 

Research (ACIAR, Australie) 
Caritas (Suisse) 
Centre international des ressotrces 

phytog6nitiqtLes (CIRPG) 
Cornnunaut6 europ6enne (CE) 
CRDI 
Etats-Unis d'Am6rique 
Finlande 
Fondation Ford 
Fondation Rockefeller 
Irlande 
Medios (Belgique) 
Nig~ria 
Norv~ge 
Organisation de l'unit6 africaine (OUA) 
Oxfam America 
Rdpublique f6dcrale d'Allemagne 
Universit6 de Hohenheirn 
West Africa Milk Company 
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Secteur de recherche sur le lait et 
la viande des bovins 

En1 d6pit des nonibrcux probk'cies techniques, politiques ct institt,
tioniiels qui frcinent Ieur d6veloppeiciit en Afriquc, lc CIPEA a choisi ie 
inettrc I'accent stir Ic Lit ct Ia viandc Lies bovins I cause ie 'important 
potctiiCl de ces detix prodtits stir lc contincnt. Scion Ia zone tcologiquc ct a 
rcigion, cc potcntiel sc prcscntc soLs diftt6rciitcs t'oIIecs: 
* 	 dals ]:i zone htllinidc Lic 1'A friqnC ie I'Oncst ct Lic I'A Lritnu cc tralc, i1 

s'agit Lic I'6radication I long tcrnic di la trypatiosoniiase ct ic Li dcrina
tophilosc ct di I'accroisseicit des cf'ectit's ies raccs adapt6cs an nilic,; 

* 	 dans la zoiuc suhhubiindc ie I'AfritltC di I'OnCst qnIi sc caract6rise par 
I'abseiucc relative ie ts6-ts ct I'abondancc relative ies tcrrcs cultivables 
ct tinLchCptcl hoviil, il s'agit dn dcTveloppcnICut 'IiuOVen terie di dispo
iblc foturragcr; 

" 	 dans Its hatirs platcaux tic I'At'ritluc ie I'Ist tLi se caract6risent par I'inu
portaiuce des livraisoiis [ouchI&rcs Lies o\Vi,OS, il s'agit tie d;veloppcr II 
production| Iaiti~rc par I'iiitroductiou Lie la production t'onrrag&rc dans 
les svst{incs agraircs; 

I miniitforati dufSud,;ti,,loi,'n ver.snt du lair 

datnsin gorl'i, r&ipietnt 
"ftili,:
pour ,-onse'rv'r a'

.4- .rran~sftrm,,I 	 r h' lair. 

• ' ' '.
 



* 	 en Afriquc australe o6i les marclhts sont plus Cxigus, ils'agit tie nlettre a 
contribution Ic caractcre assez favorable de l'environenleut 6cono
mique pour ctcndrc les activitls minci s par Ic CIPEA cii Afrique 
su bsa ha rienniic. 
Les trois prcnit'rcs zones correspondcnti celles o6t la n6ccssit:6, ou la 

possibilit, de cr6cr tn impact seicblent les phs grandes. II ii'eipcche quc le 
CIPEA pourstit ses travaux laic6s dans la zone semi-aride avant l'adoption 
tie sa stratgic actLuCllc. Le Centre cnvisagc 6galcmenit lapossibilite d'entre
prendrc ties rcchcrches pertincites daus les rcgions de Lazone scini-aride 
disposant d'cxccdents laitiers saisonniers, cxctdciits qui traduisent tin 
poteitiel important tie dveloppeint tic a productioii laitr|rc. 

Pertes en reproduction et gestion de 
la sant6 des bovins 

Effets d'une compl6mentation precoce a' base de 
foins de 16gumineuses et d'eau sur la croissance de 
bovins g6r6s dans le cadre d'un syst6me pastoral 
simul6 dans la zone semi-aride de I'Ethiopie: 
effet au sevrage et durabilit6 de I'intervention 

I)ans plusicurs socictcs pastorales ct igropastoralcs atricainics, I'hioime 
et Ic vcat cntrent sotivent en co11co.1rs pour ih consomniation du lait. La 
production Iaitirc tie l vachlI pcu tt trc al tclctSc I lacoiisommation humaini 
jt,stI'i concnrrcncc ie5%) Lie oicsoti nivcau total. Ccttc tradition est consi
drSe comme uiircin '11a proidictivit ties troupatix tiIIs 1i mcsurc o6 clic 
contribuc 'I tpriiier ICs poids ill scvragc, I rtduirc les revenus iohntaircs 
potcnticls tiCO1il,1i tics vI t's tic btiI ct ' raMotgrir Its an inaux, ct I rc
tarder icur ptibrt . Les recherche s eutrcprises stir cc th&I'ic portent csseiticl
leIcit stir I'utilisiti t ini i ticLi nIlincuses ct te I'cau dMis Li coniplc
initatiou pr occ tics rations tics V'camix, IMIs It caidrc ti'nc gestion pastorale 
silILhc pour dternmincr: 
* 	 si Cettc stratlgiC pr'met ti co]iipciuscr cICz Its vcatxIls cltCts tic Lapri

vatIOi Ltie Iai sir ICpoitis 11iscvraigc; ct 
* 	 si I'accroissenicnt tics gIins tiepoids rt'snlt.ait tie i cor p encaIioui 

ticrsistc, ol s'ii contribut "acct~rcrIcs pcdtbrmI-iiCCSt vcau. 
Les restiltats cscomptcs perniettront ieiterminer I'intrct cttioniiitIC 

tic Licompl~mcutation stratgittic tics rations ties vcatix pour les pastcurs et 
Ics petits paysais tit li zone scmni-aridc tie I'Afritutic. 

I)es 	cssajs avaicilint ctc iiICnt s stir ICplacan, Borana (1500l111 d'altitude), 
ri~gion siittlC dins ICStid-Sida Job, Ci1 Fthiopic. (itnvcrtc par utc saxa., an' 
acacias, cette rctgioi se caracttrisc par uie pitvionitric binlOt.ilc LIM attcint 
cn iioveiie 6N)) iiin par all. 1cs travatx eitrcpris portaient stir cilii lots
sujets complt s par tIcux groupcs t iiiOIIs rpcites stir ticux ais. Le pr'eier 
groupe tit' vcau x tics hOts-sInijCts av.Iit I i ti ratiOlls MoiLtite 1pl6 nicintcs ell 
1986/87 et It second cii 1987188. lt totiibr' ti',iiiiainx tIIIs ciattc lot tItait 
en moycme tic 17; .it, vcanx a'a it't tiutiliss ati .oi rs ties ticiXtotal, 2510 
aiscs. Lts lots-s jets avaicnt &t iiitg,rs tiiiis ti sy'st&'IIC tie gcstioil pasto
rale sinuitilcaractris&par til acc 's contr61 a laprodtctiol aitir' tie Ia 
vache (5('Y ti tit Lie .'rc), li clatistrition tic iit d1,tans ties casts, ICpIttil hl 
rage diurneipotivait dtr'r lusu'i 8 hctirs par jon r stir uic trajectoire de 
dplaccnent ie I) km avcc Iuc frt euIIcc td'abreuvement variable (mic fois 
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toils Ics trois -1Ours pcida~iint Li saisoi scchIc ct titl flis tolls Ii'S Sept jOurs 
pciidaiit I hiivcrnige). Les aimiauix du premier groupc teilloili itaicit gr~s 
de :ninirc striceieci traditioniicllc ct iic rcec%,.iiciit par eoniisqiici]t atilun 
COHiNPl61CIliit ali iiiciitlir-C. CCII X dil diciixie'ic LI-(ropc tcinl lic hl~ndiciaicnit 
pIS 1101 p)Lus i'tiu]c rtiOnl coMi)npliicii&ic ais avaicnt Iibre acc~'s anl hit de 
Icnr ncre ha uit. 

P~our eliaquc lot-sujict, lne cominilisoii ietoricl Ic dc icix in veaultx 
d'can (() it 5 litres d'ean1 S11ICippicitaires par jour) et de i rois imivan x (01,400) 
et 050 g/Joii a)Lic 6011ide lkIditql.to saliiva de qnah1t 13 itovtijic (20%~/ de pro-
ti~iiCS bruitcs) Se-ViS COInInIIc raiiiOliis d )IC Il itcriniiicc. EIT IcIurbase vat i' 
hu1it i&'uc seinlainle ci I',^ugc Lill scvragc Lin i Iiicrvcilait 'Iclii 'on hlint linois, Ics 
vcALnx reeevaicilt deCS 011i iaiCIiia1eoin p1I~ints la uit. Cet te pi~riodiC dieii 
tioii a\',iit eO~f)iiiejd %CC.ICInr prei saisoti SMeI re c (dLieei mnars) pouir 
eILIenaC iCdes denX aniii~es. A pres Li p)iId die eon i pkmea~littion, ICS \'C.IIX 
livaieiit e~tc ii ia1MiiiiiS enISI ANib, daII iCs sCOu)i ioiIS Li' gCstioti pimStoralc. 

Ils ont alors i't6 pes'-. ct Ii'nr b-ruitt iiiesn re, niic 1lois totites ICS dIciX 
Ie ilsq I*s par iiis airsI sevae I tis de'iaiiles lasevr.!,*c, ci iiiic Le 

ii's tlraiteiieii ts S11ir eriti re-AoiiikrtiLaiIS IC'pr-Ii' iicvopci)iMieit p~lltal cii 
rappor)It (VOil- "I: tet Lie IaStriitigic d Ii'vagie stir I' ili'veloppiniit puhcriairc 
(iil Vean1 in111ACIeud Liii svst m\S&ICepit1 ii rage CXieii sit'. eI-dCSSOIIS).

Ani pla I\I'ivOllt'IeIrIq ilC&t I1980- 1987 avait, Iapeii'e.iii1I&Lie I'essal 
cii' h1i1111c, dIAIISI ini' reCSIOnl ICS pri-'ipitlt ions" SI'icii'iit ctali's stir totite Li 
ill-irediIiiii. LI see-oIiC .Iiimii (1987-1988) .aiat itc iiloiis boiiie ei 

avait i'te iliarijn&'i par ulie lonigue saisoii s&(lei eitrc iioveiibre 1987 i'i mars 
1988. 

IDes intieract ion', sig.iliiicit ivis ouit ct6 observ&is iCilire I'can i't Ii' 601ii 
Offert (P<(Q11)1) it i'itri' Ic traiiiieiit it I'aiiii& (I) = 0,3) stir Ii's poids anl 
Sevrag Ii' C Veatix (figuri'C I). Li's el'fets (ili traiitcli'iiii aieiii plus proiioilei's 
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au cours de la scconde ann6c Lim avait 6t6 marqtLe par uie pluvione~tric 
moths favorable. Par exemple, la comnplinicntation cn cau avait contribu6 a 
accroitrc les poids an sevrage par tinc inovenne de 10% en 1986-1987, pour 
toils les traiteinents, et Cette proportion t'tait passee 128% en 1987-1988. Ie 
iic11n1c, 1a mciIleurc cornbinaison fion/eau ;'6tait traduite par une ani6lio
ration de 66% Lies poids al sevrage par rapport i ceux enregistres dains Ic 
groupe t6nmoin in 1987-1988 (78 kg coutre 47) alors iUe ]a diff6rcicc n'tait 
que tie 22% en 1986-1987 (82 kg contrc 67; figure I). Pour chacuic des deix 
aines, ICs poids an scvragc Lies alillilx bineimcianlt do incillcur traitenient 
toin/eat, atteignamiut en moyenie 94 '199% Ie cei'x ies %'eaux ayant libre 
acces al Li t ie Ieur more (non illustr6). Autrenlent dit, la coinl pleicltatiou 
' base d'eau et de lgunineuse avait contrikui ai iiner totaleemit les offets 
de la privation dc lait. 

Lorsqu'on ne consid~rc tie ls auiimaux les plus ,:ig6S 1n6s en 1986, Ia ten
dance indique qtie les cffets de Ia coiiMpl6iieintation avant le sevrage sur le 
poids vif i1e persistent pas dIns cc type d'cnviromicnient. Le poids des 
aninlaix bdiificiaiJIt dilI ieilleti r traitenient toiii/eati Cn 1986-1987 di~passait 
de 5!0% cclui ies t~mioius A\10 inois d';ige (I 10 kg coitre 75); totitcfois, cette 
difrencc i."Imois s'etait considCrablenient estoinpde pour s'6tablir 1 15%31 
setleCCMt (165 kg contre 141). Cette "convergence" scniblc s'cxpliqtucr par 
tine baisse plus rapidc di poids viC Lies aillliatix coniplneiCntes en saison 
s&'Chc pliut6t ci par nie croissance cornpensatrice ies anilmanux mion coin pl
mcntcs all cours ICI'hi vCrilage. 

Ces rcsultats scniblent infirnier I'hvpothtlse qui vent ie laconipldncn
tation ies rations dcs jennes boviis pcndalnt inoiniis d 'tin an se tradiise par 
I'accclhration dc iamaturite ct de I.surveuie dI premier vi1age. lls dt
niontrent 6galenent que les poids all sevrige ie constituent pas ies iindicateurs 
Iiables des pert'orniances I'ltureS iCI'auiIIal damIs tin environIIIeInent instable. 
L'6tude a cgallcneint nontr ie lacouiiphlciCitaii c eau coiitribue i 'uti
lisation efficace ies fOurrages amidliors par Ics veaux. File rctlL'tc ainsi la n6
cessite d'tiiC niisC ciivaleur des ressources en Call dliis Ics rmgions o6 I'accis 
aux ressourccs Iid ratiliqucs dcnCre liimlit. L'6tundC Amgalienient dmiiontr6 
qtie ]a colnplinlentlation ies rations in ftie de niani're iiotable stir les poids an 
sevrage des vCaux. encore quc cct et'ftet ftssc I'objet d'iiportaites variations 
aninuClles. Cectte dcrmiire caractdristique devrait ttre prise en coisidcration 
tdins ls ,1iAalvsCs des coits ct des bn6fices ccoiomIiiqiiCs. 

Effets de la strat6gie d'61evage sur 
le d6veloppement pubertaire du veau maintenu 
dans un syst6me de pturage extensif 

Sons les tropiquCs, ICboviii Zt.b, (Bos indmtis) tend S'iavoir une inaturit6 
sextielle tardivC. Cette caract&ristiqtic ticit en partie i I'iiadcquation de sa 
nutrition. l'accMitration dtil processus dc inaturiation, ct partant di temps de 
strvcllie till premier vclagc apparait soihaitablC, daiIS lIaniesure o6i elle 
accroit Ia prodtctiVit potCnmtiellC totalC dei'a inial. 

Une tIdC a iti Iiiet)c daiis ICSidaunn (rigion suid Lie I' Et0iopie) pour 
c&aluer I'cttct de li coin phmientation en aliilents ct cii eal stir ICdt6vCloppC
ient pubertaire dc velles. 64 vclles Borai nimes entre mars etjui 1986 avaiciit 

6t6 alIatoirlCnt distribum.6Cs CiitrC sept g roupes diff6rcnts d'aunimanx: 
I: "l'inoini (pturagc, conisoiiiiiiation limnit6c tic lait (50% dui lait de la 

in're) et abretivenent toluS Ics troisjours) 
II: Tiioini + lait ad libitum 

Ill: Tdnioin + 41) g de foii de Izerne (,fhdic,(ma saltiva) totis lesjours 
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IV: T6moin + 650 g de foin de lizerne tous lksjotrs 
V: T6nioin + abreuvenicnt quotidien 

VI: 	T6nioin + 4(1(1 g ieloin de luzerne tous Ies joLU's + abritiveient 
quotidiel 

VII: T6noin + 65(0 g de toin de luzernc tous les jours + abretvelent 
quoticn 

Entre Icur huitieic seliainc ct leur scvrage intervelnu 'ienviron huit 
iiiois, les velles out be6tieicie chaque uit d'tne complmcntation en cau ct cli 
aliments. A partir di fvricr 1987, quatre tatircaux iiiuis d'nil licol chiiii-blll 
ont t6 utilises pour LI detection des chalcurs daiis Ic cadre dun programme 
de saillies continues. I)es prelvcnCiits iesang 01t t6 cff'ctu,,es toils les 
dix jours ct ICs iiveaIX de progcsterone plasniiitiquc determini s. 
Siiultanieiiilt, ICs poids Ct 'ltat corporel 6talent enregistres pour suivrc 
I'volutioii des il1ililtlAX V'ers ICpoids et LI condition corporelle fixcs colillinc 
cihie 3 1 plbert. I)cs palpations rectales r~gulires ro1t6t6 CICctuecs pour 
estilicr IC iIIveat i d dvCloppeiCIIt des organes g6nitaux ies vcllcs. 

Les geIisses pcsaiClt elliiiovCinc 164,2 + 20,8 kg eitre 29 ct 32 ros, 
leu r dIt I'iinraissCIIICIIt variait i' N- aIN, niiais lapalpation rivIlait Lies 
structures ovarieiics pen ikvcloppdcs et les activit6s iie monte 6taient rares.Les 	aninia1x dil groupe VII psaient elnloyeele 20 k i plus tLneles Velics 

tniniloiis; les aninliax Lies autris groupes aivaicut tons Lies poids siii-laires (voi r ci-iessis "Eetsi coinplimcntatioii precoce 3 base de toiisld'une 


ieli'gi niiieSCS it detIl Stir I;1croissInce Lie 'oviiis g6res daias le caidre d'tli 
svstilne tpastoral si11u16 daiis Ia zone scm i-aridcic e I'Ethiopic: cff'et au 
sivrage ct durabljit de I'iitervcIitioi"). 

Seules 25 Lies 04 gtiisses (39, I%) preseintaient Lies iiiveatiX Lie progcste
rone sup6rieurs I 1Ing/il (cette valour constitue l'in Lies critcrcs Lie lasur
venu' Liei' l pubert6). Toutct-ois, ninie chicz celles-cl, les prolils horim aux 
observes pr 1.I 	 ;I h iioii-grlviidit6suite s'taiicnt avires irreguliers. (oil.jugu6 
CO'state cihez I's gdnisses saillies, cc paraintre semble i iiiiquer L nIItlctiei 
Lii ces velies in'rvait elcor atteint lapuberty ct la niatrit6 sexicll'. 

I1rissort Lie c'tte dtui LI coil]plellicitmation pr6coce ties veaux entitie 
aliiients ct en cal n'intlue gu,':rc stir le poids corporel on stir 1'6tat ct I'agc Ala 
piibert6. 

Effet du sevrage pr6coce sur la croissance et 
le taux de survie des veaux 

Lorsque Is conditions sont optiiiales, lavache produilt chaque aniie tin 
veai vivant. Oii note toutetois LItie les intervalies Lie velagC Lies bovinis Zdbti 
du systniie traditionnel sont sotivent sipirietirs 3 5()1)jotirs. 'Icause de Ia 
hIiigueurtie lcur anoestrus post-partuni. Le iionment dU retour Lies chalcurs 
est intlucnci par piusicurs tactirs, y colipris Ia lactation ct I'intensit6 Lie 
I'allaitiment. [.,a plupart Lies boviiis Lie I'Afrique suhsaliarieice s'adonn nt au 
p ttirage ixtiisifet Is t'inellis sont stiites par leurs veaux Loilt Ii sevrage 
intervient naturc l leinti 3 8 hols. Les travatix entrepris stir ce thbiiue visent 
3'Literiniiir les iteis Lill precoce stir Li croissance ct sur le taux Liesevraige 
survie Lies veaux nils Arsi. 

78 veaux issus i ranchvaclies ZMiu Arsi inultipares ili'evs an iidu Miilis
tu're tiiopiC LieI'agriculture : ;obk avaieunt et6 itiliss. Les catix avaiclit 
etc distribhis Lie inani&rc aatoirc intri Ltiuatre grotipes: 
;roupe I 210 Vcaux si'vrt~s 15 inlis 

Groupc II 22 veaux scvrds 3 6 iiois 
Groupc 111 18 veaux sevrds 3 7 inlois 
Groupe IV 18 veaiux scvrs 3 8 niiis (tmtiln) 

I. Scion le systbme de
notation donn6 datsNicholson M.J. et lut
tcrworth M.1I. 1989. 
uriuh' ,noai,,n d' I'tat 

,l'tnora, tissewctdes hot'ins 
-,d,s, CII'EA, Addis-

Abkb. 31 p. 
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Figure 2. 
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Pendant lajourn6c, Ies pdturagcs naturels assuraient I'alimentation des 
veaux scvrs Lii 6talent gardds dans des abris dotls tiMnC toiturc la ntit. Les 
veauX pr6cocement scvr6s recevacint chaquejour tic ration coinpl6mentaire
de I kg compos6c tic 5(),5% ie son ic b, ic 48,0% de tourtcau de nlouI 
(Guizotia ahyssinica), tic 1% de calcairc et ie 0,5% ie sel gninl. Le 
complemcn contenait 26,0% dc protdincs brutes. Les veaux ont Coiltilnu6 1 
b6n6ficicr de la complimentatio;i jusqt'.l I'.5gc ie 8 roois. L'cau leur 6tait
accessibleci volont6. Qnaint aux miircs, cllcs ont fait I'objet d'unc observation 
CoIlt Iln en Viiuede Ila detection de l'oestrus. Les aniniaux en chalCur taicrt 
insn iics environ 12 licurcs apr 's le d6but de l'oCstrus. 

La figure 2 montrc la tendmicc du poids ,noycii du v'anall cotirs des 
quatre mois qui sulivent lc sevrage. Lcs vcaux prccocement sevrs pcsaicnt
significativennt (P<0,(0)0I) plus i 8 11iois iuc Ies vcaux du groupe tdmoin 
au nic .5igc (moyenne de 76 kg pour les trois groupes contrc 62 kg pour lcs 
vcanx dtu groupe tenloill). Cet avantagc 6tait nialtet an11Cotrs des quatrc
mois suivant lc sevrage (82 kg contre 64, P<0,001). Pendant cette p6riodc,
la mortalit6 observc chez les veaux du groupe temoin avait t6 significative
ment plus inportante qC celle enregistrc pour les veaux precoccCeint 
sevres (33% contre 10% , 1)<0,0)). 

II ressort de ces chiffrcs qCie le sevrage precocc petit contribiier i I'am
lioration tie la croissaice ct tie la survie ies vCaux bndfiCiant dune coniplC -
mcntatioil ali illclitaire minimale. Les conipliniets ali incntaircs hournis dans 
cet essai taient reveins .i 0, 15 birr/tttc/jour. Les coCits ie la coiuplcenta
tion jusqu'au sevrage pour les groupes I, II et III 6taient rcspectivcment dc 

Poids vif 
(kg) 

100- Age au sevrage (mois) 
-A.- 5 - 6 -- *-- 7 --- 8-9 

(T6moin) 

90

80- . . . 

70-
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50
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13,50, 9 et 4,50 birr. Ces chiffres sont nettement inftriLurs i 1a valour estinia
tirc de l'avantagc poideral ie ces veaux stir ceux 
duIgroupC tenioiu. Ell
 
outre, par rapport aux ircs des veaux naturellelent scvrs lcgroupe des
 
mn'rcs de veaux precocceinit sevres a enre ,istr6 37% 
 Lie plus de retours en
 
clalcur daiis les ltiit nIois qui ont suivi 1a naisSance d. Icu r petit (tableau 1).
 

Le sevrage preeocc s'avrc donc extrc cnieint prometteur coninie
 
IIIOVCn d'accroissenent ielaprod1ctivit6 bovineC. I )es travaux soilt ell
Ctours
 
en Vilee dLie r:Tnillt.rstrat6gictie laplus appropri6c pour les
li sevrage 

ccntres de iultipliCation elcvant Lics i I vocation laitire.
g6nisses 

I',i.Oc 1 IT. I ht' '0t,'1, I I I I tinTableau 1.1 ' ,li, i au ' , III lX I I? 11' /'I z I. rIc. 

Nozobre de vaches retourncs en chalcur 
Age lorsque lcurs veaux attceignent l'Sge de 

Nonibre des veaux

Groupe de yaches an sevrage 6 7 8 9 10 11
 

(1otis) (inmois) 

1 20 5 5 6 7 8 9 10 
(25) (30) (35) (40) (45) (50) 

11 22 6 5 9 9 11 I1 

(23) (41) (41) (50) (50) 

III 18 7 6 7 7 7 
(30) (39) (39) (39) 

Tihnoin 18 8/9 6 6 6 

(33) (33) (33) 

I.S 1i0t.IIni'e 'Lir pire .th/rc
sc,correspondeti tes potwrcnct,iges. 

Applicabilit6 des m6thodes de d6tection des
 
chaleurs aux bovins Z6bu et leurs croisements
 

I)ans les sN'steIHcs utilisant Iinstmlinailo artificielle oti Li monte en
 
nIalli, id estcssent Lietesavoir dteetCr I oCstrtus ie iiiani'rc pr6cise. Les
 
chaleurs sont dit'ticilcs 'Idttcer chICZ Ies vaches ZiMbu parcc que Icur cycle cst 
plus long ct leir oestrus plus Court lUe Ceux des races Iios taurus. l'noutre, les 
si Ins CO III porteienl t,ltlILsoLeit!s I ]oCstrus soilt sotlvCllt trtcs LisC'cts c11e2z 
les yacIes Zb1. L'tudc cntrcprisC stir cCth'nc t valuc les divcrses niMtiodcs 
Lie dteetionl ieehali]rS itilisablcs pour les valhcs Zbt. File constittic le 
prooigeicicnt des travaux ,itiricurs eiltii0i&S daiis Ic Ralppo t anin'l 1987 
iuCl PFA ("F:actcurs a't'ctaut Ieevchl de I'ocstrus 'hez les vaches ZMbiu" 

pa.e 2). 
Fltre Ic 21)il ct le I() ot'tobrc 1988, 19 vlcs Zbu out iLtsaillies ie 

manierC coiititC a\'C(ti'e \VasCt 1iss '11,1StAtioll Lie recherchedentX taLir.alN 
di (IPEA .'I )cbrc Bcrhan. Les an1ial)Jx i6taiCeit assujettis I nit pittralgc 
diiirii entre 0 h 310 ct 18 h 3() et ctaicni gardes dans dcs box Li lutit. L'Cxp
rintc ,IpcriLiis d eValuticr en trois plises distinetcs I'ctficacitit du nularIuctir 
chi-ballil dteetctur IKa.ilr I[eat Mount Ct di tail-paint dants a letetioll 
iCs ' I)cs sangtIii.. SCmi-lICbdOmalaLiircs etaicnt,LIurs. prdlveiilti is 
cetetlcctis potir stirvcillCr 1, survcnt' Cie F'ocstrtIs qILi etait dctCrmiiiiiC par 
titraiUc ies iivautiX Lie ]1progcstcronc plasl,iatiLqC. 

LCs aet(i7vi ts Lie iioitC ditnic pr(si'n tlcnt iCLux solIliCts: Lie ( hCircs i 
lit (3l,.tire..1' des ililintes) et de 15 ltnres I 19 hcnrcs (32/,, desin otetS).
1(M14, e dtcctcs avcc Ie inariliICUr chin-ball iontreIis chlalctrs avaient &t 
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79,59/%pour la minthode tail-paint et 50% pour le dctecteur Kamar Heat 
Mou,nt. Les taux des ftusses positivit6s 6taient respectivenient de 30,4; 6,6; 
et 2,0 pour il iarqueur chin-ball, la inidthode tail-paint ct le dctccteur Kamar 
Heat Mount. Avec le dispositif du chin-ball les vaches en chaleur 6tailent en 
moyenne marqudes 1,3 ± 5,3 fois contre 1,8 + 1,2 tois pour les vaches en 
pifriodc anoestrale. 

L'obscrvation do troupeau detIx hcurcs parjour (ie 8 heures a9 hetures 
et de 15 heures '116 heures) permettait tie d(tecter 62% des chaleurs. Ce taux 
pourrait Otre port6 1 70% par l'observation des feinelles de 23 hcures 
minuit. 

Le marqueur chin-ball qui donne les taux de d(:tection les plus (:lewsest 
(:galemenitassoci6 au taux de fausses positivits ICplus important. Toutefois 
cest Ic tail-paint qui avait t6 choisi comme methode de travail i cause de son 
cfficacit6 dalls Li dtection des chaleurs et ie la tiblesse des fliusses positivits 
qu'iI occasionne. 

Am6lioration des bovins Z6bu par 
le transfert d'embryons 

l)ans Iccadre tie ce thnic, la possibilit6 d'utiliser des Zdbu (6thiopieisou 
des vaches lBoran et leulrs croisenents, solt conlne donneurs soit conie 
receveurs d'embryons, est 6tudi6e en Vue d'accl:6rer l'a nlioratioi g6116
tique de ces races. 

15 vaches Zdbu Small East African de 5 ans ont t6 titilis:es dans l'6tude 
qui avait t62 Inente IaaiStation (ie recherche dU CIPEA i lebre Berhan, dans 
les hauts plateaux tthiopiens. Les aninaux avaient t6 divisSs en cinq groupes 
diffrents aisavoir: 
Le groupe I coMpose (ICsept aniinau x traits avec 210Cnitds internia

tionales (UI) (ie gonadotropine sriu.ie iCjulent gravide 
(I'MS(;) ; 

Le groupe I1 coposeII (ICdetix animaux traits avec 150(1 UI ie PMS(; 
Le groupc Ill compos6 Lie (teux animaux traits avec 1250C UI de PMSG; 
Le groupe IV compose Lie dcux aninaux traits avec I(000C UI de PM SG; et 
Le groUpC V coMIposL Lie dIi>: aniniaux trait6S chacun avec 14 ampoules (iC 

gonadotrophine nlnopausique hiuiiiaine ((,M-)-.
Les vaches trait&cs avec la gonadotrophine serique de junent gravide 

Mtaient ilject6es IConzice jour tie leur cycle oestral; leur synchronisationl 
etait realise avec 50 Mg ie Lutalyse' adni inistr Ic treiziniciour du cycle
oestral. 

Ls aninatx traites aiIa gonadotrophine mInopausitque huniaine 6taient 

inject(s deux tois par jour pendant cinq jours ; partir Liu neuviemc ou du 
dixime jour tie lcur cycle oestral. Leur synchronisation a 6t65 rialis&c avec 
2 ml d'EstruniateI admiuistr Ic troisimc jour till traitcenent i la gonado
trophiiC l1i6nopaUsiquc hnniaiie. 

Sept joUrs aprl's IitIUction de I'oestrus, les anilnaux avaient tous 6t2 

sounis tin lavagc uterin. 
Les rdsultats prdlininairts receeillis dats cette i6tude sont prSscntds aui 

tableau 2. Tous ICs aninIaux traits A Ia gonadotrophine s(ri(tte tie juncnt 
gravide prc:scntaient des kystes ovariens alors titlC cCuIx traitds i la gonadotro
phine mdnopausique ho maine itaient indemnes de cette affection. Six 
lavages uti:rins n'avaient pas pU tre effectu,'s t cause tie la pr6senctie emtrite 
(I cas), d'une occlusion il col mttrin eip,'chant Ic passage till cath6ter 
(4 cas), ou Lie I'ineficacit6 dtl traitement superovulatoire (I cas). 
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T'ableau 2. ID isig t , pi4 lmii,44zj' S44'i j,1ii fi44t4'tlII4t4 Iill 4?4)444 4 Id )/,/I n44 

Groupei d'identifcation Palpation
 
de' 'aiial rectale Lavage Lirrill
 

2I7 (?jt,3KG0 Atictin ecmbryon r~cupi-t
 

89 CJ. I KG IWcipcration de 2 membranes vitellines
 

16 5Cj, 2KO .
 

18 4 Cj, nombreux KG Auctin enibryon rc~cupc~r6
 

40 6 (ZJ, 2 KG Auictn emibryon r~cuplr6
 

41 0CJ. nomibretix KG Pas de lavage ut~rin
 

49 6CJ, 1KG Auctin embryon rc~up&r
 

11 	 46 5CJ, IKO
 

44 2 Cj, 0KO Pas te lavage w~rin
 
pas de reaction ovarienne 

111 	 43 2Cj, 5 KO) Aucuin enibryon r~cupilr6
 

50) 7Cj, 2KO
 

IV 	 13 4CJ 2 KO AuIC11 embryon rc~cup~rc6 

48 5CJ, I KO
 

V 18 4(-J. KG Wtcipirationde4einbryons
 

49 6(J, 0KG Auci, embryon r~cupi-c
 

[I tlcIIi4' sonIt &ctr1% LIJcl tCXtC.4I444itc din 

* i4po44 hltbtt 	 dc tia4-.S&rIr iL'('01 Llt~riii. 

Cis resititats priiiitialres coittirinent huiiportanlte variabilit6 des 
repjollSeS deSMZhttALIN ;u.~entS superovidatoiri's utiliscs i di\,erses dose's. I ans 
CeCte (.tude explora toi re. ho maineSIL11e'taitla gotiadotrophitt'inepuiu s111A1 
.1V&&i' 1)11S etici'CC LiLI l'atrc agtent supecrovulatoir' tilis . 

Pr6valence de certaines maladies g6nitales et 
impact de ces maladies sur les performances de 
reproduction des bovins 

Lesalaiesglitjles hi t ent les pei'riices die replroduction e 
bovinls dates plu1sien rs partics des t ropiqlues. En vue Lie I'aitcioration des per
toritta: i1ces di' repr1odUCtionl deCSb)oXves danIs CCs 'giou1S, leUr distribUtionl 
SPtal dolt &tre dNtertutite ie inaii~'rc pr-cise.161CCtWnlpo101ell 

Le (:1 j) A 13tildie depolis 1980 la 11rc'VAlence enl It ioie CenltirA de deuLx 
titp4l)rlt.Iltte 11tt.dis gI'tuitales: h~ brceiose ct la1rhinotraclicite iecticuse 
b~o\vitee/\Ivo-vaitinlite-putstu leuise inft'ciuse. I )ates le' cadre dc cs tratVAUX, 
des pr-&VCiPCiWts di' StRllt teout &6 eft'Cetut6Sstr 'Ipr1oXit itS1(1 009 aninea~u. 
di's vii Iagi's de (deib3 et dic Gh. Le's 6ehautil lolls riceillis ouit tous &t6anla
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lys3s en vue tie la mis cn 6vidence de la brucCllosC par Ic biais du colorant 
Rose Bengal; 1592 pr61 'vcments ont et6 tests pour mettre en evidence lI
rhinotracli~jte intecctie(se boviIe/vulvo-vaginitc-pustuIlCusC infectieuse par 
la mtllode ELISA. 

Seuls 4,2% Lies bovins test6s cn vue de la misc en 6vidence de la brucel
lose se sont rcv61ts s6ropositifs (tableau 3), contre 67% pour ceux test6s pour
1., rhinotrach6itc intfecticusc bovine/vLh'o-vagiuite-pusttlCusC infccticusc 
(tableau 4). Des 6titdCs sont aCtucllemcnt 1u1I6Cs pour d6termincr l'influencc 
de la rhinotrachitc intfectiense bovine/vulvo-vaginitc-pustulcsc infecticusc
stir les performances de reproduction ct pour diff6rcncier Li fornic respira
toirc de la nialadic ie sa forine g6nitale. 

Tableau 3. Ja h i 1rp'abI, f/, hcvIos , ,lIue/ i Gl'ji'( i e ,i (;hibl 
( lthipie *etrahlc), 1986/88. 

Nornbre de Tests positifs 
prdkvements

Site test6s Nombre %Y' 

Gob6 1011 41 4,1 

Ghib6 598 26 4,3 

Total 1609 67 4,2 

Tableau 4. Prval'nce de la rhinotrachite inf'ctieuse bovine/
itvilvo-'ag iite-puistilieutse in.lcti'use d Giobd et d 
Ghi (Ethiopie centrale), 1986/88. 

Nombre de Tests positifs 
prdl vement

Site test~s Nombre % 

Gob6 988 573 58 
Ghib6 604 487 81 
Total 1592 1060 67 

Systemes d'alimentation et de gestion 
Elevage de veaux et de genisses. Utilisation 
des sous-produits agricoles et des compl6ments 
localement disponibles 'dans I'alimentation 
des veaux et des g6nisses 

Les petits exploitants des haiuts platcaux ethiopicis utiliscnt ies Viachcs 
inetisses trisoincs/Ztbu poir la production laiti rc. On note toutelois, tie
l croissance dc Icors 'caux ni6tis accuse gtutralcmcnt ti certain ralctissc
ilient apr 's Ic scvr.,gc. e)s cssais ont par Colscjltent itt cntrcpris cn 1988 
pour d6tcriincr Is ,ncillcurcs coiniuaisouis coni plt1titcts heat x/souts
prodti ts agricoles otilisables dauis I'.ii liettation Lies \'Catlx scvfrcs ct ies g-hisses. I)cs coumparaisons ont t ctlcctucs entre ICs coni1pltl tCntS ttlC les 
paysans petv ent produirc (feliillCs d 'arbres I u1sages iin uhItipIcs tcls que .''sIa
iII(sCshni ct LcIcna hcoccplhalaCtIb'iti Ct chlunics dc nie t) ct Its intrants

alimentaircs disponibles dais Ic cominercc (coIIcCnItr tie ,ilIassC/ure Ct 
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tourteau de graines de coton). La liti~re de volaille cousid6r6e coinlnie tiC 
source bon niarcht1 d'azote non prot6ique a 6galenient fait l'objet de tests. 

Compl6mentation des rations des veaux 
Utilisation de feuilles d'arbres a usages multiples comme compl6
ments a la paille de b1W. l)ans le cadre d'essais niens en 1988, I'efficacit6 
des feuilles de Sesbiatia stsban et tie Leuicaetia h'ucoce;hala, utilis6cs coninc 
conipicients d'unc ration i base de paille de b1W servic avolonit6 5des veaux, 
a 6tt5 conipar&c "*celle de conecntrs de ni61asse/ur& ct de tourtcaux dc graines
de coton. Les aniniaix avaient t6 distribus par lots de six pour chaquc type 
Lie ration. Des concentrts ie nintraux avaient t6 servis aox sujets qui
n'avaient pas acc s aux coneentrs nidassc/ur&e. L'essai avec Scshania avait 
dur 35jotrs (I), contre l()2jours pour I'exp6rience faite stir Lec'ncaa (11).Les 
poids initiaux Ijioyens tesiCeaux 6taient Lie 95 kg dans I'essai I ct Lie121 kg 
dans l'essai II. 

Les veaux coinplkinent&s par des fcuillcs de Sesbania ont enrcgistr6 des 
gains de poids quotidicns significativcnient pis 61ev6s quc les vcaux 
reccvant tine coniplcnieutation nilassc/ur6e ct counparables a ceux des 
veaux coipl6ientes avec du tourtcan de grailcs tie coton (tableau 5). Au 
taux servis dans I'essai II, Leiicacna s'6tait avr moins perforaiant coninie 
compl6cient, donnant des gains iepoids peU diff6rciits dc ccux cnrcgistr6s 
avec la compleinentation aux concentrs nn1assc/ir6e (tableau 5). 

dc Scsbiaiu it IgTableau 5. 1 iliauion de fIiuilhs scsbii Lctc.le Icucocephal da,s I.t 
.',,i;I'u t'itstioi, dc rallio Ii1tihiheIl/,h; (selies ,i it 'aux litnis. 

Ilaill cdcb1W Evolution
 
Quantitds scrvies ing6r6c pond6rale


CoIlIph6ntation (kg de MS/jour) (kg dieMS/jour) (kg/jour)
 

Essai I 

Mi1ange idlassc/ur&c 0,23 2,09 0,03a 

Sesbania 0,23 2,45 0, 18b 

0,45 2,53 0,25b 

Tourteaux de graines de coton 0,19 2,37 0. 19b 

0,37 2,20 0,26b 

Essai 112 

Mdlange m,51assc/ur&e 0,22 2,49 -0,07a 

Leucacna 0,35 2,56 -0,02ab 

0,69 2,93 0,03ab 

Tourteaux de graines de coton 0,56 2,71 0, 10b 

1,11 3,18 0,31c 

I poids( initialdes inimiaux di l'essai I tit tic95 kg. 

-L poids initialtids ,milsnux dc 'cssai II tait de 121 kg. 

A l ntcricur dics csss. kloSil nI ditli.rcntOylIsIkIlcctcs ie h in inlt Ittre pas signiticativmnent 

Utilisation des chaumes de ni6b6 comme compl6ments isla paille de 
bW. I)ans le cadre d'Un essai etTcctn6 cn 1988, des chainies de ni6b6 ont 6t. 
utiliss Alaplace de tourtcaux de graines de coton pour 6tudier lcs effets de 



cette substitution stir la croissance de veaux aliment6s ad libitum par tine ra
tion aibase de paille de bW. 18 veaux dont Il poids initial 6t.,iten moyenme de 
81 kg avalent 6t&r6partis entre trois groupes diff6rents compos6s chacun de 
six animaux. Chaque grotipe avait libre acc.s ;i ]a paille de bW. La consom
mation de paille de bW et de compl6ments an cours des 91 jours qu'a dtir6 
l'essai est donnec au tableau 6. Les animaux avaient acc&s tiln concentre 
mineral tout moment. Le remplacement des tourteaux de graines de coton 
par des chatinies de iuiib6 sYtait traduit par tine augmentation de la consom
mation de paillc Lie bW6 et par l'inhibition des gains de poids quotidiens des 
veatix, encore qu'atictnle ide ces dtiex tendances ne se soit rv61he significative 
(tableati 6). 

Tableau 6. 	 Ef:i-ede lasubstitution hs tourwtaux d'grains (it, 
c0tII par des Chipunu'S d,h'ni-e suri h'lipnils,i'poids vif 
ih'irau. li,' ration,i d' pailh' d'xalipientt's pat IhIs' 
hit' s'rvitad libitun. 

Consonimation alinientaire (kg de MS/jour) 

Tourteaux Chaumes Paille Gains de 
de graines de de poids vif 
de coton nib6 bid (kg/jour) 

0,32 0,41 2,04 0,22 

0,19 0,82 2,17 0,18 

- 1,32 2,25 0,12 

Utilisation du Coin et des chaumes de ni6b6 comme compl6ments f la 
paille de mais. Un essai a t6 cffccttI6 en 1988 pour 6ttidier les effets de Ia 
substitution ides tourtcaux de graincs de coton par du foin et des chatimes de 
ni6b stir la croissance de veaux alinients avcc tine ration i base de paille de 
mais servie ad libiun. 

30 veaux dont lc poids moycn initial 6tait dc 92 kg ont 6t6 rdpartis dc 
manierc alc:atoirc entre cinq groupes diff(:rnts compos6s chacun de six 
aniniatix. Les sujcts de l'exp6rience avaicnt librc accs i la paille de inafs, et 
tie ration compiumcntaire de tourtcaux dc ,;aints de coton leur 6tait servie 
setile oti mlangee lidu f(bin ct des chauncs de nhb&6. Des sous-produits du 
ni~b6 lctir avaicnt 6galcment &6 servis seuls. La dtirc de l'cssai 6tait de 
7)jotirs. 

Les veaux recevant tin nidlangc tourtcaux de graincs de coton/foin de 
nib6 en compl6mcnt avaient enrcgistr6 des gains de poids quotidiens signifi
cativement plus importants que ceux dont Ia ration 6tait compl6mentee par 
du foin ou des chainies de iiib6oti par tin mnlan;:"chaumes de ni6b6/tour
teaux de graines de coton (tableau 7). Les vcaux consomniaicnt la majeure 
partic de lcur ration dc base (paille dc mais) lorsquc ccllc-ci 6tait exclusive
ment compl6mentee par des totirteaux de graines de coton. 

Compl6mentation des rations des g6nisses 

Utilisation de ]a litiere de volaille comme compl6ment des rations a 
base de paille de b16. I)ans Iccadre d'essais effectu6s en 1988, de la litiire de 
volaille avait 6t6 scrvic avec ct sans mnlassc i des gc:nisscs, comnine coniple
mcnint d'une ration abase de paillc de bW6 servic ad Iibiturn et suppliient&c par 
Sesbania sesban. Cinq gtnisses dont le poids initial s'u1cvait en moycnne a 
24() kg avaient t6 affect6cs a chactin des diffhrents groupes d6tcrmiiis potir 
Ies deux essais. L'cssai I avait dtir I112jours ct l'cssai II 84jours. Les conibi
iisons d'alimcnts titilisdcs sont donndcs ati tableati 8. 
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Tableau 7. 	 1fflit dle-la substituitind's irrtmauxde grainesdi'caton par di filin tu des (humms de ,ijb/ 
surla croissance de veaux alimenti'spar iue ration ,ibase depiailh'di,mai's servie ad libitiurn. 

Consommation fourrag re (kg de MS/jour) 

Tourtcaux Foin Chaunies Paille Gain
 
de graineis de de de de poids vif
 
de coton nib6 nib6 maYs (kg/jour)
 

0,68 - - 1,96 0,48ab 

0,34 1,27 - 1,48 0,61b 

0,34 - 1,01 1,26 0,42a 

- 1,38 - 1,17 0,32a 

- 1,72 0,98 0, 30a 

A l'inttrieur tics colomics. Its moycni s aff'ctcs die la mi&me lettre ne diftZ.rcnt pas significative
mlelt ( 1 ) >10,5). 

L'ct'fet de la liti~rc Lie VoIaiIIe sUr los gains des poids vi's quotidiens des 
gdnisscs 1'ctait pas signilicatil, exception laitc des cas o6 dlle leur 6tait scrvic 
.vCC aLImoins 2 kg de mdlasse parjour (1,6 kg de maticre sichc). 

R6sum6 
L'acch1ration de a croissICC dies veaux/g6nisses apr~s Ic scvragc passe 

necessairemcnt par I'accroissemeiit des IutriileICts disponiblcs et par uee 
alititejtation niCx &qoilibr&e. II ressort descssais dicrits ci-dcssits quc Ics 
gains tie poids vif des vcaux ct des gdnisscs 6taient plus 6troitemeit 1is i 
I'ingcstion d'6c1rgie (r = 0,79; L)<(),()I),niagi siui (r 0,76;tie = 
1)<(),())I) et Lie phosphore (r = 0),(i0; P<0,0I), qlu','i la consommation de 
proteincs brutes (r = 1),40; 1)< 0,05). 

Tableau 8. iet I I'ttili,atim, h la liti i,I 'volaillh' (. ih' /a 

4i'iii,nn~tumlimsp,thi,,Ic 41t'd iliIilh,,i dh" 1,14; hc 3,1',-it ad liblituma 1.t 

Consoumnation d'aliments (kg de MS/jour) 

Gains
 
Liti're Paille de poids vif
 

Sesbania devolaille M61asse de bW (kg/jour)
 

Essai I 
0,45 - - 4,50 0,16a
 
0,45 0.45 - 4,23 0, '5a
 
0,45 0.4S 0,40 4,10 0,2Iab
 
0,45 (,44 0,8( 4,22 0,27ab
 
0,45 0,45 1,60 3,43 0,37b
 

Essai II 

0,68 - - 4,71 0,06a
 
0,68 0,45 - 4,60 0,07a
 
0,68 0,45 0,80 4,60 0,28ab
 
0,68 0,45 1,60 3,99 0,32a
 

0,68 0,45 3,20 3,26 0,36b
 

Ai scin tic's ssais et dis colonlts, It's moyc nns .1fcttk's tic 1.1
 
mtn~m Icttrc ne diftbrcmt pas significativement (1 > 0,05).
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Evaluation des aliments du b6tail utilis6s dans 
la zone semi-aride de I'Afrique 

Les d6ficits quanti' 1tits et qtualitatitf de la production fotirragre quis'observent en partictlier au cours Lie La saison s che constituent les principaiux obstacles At dveIoppeIIeit de l'6levage dans la zone seini-aride de
l'Afrique. Durant cctte ptriode, la malnutrition entraile lIaperte d'un grandnombre de jetncs aiimaux. La complc~inetation strategique des jeunes au 
cours tie la saisoI sMchIe petit Ainsi revttir tine iniportaice capitale pour les 
pasteurs et IlS petits exploitants de ces zones. 

A cause des diffictults liC~es 'II'introduction de Ionrrages exotiques dans ces systII'es, les interventionis alinientaires dans la zone seni-aride devraient
logiqtieeint s'appuyer stir les aliients disponibles au,niveati local. Les essais
efecttt6s cn 1987 et 1988 pour evaluer du toi) Lie I "ign un.l iodata (ni&6b),
ies gousses de Acacia tImtilis ct des fortiles de .caCida brcsisjiiCa Utilis6s coinme' con111Cphiieilts azott9s ie Ia ration d 'ai natix vn croisl,1mcc 'inscrivvt dans

,ette optique. Ah'dlica o sali'a avair fto titlis comme tctmoin. Le uidbL est tine
lgtI illinctise a doNhle in dont I'introduction est actuellement pr6conisec
dans les systtiles culturaux tie la zone seii-aride. Acacia tortilis se rencontre
tin peu partout daits les zones aride et seiii-aride. lProdnites pendant la saison
sMcle, ses gousses sont coi inn tiiltent Utilises coniii alinients tiu b6tail.
Quant S . , cia Iit-i'ispica, c'est utie esptce buissonnantc Ltui abondce dats la zone sciiii-aride tie I'Afrique tie l'Est. IIprodluit Lie larges fitillics, a peti i'iSpines
et est trts apptt par les animaux. II tiemure vert routte l'aine lorsque les 
conditions d'humidit titi sol sont adt6qtates. 

Les trav'aux tie recherche entrepris stir cc ,hiime ont port6 stir
0 des essais tie croissance ct tie nutrition ffectus stir ties inoutons alinients SiI'6table i la Station tie recherche tu CIPEA ii I)ebre Zcit; et
0 tin essam tie croissanct' stir ties veaix iaintenis daits ties conditions de

terrain ati site du (:iPEA stir le plateau Boraua (Sud-Sitdatno). 

Etude comparative des performances de moutons 
dthiopiens aliment6s par des rations de foin indigene
compl6ment~es par Acacia, Vigna ou Medicago 

Les r6sUltats pr61iminaires obtentts dans le cadre tie cet essai ont t6 signalhs ctans lc RJporta1ImI 1987 du CIPEA (pages 7 et 8); la compl6nicnta
tion avait contribut6 i aninliorer lc tatix inoycn ce croissancc des inottons de 
72%. 

Les essais tce tntabolisnic ont aboiti ;i des r6stiltats seiblables i ceixobtentis dars les travaux antrietirs du CIPEA stir la valeur broniatologiqtie
des ligncux indig{ines. Les rations colplnient6cs atigmnitaicnt la consoin
nlation t'azote par tine Ityentle tie 53% par rapport i lia tation temoin
(12 g/jour cotitre 7,9 g/jotir). Par rapport aux animiatix non coiplincnts,
les sttjcts coniplenlentes ont vu leur tatix de r6tetitiOti tie N ugnienter de
7 V/%(ration ;i I'iQna) 142% (ies dcLx rations SiAcacia). Les disparit6s obscrvcs 
entre Ies bilans azots ties ainiaux comphciletms n'taent pas significativcs.
Totitcfois, Ia proportion d'azote excr6t6 cotentic dans les ftc.s 6tait
16grcnient, Miats 1on significativemcnt, plus 61wev& chcz lcs animaux
conipl6nients par Acacia que chcz ccux rccevant A'Iedica1 ,o ou Viqna (70%contre 62%). Cette dlisparit t 6tait li6c Atite plus forte tenctir en tanins des 
Acacia. 
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Etude comparative des performances des veaux non 
sevr6s maintenus dans un syst me de gestion pastorale 
simul6e et compl6ment6s par Acacia, Vigna ou Medicago 

Un groupe dc 125 vcaux Borant gds ie 5; 6 mois et pcsant en ,noycnne
37 kg a t6 stratifi par poids Ct .1altoiricniet distribut eltre cinq lots 
comiposes tie 25 ,nimaux clacun. l)ejanvi r i mars, au plus fort ie la saison 
sMchC, COs vCaux out etc quotidicIiiiiciit aliilcilt6s stir des parcours i Penni-
SCuM1tm'.Zim o6! ils skjoirnai cnt parfis pendant huit heures. Coilnie ]e
v'eut a tradition, ls ail1MIaux etaLint inldividuellenllt eitcriii6s la nuit et 
leur accs au lit tie Li ni rc tait control (environ 50%) de I. production) IC 
Inatitn et Ic soir. Is disposaiolt tou tCfois Lie tU te I'au voUltC peldant a 
jourrndc. Les coniplknents scrvis (foin de Iipn gotusscs ie ,A4nIil"ngmicnlara, 
totlits, tcuillcs ie A. brcpiislpicact t'oiin de Atil 0il,salih) lournissaient 92 g Lie
 
proteincs brutes 1pa1r \'ait t6 servi alix aitillaux
jour. Aucun Coinphlecliit 

du groupC t6noii l.1'Cssai avait dur 94jonurs.
 

En ce qui concerne la coiisoni iatioii de hit, i1n'v avait pas ic dilfcreuice
 
significative (P > 0,05) entre ls divers lots, CC qui signitic title Ies repoiiscS 
1 
la couipl,.iiltationl IletaeiClt onhl Cis daucui ett"ct coiitoundillg"'


(tableau 9). La proportioi Lie conIpI~iiCIts rCt'Iiss \'a riait tie 29% pour

A. I'n'l'ispica Ct I '. .,t.¢icul,. a sculeCiniit 13Y, pour A. saliva. HI !e re't1tait
 
des disparit&S d'appdteleCC elltre COs alinCits. TOus les CoInpii6,eCits, excep
tion tilte pour le biCide '. umiuei'.a,, a\aielt Coltribue I accroitre tic
 
11a1. 'rC sigifi IcativC (P<0I,0)5) les gains de poids quotidiCns ct lh Consoiii
ilation d'cati des veauNx par rapp a'Irtcux ties sujCs dill groutpC teinoill
 
(tableau 9). ILC tin ie Ah-dic,, sativa avait doin les taux ie croissaice les plus

devt's. Les rSultats t011 rCssortir, qci 't1tilisus coin inC conlltieCnts, les
 
gousses ie A. tortili: sont broatologiquiniu t comipnarables ati bill de A di
(,Ilo Salivla Ct quC les autres aliients !ocaleiCciit dispolibies coilvieIiuceint tout
 

au loils a I aujilioratnil stratgiquc ie !'tat dCs amiiaux. II seiIbC toutcfois
 
Ltu-ii1 aceroisseCiiCeiit nioyen ie 1l COIlSoi1i itioni d eau deI (iYo contribuC "l
 

facil itcr I'tuti lisat io de ces alimcits. 11d&coulC de cctte observation que la
 
in1is enl valeur ics I'CSSOtrlCCS el ct constituc galemcnt uie intcrvention
 
prioritaire. 

Tableaul 9. (.on ,pitiati~ do, bil-air l l I-td,h' h oplim-1,,'Il s li) a,t, r mph,),&Vs .P1,ie .,mph11IICIts 
4?Mi>tIICllllll~i'',,I ' ,l1' v'eall.\ ol'alt Ilhlmnll1tl dw fllli t ' meI!Ide',qotionlp s, 11.d" 

.,ipnuhi , S.,I-ethioIew, 19,88,. 

Traitcenient 

Foin de Foin de Fcuilles de Gousses de
 
Timoin AledicaPo J/(twa Acacia Acacia
Paranire (pturage) sativa ungquiculata bre,,ispica toritilis
 

Consommation de lit
 
(ml/kg de 1V" 

7 3) 9,4a 8,9a 8,7a 9,2a 8,5a
 
Complcnients servis
 

(g/jour) 
 0,0 567,1 662,0 473,0 616,0 
ConIpl6ients

consomnis (g/jour) 0,0 494,5a 472,4c 330,6b 525,6d
 
Taux de croissance
 

(g/jour) 82,0d 158,3a 106,Ocd 118,7bc 135,5ab

Consom mation d'eat' (ml/kgdc PV" ) 110,7c 134,7a 119,4bc 132,9ab 128,3ab 

A Ilt~rieur tics lis, los moycnncs, .fl'cct~ de nic1c lettre ne difibrent pas significative-Illellt (11>0,05). 

15
 



Compl6mentation des rations des veaux 
des troupeaux pastoraux Masai 

Parce qti'cllc est esscitiellc i li contintuit6 dic a production laiti re,
]a survic du %'auI prend g6ni6ralcntcit lc pas stir la rapidit6 de croissance cliez
lis pastetirs. C'Cst ainsi CiLC les MasaY ont 1ns au point Uin systIIIe tlie gestion
qui, Il Ctours des ani6es dc pluvioin6tric movenie, pcrinet die inaintenir les 
taux de niortalit:6 " 5 "t 10% par an et d'obteiiur dies ainiaux pesant 90 "5
10) kg S l'age Lie I an. loutefois, Liproduction Lie lcurs troupaux chtti Lie 
iaiani.re spectaculaire au cours des annll1es de dtficit pluvioiln1trique (en parti
cuelir pendant les ann cs ie sichieresse) S1cause ie la I'aiblesse ie la production
laititre et dl taux 61ev6 ie la Iortalit; Lies VacheIs Ct des vCaux. 

Un essai d'alinicntation a t6 men6 pour 6tudier l'iintrt die la conIpl6
mentation des rations ics vCaux. LIes groupes obserwis ctaicn t ctnstitu6s die 
120 veaux rtpartis entre six imt~nages. Lc lot t6ioin 6tait compos6 tie 
70 atitres vcaux 51evs darts ciuq indnagCs. Coiii iC compleCnts aux rations 
scrvies, des aliments ie di~marrage en grantulhs aclict6s dans le commerce ct 
contenant 20)%Li' proti'ines brutes otl dtu tol ie gramnin6cs locales coitcnant
8 A13% dic prot~liiis brutes ct ayant tine digcstibilit6 ie 54 a61% avalicut 6t6 
utiliss. Les grantimls av ,. it t6 niauucllcmcnt scrvis ' clIaqtIc veau en 
Coiiction Lie son poids (0),2 kg i 40 kg 1(),4 kg 160 kg ct plus). Le foin avait 
t6 scrvi cn vrac. ad lihitio. L'issai d'alinentatiou avait coin iiclc.1 enl aoit 
1987 et s'iOtait pourstivi jusqu'LiC latil dt inois di janviir 1988. Les veaux 
avaient t6 coinplmnentis "Ipartir di I'aigc Lie 3 niois jusqti' 6 ol 7 mois. Ils 
avaint &t6 r3gulit&rcmnent pcs&sjIsqi'S I0 nois. 

L'ali mciiLALion coinpli6mncntairc avait contribii I accroitrc Ics taux dci 
croissancc dcs veaux dails h' petits troupeaux (52 ± 20 t&tcs) mais scmblait 
ilihibvc Ics wi:lis pondiraux dllis Iis grands trotipcaix (177 ± (,,7 ti~tcs) (ta
blean I 1 Cs veatI- mailitcnIs dans los grands troupeaux cnregistraient g6
n6raleiniei .it s t.a% ,' c'oissanci plIs 61C'v s tliCCtiXe appartCnant atux pctits
troupeaux ( -ttc ,,paritS tenait au tait qtic la traitc des vaches y 6tait moins 
intensive et qt' It- tnitis (Sahiwal x lBoran) y i'taicnt ell proportion pit i 
noni-brCtix. 

tairlehi imitip'aii ilt, 
Alpi I. moplmi't ' c(inf(ic (11iWItiuli' II's iloindr's 

Tableau !0. li'ct Ila t dli 'iisjo'Iiihin,1tiof, 

IIit) 1,1A' disIC iOjSSafCi 106 1Sdii 's IT'I* X 

(. /i,,ur). 

Taux die croissance 
(g/jour) pour ]a priode 

Taille 18u- 90
du troupeau Traitement 3(H)jours 300jours 

Grande Rations complimentc s 283b 264b 
Rations 

non compl6ient&cs 294b 326c 

Petite Rations complnmicnt6cs 256b 249ab 
Rations 
non comipl6mient~es 197a 225a 

Moycnne 258 266 

A 'inttricuir ties colomicns, les Imioyclti isaffct cs tie la i]iim 
]ettre tic tlilfircnt pas signiicativcm ii t (1>(I,(5). 

La plivionitm tric d6passait la inoycini ct 6tait bien distribuil6 cil 1987/
88. Cette caractdristiqtue a pcuIt- trc contribu6tI masqucr ICs cffcts 6vcntuICs 
de la compl6mentation dans cet essai. 1)c fIit, l'impact dci]a strat6gic apparait 
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plus claireinent dans les ann6es oiL les grandes pluics sont courtes, coninic
 
c'est g6n6ralement lc cas tous les deux ans depuis tin denii-si clc. La taiblesse
 
des pluies ou Icur mauvaise distribution pendant cettc saison d6priient la
 
charge potcntiellc des parcours durant lcs cinq i sept mois suivants. CC ph6
nomi-ne provoquc des ptnuries alimncntaires qui coniproiettcnt la survie des
 
veaux dont la plupart naissent cntrc f6vrier ct avril, pendant la principale
 
saison de velage.
 

Evaluation de m6langes gramin6es/l6gumineuses
 
pour l'alimentation des bovins au p~turage et
 
6 I'6table
 

L'intensification de la production bovine en milieu subhuiidc et dans
 
les zones de savane sccondaire passe par la mist au point de syst'iles de pro
duction tiourragre susceptibles d'int6rcsser le paysan. La culture 
 de m6
langes graninc s/16guI intcuscs pernict dc prodnire cn quantitds suffisantcs
 
les alinients de qualit3 n6cessaires "icette fin. Toutetois, dlans Ic cas dc la zone
 
humidc de I'Afrique de I'Oucst, ICs iilforniatiols disponibles stir !es pertbr
nianccs de tels systcnmes ftorragers denicurent cxtreincnicnt liiit6es.
 

En 1987, Ic CIPEA et le IWpartceicnt d'agrononlic 
de l'Uiiversit6
 
d'lbadan ont dniiarr6 tine 6ttide stir les grainii.s fotirragtrcs cultivcs soit
 
en populations purcs soit en 
 n6;lagc avec des 6guLnineusCs fotirragt'res. Les
 
essais ctffectli s taIIs cc cadre portaicnt stir trois I6guminctises (Styosanit's

hta(ltna cv. I 'crano, C1n rosc'mali Mbcs'cns et Pturarita pihascoloides) et stir trois
 
gramin6cs (title souche locale (S. 9) de Pcnniscton plrpti'tyum (herbe "561
pliant), Cynodoti nlcmliicnsis var. idhzilwnsis (lb.8) et Pan ictn maximnm). I)es

parcellcs portant des petiplenients purs dc gratinins ct des parccllcs "
 
inllanges gramin6tcs/16guiinetses ont t6 ensenenc6ces , Ia t'erie cxp6ri
mentale de I'Universit., dans Ic Stid-Ouest nig6riai 
 cn juin 1987. Certaines
 
des parcclles l
pleIents ptirs ii'avaicnt pas du tout &6 fcrtilis6es alors quc
les atitrcs avaient et6 enriclijes i l'ur6c "iraison de 200 kg dc N/ha. Potir cc qui

est des parcelles 'Inldanges graIIin6cs/16guIIcIuses,atcun engrais i'avait
 
t6 titilis6. La rtcoltc des fourrages avait 6t6 cffectti6c de niani&rc tnifornie
 

stir totites les parcclles an d6btt de la saison des pluies (mars 1988), encore 
qu'auctine Lonn6C n'ait 6t collect6e durait cettc p6triode. )es doiiiics stir los 
rendenents filrent par Ia suite rasseiblc~es stir trois r6coltes diffreitcs, cf
fectiics i six senaines d'intervalle I'tine de l'autre, citre inai ct aocit 1988. 

Alors qtc Pailictmt inalxiuImtt donnait les rendements de miatire stcthe los 
plis dlvCs, Ia production la pitis faible de iati&rc s chc 6tait fournie par
C)',nodon: ctItiv6 eln pcupl nints purs sans engrais (tableau I I). L'application 

Tableau 11. Pnduction d' mat'ire sdie de troise.phcs de tr, lnins&s Cultil,',s ell peilplement uir II en
 
nmeh e ,se des I .0ellill '.sfi/)li rr,g rvs.
:l~m 

Production de mati~resche (t/ha) 

Peuplement pur En mlangc avec une l6guminCusC 

Espces AO A l Stylosanties Centrosemia Pueraria 

Cynodon 4,56 9,20 7,67 6,67 7,33 
Penn setln 7,61 8,43 9,98 9,52 7,63
 
Panicum 8,44 11,91 10,18 10,78 10,16
 

PPDS (0,05) = 1,92 

A) = sans fumure Jzot6c; A I = apport d'urc i raison de 200 kg de N/ha. 
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d'engrais azot:6 permettait totitefois de doubler la production tie C)ynodon 
cultiv'd en peuplei ents purs alors que la riponse des deux autres graminees aI 
I'azote 6tait plus taible. Les performances ie PliiiiiseftOn lptririmi ct de Panicun 
cultiv(:s en melange avec les legumieuses 6taient equivalentes aicelles ob
tcnues lorsqiie les graninees 6taieit cuiltiv6es en pctiplcments purs avcc 
application d'engrais. 

Rendement et valeur nutritive des gramin6es 
Bajra et Bana cultiv~es dans les petites exploitations 
mixtes de la zone semi-aride du Kenya 

Le CIPEA participe ii ties activit6s Lie recherche en milieu rel, laices 
par la Kenyan National I)ryland Farming Research Station ct le PNUI)/ 
FAO dis le district de Machakos (Kenya oriental). Ilans Ic cadre ie ces 
travaux, l'accent est essentiellement mis stir la conception de syst[nmes 
aninliors d'alinientation destins aux vaches laititres mttisses, en vuc ie la du
rabilit6 et tic l'accroissenient de la rroductioi laiti'rc tes petites exploitations 
agricoles. 

Une campagne visant a promiouvoir l'utilisatioi du Bairn (l'eimisctnm 
pIlrP1i'cniii x P. t)phoides) et de Il'hcrbe I 6lIphant (P. pnrpmrcni,) cv. 13,111,1 
comme cultures fourrag[rcs a &6 laiice iarts les petites exploitations dI 
district de Machakos (voir Rapjort ,111nl 1987 du ('I'EA, pages 12 115). En 
1984 ct en 1985 les pavsans avaient surtout sen dt Bai" lan." lct, rs chanmps. 
Les productions obtbenies avaient t6 6valuces stir quatr" saisons ctilturalcs 
entre fi6vrier 1987 et jiillet 1988. La plUvioietric an, cours de cctte perioie 
6tait en ioVeie dc 200 ,140 )m i par saison, avec ties pcriodes tic vcgctation 
tie 60 190jours. 

Les stratgies de rcolte titilises par les paysaiis etalient toiites diff6rentes 
Ies tines des auitres, cC tltii a rendti difficile l'Xvaluation de la productivit6 
ainnuelle ties foturrages cultiv:s. Tottcfois, lorsque I'hecrb n'avait pas t6 
cotipee at cours tie la saison de vcgutation, elle doliiatt 6 a 8 tonlics de 
mati&re s clie (MS)/ha par saison. Cela 6LtiwtIIVat 1 tine protduiction amInuellC 
potemitiellc d'en viron 14 toies tic MS/ha, iOiit environ 6 compos6es tie 
tieuillcs. Effectties deux tois par saison tic vcgctation, los coupes avalent 
doiini I 12 tonnes tic MS/ha chacuine cc titii 6quivaut ' environ 6 tonnes de 
MS/ha par an. Toutefois, la moiti6 de cette production 6tait disponible 
pendant Ia saison Lie vcgc:tatioii, moment o6i les autres aliments sont relative
11ent aboilldants. 

La tfiiblesse tie ces rencicients s'expliquc essenticllemcnt par I'in.d6
quation tie Ia couvcrtuire vgttale (16 ii28%). L'accroisseient ie la dcnsit6 
des semis contribuerait i augmenter ces livraisons. 

Le choix diui Ba/rI par les paysans du district tie Machakos s'explique 
essemtiellement par le fait Clue cette gramine est plus rtLsist;ate aI]a s(ccheresse 
quc le 1,,. Toutefois, Ic Hai-a est une herbe i maturitt pr(ccoce qui, "imoths 
d'trccoLp6c ai cours tie Li saisonl de vcgdtation, produit des flours "ila fin des 
pluies. Cela sc tradit par ie faibles ratios feiilles/tiges et par tie tlible 
valeur nutritive au mioment miie o6 les paysams ont lc plus bcsoin 
d'alinmits tie tualit. Le Baina donmn tices rendcments similaires "t ceix du 
BAir,, mais il est plus faicile i gm:rer: sa matnrit6 intervient plus tardivecment 
qic celle titi BAifa et sa tioraison ii'est pas atuSsi abonidamtc. Ccs propri6ts liii 
permettent tie maintenir sa tlalit nutritive plus longtmips que leBin. 

Les gramines cultiv&es ne reprsemtaicnt tiue 10% Lie l'approvisionne
meit total ties paysams en fourrages, le reste &ant ouirii par I'herbage naturel 
(55%) et les sous-produits du mais (28%). Les butigets alimnentaires r(vdlaicnt 
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qiuc ICs pdn urics ellprotdinCs constiItuaiCnit Ic principal lcICteur iliitanit Ctila
 
prodUCtion auiinialc cii partictlier ati cours tie l saisoii schc. Cette
 
contrainte pourrait ctrc attnuc par I'ntilisation d'tinc ration mixtc
 
CoMposc Lic fcuiiiCs Lic gramiiics cultivdcs, riches en protdincs, de liguni
hcuscs toiirragcrcs/icguiiiinctscs a grains, ct de cuillics de sous-produits du
 
il ais.
 

Utilisation des sous-produits du mai's 
comme aliments du b6tail dans les petites 
exploitations de la zone semi-aride du Kenya 

Les so's-prodtits du mais sont largcnicnt utikis I.sdarns laliIciitatioii do 
bhtail des pctitCs cxploiations agricoics de L zone scii-aridc ic I'Est
kdivcn. En 1987/88, daiis Ic cadre d'mi projet conjoilnt tie recherche cii 
milieu rdcl, IINational I)ryland Farming Rcscarch Station, Ia FIAO/PN UI) 
ct Ic CIPA ont ciitrcpris d'2vaiucr Li pr dtici idc MiLies dc hit cxploita-
Lions agricoics tic li zonc sir dctx saisoins tics pluies. l.'oijcci'vis6 coilsistait 
,' ,ns5Iollcn tcr .1 p", h,:til d'aliincnits des pctits cxploitants ct ; Ictir pcr
mcttrc insi tic rcinplaccr ccrtais tic Icurs boviiis ZMhu par des vachcs m
tisscs ei voc tic I'accroissciiiclit tic hi cOIIsoio niatioii ct des vcntcs tic lait des 
iidn agcs. 

La productioni tic rtdsidts tin iais (cv. KatiIiiani cominpositc 13) availt dct 
dttcrniiiitIc stir 44 parccllCs-cihniiitilhis Lie II I) 12 chacLi1c, a,co1rs ticLi 
prcmirc saison des pluics tic 1987/88 (novciiibrc 1987 i'ijanvicr 1988), ct sur 
40 pa rccllcs aicours tic a sccondc saison tics plhics (iiars 'Imai 1988). 

La fbourchcttc tics rcndemcnts cii grains dtait siilai rc pour lcs icti x 
saisons. Potur chacnc d'cllcs, 60 165% tics parecllcs avaicnt donnc tics ren
diicits cii grains variant ciitrc 0,5 ct 1,5 t/ha. Environ 25%) des parcellcs 
Mciantilonndcs prscntaicnt ties rcimicnicts inl6ricurs a (0,5 t/ha. Lc rcii
demcnt movcn en grains pour ICs dcix saisoiis tait proclic tie I i/ha (tabcau 
12). Los rcndciiiciits en rtsidis tLi taico t tic I t/ha horsquc laproduction tic 
grains dit in t.ricorc a10,5 t/ha 6taicnt passs I plus tic 5 t/a lorstic ccllC-Cl 
tkpassait 1,5 ti/ha. 

ALI cours tic d sason, ICs rsidt.s til nIaIs avaicnit t Lconi-LitiXI &iIc 
poscs ci tigcs, cuilcs ct spathes, cn valtatioi coMiliccii raflcs ei vtic tic Icur 

Tableau 12. dcrj, u mai /),)P la dr fIeiicii.'ailc,,oaionsig el''I n al h Sup,hux. hl 

'I:,OPtatto u'sCMli-ati du Ktoy.,a 1987/8S'.
llt, n 

Classe tic rcndtmtnt cn grains (t/ha) Rcndcmcnt 
illoycol

<0,5 0,5-,99 1,00-1,49 > 1,50 (t/ha) 

SRendcnmcnt moycn (t/ha) -
Premiirc saison 
Grains 0,25 0,76 1,1I 1,86 1,09 
Rcsidus 0,74 2,38 2,83 5,92 2,94 
Total (1,99 3,14 3,94 7,78 4,03 

Deuxiiine saison
 
Grains 0,36 0,76 1,19 1,90 0,96
 
liWsidus 2,03 2,48 3,13 5,1) 2,89
 
Total 2,39 3,24 4.32 6,910 3,85
 

1.i tcncur cn maticrt ,chc (sdchagc a.I r Iibrc) cvsdc l'ordr Lic710',. 
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Figure 3. 
Comlpositin,I' a prouhittio,I bomasse' ,A,mais om 

'111,11n Ilasse's #ifi'iiitcdi.'S 

Ar,,,i-arided,, K il' ,, 98'. 

;linients du btail. II ressort de la composition moyeine des quatre classes de 
rendeneits el grains (]Lie la production de tiges avait leg&ren lcnt alignicnite 
avec I'accroisseIeiIt ie la production tie grains, fourissanlt 1,2 1 1,7 t Lie 
bioniassC (figure 3). Les rendements en lcuilles et en spathes avaient 
progress deL0,8 *11,7 t/a, fiurnissant 41 ("o Lie Laproduction totale dc risiduzs 
lorsque les livraisons cn grains dpassaien t I t/ha. Les raties constittaient 7 "1 
2()'Y ie la productiol ie rSidus et augmentaient en proportion aec les 
rcidenieii ts en gLains. Ltosq ie les reideTi ents en grains tombaient an
dessous de (1,5 t/Ia. la production totalc ie risidns s'L6tablissait cn illovenlie a 
2,4 t/la, ct 6tait cOMrposdIe aux dcux-ticrs par des plantes sans rafles. Le 
rapport di la production totlc an rendenient cn grains Ltaiide 5,6/I darts les 
parcelles I tIiible rendcncit portant ph1sicurs plILMtes sans ratlcs, Lie 3, I 13,3/I
1orsquC les rcIideiiMcnts en grains se si tuaicnt entre 1,5 et 1,() t/hia; ct Lie 2,7/1
darns ICs parcclles o6 ICs ren)deiiiCIltSell grains ddpassaicnt I t/ha. Ces rapports
diiintuaieiilt avec I'accroisseCnnt tices reiideiiieiitsel grains. TouItefoais, la 
production Lie r-'sidtus atugiieiitait avcc I'accroissenient des reiideients en 
grains, cn particulier cn cc qtui coicerne les parties toliaireS qui constitueIlt la 
frange la plis ilutritivxc die Iaplante. Eln spposaiit iue ls bovins coiison nieilt 
Li totalit c ies spatlies, et la nioiti' des tigcs et des ralles, ct endes I'CIIlleS Ct 

cousidcrant title Iis soLis-produtits rciiierinent 7(1% ie MS , on poit dire
 
qt1'unie toMicie sous-produits tInirnit (),5 toillc ie MS d'aliieits di 
 bftail.
 
La prodUction iiiovciiIc dciMS ies exploitations ohscrvces tait par consi-

IuCIlt de 2,9 t deiMS consommablc par hectare de iiafs stir lis dceux saisons
 

des pluics.
 

t/ha(s~chage'a
 
PairIibre)
 

Tige Feuilles Lii Grains7t spathes Rafles 

6 

57
5 
4 '- iiii:iiii~iii:::!iiiii 

3

2 

<0,5 0,5-0,99 1,0-1,49 ->1,5 

Classe de rendenient en grains (t/ha) 

La tecur e azotc ct en phospliore et la digcstihilit in i'itr,, i' chactiiie 
des coiiposant,-s i's residus itiav.iint dtcrmics. L'azotc variait lie01,4 5%, dans les spa,ics ct la partic iniri'cure ties tiges 1,04% dartsils fettillcs 
vertes. La tencur en phospliore ctait cxtreiicnient vthle,variant i' (1,0(3%
dalls Ies spatliis tI.cIIs ' I daCs Ic's fcillcs %crtcs. lEi,rievaielii, la di(1,' 1 
gestibilitc ill Viltr Li' h nia.tirc s,&chc attcignai tim nivean cic'v, variant de 
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54%/ dans ]a partie intfrieure des tiges a 65-67% daits les spathes et darts les 
tCuillks. Les rdsidus du niais sont ainsi relativement riches en 6nergie digestible
inais pauvres en azote et en phosphore. lls doivent par COnIsequent tre 
coipletes par d'autres allinents pour fournir ml-.e ration &quilibreall btail. 

Les bovins dans la savane secondaire du Nig6ria 
),ans les zones I forte pluvionietrie du Niglria, la savane secondaire 

coistitue le cadre Ic plus pr,0,nettelir pour ICdCIeloppeiieiit ie la production
bovine. Elle sc caractdrise par uie vcgctation ie type iiiterin6diaire quLI
resuite de il prscnCe prolongide 1'i1oin i,: darts 1a torcet vierge et (ie
I'nipact du I'cu stir cc inilieti. I)es tudes rtcen es indiquent title I'incidence 
ie la trvpaiiosoIniasc daiis la savaIIe seCoindai re est tiblie, probablenient 

pace ite ie dtLtrichage ie ILifr't 'I ies tins ;igricoles a contribu2 i rduire 
I'espaice coloi st par ( Ios0ia to1ihoS,Ia iInOLiCi Ie qIi transilnet cette nialadie. 
L'tudc prdli ninairc entreprise stir ce th&nit darts le sud-est et dains le sId
otiest du Nigeria avait pour ob.iet de rasseinbler ies donnes ie base stir 
I'ln portancte et lai distribution ies bovins, ies cIultures et ies habitations 
hunaines. par ic biais d'enqutcs atrie ncs. Les doillles ainsi acquises seron t 
itilises coininc tlneits tie comparaison daiis ies rechcrches ultcrieures. 

I)ans Ic cadre Lie C.: aetivits, ies survols aSricns ont 6tt e'fecttits 
pendant I'livernage coinme au cours ie la saison stc'he, A tine altitude tie 
3)() in1sui vant des ligies tie vol orlintes dais le seils nord-sud, I ies inter
valles oiigittudinatu d'ti denIi-tiegr. Chaque ligie de vol avait t6 divisSe 
ell secteurs dc cinq iii ints tie latitude dains Ie Sells de la oiguenr, ce qui
perinettait tie dt'termiiner tin ma illagc rectaigulaire d'chaintillonnage. Les 
ionnes rassemnblkes ont t exprilniCes en toinction ies mil les et tie analyse 
I plsieurs variables ies relations entre la distribution des bovins et les para
in'tres (ItI m lieti a t realisc. 

Uni tieilli-ilnillioil daiiiinlaix avaient pdnctrc dans cette region apres
avoir travers Ic Niger et ],li1it pour se reilre dails la partie stid deIa 
zone subhulidc oti tdaits Ia sivane secondailre (tigure 4) on ils sjotirient 
peIdilt la SaisoI seclic. Les t'f'ectifs bovins sont passt~s de 186 670 peidant
I'hivernagt 1'3()2 45 )pendant 1a saiSOI sMICe (tableau 1i). Pour I'ensemnble 
ies tietix saisois, Li tensitc ties boviins daniS le sui-cst tai. tiex tois plus
Cleve title driiIs le sid-ou'st. La diesitc ties habitations ntiuiaines et les 

superfiees einblavcs taieint gaieiiicnt pls iniportantes d us ie sud-est. 
Unc analyse successive tie rcgression I plusieurs variables rcvlc ie la 

distribution ties troupeaix est It parantre qui reffite le inieux l'importance 
ties effectifs bovins. An cours tie la saison s[clhe, la distribution des tronpeatix
dans la zone tait positiveient associce " Ia prdsence de terres ctiltivdes, it 
I'absence ti'labitations d'agricuilteurs, et I I'indice de v6gctation. Pendant 
I'hivernage, la tdist )tutiton ties troupeaux 6ntait positiveinent associce ; la 
prcseince ti'habitatiOis tie pasteurs, tie terres cultivVes et ie superticies a 
foriations buissonnantes et i la prctoit inallce d'ine faible pluviomtrie. 
Quant Iila diiinension tin troupeau peitiant I'hivernage, elle tait nlgativeneilit 
corrlke "ila prtsenCe tie terres einblavdes. 

I)ain tne tudteinene stir le transtCrt tie technologic 'I Kwara State, les 
techniu1ies tie soiidage par choix raisonm, et I'6chantillonage par grappes
oti la s lection aluatoire, ont perinis ie dmontrer cue Ia dimension nioyele
ie la taunille et do troupeau 6tait respectiveinent tie 12 personnes et tie 

43 aniaux. Aux y'eux ties producteurs de bdtail, Ila fourniture de soins vete
rinaires, tie crudits et d'intrants divers tie l'evage entrait tians les attribu
tions ties agents Lie vulgarisation. Selon cux, les principaux obstacles ati 
d&veloppeient tie la production avaient noins maladies animales et diffictlts 
d'approvisiomininent en cau. Pour les vulgarisateurs, les principaux 
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Figure 4. 
La savatir setndaire (hin~s 
It, sid dis Nig~ria. 
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probkmines rencontr6s par los paysans avaient trait i I'approvisionncment cn 
produits pharmaccutiques (cc qui implique l'existencc de problmcs de 
sant6), A 'cxiguit6 des piturages, i I'importancc de ]a mortalit6 animalc, ct 
aux contlits entre paysans ct pasteurs. Les propri6taircs de Mitail consik6raicilt 
que les actions sanitaires, telles que les operations de vaccination des 
anlimaux, 6taicnt b~nifiqucs mais doutaient quclque peu de I'cfficacit6 des 
interventions iintritionncllcs. Les 6Inissions radiophoniques constituaient lc 
plus souvent la principale source d'informnation des proprictairvs dc Mtail et 
de leurs 6&pouscs. 
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.isati d'e.trai de Calotropi p.r'--ea 

corn me agent coagulant du lait 
La fabrication de froinage ;I partir Lie lait entier on 6cr~rIni fait g~n6ralc

ent..appel A de Ia pr.sure,.utilisation tin enzyme de coagulation diiolait. La 
pr6sure vendue dans le commnerce coute cher et n'est pas toujours 1i]a port~e 
dies agropasteurs et des petits exploitants. Le ClIPEA s'efforce donc d'idenitifier 
des coagulants locaux dui lait facilenient accessibles aux petits paysans 
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Tableau 13. I iif / Ii , 'vins, cultiin (-Itfal s c Immaii 1s Ich'Ir :,-s l ianl: ,t,,nn&'s 

Sud- Sud- Savane 
ouest est secondaire 

Zone survole (kin ) 29 160 57350 42 280 
Terres eiblaves (%) 15,4 27,9 26,4 

Saison siche 

Habitations rurales (Nombre total) 7(1 570 374 120 250 780 
(Nbre/kn 2 ) 2,42 6,52 5,93 

Habitations pastorales (Nombre total) 166(0 9450 3210 
(Nbre/kni 2 ) 0,06 0,16 0,08 

Effectits bovins (Nombre total) 194 020 760 510 302 450 
(Nbre/kn 2) 6,65 13,26 7.15 

Taille des troupcaux 47 71 56 

Hivernage 
Habitations ruralcs (Nombre total) 46440 456 920 310 900 

(Nbre/kin2 ) 1,59 7,97 7,35 
Habitations pastorales (Nombre total) 3370 5640 3210 

(Nbre/kn 2 ) 0,12 0,10 0,08 
Effcctifs bovins (Nombre total) 88 140 33(0 410 186 670 

(Nbre/kni-) 3,02 5,76 4,41 
Tailledestroupeaux 38 93 58 

africains et itilisables par Cux. C(alotropis procer constituc I'ln de ces agents
de coagulation do lait. La plante et ses cxtraits sont d6ji itilisds dans ]a fabri
cation du fromagc dais certaines parties de i'Afriquc, en particolicr au Nigdria.

Une 6tude initiale avait t6 entreprise stir la disponibilite dc Calotropis 
procera en Ethiopic ct stir Ics proprict6s coagotlantcs des extraits pronlcvs stir 
diffirentes parties Lie a plante, ainsi qtc stir les rcndements en froniage et stir
 
la teneur cn nlat&re grassc do petit lait r6siduel.
 

Environ 7,5 kg de Calotropisproccra avaient &6 recoltes a proximlit Lie la 
Station de recherche do CIPE-A Al)ebre Berhan dins ICs haots plateaIx 6thio
piens. La substance ainsi rassemble avait &6t decomposce en feuilles, et Cn 
tigesjetncs ct vieilles qui avaicnt ensuite 6tl finenent hachdes. Chaque partic
de la plante avait fait I'objet dtln prel.vement dejIus dont le p1-I avait et6 
niestlr. Lejus obteno avait 6tc conserve ii 12 "C. 

Plsicors portions incsurant un litre Lie lait ont CnsuiteC &6 ddtcrmiinds 
et traittces avec diffrcntes qloantitos dejus cxtraitcs des dit'firites partics de 
a plante, et le temps de coagulation Ltu hit relev6. Le caill6 a cnsuite i&6E d6
coupt6 et ICpetit hit extrait du coaglunli. La teneur en lnati re grasse do petit 
lait a d ittermitie et le cailh3 pes6.

Le telmps tie co.',ulation dininuait gcniraletent avcc l'accroissenien
ic LIatlIantit6 Lie jus de Calotropisproccra utilis6c. Le jus extrait des feuilles 
donnaii de ncilleurs r6sultats tie celui provenant tie Idtige (tableau 14). Les 
rendcnicnts en Ironagc variaient de 180 i 194 g/litre de lait et diminuaint 
gdn6raleitent avec I accroissenient Lt tenips de coagulation. 

Ces resultats prdinminaires nlolltrent tie Ic jus tie Calotropis lIfot'r,1
coistitue t11 coaglililt approprie do lait tuii prdsente I'avantage d'tre facile

nct accessible toult en restant bon Inarch. l)es 6tuides plus cxhaustives 
devront toitefois t'tre cntreprises stir diff'rentes varit6s de fronage, de 
lucine qtc des tests chlilnitucs et organolcptiqles stir leur dtiree de vie. 

23 



Tableau 14. 	 (',rctiristiq,'s,h,jus extrait ,h.i'uilhseIde t(ies ,h' 
Calot ropis proccra utilisi, comine iii,,ntde c,,iIja
t,du Ilit. 

Renderncnt Teips de Teneurcn matire 
Partie de enjus coagulation grasse du petit lait 
la plante (% p/p) pH (minutes) C%) 

Feuille 39 6,23 6 0,47 

Jete tige 17 5,93 21 0,63 

Vieille tige 18 5,90 32 0,88 

Lorsqu'on ,ijoute 0,3% dejus. Moycnne stir 10 essais. 

Utilisation d'un agitateur interne pour 
le barattage du lait 

Daits les hauts plateaux 6thiopiciis, Ic beirrc est gii6ralcment fabriqtu6 
i partir de lait enticr acidifi6 dans tine baratte traditionnellc faitc en tcrre 
cuite. En 1988, des essais ont &t6cffcctus stir hint exploitations agricoles
situces i proximitc e l)ebre 1lcrhan, en Ethiopic, pour itudier les effets d'tn 
agitateur interie sur lc temps de barattagc ct sur le taux dc r(Ccup6ration des 
matitrcs grasses. 

L'utilisation de I'agitateur interie a pcrinis ie ramencr lc temps de barat
tagc aitie heure contre tine moycnnc de trois hctircs pour l'agitateur tradi
tionnel. Lc taix tie r6cup6ration des inatires grasses s'6tait 6 galemcnt am& 
lior-6 tie 37'Y0 . Ces ristiltats sont comparables ; ceux obtenus dans des essais 
at6ricurs eff.ctu(:s en milieu r6el dans la zone c l)ebre l3crhan. 

Economie de la production bovine 

Structure de la consommation de produits laitiers 
en Afrique de I'Ouest 

II ressort des statistiques disponibles sur l'Afrique Lie I'Ouest que la
consomination laiti.'rc tlans la r6gion, quoique trts faible, est en auginenta
tion, et quc la production laiti&rc progresse plus lentement que lcs impor
tations. Plusicurs tactcurs agissant tant Lill cCt tie Iadt'iiinde que de I'offrc 
scmblent stiiitiler la consimiation laitirC dalais Ia r6gion. i s'agit notam
ment de ]a croissane d6niographiiue, tie I'lurbanisation, de la modification 
des goCits des consominatcurs, de I'abondance des approvisitonnenlts
mondianx, tie ]a modicit6 ties prix et, tlais certains pays, tc I'accroisscinent 
du revenn par habitant. Uiie itude th~oriqie a t6 cffcctuiic en 1988 en vue tie 
d6tcrminer Ia strtiture et la distributiol tie la consotnmatio laitire eln 
Afrique tie I'Ouest et d'itentifier ccrtains des facteurs t11ii l'inliunccent. 

lDans la preilrc phase tie 1'6tutide, la littiraturc disponible a t6 analys6c
poir recticillir des informations stir la consommlation laiti're en Afriquc tie 
l'Ouest. Ces dontmcs o11t &6 class&cs sur des bases Ctcologitcies (c'est-a-dire 
zone huntide ou aride), ctlhiqucs, rtirales ct urbaincs ct en tonction di re
vet. Elles ont cnstiite t6 intcgr6es aux intforiiations disponibles sur la po
pulatioin ct sur la consommation pour titiantifier la demandc potentielle de 
lait et de produits laitiers en Afrittic de l'Ouest en 1988. Les chift'res qtui en 
dticoulent ont Lt5distribui3s par type ct originc tie prodiuit (local oi imports:), 
par zone 6cologiqiC (huiie on slSIce) et par catt:gorie (ruiralc oU Urbainc). 
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Pour I'Afrique de I'()ucst prise dans son ensemble, la demande totale die 
lait et de produits laitiers en 1988 dtait estim e 13, 1millions ietonnes d'6qui
valents-lait (EL). Quoiquc la consoniniation laiti 're par tete d'habitant die la 
zone aride (aride et semi-aride) soit supirieure t celle de lazone huimide 
(htniide et subhuniide), la demande totale est presque 6galeniit distribu&e 
entre les zones cologiques s che (51%) et humnide (49%). 

Toutefois, Line dif'rence sensible s'observc eiitre les zones en ce qui 
concernc laproportion Lie lI demande laiti re satisiaite par la productionl lo
cale et laproportionide ladcniandc laiti.re totale 6mainat des zones urbaines 
(figure 5). )ans la zone slchc, 72% de la denIande est satistlite par la 
production locale esscntiellenient soOs rMine Lielait frais et Lie yaotnrt, contre 
sculement 38% dans la zone huimide. Ces chiffres reltent lafiiblessc rela
tive de la base Lie production laiti're de lazone hunlide par rapport S celle de 
la zone aride. L-a demande urbaine ne constitue que 2 1% ielademandc totale 
dans ]a zone aride, contre 6()% dans ]a zone huimide. )ans la zone aride, 22%Y 
tie la demiande urbaine est satisfaite par les produits IoCau,x contre setIlenent 
5% dans la zone huiimide. 

Demande 
(milliers 
de tonnes
d'iquivalents-lait) 

1500-

E Urbaine Rurale 
Satisfaite par ]a
production locale 

Satisfaite par 
1000. ......... les importations 

Satisfaite par la 
production

locale 
Satisfaite par 

500- les importations 

.. . .... 

Zone aride Zone humide 

Consommation et commercialisation du lait 
au Nig6ria 

La qLLantitc ct lavaleur ies importations Lie prodLits laitiers du Nigeria 
ont ComILIii tin accroissenlent rapidcjtisqu'en scptembre 1986, periodc oil Ic 
Prograninie Li'ajtstcnicnt structurel dr, pays est cntr6 en vigucur. Cc pro
gramme devait tr 's rapidemicnit entrainer tie illportante dvaluation du 
naira stir Ies niarchds dies changes. Conjugtu6c ' l'accroisscment ties prix "a 
]'exportation impose par laCommnaut conomique ctropdcmne (CEE), 
cette dvalnation avait contribuctni ri chcrissemnt substanticl ies impor
tations ieproduits laitiers. Toutc'ois, les doiineds disponiblcs stir la structure 
de lacolsonilation et stir les circuits Lie conimercialisation dII lait ct Lieses 
ddriv6s ineurent tr{s limitdcs, en particulicr en cc qui conccrnc les pro-
Litictions locales. UiiC 6ttide soCio-6CononliqLIie a donc 6t6mis eln train en 

Figure 5. 
/lemamde ic,lait ctei,prduits
 

Iaiiwrs, 4friqut. de P,1988. 
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1988 pour rassembier ties informations sur la consomniation de produits
laitiers des ini6nages et analyser les circuits de cominercialisation. 

L'6tudc cn question portait stir los zones ruralcs et urbaines des Etats 
d'Oyo (Sud-Est nigerian) et tic Kaduna (nord du Nig~ria). A I'issue d'unc 
cnqut&c prdliininaire, des intcrrogatoircs directs on 6t6 ecectu6s darts 
92 ininages dc l'Etat d'Ovo. Pour cc qui est de I'Etat de Kaduna, des 6tudes 
pilotes ont Lheji 6 r6alis6cs. Elles scront compltees par des travaux dc 
terrain ell 1989. 

L'analyse prilininaire des donncs rasseiblkes r6vlc qie li conimer
cialisation et li consoimation des produits laiticrs inportes nc varient pas
tellecmnt d'une region i i'autrc. Les consommateurs icproduits laiticrs 
considerent ces denr6es coiic des produits de luxC plut6t quc coninic des 
produits alimentaires. Les disparits relcv~es daits la structure de Ilaconsoni
iation des produits locaux s'associent ;i1aproximint tie troupeaux ou dc 

canipcients petls, aux dittifreiccs culturellcs et ethniques et aux habitudes 
alinciitaires. 

La structure traditionnelle dc la consoni inatioln ditfcrc sclsiblement 
entre IeNord-Nigeria ob se tronvent laplupart des Pculs et lcurs bovins, et 
ICSlid oni la trypailosoniase iihibe Ilaproduction bovine. Toutetois, l'inter
action croissante des PeuIs et des Yoruba dans le Std-Oucst tivorise Ia trans
tormation Li I'cxeclent laiticr cn i'ara,tfroiage artisanal coinmercialis par
les tcniies Yortiba. Les nordistes r6sidanit danms lC Stid Lit conscrv leurs 
habitudes alimietaires traditioniielles ct contillucnt Icollsonllner le lait aigre
(noi) et le heurre (matnshiini). Ic ni1e, les Yoruba vivant dans le Nord 
conitileilt i mnaiatster la ni ic prc~dilcction poor le froniage artisanal. 

I)eux svst&iiies distiicts tiecoinsoMnIatiOi Ct de coiniercialisation 
Iaiti&res senblent coexister au Nig6ria sans jamais interagir r~elleincit. La
tiiasi-totalite du lait local est prodtuitc et transformce par les 61cvcurs pculs
daits les diverses parties duLpays. La technologic iitilis6c pour Ia traist'or-
Mation du lait ties caractcristi(lues ct ties pr6ftirenccscst g6eiiralemenit tonctioni 
des groupes CthniLIes qui entreticment des relations comicirciales avec Ics 
Pculs. La coinmercialisation des produits laitiers importes cst esscntiel
lenient conitr6he par les Yoruba, daits le cadre d'un monopole qui s'cxcrce 
aussi bien tlans le sud-oluest, titleLalnS Icnord du Nig6ria. 

I:uli dans Ie 'wrd.1 ' >,, \
5

du Niir. 
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Etude de diagnostic sur les syst~mes de production
 
laiti~re aux environs de Bamako
 

Les rccherches incii.es par Ic CIPEA ont Lichmontrid que l'oii're n arrivc 
pas "icouvrir laidiCande Lie ait dans Iazone snbliumiidC Lie l'AfriqIC Lie 
l'Oiest. Cette situation s'observe sinigtlli{'reient an Mali, nialgr6 ha priorit 
donne par Ic Goi'erieineiit 5 l'accroissenicnt dic la production ct ie Li 
ConsoilI niation laiti 'rcs par habitant. 

A la fll tie l'ann&c 1987 ct au dbut ie 1988, Ic CPEA ct I'lIstitut natio
nal Lie recherche zootechliquc, florestil'rc ct h1VdrobiologitlitC ont entrepris 
tine ctude stir les producteurs ie lait optrant dans tin rayon de I10)) km atitour 
die Biamako pour dtcrminier les probl'nies auxqcls ces 6levecirs sont 
contront(s daliS Li ZOnIe stnbhtiiide, dc.cLIdeL quelstion a iLttSeffcctntf e danIs 
le cadre di Projet sectoriel d'dlivagi an Mali n" 018-1)218, tfiiailc6 par 
I'Agency tb.)r International I )evelopment des Etats-Unis ct lC (;onveriinicent 
nialiii . 

Les travaix cntrepris ont permis Lie detcrniner l'cxistCncc Lie trois 
grands svst{'ics tie production laiti'rc daIIs L3zone: Ic systeiic viIllagcois 
traditiolnel qti'onii renconitre lis tin rA\'oii i'an moins 25 kil "Ipartir tie la 
ville; les pares comnuunaux a bovins situs a l'intjrietr tie la Ville; et Ies nnits 
laitic'rcs priv~es localisis thins u, raiyon tic 25 13) kil tie lia ville. (:es trois 
sVst&ies sont tons Cxchnsivecnlt voucs i la prodictionl laiti'rc ties bovins. 
Les caractiristiqIcs Lie deux tic ces syst~iiies sont r6sni~cs an tableau 15. 
UnC 6tIie approfondiC Lie Ces sVst 'ics a &t6 lanc~e en 1988 stir ties thinics 
tels ttlc la sante aninialC, l'aliiieitatio, li gcstion ct hi rcprodtCtio tIn 
bctail, ct l'toioiC ie 1'6telcvagC. (:cs travauIx sc ptirsnivronit cn 1989. 

Etudes des obstacles socio-6conomiques
 
la production et b la consommation du lait au Mali
 

La formulation tie politiques laiti'rcs susceptibles tie stiniuler la 
prodtuction locale passe par li coipr6hcnsion ties caracteristiques socio
6conoiiiqties tie li prodtction, tie la coniniercialisation et tie ha consoin
niation iu lait. Les objectitf tie cc sous-projet bas6 5 Banako, an Mali, 
consistent (1) 1 estiicr les coCits tie la prodiiction laitire clans les diffrents 
syst&IICs tie production, (2) i dktermiier les inodes d'acquisition ct de 
CoiisoII1IIation dti lait ct des prodtiits laitiers i Bamako, ct (3) " itieitifier Is 
systenics tie cormncrcialisation laiti're titiliss dans tn rayon tie 10)) k in 
anton r tie Bamako. 

l)es donn~c s ont &6 rassciblcs stir tin 6cliaitillon ie 241) minagcs stir 
l'aCqIisititII ct la coisomnliiation Lies produits laitiers "IBamako. La s6lcction 
des tiicagcs avait 6t: dterninnc anl hasard thins les catigorics it rcvcnns 
tiiblcs, inoyns ct 1lcvds. Les catcgorics tic rcvCnus avaicit t6 dfinics 1 
priori, stir la base tin tartier tie rsidcncc. La collecte des doinices a&6 etcttctu6c 
hebtioniadaircncnt stir ,iiIC p6riode tie hnit semaines, entre novenibre et 
dtcemibre 1988, an toturs tie li saisoui schc et froide. 

L'analyse prcliminaire ies doies riv&lC ties clisparitds dans La distri
bution Liti rcveni ptOWr Ies trois tquartiers (coefficient (;ini = 1,47). L'chaii
tillon a ainsi t6 post-stratifi ein cinq catcgorics tie reveiins. Les r6snltats pr
limiaircs concernant trois Lie CcS catcgories (rcvCnus tr:s tfibles, revenus 
iiioVcns Ct rCvcnus levids), ct la iiioycninc pour I'ensemble tie I'6chantillon 
sont prdscnts an tableau 16. 

Convcrtis cii 6quivleznts-lait, Is produits laitiers imports constituaicnt 
56%/, ties produits laiticrs consomis par les mdnagcs tie I'chantilon. Les 
produits import6s sc pi .sciitaicnt sotIs tbriie dc lait elitier en potidrc (tanx 
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butyreux de 8,5% ou plus) ct de lait entier conccntr6. Lc lait produit localcment 
et les produits laiticrs constituaient 44% des produits laitiers consomnies das 
les m6nagcs tr.s patvres et 37% de la consonmiation dans les m6nages tr&s 
riches, mais sculement 24% dans les minages "Irevenus moycns. Le lait recon
stitt,6 ct les produits hitiers fabriqits par la laiterie parapublique constitt,aient 

Tableau 15. (Catrattristiquscsdes s)'sttii' d' proi tiin hiiticn'emx of 'irost.i' Iinako. 

Pourcentage dans chaque cat gorie 

Systme Pares Laiteries 
traditionnel comnunaux prives 

Type de producteur 

Agricultetr 93 33 13 

Fonctionnaire 0 20 34 

Coninierqant 0 7 41 

Menibre d'une coop6rative 60 44 91 
t 

Taille des troupeaux 

Mt1nages dtenant 80 ttcs de bovins ou plus 6 0 27 

60-79 10 13 14 

40-59 16 0 26 

20-39 31 20 26 

1 - 19 38 67 7 

Composition des troupeaux 

Femelles 65 70 67 

M les castr~s II 0 10 

Milesentiers 24 30 23 

Z6bu Peul 16 19 23 

Zbu Maure 0 10 37 

Z~bt, Azaotik 0 0 2 

Taurin exotique 0 0 2 

TaurincxotiqueX Z6bt, 0 0 7 

N'Dania 30 28 6 

Mere (N'Dama X ZSbu) 54 43 23 

Femelles productives dans le troupeau 30 24 43 

Femelles productives en lactation 60 71 60 
2 

Productivit6 du troupeau 

Proportion du prdlvement de lait 
consoionmmIe 65 60 17 

Proportion du pr,1venient de lait 
vendue 31 36 82 

Les cffcctiis bovins 6taielt en inoyCinn tie 34 aninia, x par niinage dans le syst 'ie tradi
tionicl, tie 21 dans Ics parts coin innatlx et tie 62 din ks lhiterics privecs. 

- Les qunatit3s de lait prdcvdcs par 'ache et par jour taicnt Ltc(1,52 litre tans le systtine 

tralitionil, tic 1,80I itre diis Its pares (ot i, iiltin .inx ct tic 1,87 litre diths Ics .aitcrics privcs. 
Lc prix tie vinte toycii dt hit 6itait dic 129 FCFA/litri dins Ic systi'e traditionnel, Lic 
251 F[CFA/litrc dalis IiesySt~'inc dCs p.tr's con tinohaax ci tic 238 FFA/litri dans ls aitcrics 
privi'es.

l.'cIIqItc soir Iesyst'mic trid itioit'l a itt itfi'cttif entrei vcibri t .iiivicr ct colic soir Ics 
parcs coni tintaux it Iis Ititirics privccs entre Iai it jUiti. 
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rcspectivement 32% et 9% de la consomnmation totale de produits laitiers. Ces 
produits reconstittu~s sont essertiellcnient labriqu6s a partir de mati~res 
prcmiercs import6es. 

45% de la population des m6nages trcs pauvres, 40% des m6nages i 
revents nloycils ct 38% des ,ninages trs riches ont ddclarL3 qu'ils pr~f6raient le 
lait frais produit localcnctit an lait Cii poudre oti an lait rcconstitu6. Cette pr6f& 
rence se tondait tat stir des raisons nutritionnelles que stir des habitudes de 
Coiisoiitiiatioii. 

Les travaux entrcpris sc pourst, ivront dans les moncs mnnagcs pendant la 
saison sche et chaude, ct durant l'hivernage de 1989. 

Tableau 16. 	 Sri'tu ' 4,'Ila cti olilfs,,lrfitin !t pIrodiits lairticpr ds tmnqPes ichaptillo,, s, Bamako
 
(. Ia sottll sdlcet./oi ,hde1988 (r SIitst p iiim ain'rs).
 

Cat6gorie de revenus 

IParamitres Revenus Rcvenus Revenus Ensemblede
 
consideris 
 trs faibles moyens 61evds I'&hantillon 

Noibre de I hnagcs 	 30 121 7 238'
 
Revenu moycn d'ou menage
 

(FCFA/mois)' 13 483 61 762 442 857 85 229
2 

(S E.-U./mois)- 	 42,78 190,89 1368,75 263,42 
I)Wpenses moyenes consacr6es . l'achat de
 

3
 
produits laitiers (FCFA/mois) 

Prodits Iocaux 345 239 1485 Y 5
 
Produits rcconstittus 112 239 396 264
 
Prodoits imports 558 2182 8019 
 3114
 
Total 1015 2601 9900 3754
 

Pourcentage do revent ienstiel consacr5
 
aux produits laitiers 7 4 2 4
 

MNnages consonimant rgulircinent
 
des produits laitiers (%) 57 78 95 77
 

Composition des mtiiages (nombre)
 
Enfants (0-5 ans) 2,6 2,2 2,7 2,3
 
Jeuncs (5-16ans) 1,9 2,8 3,8 3,0
 
Adtltes (plus de 6ans) 4,0 4,8 6,7 5,3
 
Total 
 8,5 9,8 13,2 10,6 

Consonimation hebdomadaire de produits 
laitiers 
(kgd'EL/mclngc)4 

0,69 1,6 4,4 2,0 
(kg d'EL/personne) 	 0,08 0,16 0,33 0,18 

Consom mation de produits laitiers 
(% du total) 
Prodtits locax 44 24 37 28
 
Produits rcconstitu6s 32 24 9 16
 
Produits imports 24 52 54 56
 

' )etix mlgs ont otexclus tic I'ihatitillon en cours d 'cuqutte. 
Rleveniu dlar LiteI'cnsembl u do ioioagc. 

Au tao 'iechlIgC ell vigucour le 24jtillect 1989. 
Estimatioii approxNitivC bis~c str los prix giitiraux de vente at, dMail des groupes de produits. 
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Secteur de recherche sur la viande et 
le lait des petits ruminants 

La viande de mouton ct de ch.vre repr(sente quclque 3 00/0 de la viande 
consominic en Afrique ct constitue tin important produit marchand pour les 
paysans pauvres tie I'Afrique subsaharicnne. Elie fait l'objet d'une demande 
particli'remen torte de la part des consominateurs pendant lcs fitcs reli
gicnScs ct les cr6,nonies culturelles. 

Les rcchcrchcs tIL CIPEA stir Is petits runinants s'ffectuLent dants trois 
grands zones: 
* 	 Iazone seini-aride qui est petit- tre la plus importante de tontcs an plan

des bcsoins Ct ti rcndeient potentiel ct qui, :i ternic, dcvrait ftre a 
innie di'assnrer I'exportationi d'aniniaux stir pied vers les r6gions plus
htniidCs sittI6cs an sutd (ou vers d'antres zones de consonination);

* 	 les hauts plateaux de I'AfriquC tc I'Est qUi constituent tin cadre idal 
pour linteisification tie la productio, ct iC LIacoinniercialisation ties 
ovins; 

* 	 Ia zone hinitic i l'Afritque li i'Ouest oO l'objcctif vis6 consiste h 
accroitre la prodtctivit6 des ovins coinnie celhe des caprins ct o6i il existe 
A la fois ti important niarch6 pour les petits. ruminants et tin grand 
potentiel pour la production fturrag re. 

Evaluation g6n6tique et am6lioration 
des races 

Performance des races ovines des hauts 
plateaux 6thiopiens 

La nise en train de prograinics rationnels d'ai6lioration de la pro
duction ovine dcvrait tre pr~c~d~e par tine d6ternination prdcise des perfor
inances potentielles des races africaiincs d'ovins. C'est dans cet esprit qt'utitne 
6tude a &6 nience en 1988 cn vue de d(terminer l'influcncc de la coniplciieii
tation aliientaire stir 1a prodUCtivit6 ties moutons Arsi, Menz et Welo, trois 
races ou types d'ovins titi'on re contrc dans les haUts platcatux 6thiopiciis. 

72 males cnticrs de chaque type ont t6 maintcnts dans ties abris pen
coiteux i Ia Station ti CIPEA Al)cbre Berhan, stir los hauts plateaux 6thio
piens. 'cs aniianx 6taient ag(s d'environ 6 iois atL dbUt tic l'ssai. Uic 
ration de base tic foin de prairie (9, 1 MJ d'6nergie nm)tabolisablc/kg) Icur 



avait t6 servie ad libitum. DIes conccntrs (18/ de niafs grossi.rcmcnt
Guizotiabyssinica. broy6s, 50% de son dic bW, 30,75% de tourteaux de noig , 1% dc pierre 

calcairc et 0,25% de sol geimnic) Icur avaicint ft servis soit ; raison die 100 g
parjour, soit ad libition. En cc qui concerne los autres conditions de gestion,
ciles 6taiint Ios nimincs pour chaqui group. Des donn6is ont cnstitc 6t. 
relevc&s str Its gains poldiraux, la consoimiation alimentaire, I'efficacit:6de 
la conversion ties aliments ct Iis caractdristiq uis de la carcassc. 

outies races confondtues, Iis aninatux rccevant 100 g dc concentr6s tois 
ICs jours (ration pauvre) avaient colnsonuuit16 cn ,oycne 707 g dc foin par
jour pendant Iis 40 seiaines utl'adtr6 l'essai, contre 250 g parjour pour Its 
ovins alinicnts ad libittmn avec des concentrs (ration riche). Cos dcrniers ont 
ingr6 cin,noycnne 697 g tic concentr's par jour. Les consoninlations 
alinicntaires 6taicnt significativicnt plus &1evdcs (P<(),()5) chez Iis 
animaux bn6ficiait tic la ration riche Lui pri-sentaicnt en outre des indices dic 
consomiiation aliniciitairc significativenicct supiricirs (P < 0,05) "acetx des 
sujets rccevant li ration pauvre (tableau 17). 

Tableau 17. (.otpstp'ni tiotalilti'liti mo),yenn tom,jlu'idic,, (1i0in + tr) ct4iicn'ift; de I'awflvvptsiml ,1finllatilcdo tn)'.,111l hl Aphssi. t IPaheS1,1ttiS~.' , (-IWeloalipp'tttm;S 

idio vt ,urrw's, I )c'l,, 1988.
lewi't(Elthioji<)
, 


Scimaines Arsi M'nz Welo 
dazis 
I''xpfrience RI3 RR ,II RR RI RR 

Consommation alimentaire (g par t6te et parjour) 
16 870b 990a 780c 880ab 940ab 950ab 74,0 
16524 862ic 1105a 784c 895b 890b 1076a 78,0 
24532 739b 898a 691 b 714b 775b 807ab 75,0 
32540 605d 1023a 639d 929b 785c 1057a 69,0 

Efficacite alimentaire
3 

16 18,1b 8,8c 23,6a 9.0c 18,1b 8,7c 1,74 
16524 28,7b 9,1c 34,1a 9,6c 35,6a 10,1c 1,97 

24A32 35,2b 12,6c 49,3a 13,2c 33,7b 12,8c 2,09 
32A40 86,4b 26,9d 45,6c 40,4c 157,0a 23,0d 4,75 

1 Ration iuatvrct' = 0inadIilittim + 101 g Lit't'Olccntrt's. 

2 IRtioni rich' = fom c co c t'lrcs ad liuntum. 
IIapport tic.hcoUsolnn,.iion d'hloincntS (110il,+ concnitrcs) mix g.ainsponderux. 

A Ilintricnr dcs ]ig IcsIces)c c es tic hLiitc lcttrc nicdifl'rcnt pis ticmani're 

Les mioutons Welo pesaicnt plus lourd quc Its mioutons Arsi ct Mcnz an 
dTbut tic I'essai mais * I 'intdricur des traitcnients leur avantagc pond'ral par 
rapport an type Arsi n'6tait plus significativement important apr's 16 seniaincs 
d'css;iis (tableau 18). Les nioutons de race Mcnz pcsaient gin6ralcmennt 
moins lourd lU ccIx des dcux autres races ct cette disparit ctait significative 
apr's 32 scnaics d'Cssai. 

Pour cIqti est des aniuiaux abatttus apr s 32 scinaines d'essai, ceux recc
vant laration riche doIliaicnit nil reldemient i I'abattagc sign ificativiicilcnt 
plus important (P<(),1)5) que cux alim'nts par Ia ratioji pauvre (48,7% 
contrc 35,3%). Li's animaux ui6ficiant tic la ration riche prdsentaicnt 6 galc
nient ties proportions plus importantes dicniati're grasse ct ties proportions 
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plus taibles de maigre, d'os et de paruires que ceux recevant la ration panvre. 
Les nioutons Weo accusaicnt g6iniralenient les rapports graisse/inaigre les 
pis faibles. Les inontons Arsi b6n6ficiant des rations riches preseiltaient li 
proportion la plus iniportante ie graisse souis-ciitaii6e. 

Parce qu'ils soit pils gralnds et ic letrs gains pond.raux sonit plus 
importants, les itiontons Arsi et Welo se priteint iiieux a la produictioti ititein
sive de viande ov'ilc. Les nioutons Arsi constituent Ic nicillcur des trois types 
l'ovis ponr les iarchcs ol a qualitt3 ie la carcasse est cstiniec stir la base Lie 
la qantitt2 Lie graisse sous-cttanee. 

Tableau 18. ilid ,,,tc,,,'cl n to)c ,deniotitons i c' :1o 'i. A.thIc.ef 11140 alincnft(s p ?t ,6 0iions
 
uln'to (101 1, ,)c c litan (E:.thiopic), 1988.
 

Poids viks (kg) 

Scllnains Arsi Mcnz Welo 
dalns 

R 2I'cssai RI RI, RM RP RH 

Com Cencent 14,8ab 14.1 b 13,7b 13,3b 15,4a 15,7a 

16 21,Oc 27,Oa 18,8c 24,4b 20,7c 27,9a 

24 21,7c 33,8a 20,1c 29,6b 22,1c 33,9a 

32 22,9c 37,8a 20,9d 32,6b 23,4c 37,4a 

41 23,3c 39,9a 21,7d 33,91 23,7c 40,Oa 

R tion pativrc = iin ,d It/,ituo + I()J it :CotII'tCitr&s. 

Rationriht e tii it ttcttrts ,d lilitui. 

A I'tntcricstr lc" ligncs Ics toyciCins ,iftcct.cs de la ittit Icttre tic dil rircnt pas dc mani'rcsignificaltive (P:>0),05). 

Caract6risation des races -Mozambique 

La tluASi-tOtali'i des petits runminants dn Moz:,ibitic sc renccintre dan 
le secteur traditionnel Ci la petite exploitatioi agriLG!'. Forint' de petites 
entreprises inixtCs daits lesquellcs La production agricole junc lc r6le do
iniaiet, Ie svst nin traditiontel est par essence agropastoral. Les aniniaix y 
sont iorinalcinit gcrcs dans ICcadre d'tin tlcvage stdentaire iitcnsif cir
conscrit atx linites de L plantation, oil ses abords iinin6diats. I)ais cr
taiits ZOIICS dc faIiblc pliIiolnitrie (< 41)1) inin par ain), la translitniance est 
quiCliquic pet pratiluce. Un systillie urbain de productioi o6i l'aninial (csscn
tielleinent la ch&vre) tronvc .;a ration daits Ies ordures iinijonchent Ies rues on 
da:,,, tes poches reconvcrtcs d'herbc cst en train Lie sc developper tres 
rapi dincent. 

Parcc qn 'is p rodnisen t ie h Viaide Ct di Liit, u 'ils constituent nie 
source nonllngligeablc tie rcvcis iiocitaires Ct qln 'isjoncl t traditioillc
illlt tin r6l social et religiteux iont ngligcable, les petits rnunminants 
occnpent itne place importaitte datns la vie des pctits agricn Iteurs mixtcs. 

Lis progra mics tie recherche inis en train aill Mozainhiqne s'citploiciit 
par coit1Scntlt 'Idlcrire k's oviis et les caprins laudiin (en portugais, vari&t6 
locale ou indigOhie) et i 6valuer a prodictivit iet ces dCx esp'ces. 

Le lsetu ie rechtrchc stir Ics petits ruminants a pr,'t&son concours a 
I'Iitstitnt Li' rOuCtiOi iiilC dui Mozamttbine Lis l',iialysC ie ses 
donies ct dais I'interpr6tatioi de ses r6sultats de recherche, en vnC L'une 
collaboration 'ntnUrc avec cettc institution. 

Les chvres atichent tine perforniance global' 16grenieiit su6rieure I 
celle des ovins, en partictlier parcc qnu'CllCs doiiitent ie mcilleiirs r6sultats an 
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plan dic li reproduction (tableau 19), et qu'ellcs sont moths f'rappes par Limortaliti avant le sevrage. Les disparits observes entre ltes deuX esp&CCssont toutefois trop ulininies pour qu'on puisse recomnnander la pr6f, rtnce dei'uni ties espYcos par rapport 'I l'autre. Le maintiin d'efftectifis ixtes d'ovinset dic caprins pourrait s'averi'r plus payant par uiniit Lie surface que l',51evage
cxclusifd'uni' ieci's deux c'sp)ccs.


I)anS till cadre 
 plus large, les ovins et les caprins Landini, avec leursgrandes portces (c'est le trait cxceptionnel mis an jour par ces analyses)devraient se priter I l'anioration des pertormances die reproduction desautrcs types die petits run mants africains dais I's nilieux sini-aride..; dicI'AfriqLIC australi' et, pourquoi pas, dans dautrcs zonies di continCnt. 

Tableau 19. (compapi,,s ,i I.,( i, , , ,'1 lphtiion d., 
, vi'st 11101ot ljndim au Ah,-at, biql'.h 

Taille di lntervalle di Taux tic reproductioi
Esp&cs la portfe mist bas (Jcunes par

(nombre) (iours) femelle par an) 

Ch~vrcs 147 408 1,57 
Moutons 1,36 416 1,38 

Caract6risation des races- Soudan 
Avi'c une' supi'rfici' die plus dic 2,5 millions deikin 2 , Ie Soudan reprnseniteICplus grand paVs d'Afrique. II abriti cgali nt I'tine des populations an

males Ii's plus noin brctises Lit] conllti'it. 
Les ovins collstittient eiv iron 36% de sis Ctft'ctits qui SC' chiiffrent ;i45 inillions it ttts, lls si' rt~pairtisscm ctint r iuatre grands groupi's diIllontOtlS SOtidlAIiS: e SIldli I )i'sirt, l' Sudan Nilotic, Ie Stidan Arid Upland

it Ie Slitll F .uatorialI Upland. Li' Stdan I )icsrt rcpr sclite plus ie 65% Lieseffictits o\'ins itil pays Ct i'st plus productitic It's autr's races locales, ci quiCxpliquC le tritcmuiitt prit-'rcnitic dont il b icttici, dans les prograin mics dirtcllerchi-d&6'hclop)cniiiit mis en placei an nivCau national.
El \'tici ie I'Mlioratioll Li' Li podtictivit' ovini' an Soulain, la caractt6risatioin ct I' V.lhlIntioll i's perlorilances di 
 ctis type's s'av',r'z indispensable.

Li Nat onil Shep Research Station ie El I lda s'cinnploii' par cons(qui'n t 'I
tvalucr Iis pc'rforinan c e trstrois sons-typt's Li' hi1otitOlnS 
 Sudan I)cs'srtdcipuis 1975, et Ie IRiscti de rccherchei stir Iis pctits rtumninants prtc sonconcours an Stidaitse Animai lProduction Re'stearch Administration dais Ia
 
plainificatioit i dilis Iuiili's dtes dolliiCS di' El I lud. l.i's travaux 
intr'prisporti'nt stir I'cv~ltation i's ptrl'ormaices ics sous-types tribaix Sliugor,)ubasi et Watish dti la rac' Sudan I)estert stricttlnintt Iaiitlilis dalls lesinii's Colditions dti gt'stionil. cs trlvaumx tllterietirs s'ront axCs stir l'6vltlation des tVpt's purs et tic curtains 
 i' Icurs mtctis. lls portront egal'ilecnt stir

]a dcteriimation Lis g,Onlopcs c't Les syst&Illts Li"gcstion les plus ,Idapts,It
ilii'u local. " g


Li's disparits obse-v&s entri 
 It's trois soIIs-ttpcs avaiei't trail aux pc'rfor naicCs dilcctcinti'iiisurlbles (tableaU 20) t noll Ilaproductivit glo
bait. Q1oicjuie I' soius-tVpC W~itislflit SiCiIiVCivI'lIl'u niloilS ]inrd (lii'detix aitirt's sons-types, si priticiivitc 

Ii'S 
globille avatit cti iimior&, par tilltatix i iiortiliti: Iguclillc sigiiitiatici'CiCIIt plus tilibli'. (Ch'z crtains desintis, iIIi iccIoisSI'IlIt global dII poids par lin'trosis a\vait ctc' observC . Laproduction i' outonll'I Sudtn I)c'sC'nrl dot's ies caractristiutCs li' \'iabilit6Lii Walish ci Lil polcntiel poicral du Slitigor it ii I )uibasi poirrait contiourir

aIaccroitri Its li\riisois clii sous-sectcuir ieI'lc,vag,' oviin an StI6dai. 



Tableau 20. 	 Composantes de la iprldlctivit et idics t. producti
vi t rois sois-t),pes d tit'owtns Sitdan Desert.
 

Composante et uni6 Sous-type de moutons
 

Shugor Dubasi Watish
 

Taille die ]a portte (nombre) 1,30a 1,18a 1,17b 

Intervalle de mise bas
 
jotrs) 449a 425a 403b
 

Poids des agneaux 5 120jotrs
 
(kg) 16,9a 16,3a 15,2b
 

Mortalit65 120jours
(%) 	 40,5a 42,6a 29,7b 

Poids postpartum des brebis
 
(kg) 43,3a 42,2a 37,Ob
 

Indices de productivit6l 

1 17,1 16,4 16,9 

I1 421 395 443 

111 1,15 1,08 1,19 

Les indices ie prodtcti vit sont: 
I: kg d'agne.itx scvrSs par brebis ct par ,i. 

I: 	 g d'.igneiux sevrs par kg Lie poids corporel Lie brebis
 
p;ar in.
 

III: kg d'a ,i'nc1NXsevrt:s p.1r kg tic poids i itabolique
 
(kg ) LiI brcis par .Ii.
 

A i'nt irietir dis lights ls moylVecs Affcct~s tie la mniCm
 
lettre tic Lre
diff-ei tit pIs tic nin i signiticative (P>(0,)5). 

Caract6risation des races -Toga, Nigeria 
et Tanzanie 

Au Togo ct au Nigtria, Ic R sCAu collabore rcspcctivemnt avec Ic 
Projict Petits runiiauts ct Ic Federal Livestock l)epartncnt dans Ic domainc 
de la recherche, ct l's activit6s de recherche concert& pr6vu,'s avcc Ic Taiza
iian Livestock Research ()rganlisation devraient d6marrer dais Ic courant de 
1';inii 1989. 

Production fourragere et systemes
d'alimentation 

Exp6rimentation en milieu r6el des systimes
d'embouche ovine - Hauts plateaux 6thiopiens 

Les pysais dies liant pltatcix i'thiopicns cugraisscint Commtemi6cnt 
Icurs b6licrs 't lCurs castrats pour les vndri lors des grandcs fCtes quij.iiionint 
l'ani&. L' syst nic d'alimcntation uitilis6 sc fondi cssentiilliniint stir Iis 
pituragcs naturcls ct stir Iis sous-produits agricoles, avcc tite modcstc 
conipl6mintatio, i base di grains ie csrcalcs. 11apparait toutifois qui los 
rendiuents des opi'rations d'engraissiment, c'cst-a-dirc Icur ifficacit6, 
pourraicnit i'tr accrtis par I'ameliorationdci'laliini'itation ct dc la gestion des 
aninlatix. 
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En 1988, des essais ont &6 effcti6s iiHidi, "iproximit,5 de Dcbre Zeit et
l)eneba, S environ 40 kml l'ouest de l)ebre Berhan pour 6tudier les effetsde ]a compl6mentation alimcntaire et de la lutte contre les endoparasites stir

lcs gains de poids des ovins. 
Lcssai Cffccttic "SHidi portait stir 60 ovins castrs pr6sentant tin poidsinitial moyen de 18 kg. Ces animaux avaient t6 rcpartis en trois groupes, de20 sujcts chactn. I)ans chaquc gronpc, I .aminaux avaient &6 trait~s contre

les neniatodes ct les trenmatodes, Ies 10 antres 6tant complctement priv6s desoins. MaintCnus dans des box, les animaux du grotpe Iont &St65aliment6s partine ration ' base de 700 g de MS de paille de tef par tote. 
Les sulets des groUpcs If et III (le grotipe t6moin) iStatent pour lctir partnotirris Spartir de l'herbage des pitUrages locaux, sept heures parjour ct lesrations des animaux des grotpcs I et 11 etaicnt qtotidiennement compl61ent6es par des fetuilics de Sesbania sesban (200 g de MS), dit tourtean de no01g 1 

(50 g), du soi de bW6 (50 g), de la tfrine d'os (8 g) ct diu sel (5 g). Potir finir,400 g dc MS dc paille de tefavaicnt 6t65 servis aux animaux du groupe III par
tete ct parjour, pour compenser la pauvret5 des gramin6es consommes stir lespittirages. La gcstiun des effectifs availt 6t65 asstirc par les ileibres de laCoop6rative des paysans tie 1-idi et ies donnSes collect6es par les obser
vateurs dii CIPEA. 

Les essais effcctu6s S Hidi ont conmcnc5 en mat 1988 et se sont terminas 
en d6ccnbrc 1988, couvrant tine p6riode d'embouche de 2 40jours. Les cffcts
de la ration stir le poids vit final ct stir les gains ponderaux sont doiiiis ati tableau 21. La lutte contre les ciidoparasites n'avait pas cu d'effct significatifsur
'ti oti I'autre dc ces d':Ux tacticurs. 

La ration avait tin effct significatif( P< 0,05) stir les gains moyens qtioti
diens de poids vif Ct stir le poids final des castrats (tableau 21). Les aninIatix
du groupe 11 avaient cniregistri- les gains moyeis quotidics de poids vifet Icpoids final les pIlis ev6s. La differencc observe entre les groupes I et 11r6vlc que I'herbage des pattrages constituait tine ration pIlis 6quiilibr6e qtc ]apaillc de tef. La t~fiblesse des performances des animaux dti grotipc III
s'expliquc par la carence des p;tUrages en protines. 

Tableau 21. IFhii , ia raIti nirt hIjoistq iI ct is j, t's 
,]tnolidie'istontt str tin;de n tsctsrrrs ptriode
d'nttiouch de 240 joutrs, Ifidi, hats plaeau.
Wthiopliens, 19HH. 

GainsGroupe Poids vifs moyens quotidiens
d'alimentation (kg . s,,,) (g ± s,,,) 

Groupe I 28,4 ± 0,54c 38 ± 0,23b 
Groupe II 30,1 ± 0,54a 56 ± 0,23a 
Groupe I11 26,0 + 0,56b 41 ± 0,23b 

Au scinics colo tes, ls moveites a 'tccticstic la mce lettre
ie dilt'cret paIs signilicati 'eti nt (P)>O,05).

Vir tite pexttr los ddtails coicerlitit lts r.tioiis. 

Les gains ponddratix cnrcgistr6s dans Ic cadre de l'essai sC situcnt cn dcq5dc cetix obtentis tfans les experiences en station, cc qui implique tine intensification des actions de complhmcnltation. I)es concentr6s melasse/u r&e pourraient fournir I'6nergie et I'azotc stipplemeciitaircs n6ccssaires i l'ameiiorazion 
des performances de ces aniiatix. 
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Evaluation de la paille de sorgho utilis6e comme
 
aliment des petits ruminants
 

La paillc de sorgho est tn important aliment de saison stche pour les ru
minants de I'Afrique subsaharienne. Son utilisation est toutefois limit6e par
 
sa faiblc tencur en nutriments, par son manque relatifd'app6tcnce et par la
 
pr6sence de facteurs anti-nutritionncls tels quc les polyph6nols.
 

Pour convrir leurs besoins quotidiens de nutriments avcc ]a paillc de
 
sorgho, il faudrait quc les aniniaux consominent d'importantes quantit6s de
 
cet aliment qui se caract6rise par une faible app~tence. Or la plupart des tech
niques perniettant d'accroitre I'ingcstion volontaire de fourragcs tout
venant (traitcnents physiquc ct chiiniquc par cxemplc) ne sont pas applicables
 
an contexte de ]a petitc exploitation agricole. La consomniation s~lective dc
 
]a paille de sorgho par lcs petits ruminants pernict toutefois de contourncr cet
 
6cucil. Cette strat6gic a t6 exp6riment6c dans lc cadre dc cc projct, avec dcux
 
cultivars de sorgho dont I'un, Ic MW 5020, cst r6sistant aux oiscaux alors quc

I'autre, lc Melkamash, est vuIn6rabIc aux oiscaux.
 

48 ovins inales entiers pesant entre 22 ct 26 kg ont t6 al6atoiremcnt 
rdpartis en dcux grands groupcs de 24 animaux chacun correspondant
 
respectivement aux dcux cultivars de sorgho. Les dcux grands groupes

;vaient ensuite t subdivis~s n trois sous-groupes de huit animaux chacun,
 
assujettis i trois niveaux d'alinientation diffrents (25, 50 on 75 g dc inati rc
 
si'chc de paillc par kg de poids corporel). Les animaux 6taient gardfs dans des
 
box d'engraissclint individuCls ct alimnents deux fois parjour. IU tourteau
 
de coton decortiqu6 ICur avait 6td servi cominc complnicnt prot6iquc
 
pendant les 1(0 scnaincs qu'a dur6 I'cxp6rience. Les quantit6s d'aliments
 
offcrtes et rcftiscs ot cnsuitC 6 rclcv~es quotidiennenient et des tchantil-

Ions de chaque collects et estim6s sur des p6riodes de dcux semaines.
 

Des sous-6chantillons des aliments estinu6s ont 6 distribu6s en fonction
 
des quatre grandcs fractions botaniquces ct la digestibilit6 dui fourrage offert
 
et retfus6 dtctrminc in vitro.
 

L'accroisscnent dc la quantit6 de paille offerte de 25 1 50 g/kg de poids
 
vif avait significativeicnt augIent6 (P <0,05) Ia consonimation et Ic taux
 
de crc:ssance pour les dcux cultivars (tableau 22). L'accroisscnient dc la
 
quantitt dc paille offerte dc 50 a 75 g/kg avait significativenient accru
 

Tableau 22. 	 (Jonsommation d',lin 'nts et taux de troissancedes ovins alitnentes ,ec de Ia pailh, de
 
sorglio.
 

Niveau Consommationi Gainsl
 
Vari&6 de l'offre nioyenne de paille inoyens quotidiens
 

(g/kg de PV) (g/jour) (g/jour)
 

Melkamash 25 506,36 ± 46,79a 33,45 ± 12,72a 

50 695,67 ± 71,89b 63,37 ± 13,01b 

75 726,95 ± 80,85b 76,65 ± 9,18c 

Moyenne 	 642,99a 57,82a 

MW 5020 25 569,98 ± 49,09a 45,37 ± 12,69a 

50 747,87 ± 55,56b 70,17 ± 8,90b 

75 783,18 ± 100,14b 76,65 ± 14,90c 
Moyenne 	 690,19b 62,58a 

Au sein des colomies, les moyenies affectces de la nitme lettre ne dilthrentpas significativement 
(P)>0,05). 

± 5cart type. 
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(P< 0,05) los gains de poids quotidicns mais non l'ingcstion. La r6ponse obtenue avec le Mclkaniash avait etc plus Corte qu'avec Ic cultivar MW 5020,malgr6 tIc ingestion significativcmcnt plIs 61cv6c (P<0,05) de paille de
MW 5020 que de paillc dc Mclkamash.

Au plan dc la r6ponse des animaux ii I'accroissement des niveaux d'alimentation, Its diff6rices observ6es entre ICs cultivars 6taient associ6cs lacomposition chimique et botanique de la paille. L'analysc dc 1a compositiondes aliments reftsds (tableau 23) rv&le quc les feuilles et les gaines &taientmicux apptdcs quc ls tiges. Les animaux alimcnt~s par ]a paille de Melkamashetaient pls s61ectifs que ccux reccvant la paille de MW 5020. Le degr6 dediffrenciation entre les fractions 6tait plus important avec le Melkamashqu'avec le MW 5020 ct cela a apparemment permis aux animaux de s61ectionnerplus ais6mcnt les parties foliaires ct la tige. 

Tableau 23. Proportionsdesfrtactionsbotanii.Sct di,,P'stibilit;in 
vitro sh- I pajilh' de sor,0o 'riit'i ds' mouton(I t
I a/iistlcpar (tux-ci. 

Aliment refus6
(niveau d'alimcntation) 

7 5Aliment 2 5 g/ 50 g/ g/
offert kg kg kg 

MW502V 
Composition de I'aliment (%) 

Fcuille 25,0 - 4,9 10,2 
Gaine 22,0 - 12,0 25,4 
Tige 42,0 - 76,2 61,2 
Epi 2,0 - 1,0 0,7 
Poudrel 9,0 - 5,9 2,5 

Digestibilit6 its vitro de la to
talitd de la plante (%) 72,6 - 68,2 69,3 

Melkamash 
Composition de l'aliment (%) 

Feuille 16,7 0,2 2,0 2,9 
Gaine 25,2 0.3 4,3 12,8 
Tige 49,8 96,0 89,7 80,3 
Epi 3,8 0,0 0,1 1,1 
Poudre 4,5 3,5 3,9 2,9 

Digcstibilit4 its vitro 
de ]a totalit6 de
la plante (%) 70,7 63,0 67,8 66,6 

Los proportimis rcprdsecntnt Ics moyencns de cincl sous
CII.Intilloll
s. 
"Autinmaliment refhs6. 

S i rticilC s trop petites pouir Lipil3trc identifi&c it ia tIr,ic dio1Le Ceptiisse 

Les rsultats obtenus i l'issue de cette expriencc r6vIecnt qIc l'alimentation s61ectivc des ovins par la paille de sorgho accroit l'ingestion alimentairedes animaux ct lcur taux de croissance. Les travaux cnvisags pcrinettront dcdire s'il en cst tie nm~nc avec les caprins et les bovins. 
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Mise au point de syst mes d'alimentation
 
applicables Ala zone humide
 

La complmentation des rations avec Leuicaena et Gliricidia pendant ]a

derniire phase de la gestation ct durant toute ]alactation contribue i accroitre
 
]a produictivite des petits ruminants (Raportillifu'l 1987du CIPEA, pages 27
 
et 28).
 

Toutetbis, les cleveurs ne disposent gciiralenlent pas des stocks de
 
ligneux nicessaires pour assurer tie Inanlre continue la compliientation

des rations tie leurs amimaux. Un essai a done 3t mis en route en 1988 pour

6tudier les effets ielacoiplCIentation ies rations durant les ptdriodes les
 
plus cruciales diI cycle de reproduction.
 

les rations die brebis et iech'vres naies dIA friquLe iel'OIest ei fin ie
 
cycle an1ravidique, oI ell tilldie lactation
coi,,icncenIeiit ieLIlactation, 

avaient 6t6 compl6mcntdes par tn apport de lemCacn1a et de Gliricidia.
 

La coinpltnIentat ion ies cli&vres en tin die gestation 
 '1Vait ell atlCUII
 
CtT'et stir les poids i h,n,lissIaCte ies chevreaux ou stir leurs taux iecroissance

j isquiL'iII scvrage (, 0 seIIaiiIes) (tableau 24). L a coinplcnieitation des iiires
 
.1dL6ut oil I Li ti deLi latation auglentait I's tanx iecroissance ies petits


pendaniit 
routc laptriode an,Cours de laquelle les complkiients &taient servis
 
mats ii'aicliorait pas tie maiii're significatiye ICtaiux iecroissancejusqu'aul
 
sexrage. I.e taux de survie jusqu'au sevrage des chevrealux issus ieiui'res
 
bnd~diciant d'unc corMpl6ienItation aliientaire 6tait ie87%, contre 58%
 
pour ce x di lot tnl1oin.
 

Tableau 24. I (t*'td Ia ,imph lfloat II.tati,,t Iit Ic,h',vw, 
vt,fl, ,n',
.a it.,ic itmntv. lcucacnai et (;diricidia 

QllIIC' Obi. 111lh' (,IliA"I0 1 ' Iht'l'i'll.' 

Taux de croissance (g/jour) 

Periode de Naissance i 8 i Naissance.i 
complkmentation 8semaines 16semaines 16semaines 

Dernier stade de
 
la gravidit 34, 1a 8,9a 21,5a
 

Commlencemienlt de
 
]a lactation 43,3b 8,9a 27, Ia
 

Fin de lalactation 34,4a 21.2b 27,8a
 
T6moin 3 1,4a 12,8a 22,1a
 

Au sLill It', CdeOhll1L,, It )V,IIC S ,coloetics'l:ee e Li In lcIeIctre
 
nc difl signilicativc'nent (11>0,05).
rent p,is 


]I)ars I'essai eth'ctI6 stir les ovins, seUIC liaCoMnplciieIitation en fin de 
lactation avait don6IIi lieu I Line augmentation significative du taux de crois
sauce dies agneaux (tableau 25). Aucun ies traitenients ii'aectait significati
veIIIent le tanx Liecroissance entre la naissance et le sevrage qui intervenait i 
12 semnaincs. I.e taux iesir\'iejusqiI'aI sevrage des agneaLix issus iebrebis 
bcnt6ficiaiit d'une ali ienitation coMnplnen tdIe tait ie92%, contre 7(1% potir
les aglieaux (II lot t6nioizi. 

Rotation agriculture en couloirs et jach res 
Un essai a t6 eiitrepris en 1983 pour 6tudier les cffets iLlong terme tc ]a

pratique continue de la culture eli couloirs de L'ucac,,a lCm-oaplala, Lie la 
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Tableau 25. E-.0titde 1,1cttmphi:eatticd .a ration tic brehis 
gravides e allaitanies avec Leucaena etGliricidia 
sur It taux de croissan,es a,~naux. 

. Tauxdecroissance (g/jour) 

Pdriodede Naissance i 6 a Naissancea 
compldmentation 6sernaincs 12semaines 12scrnaines 

Dernier stade de 
lagravidit6 77,2a 32,7a 56,5a 

Commencement de 
lalactation 80,2a 23,8a 52,Oa 

Fin de lalactation 74,6a 37,Ob 55,8a 

Tmoin 64,8a 18,7a 42,7a 

Au sein des colonies lesmoycnies affecctes de lam~ne lettre 
ne diff1'rent pas significativenejnt (P>0,05). 

culture en couloirs en rotation avec des jach~res ptur6es, et des cultures 
traditionnelles sans implantation d'arbres. L'objectif vis6 consistait 5 
d6termincr le pouvoir fertilisant desjach{res ii court terme offertes cn p:ture 
aux animaux, ct leur contribution ila durabilit3 des productions culturalcs 
dans le cadre d'un syst,'nme de culture en couloirs. La premiere phase de l'essai 
s'6tait acheve cn 1986, ce qui a permis de modifier certains des traitements. 
Le lot tlSmoin (parcelle sans arbres cultivwe en continu) avait t6 intgr6 dans 
tin systeme de rotation culturale de quatre ans suivis de detix ann6es de 
jach re naturelle. I16tait ainsi enjach{re cn 1987/88. 

)es travaux prctdeimen t entrepris dinoiitreit qu'Atlasuite de laja
cho.re des couloirs, lafertilit6 dCs sols et Its rendeients culturaux connais
saicnt une aniilioration plus nettc que celle enregistre pour la culture en 
couloirs pratiqude en continu (Rapport ,mmucl1987 du CIPEA, pages 74 ct 
75). En 1987, c'est-1-dlire au Cours de latroisi.me anue de culture suivant la 
jachk're, les rmdements cUIltraux des parcelles enjach~re d6passaient encore 
de 20% ceux ties couloirs cultiv3s en continu. Eu 1988, des couloirs cultiVs 
qUatre anncs de suite apr{s lajach re n'avaient donuu6 qtue des rendements
hkg.reeunt plus 61cvs que les couloirs ctultivs en continu, ies diffirences ob
serves i'itant gu 're significatives (tableau 26). Cela signifie que I'anliio
ration dc lafertility des sols et l'accroissenient des rendements culturaux 

Tableau 26. Ilrtt itd eatit it de t' carh'et'm,hgrains i'f.t,t t t 
cutlturte c ttlirs ,tintic av Letcaena ci clidturhit t 

"res,
tn ittuhtits aprcs It p,ittrage des ja ztoehufni, d',u
Nip'ria, 1988. 

Traitenment 	 Rendernent en grains de 
malis (tonnes/ha) 

1. Culture en couloirs continue 2,90 

2. 	 PIturagc des couloirs/culture 
encouloirsi 

3,24 

3. 	 P.turage des couloirs/culture 
en couloirs2 

3,35 

Qu.i riliie .t tice tttnlstcutic ure apr&s lajach:re.tc C 
2 I)cuxiW nillnce tieculturc aprcs Iajach're. 
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favoris6s par la jachre biennale s'cstoinpaient progrcssivment, toinbant i 
un 
niveau ngligeable pendant la quatri'ie aniie sUivant lajach&re. Au plan 
biologiquc, ilscmble donc quc la misC en culture des parcelles pendant quatre 
alls avalnt tine Inise elljachire de deux aits soit I'approche la pis rationnellc 
dans ces conditions. Toutefois, 'intr t 6coinonliLtie d'une wile succession 
cuIlttircs/jachire doit 6galenient tre utudi&c i long terine, 6taint do illque
stir tin soul cycle cultural, I'accroissCinnt des rciiLdcients obtentis apr{s la 
jach.re nc pcrmct pas toujours de comnpenser les pertcs dc reveits agricoles 
decoulant d'inc mise en jach:re bieniiale. 

En 1984, tin essai similairc avait &6tet'fictu6 avec Gliriddia scpiimctiltiv6 
en couloirs stir tin alfisol d6grade, el vue d'3ttidier les effets stir li fertilit6 des 
sols et les rendecniuts culttiraux de jach'res bienuiales p.ittr~cs et non 
patures, etablies apr's detix annes de culture en couloirs oti tie culture sails 
arbres. 

En 1988, les rendenients etngrains du ina's des parcclles laisses eil ja
ch 'rc en 1986 ct 1987 6taieint pIlis dev6s que ceux des parcclles ctiltivdcs ell 
coitintu (figure 6). La production ties COloirs ctiltivs en contini d6passait
tie 38 % celle ies parcelles cultiv6es eln continti sans arbres. Avec le systTile
ieculture cLIssiqtie (siIs arbres), les rcildenilts du nlai's ensenlenc6 1la suite 

Lie jaclires p^ttirdes 6taieit de 2U"/% superieturs "accix du illafs eiscillciC6 
aIpr 's diCsjachres non piturtes, alors daiis les couloirs, i il'y avait aucuncitLe 

diffireIlce cntre les parcelles paturces et non p:tur6cs. (ctte derilere sittia
tioil potirrait s'expliquer par les d6g.its catis6s aux arbres par les anilaux en 
paitu re, coiniC sebiiihlc l'illditltier 1 taiblesse relative de Ia prodtiction foliaire 
enrugistre ei 1988 stir les parcelles exploites eil 1986 ct 1987 par rapport i 
celle observe stir les parcelles non pitur6es (5,42 contre 6,38 t de MS/ha). 

Rendement 
en grains 
du mais 
(t/ha) 

Culture 
en continu 

Cultureaprisdeuxans 
dejachire ordinaire 

lTHT] Culturesprisdeuxans 
d ejachire piture 

2,8

2,6

2,4

2,2 
2 

1,8"-- -- ' 
1,6-
1,4-
1,2-in 

X......./:::::ei 

.......
. "' "1988. 
0,8 
0,6. 
0,4

0,2-

Culture traditionnelle Agriculture en couloirs 

Effet de I'61agage des arbres pratiqu6 h diff6rents 
moments de I'ann6e sur les rendements culturaux, 
dans le syst~me de I'agriculture en couloirs 

Dans Ic cadre de I'agriculture en cotloirs, I'accroissenient de lapropor
tion de fetiiles d'arbres directcment servies iI'aninal au licti d'&re utilis&cs 

Figure 6. 
1"..t
di'unijahre dedeux ats 
av'er
0 sans annial str lesr'ndetinrtsdu mais aucoursde 
lapremire saison, dans Ir 

i-adri' di'un,systieuciirural ditype cdassiq,,e o d'u,,,'ulure 
( nuirs avc ;hricidia,horn,h, du N qeria, 
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conimc paillis contribueCi d~primer les rendenients culturaux (RappOrt ,mclI
1987 do CIPEA, page 76). Unc 6tutdcen prolonIdeur de cc phi6noninc a d6
marr6 cii 1988. 

Des arbres LI-ican, et Gliricidia ont t6 61agu6s 'i trois moments diff
rents: la premirc fois, toe seiainc avant le semis do maiYs et les dcximc et
troisienic lois tltricurcment, ' des intcrvalles de six seniajnes. Certaines des 
parcelles avaiciit t6 enrichies ;o N PK (15:15:15) i raison de 45 kg par hectare 
dont 15 au imonment do semis ct 31 six semaincs apr{s alors que les aotres 
netaeict pas do tout tfrtilis6es. Les traiteicIts al paillagc se presentaicnt 
COIllillC suilt: 
* 	 Pas Lie paillagc (l prodctioi foliairc ricoltc est entiercinnt titilisSe 

col1C alicnieit do bMtail)
* 	 Sculcs les fotilies r6colt cs lors du premier 61agage sont titilis6cs co1iC 

paillis
 
* 
 Les fcuilles rtcolt~cs lors des dcox prcmicrcs operations d'1agage sont 

titilis~es coi iic paillis et 
* 	 La totalit4 ties feoilcs r~colt6es lors des trois op6rations d'61agage est 

otilisee comin ic paillis.
Les rlstltats prdininaircs r6v&elnt qtc lttilisation d'engrais mineratx 

r6duit I'cft'ct do, paillagC daiis Ies couloirs voo6s i Lcii',i'na (tableau 27). En re
vanche, dans Ils parcclIles non fcrtiliscs, I'applicatioi Lie thuillcs r6coltcs 
pendant la preiniXre op&ration delagage s'6tait tradtoitc par tne aogmeiita
tion signitlcatiVC ties riideicnts par rapport aux pcrtornianccs des colltores 
non paill6cs. L'Utilisation do fcuillage rtcolt6 al cours des deux aotres op6ra
tions d'61agage cominc paillis avait el tin eftft limit6 ct non sigiiificatift Les 
differcnccs entre les traitemcnts 6talent momis ncttcs dians les parcelles ,tGuri
ddia, en particulier 'icause Lie Liprscncc tic chenilies 1gionnaircs (I'cmiiltia 
unilpuncta) dans ccrtaiics tL'citrc ciles. 

Tableau 27. 	 1 I:0i , ,',e ae lhqIu 'i fi Lerrc,ino It:
th((S' I, I'4cion,hie f if,' r, , ,jtjfiqb ,10 	 ,',,mpoI t odIItionl~iliOr gi 'zn. ht1tmig. (IIIvu .Tth 
N'ltiP;Ii, 198,8. 

Feuillagc dagut, ~Production de grains du na'is (t/ha) 

utilis6 comme paillis Non fcrtilisO Fertilis62 

N~ant 	 3,10 4,86 

Plrernireopcration 
(avant le semis) 4,35 4,94 

Deux prcni,3rcs oprations 4,68 5,32 

Totes les trois operations 4,84 5,31 

iroductiot tr t,de Lie giriirm pour Irs poi re ct detixieiui 

ctll p. gics. 
45 kg tic NPK (15:15:15) par hetirc. I rktsnnr tic 15 kg III 
%eunnrlcitic 311 kg 'six wcnl.m ic pill lird. 

II ressort tie ces Cssais, tlUCii1 l'abscncc dciigrais, I'application Lie paillis
alant ICseiis Cst dol ,ncilleur ctffct sur les rci denients di I'agrictiltre en 
cooloirs. En vtic d 'llil p.aillageCficace des sols, Ic pr6&kcnicnt de tourrages
dcstinis I l'alietatioln des ,miliauix dec'r.i it autaint titIe possible trc differ6 
jtiSqtlItiX derniers i1,gages. LorstIlu'il v I applicatioii d'engrais, Ic paillage a 
inoins ti'ct'let sur Iis renn en s culturaumx et Icprtl,&cCt Lie ftenillcs pouL
I'aliCIitatio Ll btail inlluic mnoins stir la proloCtitin des parcellis. 
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Gestion des arbres fourragers pendant

les jach~res-agriculture en couloirs
 

Un essai a t6 entrepris en 1988 pour determiner la p~riodc la plus ap
propri~e pour 1'61agage de Leuc, cna Ct tie (liricidia cultivds en couloirs dans 
des parccllcs laiss&es njachire, en vUe tie 1a production d'aliments de saison s 'che. 

Dans le cadre Lie Ie'xp6rience, deux parcclles laissdcs cn jach.rc avaicnt 
6t6 utilistes. Toutes les hates avaicnt fait l'objct Lie coupes cnjanvier 1988, au 
beau milieu de la saison s'cheC. l)s sections de 5 mintres di long avaient 
ensuite t&6 3ssnjcttics a I'nn ou 'Iautre des six r6gincs d'61agagc 6inulcr~s 
ci-dessous: 

I Ei.,.gage cn janvier 1989 (repousse de 12 mois) 
11 Elagage en avril 1988 (3 nois) etjanvier 1989 (9 inois) 

III Elagagc enjuillet 1988 (6 mois ) ctjanvier 1989 (6 mois) 
IV Elag;agc en avril 1988 (3 noois), juillct 1988 (3 nois) ct janvier 1989 

(010ois) 
V Elagage cn octobre 1988 (9 nois) etjanvier 1989 (3 mois) 

VI Elagage en avril, juillet et octobrc 1988 ct.janvier 1989 (tous Ies trois
illois). 

La protluction 'oliairc obtcnte pour chaqc recolte a cnsuitc 6 sdch6c 
an so)leil et coilserve dians ties sacs, aux fins dutilisation pendant Ia saison
s'che. 

Potir I.CLMc,In( COMme pour (liricidia, c'cst Ic r6ginlc n"V qui avait 
dtonl les ineillenr:y rCndeniezts (figure 7). La prodUCtioll iie Gliiricidiadarts IC 
regime IIl'I avait 6t6 tres taiblc cn raison tie la catducit6 tie son fcuillage en 
I'absence d'6lagage. La productiol Lie Lcucacna tlans Ic reginc n"I 6tait 
coin parable aux rendements obtenus dns los traitcments II1, IV et VI. 

Production fourragi.re
(kg/5 m de haie vive)
13
13- Derniire rcolte (janvier 1989) 
12
11- Recoltes intermidiaires 

10.
 

9
8- - Figure 7. 

76- ::::::::
 

5- p::. l lI llf- d,'l'i........... I:' ,l c m., u
ad' r Ig "iu/ 

3" h s-u Inu&uslu088h' ,\'igu'ua, 1988. 

2- gm 

0
 
I II III IV V VI I II III IV V VI
 

Gliricidia Leucaena 

Lcs r6gimcs sont dccrits dans le texte. 
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Recherche sur I'agriculture en couloirs
 
en milieu r6el
 

Les recherches entreprises stir ]'acceptabilit6 et ]a viabilit6 de Leucaena et
de Gliricidia exploit6s en milieu r6el dans lc cadre de l'agriculture en couloirs 
se sont poursuivies en 1988 dans les villages de Owu lie et de Iwo Ate dans le 
sud-otest du Nig6ria. P'lus de 250 paysans rfsidai.t dans ]a zone de l'6tude
pilote participent i ces essais depuis 1984, date dec ur raise enl train (voir
Rapport (1n1,l 1985/86 et Rapport annuel 1986/87 du CIPEA). Ccs travaux 
s'cffcctucnt avec Ia collaboration di Nigerian National Livestock Projects 
l)cpartien t. 

l)'autrcs activit6s visant i dftcrmincr 'int6rt dc l'agriculture en
couloirs pratiqu6ce dans diff6rentcs conditions dc gestion ont t6 lanc6cs en
milieu ricl en 1987, avec I collaboration de dcux paysans. Ces travaux sC 
sont poursuivis en 1988 avec laparticipation de I0pctits cxploitants. Dans ce 
cadre, deux grandes expricnces ont &t6 r6alises en 1988, chacunc avcc cinq 
paysans. 

La preini're cxp6rience tudiait les effets de la production foliairc de
l6gunineuses arboresccntcs, appliqu6e en diverses quantitits sur des parcelles
exploit6es en couloirs ct stir des p6rinintres sans arbrcs traditionnellement 
cultiv6s. l)n paillis r6colt6 dans les parcelles vou6cs "ala culture en couloirs
avait t6 Itilis6 pour fertiliser les ptriik'tres traditionncls. 11n'y avait pas dc
comparabilit6 directe entre les deux types de parcclles titilis6s dans la mcsurc 
oil la plupart ies p6rii&res sans arbres &aient 6tablis stir des jachi&res
contigui~s aux parcelles en couloirs, qui tlIes, avaicnt 6tc ctltivces au mois
pendant deix ans avant le conimnccmncnt die'essai. Au cours de la premiere
saison, le paillage du sol avait tt6c1'ctt6 'i raison de 0, 2, ct 4 tonnes
de MS par hectare. Pendant la deuxienie, les quantit6s avaicnt 6t3modifics 
en fonction des rendemcnts rdels des arbres des parcellcs en couloirs et lcs
productions foliaires utilisdcs I raison de 0, 50 et 100% des rcndenents foliaires 
cnrcgistrs daris chaque parcclle. Au cours de 1adcuxi&Imc saison, la production
 
moyenne de paillis des parcelles 6tait tie 1,2 t de MS/ha.
 

L'utilisation du teuillage des arbres coninic paillis a contribIi6 .
 accroitre 
les rendienii ts culturaLIx des deux types de parcellcs (tableau 28). L'aLigicnn
tatiozi ies prodLIctioIIS culturales 6tait, en proportion, plus importante dans
 
les essais cin milieu reel 
 tle (Las ICs cssais el station. Ccttc situation tient pro
bablement an lait qluC les paysans pratiquaicnt la culture stir billons Ct qLu'ils
enfouissaient dans ICso] le paillis qLuils avaiict epandi dals ltIrs champs
avant les scmailles, alors quc darts les essais en station, lc paillis 6tait laiss6 hila
surface du sol. Toutef'ois, les productions effectivenient obtenucs 6taicnt
nettenieit sup~rieiures ii celles enrcgistrces en milieu rc~el, s'6tablissatit en 
mCoycnne a 3-5 t/ha. 

l)ans Ia LiCixi ifc experience, Ies parccllcs cxploit6ces par les paysans
avaient 6 class~es dans Fun des trois syst imes suivants: 
* agr'cLltire en couloirs utilisant des fCLiillcs d'arbres commc Cngrais vert;
• agriculture cin cotloirs utilisant les fecuilles darbres uniqucmeiint comme 

tourrage; et 
* agriculture tic type traditionnel sans composante arborcsccnte. 

L'utilisation Lie la totalite de laproduction foliairc des arbres conime 
fourrage 6tait associec aux rcndeiients les plus fliblcs du mais (tablcau 29),
contrairemnit soln emploi comine engrais vert qii fouriissait les pro
ductions les plus lev&es pour cctte ccr~ale. 

Ces rsultats d6niontrcnt qiie setile tc partic de la production foliaire 
(4'; arbres des parcelles en coLIloirs doit tre affeete ; l'alimentation di 
bLail, le rcste etant mieix utilis6 comme paillis pour maintcnir lafertilit6 des 
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Tableau 28. 4'ffit d,i nec lcucacm ct(; sur biaillPt liricidia 

prwduictiotl
grainire dtt ,ll ,lnsdes cs ais e-i,nilieu
ri&el(Pio),oew de 5 zim' hu1mildethamps), dif 

.N''(tria, 1988. 

Rendements en grains du mais (t/ha) 

Premiiresaison Taux d'application du paillis (t/ha) 

0 2 4 

Parcelles classiques 0,8() 1,44 1,94 

Parcelles exploitdes
 
en couloirs 0,52 1,I) 1,27
 

Deuxiime saison 	 Taux d'application du paillis

(t%/de laproductionl foliaire')
 

0 50 100 

Parcelles classiques 0,41 0,78 1,15 

Parcelles cultivcs
 
en couloirs 0,45 0,73 1,11
 

La production fuliaire moyCiIc tics parcdhIs tit tic
 
1,2tolm tieMS 'ha II cours tic h dtixi&ic si uln.
 

Tableau 29. 1!?('t de Lcucacnac 'ith,(;diricidia uilis:. topimne
 
paillis stir i's rt 'menlets .nrains diiti atil dais des
 
cssais tn 1ileuf ri'l(n0,w111lli hamps ,
.5 ti imt'
hmmidedii \'ita. 1988. 

Rendements cn grains du mais (t/ha) 

Pastd'arbres Avecarbres Avecarbres 
pas de paillis pas de paillis avec paillis 

lPremi~re saison I,l 0,74 1,44 

l)euxi~ne saison 0,28 0,22 0,54 

Total 1,39 0,96 1,98 

sols et les rendements cuturaux. Le paillage avant le semis semble 6tre du 
meilleur effet stir les rendements des cultures stuivantes (voir Effet de '61a
gage des arbres pratiqu6 i diff~rents moments de l'ann6e stir les rendements 
culturaux dars le syst~ e de I'agriculture en couloirs p. 41). 

Compl6mentation de saison humide des caprins
de la zone subhumide du Nig6ria 

Les agricultcurs de lazone d'&tude d'Abet (rdgion subhumidc du Nigria)
dl'vent la ch )vre namine d'Afrique de l'Ouest. Ilrotcg6s la nuit des voleurs et 
de laphfiie dans des cases herim6tiqucincnt fcriiics, ces aniniaux sont niaintcnus 
ati piquct stir les jachrcs pendant lacampagne cthuralc. )urant leur 
mainticn en iclatistration, aucun aliment ne leur cst servi. Apr~s larticolte, ils 
sont laisses Slcux-in1ics, jusq,'' la prochainc saison culturalc. 

La mise ii I'attache quotidiemc des animatx au coors de la saison cultu
rale constittic tine activit6 laboricuse potir le propri6taire. Elle liniite cn otitre 
la capaciti: dc l'afinial asdlectionner les esp&ccs v6g~tales qu'il pr6ftrc ct 
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Figure 8. 
1i'tf(' deIIamis ;, I 'aIIta,'ltdats 
UnfpldturP'. ,turcl ct1df' /a 
litr; t',l I,I r,'murs naturcl ct 
d',me ban(iqf'IOurragt.'Vrestr 
IY'lollitionl poond,;r,11llI,
 

,i'hrt' ,dIit,'s, A1,1., ZOIt,' 
s1411h1inl, du N~~i,1988. 

s'accotpler i sa guise. Les banques fourragLres (petits p3iturages a 16Lgunui
neusCs) offrent ;t 1'61evcur la possibilit6 de laisser son b6tail libre de ses 
11111 e IIciItS. 

En 1986, des 6tudcs avaient 6t lanc6cs stir la productivit6 caprinc et 
notaninient stir les eftits de ccrtaines mcsurcs de gcstion (mise an piquet ct 
alicntation des ch'vrcs stir des parcours naturels et des piturages "16gunii
ncuscs fourrag~rcs cCtur6s pendant la dcuxi&Imc moiti6 dc la saison huimide) 
stir cc param1trc. Ccs travaux sc sont poursuivis pendant la pcriode colisid6r6c. 
L'cxp3rience ciitreprisc avait 6t6 CffectUic dans des conditions villagcoises. 
Les inmcs pratiques gen'rales de gestion avaient 6t observes pour tons Ics 
troupcaux; setile la pratique dii pituragc diff6rait d'un troupcaulA 'aUtrc. 

Aux fins de lcxpricncc, trois strategics d'alimentation avaient 6t6 
mlises cn place: 
* mise "i l'attachc: I) troupeatIx conptant an total 51 chtvres (2 miales et 

49 femelles); 
" alimcntation stir paturage naturcl: 4 trotipeaux comptant ati total 

13 chvres (2 castrats et I Ifenclles); 
" alinicntation stir banquC fourrag&rc: 5 troupeaux coniptant an total 

26 clh&'res (5 boncs et 21 femellcs). 
L'6volution ponderale (ics ch vrcs adultcs diffrait deimaniKrc'significa

tive (1 <(),()5) pour Its trois gronpes observ6s (figure 8). Sculcs les ch 3vres 
alinient6es stir balIquCS fourrag.rcs avaient c'cgistr6 des gains dC poids at 
cours dce la p6riodc d'expdrimentation. Ce ph6noniinc avait 6tattribu i la 
sup6riorit6 nutritive du fcuillage des banqucs fourrag res stir les fourrages 
servis aux chlvrcs maintntics i l'attachc etc cellos aliicnt6Cs stir pittiragc 
naturcl. 

Poids vif Banque fourragire Mise Al'attache Piturage traditionnel 
(kg) E3 
19

18.
 

17" 

16

15 

14

13'T 
0 14 28 42 56 70 84 98 112 

Durie de I'essai-(jours) 
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Les tailles moyennes des portes (chevreaux ± 6cart type) 6taient de 
1,3 ± 0,6 pour les clh&vres raises a I'attache, de 1,5 ± 0,5 pour les ch vres 
alimentes sur patturage naturel, et de 1,6 ± 0,5 pour les cl'vres aliment6es 
sur les banques fourrag res. La mortalit6 ics petits 6tait plus faible chez les 
animaux gards ati piquet qti'au sein des troupeaux alimeients stir banques 
foturrag&res ou stir paturages naturels (figure 9). Cette disparit6 pourrait &re 
imputable aux soins intensifs dont btndficieiit chaque jour les 
animaux gards aiI'attache. 

Mortalit6 (%) 
60-


N =82 

50. 	 N = total des naissances
 
de chevreaux
 

Figure 9. 
AIortalitj des chevreaux (%)

daus des troupcauxd'anintaux 
40" mis ,i I'Itadit.stir des
 

pdturafes naturels ou
 
N 62 alitniments sur des pfitura,.es
 

naturels mi stirdes ba;ques
 
Jmurraigqs,Abet, zone
 

N = 278 sibl, itiedi Niria, 1988. 

30

20 
Piturage Banque Mise Al'attache 
naturel fourragire 

Les intervalles ectre chevrotages (mois ± 6cart type) &aient de
9,5 + 3,5 potir les cli'vres gardes i I'attache, de 9,8 ± 3,6 pour celles ali
nient6es stir les banques (ourrageres et Lie 10, 1 ± 4,5 pour les stjets ex
ploitant les paturages naturels. Uie bonne partie des troupeaux ont sotftfrt 
pendant tie longues periodes de l'absence totale de m~iles sexuellcment 
adultes au cours de I'tude. Cette situation petit avoir e till cttet plus deprcssif 
stir les intervallcs entre chevrotages qic le rtgiiue aliinentaire. On cncotragc 
actucllcInIIt les paysans i garder ati moins til nilc reproduIctcur dans lcur 
troupeau pour l'essai prcvu potir 1989. 

Les pertes en reproduction chez 
les petits ruminants 

Effet des endoparasites sur la productivit6
des moutons des hauts plateaux 6thiopiens 

Les petits ruminants sont stujets 1 des infestations de parasites gastro
intestinaux. Ces infestations contribuent it d6primcr la productivit6 des 
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aniniaux infest6s, du ait du rabougrissenient des sijets atteints, de l'inhibi
tion de leur croissance ponderale, deiI'ilefficacitL5d 'iitilisationdes aliicnts 
consonimm s, et dii niveau 61wcvi i la mortalitO6. L'effet de l'infestation varie 
en fonction d'un certain nombre de factiurs parmi lesquels figurent le para
site concern6 et Ii degr(6 d'inft'station. En vue dic ]a raise au point deistrat(gies 
de lutte antiparasitaire et de l',accroissement deila prodictivit0 du bMail, la 
distribution temporeile et spatiale des endoparasites doit tre mai
trisee. 

Uric 6tude die I'effet des endoparasites sur laproductivit des ovins des 
hauts plateaux ithiopieis a (:t6 lanc~e ci juin 1988. L':tude en question 
coivrait ciiq sites 1 torte pr&ioininancc agricole, ce qui implique ti po
tentiel de pitiragc liniit6. Stir chactn die ces sites, 300 "1400 nioutons Menz, 
Horro, Wereiln, et I)egcii g(:r:s de maiii:re traditionnelle av;iient &6 ob
serves. Des donni'es stir le poids corporel et l'tat d'engraissenllit, la gravi
dit6, les agnelages et la iiiortalit6 avaient t6 relev6es toils ies niois. Des 
0chantillons ftaiix avaient cgaleiiient 6t6 prilcvs it Ienoinbre d'oufs de 
parasites par gramme (OPG) d~tcrmini. Les larvcs contagicuscs avaient t6 
identifies 1 l'aide i' cultures ftcales. I)es pr6khveeints die sang ont 6t 
cffectuu:s et Ii niveau i' I'h6matocrite dtcrnin . I-hut Oil neuf iiioiitons 
avalent 6tabattus chaqule mois sUr Leuix des ciiI sites, aux tins d'exaiiien 
postmortem, i' I'csti llatioli di nivean d'iiiti'statioii et LieI'ideintification 
des cndoparasites. 

L'hciiatocrite, 1'6tat d'engraissClenit it ICpoids des loutons sont pre
sent~s aii tableau 30)en regard du notnbre d'oett's Li'parasites par gramme dei 
f6c's. Uic correlation ngative significative (1)<1,105) I66 liise en 6vidiilCe 
entre I'OJ(G et I'hiimatocrite, et entre I'MPG et I'6tat d'engraisseeliet. 

Tableau 30. 1 iat, iitt no),.,,lat,I ONI.S'i!Iii1Ltor))i i S latio Scd,,,e),t It, rdehs molton (++. 'n
'111i,1161 ,',,,'fj/*I'l d,'Ji,,rbitt.,h:nm~fIf;S, haut.s 1),1,t',IIA tVtiNOI)lbn fiml'l, rcIPN , 


198,S. 

Quantit6 d'oetifs 
de parasites 
dciiombrs Hkina- Etat Poids 
(ocufs/g de flcis) n1 tocrite d'engraissement corporel 

0 4533 32,41 ±0,07 1,26 ± 0,014 22,18 ± 0,10 

50-500 1968 30,31 ±0,11 1.20±0,02 24,91 ±0,13 

501-1000 144 28,33 ± 0.41 1,09 ± 0,07 24,55 ± 0,43 

1001-5000 77 27,45 + 0,66 1,08 ± 0,()9 24,58 ± 0,60 

L'xaiien ties ciaiitilhMis Lie fti'cs rtvelait titleIi ioibre d'ainiatix in
tests par ties niunatodes et des trinatodes (tablIaux 31 et 32) tiit tr<'s limit6. 
Cette observ.ition tit corrohor6e p.r Li taibiesse relaitive d illl'bre ievers 
dceles dtans LIcaillette des ovills mltopsii's apr 's albattage (tablicaux 33 et 34). 
Les principales esp'ces Lie 111niatodles rcllotnt r(es sons lnic 'Ibrinlc adtte 
6taclit T1riciosurott,'yIs,xci, 1. coluhrifo,,iMis et I Ilmoll(Ims contorlis. Sctil T. 
colibril,,mis a t trouve i tm staidc lirvaire.I Iemomits ontorftis, iieiilatoite 
hiiiatopli.ge prolitique, a etc dc'l&chei 10,8X des (lvilis atilopsie's iiais cc 
ii'est Lie dliiis trois cas titleI nombrC des Sers avai AttClit 100. (:itte situa
tion pouirrait tre imiipiutable *ILi rsisLance des .ilMltxIi IliI'hl11'l1.nchOS it/ou 
,' leur caIpICait Iiatureile Lie gtttrir tie cette tMalalie. Li' i111iire Lie vcrs hcpa
tiqucs et ilitestitiatix avait galciinent 6t6: tr~s bible. 
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Tableau 31. I SX' cj'I l,'0i,' , esihts sitt'ssrien',ce 1,"It. t'IIOfirollss sIfciij, doshuls jItIIIli.xs,.ifrtill-ti~ll
(thipolltic v pI 1988. 

Moutons prscntant des ocufs de
 
Nombre Quantit6 moyenei' n matodes dans leurs f6c~s
 

de nioutons d'oeufs dtnonibrSs
 
Mois examine~s par mois (o'tifs/g) Nombre %
 

Juin 1571 169,74 ± 8,84a 8(X) 50,82 

Juillet 1409 45558,63 ± 4,80b 32,29
 

Aofit 1129 50,66 ± 5,08bc 227 20,08
 

Septembre 1059 
 53,37 ± 4,07b 306 28,89
 

Octobre 959 35,45 ± 3,13cd 269 28,05
 

Novembre 782 29,60 ± 3,34d 
 205 26,21 

Iliinii tic di't 

± rrcur typt.
 
les voynne., afitctcs di iettre rcnt pas significativcment (P>0,05). 

Tableau 32. Poi;,eic XSlels, dc fitnsl todi, e ,,,tttubns sttr eitq sit's des hilitspflhttUixht's ,1,1.s ,,/I,,s(lilic,.,.jt l Io't lr 1988. 

Quantit6 Moutons prt~sentant des ocufs
 
moyenne d'oetifs dc trni~atodes dans leurs f6cis
 

Nombre dtnomhbrs par mois
 
Mois examin6 (oeiufs/g') Nombre %
 

Jiin 1575 12,21 ± 2,43b 96 6,09 

Juillet 1409 0,82 ± 01,1 Ic 19 1,34
 

Aoit 1130 28,89 ± 5,73a 
 89 7,87 

Septembrc 1059 5,38 ± 1,18bc 41 3,77
 

Octobre 959 5
0,26 ±0, lc 0,52
 

Novembr 782 
 22,89 ± 3,23a 108 13,81 

Les J oychiitcs d ftcctiS de l.1ii Idoc letreie diflircnt p.as significativencitt (1)>0,05). 

± crr'tir type. 

Tableau 33. .\',t il Itiii.i'wtcs ,Ic,'h4l ,aihtt,. Idits, I , ons ,totisits httutS ltliltauix (Ihit
pitels, 1988.
 

Nombre Vers adultes Formes larvaires
 
Mois cxanin Moyelue Intervalle Moycnine Intervallc
 

de variation de variation
 

Juin 8 938 0-33(X 0
 

Juillet 8 450 0-2900 
 0
 

Aofit 9 2444 100-8400 0
 

Septeibre 8 1475 3(X)-35(X) 63 0-300
 

Octobre 8 2200 I1(X)-4700 25 0-2X)
 

Novernbre 8 2875 2X)-7400 
 50 0-200 
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Tableau 34. 	 Frquence d laquelle djI1'rentes espe's d'endo
parasitesont ite idece es chez 49 moutons autopsi,-s, 
hautsplateaux ,thiopiens, 1988. 

Moutons int ests par 

Esp&es 	 des endoparasites 
d'endoparasites 	 Nombre % 

Trichostrongylus axei 7 14,3 
T. colubriformis 37 75,5 
Haemondcus contortus 20 40,8 

Oesophagostonnncolumbianum 2 4,1 
Bunostonuin trigonocephalum 1 2,0 

Trichuris skrjabini 19 38,8 
Dictyocailusfilaria 42 85,7 
Fasciola hepatica 14 28,6 

Etude en milieu r6el des causes de la morbidit6 et
de la mortalit6 ovines - Hauts plateaux 6thiopiens 

La inorbidit6 et la niortalit6 ovincs atteigncnt des proportions prdoccupantes dars les syst&nies traditionnels dce production agropastorale des 
hauts plateaux 6thiopiens. DCs 6tudes en milieu r6cl ont dorc &6 lanc6cs en 
aoCit 1988 pour identifier les causes dc ccs phinoni&nes dans cctte zone. 

i)ans le cadre de ces travaux, les taux de niorbidit:6 et dc niortalit6 des 
troupcaux d'ovins levc's par dix associations dc paysans de l)ebre Berhan et 
dce sa banlicuC out :t&dc:tcrniins cux fois par senaine, cntre aoCit ct d6
cenibrc 1988. La taille moycnne du troupeau all cours dce cctte p(riode 6taitde 1532 moutons. Les sujcts niorbides ont &:t6cliniquenIent examins ct des 
6chantillons pr&lev:s aux fins d'analyses en laboratoire. Les ,noutons d(c6ds
ont tait l'objct d'aUtopsiC et des i6chantillons ont t6 preleves aux fins dce 
diagnostic en laboratoire. 

I1 ressort des donnces obtcnucs qu'entrc aofit et dcenibre 1988, la
morbidit 6ctait dc 42% (n = 645) et la niortalit6 de 15% (n1= 233). La broncho
pnCtmonic ct les parasites gastro-intestinaux 6taient les causes les plus
con nnes de la nlorbidit: (tableau 35). La broncho-pncumonic et les pcrtcs
neonatales dcoulant des dystocics, des colibacilloscs ct de l'inadquation dc
la capacit6 dc niulsion de la uuire, constituaicnt les cases lcs plus frqucntes
dce d6c{s. Les pertes n6onatales devraient nornialcn ent augmenter avec Ic pic
des agnelages qui interviendra Lil pcu plus tard dans lc courant de l'ann6e.
L'inad(qUation des abris prddisposait lcs animaux "icontracter des pucumuonics
1 Pasteurella . La gestion des agneaux et des mnires 6tait 6galenient inad6quate
et entrainait tin certain nombrc de pertcs nzonatales (dont cnviron 90% de
pertes piriuatales). Les niveaux 6levs de la morbidit6 et dc la niortalit6 sont
responsablcs de la thiblesse du, taux de progression des effectifs ovins des 
troupeaux paysans.

La purification des antigines sdcrdt6s par Fasciola hepatica adultc a 6 
cntreprisc pour renforcer la 'pdcificit:6 et la sensibilit6 de ces corps dants les
diagnostics utilisant Ia mi"thode ELISA pour d6pister ]a fasciolose chez les
ovins. Avcc tine diltition de 1/1000, I'antiglne naturel a 6t& positif potIr
49 (41 0/) des 120 ovins niorbidcs dont les fdc{s ne pr6sentaient pas de trace
de Fasciola. l)es tLidcs dce filtration de gel out permis d'identificr scpt pics 
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chez l'antig~ie naturel. l)ans des &udes pr61iminaires de s6lection effectu6es
 
stir 10 moutons infestds par Fasciola, neuf des sujets observ6s avaient t6
 
infestis par le premier pic antig~ique, sept par le second et tin par le troisicle.
 
Des antig&nes produiits p.r Stilesia hepatica et Alniezia sp. ont t6 pr6pars
 
pour les &tudes de rdaction crois6e avec I'antig~ile nturel.
 

Tablca u 35. Causes ,htha ttrtalit' t d la n,,rbidit chz hes trtul,,.aux aparhtnat(MisatIx ,iass .atimis ,hes palSats ,JDebir;Berhan, hauts plateaux ,tioli,i,,ns amit-,h:epilre1988., 

Morbidit6 Mortalit6 

Cause Nombre % Nombre % 

Broncho-pneurnonie 285 18,6 163 10,6 
Parasitisme gastro-intestinal 158 10,3 2 0,1 
Ectoparasitisme 54 3,5 0 -

Ataxic enzootique 51 3,3 1 0,06
 
Pertes nifonatalcs 44 2,9 
 44 2,9
 
Fasciolose 
 22 1,4 1 0,06
 

Coenurose 
 13 0,8 13 0.8 
I1i~tin 5 0,3 0 -
Malnutrition 4 0,3 0 -
Infection AClostridium 4 0,3 4 0,3 
Occlusion ruininale 2 0,1 2 0,1
 
Tympanite ruminale 2 0,1 2 0,1
 
Atresia ani 1 0,06 1 0,06 

Total 645 42,1 233 15,2 

Effet de la compl6mentation et de la lutte contre 
les endoparasites sur les performances 
des moutons Menz 

Une exprience a tt lancee en 1988 pour tudier l'effet de la compl6
mentation des rations et de I'adininistration stratgique dc purgatifs anti
parasitaires sur les perforniances de reproduction et de croissance des
 
Illotitons de type Menz. L'essai en question s'cffcctu LI ]a Station de re
chercheLi du CIPEA i l)ebre lerha dans les hauts plateaux 6tliopiens.
2011 brebis 5g6es de 2 't 4 ans, ont t6 r6parties dc nianiLre al6atoire entre 
quatre tnits de gestion comportant chacune 50 sujets. 

Les caractdristiqtUcs des tnitdts de gestion sc pr6sentaient comnic suit: 
Unit:6 I: lot t6enoin (pas de compl6mentation, pas d'administration de 

purgatit's) 
Unit II: lot obscrvt, (ration compl6ientce mais pas d'administration dc 

purgatitls) 
Unit llI: lot obscrv6 (administration dc purgatifs niais ration non 

coil pl.3niellt6e).
Unit6 IV: lot observe (ration complnicntceet administration de purgatifs).

La compl6mentation des rations a d6niarre itla mi-mars 1988. L'alinicnt 
conipl6nientaire 6tait conpos6 de 300 g de , )n de biW et de 150 g dc tourteaux 
tie ntnq (Guizotia abssinica).Elle fotirnissait l Iabrebis 8 MJ d'6nergie diges
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tible et environ 120 g de prot6incs brutes (PB) par tetc ct parjour. Toutes les 
unit6s avaient eu acc s a dcs pierres i 1kcher et AtLne alimentation enecat ad li
bitum Pour lc piturage, les quatre groupes avaient t6 rassembl6s au scin d'un 
mrimc troupeau,. L'administration de purgatifs contre les endoparasites a 6t5 
cffectu6c 1jtrois momcnts de l'ati6c: ,i la mi-mars, enjuin ct en septembre. 

La compl6mentation alijcl iirc et la ItIttc contre les endoparasites
mcn6cs ind6pendamiment I'tne de I'autre et de manierc coIjugutc avaient si
gnificativement contribu6 "il'accroissement (P <0,05) des poids corporels 
moyens et de la note de I'6tat d'engraissement des brebis (tableau 36). L'ali
mentation compl6mentaire et l'administration de purgatifs ont ensemble 
(Unit6 IV) signlificativenment (P<0,05) atigment:6 lc taux d'agnelage par 
rapport i celui du t6moin, alors que ]a compl6mcnitation alinentairc utilis&e 
ind6pcndamment du traiteient aux purgatifs ou en ccljugaison avcc celui
ci am61iorait les poids i la naissance des agneaux (tableau 36). 

Tableau 36. 	 Poids corporel iijoyen des brebis, note i/ I':tatd'en,raissenient, tux d 'oldation,fiaiux 
d', ien'la, et poids des amn'aiix (± s,,,), 1)ebre Be'rha (Ethiopi'), 1988. 

Taux Poids des 
d'agnelage agneaux 5 

Poids corporel Etat Taux (agneaux/brebis ]a naissance 
Unit6 (kg) d'cngraissement d'ovulation par an) (kg) 

1 2 5,59 ± 0,1Oa 2 ,16 ±0,01a 1,10±0,11a 1,13 ± 0,03a 2 ,09 ± 0,05a 

II 28,10± 0,12b 2,58 ± 0,01b 1,2 3 ± 0,12a 1,19 ± 0,04a 2,41 ± 0,05b 

I11 	 2 6,3 7 ± 0,09c 2,21 + 0,01c 1,23 ± 0,1la 1,16 ± 0,04a 2 ,25 ± 0,04a 

IV 	 28,57 ± 0,12d 2,69 ± 0,Old 1,38 ± 0,12a 1,31 ± 0,04b 2,31 ± 0,06b 

Au scin des coloiiiics, Ics moycincs affcct6cs de la m emelcttre ne difft'rent pas significativemcnt
(P>R)05). 

Les naissaticcs multiplcs colstituaient 10,2% de I'ensemble des lais
sances enrcgistr~cs dans l'Unit:6 1, 18,6% dans l'Unit6 II, 19,4% dans l'Unit6 
III et 29,5% dans I'Unit6 IV. l)eux port6es de tripl6s ont 6 produitcs par des 
brebis de l'Uilit6 IV; atlcUnC autre naissance triple ,n'avait t6 cnregistr&e.

Le taux d'ovulation Ic plus 61ev6 s'obscrvait chez les brcbis dc I'Unit6 
IV, encore quc I'cffct nC fCit pas significatif (tableau 36). Par ailleurs, lc poids
corporcl des brebis ct lcur 6tat d'engraissement n'avaient cu auctn cffet signi
ficatif sur lc taux d'ovulation. D'un groupe :l l'autre, la diff6rence entre lc 
taux d'ovulation cstim6 stur la base de Ia laparoscopie des brebis et lc tatix 
d'agnelage cffectifqui foUrnit ic nicsure des pertes en, reproduction pr6na
tale, variait de (0 11% cntre octobre 1988 ctjanvicr 1989. 

Entre novenbre etianvier, les brebis non compl6mcnt6cs ont accus6des 
pertes de poids Ct Line certaine d6tcrioration dc leur 6tat physique (figures 10 
ct 11). Essentiellement due a la fasciolose, niais compliqtu6c dans ccrtains cas 
par la pnLtimonlic vermincuse et Ia malnutrition, la miortalit6 des brebis 
atteignait 16% dans I'Unit6 ct 2% dalns l'Unit6 II, entre dcembre ctjanvier. 
Atictin d6c s ,n'avait6t6 cnregistr clans les autrcs groupes.

I1ressort de ces r~stiltats que la compl6,mentation des rations et I'admi
nistration strat6giqmc de purgatifs profitcnt s Ia fois aux brebis ct i Icurs 
agnleatux. 

Effet de la compl6mentation des rations et de la lutte 
contre les endoparasites sur les agneaux Menz 

Les pcrtcs en, reproduction prcnatalc des brebis, Ies dccs peri ct post
nataux des agneatix ct leur ptbert6 tardive contribuent i d6primcr l'cfficacit6 
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biologique et 6conomiique de la production ovine. La tardivit6 de ]a pubert6
inhibc notamnent la productivity3 totalc de [animal. Les facteurs qui en sont 
responsables doivcnt &trc6ttidi6s en profondcur avant la conception d'intcr
ventions de gcstion destin6es a les 61imeinr. Unic 6tude a doic t6 lanc6e en 
aocit 1988 ;1]a Station de recherche du CIPEA 1 I)cbre Bclrhan pour 6valuer 
l'influence de ]a nutrition et dc la lutte contre Its endoparasites stir le d6velop
pement pubertaire des moutons 6thiopiens dc type Menz, et pour d6gager 
tne mthodologie applicable a des travanx similaires dans d'autres parties de 
I'Afriquc tropicalc. 

Au total, I17jeunes biliers Menz ,ig6s dc 3 i 6 mois avaient 6t6 r6partis
dc mani3re alkatoire entre trois unit6s de gestion. 

Les caractdristiques de ces uiit6s dci gcstion se prdsentaient comic suit: 
Unit6 I : lot tnmoin (non complrent6), 28 agneaux
Unit6 I1: lot observ6 (ration conipl6nient6c couvrant 25% des bcsoins 

estim s de protdines brutcs (PB) des animaux), 31 agneaux
Unit6 III: lot observ6 (ration compl6mcnt6e couvrant 5 0% des besoins 

cstimes de PB des aninlaux), 27 agneaux
Unit6 IV: lot observ6 (ration compl6mcnt6e couvrant 110% des besoins 

estinnds dc PB des aniniaux), 31 agncaux.
Les compl6nicnts aliinentaires ont t6 servis jusqu' Ia survenuc de ia 

pubertal. 11s'agissait die son de inais (66%), de tourteaux dc ,wmug (Guizotia
abyssinica) (33%) et de pierre calcairc (1%), fournissant 22,4% dic prot6ines 
brutes. L'cau et Ios pierrcs i l6cher 6taient accessiblcs ad libitum. Grosso 
modo, la noiti des animaux dclchaquc groupc avaient b(nifici5 d't traitc
rient aux purgatifs contre les endoparasitcs.

Les animaux avaicnt 6:t6 pcs6s et leur 6tat d'engraissement, hauteur au 
garrot et circoitcfrice tin scrotum niCsures toutcs les dcux sciaines. )es
6chantillons tie sang 6taient prdlvv6s en iinme temps ct l'h6niatocrite d6tcr
mine. )s 3chalitillols f(:caix avaient t6 pr61cvs chaque mois et Ic nombre 
dc parasites compt pour 6valtier la pression entioparasitaire. )es pr1.vc
ncnts tie sperme avaient &t elfectu6s tous Is nois ct les sperniatozofics d6
nombrcs. Lc &tibuttie li pubert6 a 6t3 dfini coininc 6tant la date a laquelle le 
ioibre tie speriiiatozoities dpassait 5 millions par 6jaculation, avcc ille 
11ottilitC itldividelClC tic 10%. 

A ]I fintie l'aniie consil&rc~e, 46% ties agleaux (n = 54) 6taicnt 
devenus ptihbres i 'Lige,liovci tie 308,3 ± 53,3jours (intervalle de variation 
tie 151 "i375 jours), avec til ptoids corporcl moyen tie 20,4 ± 3,7 kg (inter
valle tie Variatioll tie 15 131 kg) (tableau 37). La complncilitation avait sigtni
ficativemcit (P<0),)5) accru I ptoitds corporel ct l'6tat d'elngraissement i la 
puberti (tableati 37); I'administration de ptirgatifs contre les endoparasitcs 
ii'avait pas etl t'efect significatif (11>0,15) stir ces caract rcs. Aticm des 
atitres caracteres n'avait tt influenc6 par l'in oi l'autrc tie ces tactcurs. 

La compl6ilientation navait pas eli d'effct apparent stir Ic volume oi la 
concentration tiu sperini. L'6jacnlat moyin ;i la ptibert6 contenait 46 millions 
de cellulcs siminales par ml, cc qui donne tin taux de niotilit6 inassalc de 
2,7 ± 1,2% et tin tatix tie inotilit6 individuelle de 32,2 ± 16,8%.

Quatre agicatix de l'Unit6 I ct Lin tie l'Unit6 11 6taient dcc6d:s avant Ia 
pubert. Auctine perte n'avait &:t6enregistre tiais los autres groipcs. Trois 
des tluatre agneaux d&c6d6s daiis l'Unit6 I n'avaient pas t3 6 trait:s coiitrc les 
cioparasitcs. L'agmeau dc(td6i dans I'Unit6 11avait succotib6 i tine ni6tcorisa

tioll. 
Ccs rtsultats pr6liminaires iiiquent qu la compl:cneitatioll n'influe 

gtif're stir I'igc i la pubert tiCs jeiines bhliers Menz, eicoret lu'cllc accroissc 
letir poids vit' et amliarc leur 6tat d'cingraissenint i la pubert. Elle lie 
scmble pas cepcndant affccter la tiualit6 d spernic. La structure de a inorta
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1it6 obscrvfc jusqu'ici semblc indiqucr quc Ih compllnicntation alimlntairc 
ct la hutc contre Its endoparasites contribc'Iit i r~duirc a inortalite apr s
sevrage chcz lcsjcuues bdlicrs. Ces rsultats feront l'objct d'une analysc plus 
dutaill& d's lafinalisation de lYtudc prtivue cn 1989. 

i it, (i' titIi'll lP ,, h's 1Tableau 37. l t ;ii ,l'alimen siII i n cl,,ill, t1,I(t ,'N Wiss 111 It Iiara,'thc I'olp holti ll ls dejo iti'sbd;lcps Il, hia plateau.x t;thiiopitPs.Mehnzi lI it?t, Its , 1988. 

I 
Units de gestion 

Caractres I II 11 IV Moycnnie 

Nombre 8 16 19 II 54 

Age 318,0 295,1 315,9 307,3 318,3 

(40,8) (73,2) (45,0) (41,6) (53,3) 

Poids corporel 16,8a 19,7b 20,9b 23,3c 20,4 

((),9) (4,1) (3,3) (2,1) (3,7) 

Etat d'engraissement 2,0a 2,8b 3,0b 3,2b 2,8 

(0,5) (0,4) (0,4) (1,1) (0,7) 

l'irimnitre thoraciquc 62,1 64,9 65,2 61,7 63,9 

(2,1) (4,7) (3,7) (20,6) (9,6) 

Hauteur au garrot 54,2 57,1 57,5 53,2 56,0 

(3,1) (2,4) (4,1) (17,8) (8,4) 

Circonfirence
 
du scrotunm 19,8 21,8 22,4 21,7 21,7 

(1,3) (2,0) (2,2) (7,3) (3,7) 

rieur tLis m ynniies afiect lettre 

inent (P>1,115). [es iiniibres entr parcnth4(scs representent des Icartstypes.
 
I Les tlitfs tic 


A l'int lignts les sLie .i ini.nie ieditlet'rent pas signilic.tive= 

gestion soit dtIcCria's dLMis ICtCxtC. 

Systemes de gestion 

Quantification des obstacles b la production ovine 
sur les hauts plateaux 

Les 6tudcs mcncs stir les syst&mcs de production traditionnellc des 
hauts plateaux 6thiopiciis rfvlcnt quc la productivit6 ovinc est taible pour 
des raisons encore nl! ConllttS. Les travaux entrcpris sur cc theie viscnt t 
identifier ct i quanitifier les tactcurs qui limitcnt a productivit ovinc dans 
ccttC ZO1C cI VcLie nlNsc a1 point d'interventions approprices. 

A partir dc mars 1988, plus de 2001) ovins Mcnz r6partis entre 8(1 trou
peaux ont 6ttobserves toutes Its d'ux scmaines dans la zonc tie )cbrc 
Berhan. l)cs dtnecs 011t 6t6 collecteCs stur Ic poids vifdcs animaux, lcs nais
sancs, les achats, les vcntes, la consommation, ct lc nombre et la cause des 
di&c;s. Les resultats preliminaires sont prescnt6s ci-dessous. 

Les m.iles pcsaient en moycimc 27,9 kg contre 23,(1 kg pour les fcmellcs. 
Les jCeuCs nioutons pesaCint Cn moycnnc 5,3 kg i 3( jours ct 12,8 kg i 
181)jours. Les auiiniaux pcrdaicnt tin poids cn aoufit, periodc ou a saison Lies 
pluics bat son plcin et ob Ies proprietaires dc troupcatx reduisCnt lC temps de 
paturc pour 6viter les risqucs de c.s par mztforisation ct les accidents lis 
aIX orages. 
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La niortalit6 constituait la cause tie 38% de l'enscnlbie des sorties de 
jeunes et ie 43% dcs sorties d'adutes di troupeau. Un peu plus d'un tiers des 
inortalites ovines i6taient causcs par les maladies et par tine malnutrition 
aigu li6e i la sticheressc (tableau 38). Le plus grand nombre de d6c.s dus A la 
maladie a 6t6 enregistr3 en septcnibre; la principale cause de ces d6cs 6:ait la 
pasteurellose. Le plus grand nombre i' d6cts associs "ila sdcheresse a t6 
enregistr6 en avril. Les dock's causes par les pr~datetirs et les accidents concer
naient essentiellement lesjCunCs aniniaux. 

Tableau 38. (auses d1 dtics s tnhutons dns be hintt plateu.\ ithijui'ns , n.- I98. 

Cause Mars Avril Mai Juin Juillet Aoft Septembrc Total 
dudcs Nbre 0 Nbr 0 Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Maladie+ scheresse 7 15,9 32 49,2 19 33,3 6 12,5 16 32,6 18 41,9 59 57,3 157 38,4 
Prddateur + accident 28 63,6 19 29,2 17 29,8 22 45,8 22 44,9 9 20,9 9 8,7 126 30,8 
Nonconnu 9 20,5 14 21,5 21 36,8 20 41,7 11 22,5 16 37,2 35 34,0 126 30,8 

Total 44 65 57 48 49 43 103 409 

Entre mars ct scptcmbre 1988, 703 animaux &aicnt au total entrds dants 
les troupeaux alors que les sorties sc chiffraient il 1062. Les cffectifs des trou
peaUX avaient done conn rtite baisse. 

La collecte des donnes se poursuivratjusqui'en mnars 1989 pour boticler 
conipltenint l'ann&c, I)'autres 6tudes sont 6galcinent niceil~s stir ces types
ie moutons. Letrs rcstiltats perniettront de mieux comprcndre et de mietix 

utiliser l'inforination dj'I disponible. 

Causes des diff6rences de productivit6 entre 
les troupeaux de petits ruminants au Mali central 

Les 6ttudics di CIPEA str les petits runnialntS Liu Mali central r6vlent 
d'importantes disparitds entre les proIictivitds des troupeaux gdr6s darts les 
difirents systniues tie prodtuction. Dles &tIdCs out t6 I11enes en 1988 pour 
identifier les composantes gcstion et socio-6coilonoic ti la base Lie ces tliff6rcnces. 
A cCtte fin, ties dtIIInces ont t6 rasseniblces stir qtIClque 15(H) petits ruminants 
rdpartis entre 65 troupeaux nlaiiltCnus stir luatre sites ic la banlieue tie 
Niono, au Mali central. 

Les .ialyscs prtliniaires tie ce.i doniics rtvdlenr qie les diffreices tic 
prodt.titvitc entre les troupcaux sont plis importantcs dats Ic sous-systenmc
til Iil tlueI datis !c sotis-systnic till riz. Les rshIltats obtcnius pour le sotis
syst&i'e iu mil sont rtstiins au tableau 39. larni les tictetirs qui sciblent 
inlucr stir la productivitc figurent: 
* l'utilisation d'eituits igs tie 5 i 15 ans pour gircr les troupeaux tie 

ch'vrcs;
 
l Ia coinplnicntation alinmcntaire; ct
 

* l'utilisation d'abris pour ainimaux. 
Les effts dtes ,ititrcs t'ictCtirs tcls tiuc la tiialit:6 tiu p.ittiragc exploit6, 

I'adninistration tie SOis iiiidicaux et la race de l'animal sont encore en cours 
dl'Cvalhation. 
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Tauleau 39. Itii's decpit),,-1tivit: dehswills e' dhescaprins dais It,s),sit'i duiiiiildu .all cnral. 

1988. 

Ovins Caprins 

Caract~ristiques n Indict ii Indice 

Dimension du minage 

Pctite(moyeinle = 9) 140 681,2a 50 643,7a 

Moy12nne (ioyenie = 22) 97 749, lb 81 799,0b
 

Grande(moyenne = 34) 53 522,0c 33 916, 1 b
 
2
 

Nombre d'enfants 

Peu (nioyenne = 5) 214 5 37,Oa 116 790,7a 

Beaucoup (noyenrie = 1I) 76 764,0b 48 781,8a 

Stratede richesse (UBT) 
3 

Miage pauvre (noyenne = 4) 115 633,3ab 47 1151,0a 
Minageais (moyeii = 8) 68 646,5ab 50 876,9b 

Mnageriche(nioyenie = 24) 69 712,9a 38 722,6b 

Miage trks riche (moyeiie = 62) 38 610,4b 29 393,8c 

Type d'abrispour animaux 

PIrinirefern6 5 799,3a 35 858,8a 

Mise . I'attache 5 I'extirieur 285 632,6b 129 686,5b 

Alimentation complkmentaire 

Oli 83 799, 1a 16 898,9a 

Noii 207 632,8b 148 646,3b 

I Indicc Lie productivit = g d 'agticau pair kg Lie brcbis rcproducirice par Ill.
 
2 I'lflls , ĝts tic .) 15,Ils.
si 
SLIa richessc ,i t te csti inc sir h.b sc du L ii brc dX'tmIts ie bitil tropical (U Il')dM niues 

par niciage. U w UBT 2511 kgIvr&qivat.i it ptoids vits
 
A 'itriclur Lies paraiiiircs ct des tsp~ccs. Its iidices af-lctcs ti" li mnilie lIttre 1edifk rcii pas
 
sig1ii ticiCItiiCi t (I)>11,11, test ie Newiiiati-Kcils).
 

Utilisation plusieurs fins des moutons Karakul 
au Botswana 

Uic dtudc sur Ie potentiel tie production des nioutons Karakul dii 
Blotswana Ct sur la production ovine dans cc pays, a 6t.conjointenmcnt ncri6e 
cin 1988 par IL.(.'IPEA, Ic Ministrc de l'agrictLturc et lc Animal Production 
Research Unit dui Botswana, et l'Universit de G6ttingei, cn R publiquc 
f6dihralc d'Alleniagine. 

Au Botswana, la production ovine s'effectue stir les terrcs comiulnalcs 
dajis le cadre du systtniic cxtensifd'dcvage, qui cst eiti~reient contr616 par 
les petits exploitants. La plupart des troupcaux sont compos6s de moutons 
Karakul, Namaqua Africandcr, Blackhead Persian ct i)orper, et dce inttis de 
ces divcrscs races. Les nioutons Karakul Ct lcurs croisenients sont esscnticl
lCiiCInt dCvs potur Icur toison alors que les autrcs races sont gdiui3ralcelcnt 
produites pour lcir viandc. 

I)c 1986 1 1988, ies donnees ont &6trasscniblcs sUr les performances de 
reproductio la croissancc ct la production de pcau des ovins. Une 6tude 
initiale effcctu&c entre niai Ct jUillct 1986 a pcrmis dc couvrir 52 petites 
exploitations prodUisatit au total 13 (XX) moiutons. 33 de ces petites exploitations 
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6ievant au 	total 9846 moutons ont fait l'objet d'enqu&es mensuelles pendant
14 mois, entre juillet 1986 et septembre 1987. Le nombre et ]a qtialit6 des 
toisons produites ont &6 estini6s stir la base des donn~es recueillies stir les 
ventes aux cnch res de toisons. Ces renscignements portaient sur 15 (X) toisons 
pr61ev~cs stir 83 troupcaux de moutons Karakul. 

En cc qui concerne lc poids postpartum de la brebis on Ia croissance dce 
l'agnean jusqu'1 six mois, los moutons Karakul ne diff6raicnt pas des intis 
Karakul ct des races de moutons i viande (tableau 40). Les brcbis agnclaient 
cn moyenne 1,4 fois par an; iafr~quence des agnelages ne difti6ralt pas signifi
cativement (P >0,05) d'un type de mouton l l'autre. SctIl 10%des agnelages 
6taient constitu6s dc naissanccs g6mellaircs. 

Tableau 40. 	 AloyenIn's d's nwimircs carrts du poids Postpartum de brebis el du poids vif i'agneaux
Karakul, di eiis Karakul i't de moutons ,' viamd du Botsw'ana dgq's de 
4d6mois. 

Poids postpartum Poids vifd'agneaux Poids vifd'agneaux
de brebis (kg) 5 4 mois 16 mois 

n1 Moyenne s,, 11 Moycnnc s, n Moyenne Sill 

Race 

Karakul 1585 41,0 0,6 680 22,9 0,6 343 28,2 0,8 
MtissesduKarakul 497 40,8 0,6 260 22,9 0,6 132 28,6 0,8 
Moutons. viandel 470 40,6 0,6 123 22,3 0,7 58 29,1 0,9 

Saison de naissance 

Septcmbre-novcmbre 605 38,3 0,6 309 23,2 0,6 295 32,2 0,7 
I&cembrc-fvricr 194 41,4 0,6 125 24,8 0,7 113 28,6 0,7 
Mars-mai 887 42,0 0,6 542 22,1 0,6 125 25,1 0,8 
Juin-aoft 886 41,5 0,6 87 20,7 0,8 - - -

Namaqua Africandcr, Blackhead pcrsian, I)orpcr ct mifis. 

La saison dc Ia naissance avait ti cffet significatif stir le poids des 
agneaux "a4 ct "l6 mois (tableau 40). A six mois, les agncatIx n6s en septembre,
octobr.: c, iovcibre, avant ]a saison des pluics, pcsaient 7, 1kg (28%) de plus
qie lcs agneaux n6s en mars, avril, mai, juin, an cours dce a saison s~cche. 

Lcs brebis Karakul prodUisaient en moyenne 27,7 kg d'agneau par an.
0,67 kg d'agncau/kg de poids vif par an et 1,71 kg d'agncau/kg de PV 0 7A 
par an. 

43% des agneaux Karakul 6taicnt abattus potir leur toison, till joUr
sculcmcnt apr.s leur naissance. La production moyenne des paysans 6tait de 
74 peaux par an, cc qui rcpr6scntc ul taux dc production de 350%. Les brcbis 
dont la prog6initure 6tait sacrifi6e dans ces conditions avaient cnrcgistr6 des 
intervalles subs6quents d'agnelagc plus courts que ceux des femcllcs qui
avaient gard Icurs agneaux. Par aillcurs, leurs gains de poids apr&s Ia partu
rition 6taicnt significativenicnt plus importants ct lcur prog6niture subs6
quintc plus lourdc ii la naissance. 

Consid6r6cs 'tLa itink&re des principaux crit{rcs dce qualit6, lcs toisons 
produitcs aU Botswana 6taient inf6rieurcs l la moyenne Swakara; lcur prix
6tait de 12 ;140% inf6ricur ' la moyenne Swakara quellc que soit lcur couleur 
(tableau 41). La faiblesse de ces prix &ait hc " I'cxigutit6 des toisons ct 1 la 
m tidocrite de lcur qualit6. 

Conipte tenu de li structure actuelle ties prix, ]a production de peaux de 
Karakul rapporte plus aux paysans qtc celle de viande de mouton (ta
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bleau 42). Pour que la production bouch re devienne plus profitable que la 
production de peaux ilfaudrait que le prix des toisons baisse de 40% et que 
celui de la viande de mouton augniente en mnme temps de 40%. La pro
duction de peaux pr6sente 6galement d'autres avantages: elle exige moins de 
nutriments que la production bouch{'re, les risques de perte sont relativenient 
limit6es, et les intervalles subs6quents d'agnelage plus courts, ce qui 
contribue I 'accroissement du nombre d'agneaux produits chaque anne. 

Tableau 41. 	 Prix etiurcentfagepar couiur detitisnsSwakara
 
elloisw'ania Karakul mises aux enclWres d Lindres
 
(Ro),aune-n'ui) entre 1985 mwembre
juilh't et 
1987. 

Botswana2Swakaral 

Couleurde Prix Pourcentage Prix Pourcentage
 
latoison () 5l'offre () 5 ]'offre
 

Noire 	 11,40a 69,3 10,00a 73,9 

Grise 	 10,48b 26,2 8,41b 22,6 

Marron 7,04cd 1,4 4,25c I,1 

Blanche 	 8,97c 2,4 5,61d 1,5 

Tachet&e 5,65d 0,2 5,65d 0,9 

Total de 2 832 035 toisons.
 
.Fotal d&I5793 toisons.
 

Au sein des conhnes, lksmoyennes affectdes de laminme lettre
 
ne dit-Zlrent pas significativement (P>0,05).
 

Tableau 42. 	 Avantage relatif ti, iapritsction d' pe,mx par
 
rapport,i aproduci itntin'iande (> 1,M0) sur a bast,
 
des prix etdu faux (t darge des brebis (100 brebis
 
dIev'es pour eur peautquivalenti65 brebis i',,tes
 
pourleur viande).
 

Prix des agneaux 

Prix Actuel +20% +40% 
des toisons2 (24,34 P)3 (32,21 P) (40,08 P) 

-40% 1,48 1,11 0,89 

(18,60 P) 

-20% 1,95 1,48 1,18 

(24,80 P)
 

Actuel 2,45 1,85 1,49
 
(31,03 P)
 
+20% 2,94 2,21 1,78
 

(37,20 P)
 

+40% 3,43 2,58 2,08
 
(43,40 P)
 

1 Prix S laproduction diminu6 des frais de transport.
 
2 Prix Alaproduction diminut6 des coaits de commercialisation.
 

'. P = Pula (1 = 3,02 11). 
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L'61evage dans I'arboriculture 
En Afrique, les plantations de palmiers 5 huile couvrent uMe superficie

de 31 000 kin2,celles de cocotiers 4 000 kin 2 , et celles d'h6vas 2000 kn 2 .
L'exploitation de l'h6va et du palmier Ahuile connait actuCllemneit tin regain
d'int&& dans plusicurs pays. Les agents dii CIPEA dans la zone humide ont 
entrepris en 1988 tine tude prdliminaire visant il6valuer ]a recherche passe
et prcSsent meice stir la composante animale de l'arboriculture, et pour
dtteriniier le r6le ie Ile Centre pourrait &re ainen i joner dans cc domaine. 

l)ans le cadre de ces travaux, tine 6tide de ]a littratnre existante a &6t 
entreprise et des visites effectnies an Nigeria, an Ghana, en C6te d'lvoire, et 
an Libria. Elle rdv.le qu'il est de pratiqie courante dans ces pays iefaire 
paitre OI d'attacher les aniniaux dans les plantations. 11n'emp&he qu'on ne
petit gu,"re parler pour l'instant d'une intgration planifie ou systniatiqte
de l'u1evage et ie I'arborictilturc dans le sccteur tie la petite exploitation 
agricole. 

En vue d'assurer la durabilit6 de laproduction fotirrag&re, oti pour pre
venir laprolifration des adventices et Ititter contre les parasites internes et 
externes des anitiMILx dlev6s dans le cadre de l'arboriculture, ilapparait Ii&es
saire de recotirir an syst&nie iti pfiturage contrl6h. Les graiiiines poussant 
sons cotiverture penvent garder leur prodtictivit6 pendant six i hiit ails
lorsque I'espacenent des arbres obdit anx norines g~nlraleient appliqtu6es
dans l'arboricultnre; le cotivert arbor se ferme alors et forme tin 6crail entre 
la luni&re solaire et les graininies. Tontefois, les petits producteurs ob
servent iIn espacement pIns large citie les exploitants di syst.iiie arboricole et 
cultivent des produits vivriers sOus les arbres. Vu I'importance de I'agri
culture pour les petits exploitants et laplace relativenient secondaire 
qu occupe bl'1evage cLans le, r svstnine, il y a petu de chances de les voir
s'embarquer daIIs laculture sotis couvertture de granines fotirrageres.
Totitefois, uin syst&ine tie production ftourrag&er bas6 stir l'alimentation i 
l'auge tie leurs aniniaux devrait remporter leur adhesion. 

l)ans le long terie, laccroisseIIieIlt tie l'espace scparant les cultures 
arborescentes en vue i'aniliorer ]a pcnetration ies rayons solaires dans le 
sotis-bois et de 'iciliter la production fouirrag~re des plantations devraicnt 
tfire I'objet ditItdes. A ,noyen terine, ties recherches devraient &tre entre
prises stir ties graininies et ties l6guiniitises sciaphiles, adapt~es anl syst&ne
d'espacenieiit actutellenient en vigteir, et stir les moyens de les int grer dans 
les systInIes tie la petite exploitation agricole. 

Reseau et formation 
Echanges d'informations - Bulletin de liaison 

Trois Mntiros du Bulletin tie liaison Lill Rseau des petits ruminants ont 
t65 produits en frai,'ais et en anglais en 1988. Le RWseai compte actuelleient 

plus tie 1250 correspondants fornies pour ]a pltipart de ressortissants de pays
africains (48). Environ 28% tie ces correspondants sont ties francophones, cc 
qii correspond "Apen pr 's i Ia proportion ielapopuiation francophone dii 
continent. 

Le Bulletin de liaison Continue i'ljotier tin r6le dc premier plan en tant 
tine mediIuiim interactif tie couniication entre Ic Rseau et ses collabo

rateurs, comnie leiliontre sa liste tie distribution t]tii ne cesse cie s'6toffer (fi
gure 12). Les nombreuses contributions tic nos partenaires ii Ia vie du Bulletin 
et leur disponibilit6 i partager leurs rtstiltats de recherche avec tous les parti
cipanIts allR6seati ont constitti6 potr Ic CIPEA tine source de profondce satis
faction cii 1988. 
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R6seau de recherche sur I'agriculture en couloirs
 
Les participants IUn ssininaire orgaii.c stir l'agriculture en cooloirs, eni

1986 1Ibadan, avaient reconiniand la rase en place d'un r6seaU de recherche
stir ce thnie. Un comit6 directCUr conipos6 de dilgu6s de huit pays et d'une
repr6sentation dii CIPEA a 6t6I mis stir pied et un projet de financcmc:l: 
sounis aux baillcurs de fnds. En 1988, un montage financier en tavetr du
RWscau a 6ttmis en place par I'Agence canadienne de d6 vcloppecnt interia
tional, le Fonds intcradtional tie d6cvCloppenleilt agricole ct l'Agencc danoise 
de devcloppeicent international, ct on coordonnateur i plein temps a &6
noinm& Le Comit6 directeur du R6scau s'cst r6tmi eln scpteMibrc ct a t1idi6
les projcts de reclierche 61abores par les grotipCs nationaox. 

Formation 
Un stage dC dcix scmaines iititltl6 "Techiiiqtes dttIcvage des petits

ruinaints" est actuellement organis6 un allstir dclX ellanglais et cii tram:qais.
Lc deuxiEnic stage ;ainnel (le premier en anglais) s'est teii i Aiddis-Abeba en 
mai 1988. 

PERSONNEL DU SECTEUR DE RECHERCHE 

K. Peters, ColoordnnateordiSecteurith' recherche 
A.N. Atta-K ra h, .411roon1t 
C. desliordes, Zootedmicien 
R. Brokken, Jicouoliste 
P. A. Francis, .Aro-con,:oiste(iusqu'en inai 1988) 
K.1). Gaotsh, Zootechnicien
 
Getachew Asaicnw, Aro-iconomniste
 
0. 13 Kasali, I "trinairc/lathologist: 
R . Vol K,:]n:ai , .-1knro-econonisle 
S. Mai ga, I 7 trinalire 
C. Martins, ltdiant d i cycle omi'ersitaire(iusqu'en.Pu'rier1988) 
E. Mukassa-Mugerwa, Zootechnicien 
Negussic Akalcwork, (oo,onnater dc /a Station de Debre Berhan/lespot,stle 
de projet
P. Ngatcgize, l:.colwoniste (boorsierd'etdespost liti'ersitaires)(ipartirde j ilet 
1988)
B.C. Njau, I 'thrinain' (ho:rsierd'7tohes toStoli:'ersitaire:) (jusq 'en jiin 1988)

J. I). Reed, ,Nutritionlist: 
L. lcynoldts, Zot,',hlicin 
S. Soinarc, Sociolo, e 
G;.Tara wali, .-lrononw 
Tckelyc liekelc, I "hrinaire 
A. Tra orc, I "'ttrinaire 
P. Viviani, Expert associ de la FAG 
R.T. Wilson, Zootechnicien 
Zere Ezaz, Eludiant di 3' cycle nimersitaire 
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Secteur de recherche sur la traction animale
 

Bien qu'elle occupe ladeuxi&ine place parmi les productions animales
 
en Afrique subsaharienne, ha traction animale West actuellement pratiqu.e
 
qe par 1(1 A 15% des agriculteurs de la rgion. L'essentiel des animaux de
 
trait rencontre dans Ics zones senii-arides et les hauts plateaux ofi ilsservent
 
surtout au labour et au battage. Outre leur r6le majeur en tant que source
 
d'6uergie et doic conime intrants agricoles, les aniniaux de trait remplissent 
6galcuIent tine importante fonction dc production dans lamesurc oni ilsfour
,lissent I I'agriculteur dc laviande, tILlhit, des peaux, du fuinier et des revenus 
mondtaires. IIs constituent ainsi pour Ic paysan tin placement trfs rentable 
qui contribue I :,ccroitre laproductivite et lastabilit6 des syst&nics des petites 
exploitations agricoles. 

TotIteois, les efforts dploycs jusqIici pour promouvoir latraction 
ainiale n'ont donni que des r(sultats dtcevants, notaiment en raison du 
ilantIeu tie ta ttirs tie production, tie l'iIIefficacit6 des technologies dispo-

Iiibles, et de l'inad&quation tic I'alimentation des animaux. Face ;I cette 
situation, le CIPEA a identifit tin certain nomibre de travaux de recherche A 
effcctuer dans les rtgions ci-aprcs: 
* Les hauts plateaux et lazone senii-aride o6i latraction animale est d6jai

largcment pratiqt1 6Ce.Les travaux cnvisags ici visent Slintensifier et S
 
diversificr I'ttilisation ties alinlaux de trait pour accroitre leur contribu
tion I I'couoniie agricole. II s'agira en otitre, notaniment dans la zone
 
scii-aride, d'iameliorer I'alinlentation des animaux aussi bien en qualit6

qu'en qu~antit . 

* La zone sublumide o6i la traction animale est encore neal connue. Les 
travaux envisages ici visent iidentifier les obstacles SiI'adoption de cette 
technologic et I les surnionter par I'introduction de techniques de trac
tion utilisant des intrants appropri6s. 
I)ans ti cas coninie dans l'autre, l'objectif consiste "ipromotuvoir Ia 

prodtitiivit6 Ct laviabilit6 du secteur agricole en Afritque, par le biais de tech
nologies appropri6es et pen coCitescs. 

Intensification et diversification de 
I'utilisation des animaux de trait 

Les trava'X Cffctuttis par le CIPEA dans ce domaine s'inscrivent dans le 
cadre dui Projct de gestion des vcrtisols. 11s'agit d'un projet conjoint dcstin6 

63 



5 prornouvoir et i vfrifier l'int4gration de techniques am6lior6es de valorisa
tion des sols, dans le, petites exploitations mixtes des hauts plateaux 6thiopiens.
Lcs vertisols s'6tendcnt stir quelque 85 millions d'hectares dc tcrrc , en
Afrique subsaharienne, ct sc caract6risent par des livraisons agricolcs nettc
ment en dq5 dc lcur potentiel. Ccttc situation pourrait trc corrig6e par
l'accroissement des superficies cultiv6cs et par l'adoption dc m6thodes cul
turales plus intensives. Le recours i l'6nergie animalc dans ]a culture et la
gestion des terres et l'utilisation rationnclle des 616ments nutritifs du sol et de 
l'eau constituent lc meillcur moyen de parvenir a cc but. 

Les objectifs du Projet dc gestion des vertisols peuvent se r6sumer 
conme suit: 

ecxt6rioriser lc potentiel agricole de ces soL par un accroissement appro
pri6 de leur production de cultures vivri&res et de r6sidus de r6coltes;

* accroitre l'efficacit6 de la traction animale; et 
* accroitre les taux d'6coulement du b6tail. 

Cc projet rassemble trois ccntres intcrnationaux participant i la r6alisa
tion du Projet. 11s'agit du Centre international pour l'61cvage cn Afrique, de 
l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi
arides (Indc) et du Conscil international pour ]a recherche p6dologiquc et ]a
gestion du sol (II3SRAM, Thailande) en collaboration avec cinq institutions 
nationales 6thiopiennes de recherche-d6v'eloppcnent, i savoir l'Institut de 
recherche -gricole, I'Alc:, aya University of Agriculture, lc Minist rc de
l'agriculturc, l'Universit6 d'Addis-Abeba et ]a Relief and Rehabilitation 
Commission. 

Etude de 1'6tat p ,',/sique des boeufs de trait 
L'observation de l'ctat physique des bocufs de trait tout au long d'unc 

ann6e permct de d6tcrminer les p6riodes pendant lcsquellcs les animaux 
dcvicnicnt stress,.-s i cause des efforts qu'ils sont appel6s 5fournir, de Ia mal
nutritiin, des maladies, ou d'autres types dc problmcs. Les profils ainsi 
obteijt,s peuvet 6tre utilis6s pour identifier les am6liorations " apporter au 
systf'mc cn vuc de I',ccroissement de performances animales. 

On trouvera i la figure 13 la courbc d'6volution de l'6tat physique des 
animaux de trait stir trois des sites du Projet de gestion des vertisols au cours
de l'ann(' 1988. 11ressort de ces observations quc les fluctuations du poids vif 
des anaux suivaicnt de tr's pros celles de la pluvionltrie -t donc des dispo
nibilit6s alimentaires. Par aillcurs, les d6penscs d'6nergie occasiot6es par ]a

traction contribuaient "aune dt6rioration notablc de leur condition physiquc
 
au cours d'une brevc p6riodc de temps, notamment au d6bUt de Ia saison
 
de croissance. Lc proccssus dc reconstitution des force! des animaux ne 
commenqait qUI Ia fin des labours, avec la r6g6n6ration des parcours naturels 
cons~cutive an rctour des pluies. 

Gestion des 616ments nutritifs et utilisation de 
I'eau dans les syst6mes de production agricole 

16gumineuses des r6gions b vertisols 
L'engorgement ct la pauvrct6 des sols en azote (N) ct cn phosphore (P)

utilisables par les plantes constituent lcs principaux obstacles ?ila production
agricole des vertisols des hauts plateaux 6thiopicns. L'am6lioration du drai
nage externe, l'utilisation d'cspeces cultig~iics ou de cultivars peu sensibles i 
I'engorgcment, la culture intercalairc ou sous couverture de 16gumincuses
dans lc cadre d'unc rotation culturale ct lc recours 1des sources moins on6rcuscs 
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den16 ents nutritits telles utie Ic phosphate naturel devraient pcrmcttre
 
d'att6iucr ces contrajiltes.
 

Nutrition min6rale des 16gumineuses 
L'application cn 1984 de diff6rentes doses de superphosphate tripic

(TSP) et de phosphate naturcl d'Egypte (PNE) aidcs cultures de tr&fle s'est 
traduitc par unc haussc significativc (P<0,05) de la production totaic de 
mati~re sIche stir une p6riode dc cinq ans. Lin6aire avec I'augnientation du 
TSP (y = 3073 + 1871); R2 = 0,80), cet accroissenient 6tait quiadratiquC avcc 

2des doses croissantcs de PNE (y = 3191 + 317 P - 3,3 1)2; R" = 0,89). 
l)eux sources dc PNE (CIPEA ct Minist&e 6thiopien de I'agriculturc) 

ont t6 tcst6cs stir lc trtflc, stir tin vertisol I Shola (Ethiopic) au cours dc la 
saison de croissancc de 1988. Avcc ine dose de 60 kg/ha, ]a pro~luction de 
niati.re siche augnientait significativeient par rapport I celle du t61ioin 
mais il n'y avait atictine diffrencc significative entre Ies deux sources de 
phosphate. La situation 6tait analogue pour ]a production cuitilt.6c de natirc 
stichcdurant la p6riode 1986-1988; toutcfois, lc PNE livr6 au CIPEA avait 
produit 1,3 t dc MS/ha tic pis qtic ccltii du Minist rc de I'agriculturc (fi
gure 14). 

L'cffet du phosphate naturel non acidul6et du phosphate nattircl partiel
lenient acidtil6 stir la production dc Trifbli, m quartiniaum (ILCA 6301) stir 
vertisols a 6tc compar6 "Icelui du TSP au Siegc dti CIPEA (figure 15). L'appli
cation de TSP se traduisaityar Une augmentation significative et qUadratique 
(y = 1540 + 209 P - 1,8 P-; R' = 0,81) de la production Lie natiLrc sc'che par 
rapport au t6n1oin (1273 kg/ha). l)e inmc, l'application dc phosphate naturel 
acidul6 ;150%, (I1NA i 50%) entrainait ine atigmentation significative de la 
production de mati&rc s.chc par rapport i celle dti t6moin, quelle quc soit la 
dose. Cet accroissemcnt 6tait lin6aire avec I'atigmentaion des doses de PNA 

50% (y = 1783 + 70 1); P,2 = 0,89). Par ailleurs, l'application de PNA 
acidul6 a 25% (PNA "a25%) se traduisait par uine augmentation de la 
production de mati~rc sche par rppoit i cellc Lu t6moin, except6 5 la dose 
de 20 kg/ha. Cet accroissement 6tait 6galcment linc6aire avec l'augmcntation 
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des doses de PNA i 25% (y = 1577 + 44 P; 12 = 0,77). Enfin, i'application
de phosphatc non acidul6 n'avait Cu aucun effet significatifsur la production 
dc tr fle (figure 15). 

T6moin 
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La fixation biologique de I'azote et ses effets sur les c6r~ales 
Une exp6rience a 6t6 effectu6e en 1988 pour quantifier par la technique


'SN l'azotc fix6 par huit lign6cs appartenant i cinq cspices de Trfolium.
 
l)eux lignces de T. decorumn (ILCA 6264 et ILCA 9447), de T. quartiniauon

(ILCA 6301 et ILCA 9379) ct de T. steudneri(ILCA 9720 et ILCA 6253) Ct une
 
lignt, de T. nuclyellianum (ILCA 6260) ct de T. tembense (ILCA 7102) avaicnt
 
&6tutilis6ces, l'avoine 6tant la plantc de r6fdrenceexemptc de nodosit6s.
 

II ressort de cos travaux quc les deux lignecs dc T. decorwn, Line lign6c de 
T. qluartiniaimn (ILCA 6301) et la lign6e de T. rueppellianum fixaient plus

d'azotc que celles de T. steudm'ri (figure 16).
 

Quantiti
d'azote fixie I. 	T. decorum
(kg/ha) (ILCA 6264)
 
10-
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(ILCA 6260)a 	 4. T. decorm90 7 a (ILCA 9447) 
5. T. tenlunse
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6. T.quartitiiaumI 
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Espices/cultivars
 
310ya pas de diffrciicc signuificative cie I scolonnes portant Ia
mcnie !cttre (11>0,05). 

Exploitation des vertisols drain6s 
La culture de lkgunuineuses souis couvcrture de c~r~ales pernmet non 

seulenient de niaintenir ]a fertilit:6 du sol gr~ice i ]a fixation de 'azote par les 
k6gumlineuses, niais 6gaktnent d'accroitre ]a valeur nutritive des r6sidus dle 
r~coltes. En 1988, des essais ont 6t6 effectu6s en altitude nioyenne stir dieux 
sites des hauts plateaux 6thiopiens pour d(termincr 1'effet de la culture du 
tr~fle SOLIS cotiverttirC dti '01. 

Trois cultivars amic5ior6S Lie Wl (Enkoy, Iioohai et Gerardo) et deuLx 
esp~ces de tr~fes (Trif'iiumi stmilncri et T'. rueppeIlianumn) avaient &6~ utilis~s 
dlans cette 6tude. Un nu~lange des de-..x tr~les avaient &t6 sem6 SOLIS cou
vertUre du W1 la densit6i de 12 kg de senienc~s par hectare. 
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La culture du triflc sous couverture du b1W n'avait entrain6 auctnc baissesignificative de ]a production de grains oi de paille de bid; en revanche, elle s'tait traduite par tine augmentation significative dc )a production de fourrage(tableau 43). II faidra cependant Cffectuer des rechcrches suppldmentairespour ddterminer le moment le plus propice pour le semis des ldgumineuses
ainsi que les consdquences i long terme d'une telle pratique.

11ressort de ]a comparaison des rendements que la production des cultivars anidliords dtait supdrieure 1 celle des cultivars locaux, aussi bien enaltitude moyenne qu'a haute altitude (tableaux 44 et 45). Cette disparit6s'explique notanmment par laplus grande rdsistance des premiers aux maladies,en particulier la rouille. Cette dernire caractdristique avait perniis de semerles cultivars amdliords ds le ddbut de V'hivernage alors que i'ensemencementdes cultivars locaux devait itre diffdrjusqu'au milieu des pluies pour rdduireles risques de contamination. Les cultivars amdliors sont donc dotds descaractdristiques requises pour tirer le meilleur parti possible de ]a totalit6 de 
la pdriode de vdgdtation. 

Tableau 43. Productioin intl),evuin (iegrains etde fourrage di bhielde tr hfldans laculturedu trifle sonscouvlture du ii d Akaki eten atiide imo),emu, Ginchi (Ethiopie), 1988. 

Production du b Production Production totale 
Cultures (kg/ha) du trifle de fourrage (paille(kg de de bW6+ trifle)

Grains Fourrage MS/ha) (kgdeMS/ha) 

Enkoy + trffle 1261 2874 1729 4603 
Enkoy 1409 3102  3102 
Boochai + trefle 956 2397 2343 4740 
Boochai 985 2640 - 2640 
Gerardo + trifle 979 2324 1989 4313 
Gerardo 1133 2657 - 2657 

Moyenne cultures avec trffle 1065 2532 2020 4552 
Moyennecultures sans trifle 1176 2800 - 2800 

PPDS (0,05) NS NS  390 

Tableau 44. l1rolicji,ui digrains iti)'ii ,i defuirriqi it'cd.
tii,ir. Iocrux a dut,tihi,,i ir,: sur vertisols draiis 
, II''reih,,Bioiepia ,tIni'wari (litiiopie), en hauwe 
alhitude, ,n1988. 

Production ProductionCultivar dcgrains de fourragc
du bWt (kg/ha) (kg/ha) 

Local (tmoin) 956 2629 
HAR407 1177 2167 
Enkoy 
 1268 
 2906
 

ET 13 
 1728 
 3256
 

PPDS (0,
05) 195 
 576
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Tableau 45. 'n,,uction mo ; d),'gicI i i c Ic I./,'1 dc ,uI
tivrs oim." .tiIirY du hh sur vi'tisols drint's 
,i Akaki, Ginthi i el),ic, Zcii (l-th/iolpi,), c1 
,1dtini' yo,'nnh, cn 1988. 

Production Production
 
Cultivar de grains de fourrage
 

(kg/ha) (kg/ha) 

Local (thmoin) 672 2962 

Boochai 	 1074 3103 

CIT 71/Candeal I 1422 3578 

Gcrardo 	 1433 3613 

PPDS (0,05) 651 1096 

Exp6rimentation en milieu r6el de techniques
 
am6lior6es de gestion des vertisols
 

En 1988, Ils techniques ani6liores de gcstion des vertisols iises all 
point par le Projet dc gestion des vertisols (voir Rapport atnfuel 1987 du 
CIPEA, pages 44 147) ot 6r,' largement cxpdrimentdcs cn milieU rdel, dans 
les hauts plateaux 6thiopicns. Ces es:mis &,taientdestines a: 
* 	 ouvrir la voie I Lies activit~s de vulgarisation "t grande 6chelle par la 

collecte en milieu recl ies donncs d'expiriences men6ces stir l'efficacit6 
et l'acceptabilit6 des technologics introduites; et 

* 	 utiliser en station les donn6es rasscibldcs stir le terrain pour am6liorer
 
les performances ct l'acceptabilit6 de ces technologics.
 
La billoncuse anilior6c maise au point par le CIPEA (voir Rapport


a1m1l 1987 du CIPEA, pages 44 a 47) a encore &6 test6e en 1988 en conipa
raison des m6thodes traditiominllcs ie pr6paration du sol utilisdcs darts lcs 
hauts plateaux 6thiopieiis. Ces pratiqucs varient d'un site ti'experimentation 
AI'autre. C'cst ainsi que le paysan Le l)ogolo ani6liore le drainage externe de 
ses sols grice i des bilious et Lies sillons, alors que cLlui d'Inewari utilise des 
billons Llargis ct ies sillons flits il la main apr~s plusieurs passages de la 
maresha (charrue traditionuelle). Ailleurs , on se contente de semer i plat. 

Les semis oit eu liet pendant la troisil'me senaine dejtiiu, except "a 
luewari o6 il a talli attedre tin iLis de pilis en raison de Ia tardivit6 des 
pluies. Coiformnuieut i la pratiLlue cI usage en Ethiopic, du phosphate 
diai nioni(Itie a (t&appliqtL6 Lla dose rccomnmand& dc 10(1 kg/ha. Par ailleurs, 
an ctours Lie la saison dc croissance, dc l'ure a 6t5 6panduc :'ir les parcelles de 
l)CjeI et Lie l)ogolo 'i raison de 5(0 kg/ha. Enfin, les productions de grains et 
de tourrage ont &:t6evalucs an cours de la troisienie senailne d'octobre 1 
I)cbrc Zeit et elviroji un mois plus tard stir les autres sites. 

A l)ogolo, le b16 sei16 stir billous 61argis a produit 60% de grains ct 6 9 % 
de tourrage dc plus qtiC le b16 scrio stir les billons traditioncls (tableau 46). 
A inewari, oui 'a curegistr en revanche aticune diff6rcncc significative entre 
les productions des parcellcs, que ks billons 61argis aient t:t faits i la billon
netise oi i ia main (tableati 47). TLutet-ois, I'titilisation d: la billonunse per
iiettait de rtduire la uIaiut-iocnvre ucessaire ct d'angnictcr la prodItiivit
du travail. A l)ebre Zeit o Ic drainage se ait nattircllenicnt, l'iiit6r& de la 
culture stir billons 6largis 6tait gOciraleiieit iioiis visible. Toutefois, les 
rndeients stir bilous tlargis avaict &6 plus importaits nim c si l'accrois
senieut u'avait pas t significatifdans le cas des grains (tableau 47). A l)ejen 
enfin, la prodtuction de grains stir bilous 61argis dpassait dc 73% cclle des 
parcclles seni6cs I plat (tableati 47). 
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Tableau 46. 	 I'm,. i r ,.sitl icl 	 t I'.'irra 'cdc bh . 1'cc I,1i . 1 	 Ipillmis J~laqislmilhthdr, tioelIt's ,i l~ioqtolo 

(Ethiopic), 1988. 

Mode de Production Production 
prcparation de grains de paille
du sol (kg/ha) (kg/ha) 

Traditionnel 1266a 2 2 10a 

Billous 	 21127b 3725bns1argis 

Au sciln
d'unte Cohn Ics Iilyton i.su ivics die I iii11ii1 
ni' sont pas significltive enlilltdiftftrcitcs (11>00.01). 

l o 	 lecttre 

.
Tableau 47. 	 Priiluiritm de .i.riju ctdhi',,ilh. il:,i'cc If's 
iii~ithiidc fiti.itimojinIh ctI ,illi .cIlalgis ,iDelre 
Zvit, Ii ri l)jc, (L.thipic). 1988.ct 


M.Wthodc de Production Production 
preparation degrains de paille

Site du sol (kg/ha) (kg/ha) 

DebreZeit Billons 1126 4814 
Traditionel 782 3299 
PPI)S ((11,(5) 74 1419 

lnewari Billons I(XI5 	 159i 
Traditionne12 852 1416
 
PPDS ((),1(5) 353 751 

I)ejen Billons 1194 2451 
Traditionnel' 633 1692 
PI)S (0,05) 267 365 

Semi, 'Iplt.
SBillons I-11its,* 1.1111ef.1m 

Introduction de la traction animale 
dans de nc 11welles zones 
Introduction de 1'6nergie animale dans I'agriculture
des r6gions tropicales subhumides et des 
plaines d'inondation 

Bicn qu'ils l6\'cnt des bovins, les agricultctrs et ICs populations agro
pastorales 	die h zone subhuniide deiI'Afriqtic occidentale n'titiliscnt gtZrc
Ieni'rgic anialc et effectuent tols letrs travaux agricolcs i la main. 

Par aillictirs, les penuries de main-d'oeLuvre lors die la pr6paration des sols 
et la prth6rclnce marque Lies paysats pour les hatutes terres liniitent la superficie dcs.1;,idatna (valheCs d'inondation saisonnicre) cultivds par les paysans.
L'Uttilisation Lies animaux die trait pour L preparation ies sols divrait per
nettre non sculcm'ent datttnter ces p6*iries de mlalinl-d'oeuvre, mais egalic
mcnt d accroitre Its supcrficics ctiltivdcs. 

Fort de cola, Ie CIPEA 6tudic actulclllntcnt Its stratgics , micttrc en 
oeuvre pour promotvoir It'tilisation dic 1'6nergie aniual'c dans los lidahuade 
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la zone subhumide diu Nigeria. En 1988, ises UdeS out t Clfcctuics sur 
ultilisation eveitucllc di ces plaints en tant quc parcours deisaisoli s&che. 

Cinq taureaux cncadr&s par des drcsscurs, v coinpris des agCnts di (I: PEA et 
des pa'sans, ont &tt t0ru16s an labour ct au remorquagc, d'abord an Rano 
Bull Training Centre du Kano Agricuhlu ral and Rural I)cvelopment Autio
ritv, puis stir ICsite d'cssais du i1 PEA "lKul'na. 

Lc teIps dLipfituragc accord6 aux bovins en f6vrier, c'cst-il-dire vcrs la 
tin die la saison s cic, ct cn inai, au dibut ic I'hivernagi, pouvait atteindrc 
dCUx lcurcs par jour stir Ics)tdala (figure 17). II ressort Lies observations 
cfeiccttdcs, iju'avcc IeretourLies pluics, la converture hcrbac& ie ces valhcs 
se rig'in.urait plus t6t quc iciec ies hantcs tcirres. 

Temps de 
piturage
 
(minutes/jour) 

120

105

90

75-


60-

45"
 

30"
 

15"
 

Janvier Fevrier Mars Avril Mai 

Mois 

A Kutana. I'cssciticl Lie la salison availt t6 consacri' a refaire le dressage 
Lies aninLaux ct i rccvclcr Ics conductcurs d'attclagc forniis "i Kano, i cause 
ies iniportantcs diffirclccs existant cntre les sols tic ces dcuIx localits. IIest 
vrai que los sols iii la ri'giOn Li Kano sort sablonctix alors qn,'a Kutana, on 
a at i'Aireit, dourLIl't ICS sOIS t tiis argilcs Iourdcs qui r6agisscnt ioneCa Ics I 
di'terci mcnt 'I I'ctl'ort ic traction. La pretivc cst aiiisi taite - s'il cn 6tait 
bcsoin - ti lIancccssit ti dresser les ainniaux ct Lii foriicr Its conducteurs 
it'attclagC ials des conditioins analoguCs 'I celics daits Icstiuclcs |Is scront 
appcl s ittravailler. Par aillcnrs, it ressort dune comparaison tics teips de 
travail LuLc lc labour a la main prinait Iiiit ois pIlUs ti tcieps tine I'attclagc I 
dcuix bocul's. (CCi'ciLiant, I hoC 6tait plus appropri6c i la luttc cotltre Ics 
mauva iscs hcrbcs dais la icstlrc on Ic paysan p)OInvait, i icux qu 'avec Ia 
charrtic, s'cii scrvir pour retourner Latcrre et y ci fouir ICs plaitcs aivCntices. 

L'atigicntatioi ies superficies cultives ct I'intcnsification ics uictliodes 
cUlturales (par exemptc utilisation ie culturcs dirobics) dcvraicnt Cavoriser 
l'accroissiicii Lit la productivit dcs.find,a, 1 . La culture tic vari(ts ie riz 
hault rlLIcuiiCIlt peruncttrait en otitrC d'aini'liorer Ic revcnu des iunuages ct, 

Figure 17. 
Temips mnoyen de pdlturaP-des 

fadania par h's bovins ,i
Kufana, darts la zone 

sidlhunidedu Nigria, 1988. 
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Nicholson M. J. ctBut-
tcrworth M. II. 1989. 
Grille de notation de I'tal 
d'enraissement drs toVins 
zibus. CIPEA, Addis-
Abcba, 31 p. 

grice iiI'augmentation de la production de fourrages, de combler Ics d6ficits 
alimentaires qu'occasionnerait pour les animaux i'accroissemcnt des superfi
cies cultiv6cs sur lesfadama (voir Rapport annuel 1987 du CIPEA, pages 47 et 
48). 

Cette exp6rience aura en outre pernis d'6tablir avec certitude que la 
traction aninale int6resse les paysans de ces r6gio.is dans la mesure oil ilsn'ont 
jamais 16sit6 i mettre des parcellcs d'exp6rimcntation i la disposition de nos 
chercheurs. Toutefois, pour vulgariser cette technologie dans cette zone, il 
faudra vcnir aibout d'un certain nombrc d'obstaclcs socio-6cononiques et 
techniques. Ceux-ci se rapportent notamment I'aptitude des adeptes de 
cette innovation a I'utiliser efficacement, it I attitude de ses d6tracteurs, et a 
l'influence de ]a nature et du degr6 hygroni6tique du sol stir la quantit6 
d'6nergie n6cessaire aux op6rations cuturales. Le CIPEA cnvisage d'6tudier 
certaincs de ces questions en collaboraticn avec l'Uiiiversit6 Ahmadu Bello 
du Nig6ria. 

M6thodes d'alimentation des animaux
 
de trait
 
Effet du poids vif et de 1'6tat physique
 
des animaux sur leur puissance de travail
 

La culture attel]e a de iiombreux adcptes parnii les agriculteurs du Mali. 
Ccs derniers estiment touttcfois que la mnidiucrit6 de I'tat physique qui

s'observe au d6but tie ]a p~riode deC v6gtation chez les animaux limite leur
 
volume de travail ct partant, les superficics cultiv6es. Alors quc l'effct dii
 
rtgime alimcntairc stir le poids et a condition physique a tait l'objet de
 
nombreuscs &tidcs, I'intletnce cdela compl6nicntation alimucntairc sur ]a

puissance tie travail ct donc stir laproduction denicnrc encore mal connue. En
 
cons.quence, iln'cst gul.rc ais iemettrc au point des mithodes appropries
 
ou 6cononiiqmCs d'alinentation a I'intention dc cettc cattgorie d'aimaux.
 

A,! tours de laphase initiale d'une tude dcstine I d6finir les bcsoins en 
comi,, ' ,ntation alimcntaire des bocnt's tie trait, lc CiPEA, en coop6ration 
avec lInstttut national Lie recherche zootecliniiqtic, fOrcsti{re ct hydrobiolo
gique (INRZFIt1), a effcctlttio eiI 1988 au Mali ti certain nonibre dc travaux 
stir l'influcncc du poids vifct de I'at physique dc I'aninial stir sa puissance 
de travail. 

A cot effet, Ies pcrtOrniances tie 12 bocufs ripartis en quatrc groupcs de 
trois dont chacun reprtscntait l'ensemble des coibinaisons possibles de 
deux niveaux tie poids vif (31() et 36) kg) et de dCIx nivcatix d'6tat physique 
(N + et M + 1)o11t t compar~cs. Pour ce faire, chaque animal a 6t3 attel6 un traincau charge ct dont li traction stir tin circuit en terrain plat n6ccssitait 

tine force nloycine tie 374 N. L'aninial devait tirer le traincau stir I0kil ou 
jtsqu'au onIllOll 'imanitstcr ties signes d'6pulisenent.t o61 il comrmencerait 
Ol trotIvcra aux tableaux 48 ct 49 les valcurs tie 1'6nergie d6ploy6c par les 
anmimaux ainsi tItiC letir ptissance tie travail. 

La puissance d6veloppec6tait ti'autant plus grande pic le poids vif6tait 
&v6. Totitefis. c'Cst stir Ic travail journalier fourni tiue l'infltcncc de cc 
paramnitrc ttait lc plus notable. ('est ainsi qti'il est appart tquie mme en bon 
6tat physique, Ies animaux tie petite taille tic potivaient supporter lcs efforts 
Cxig6s d'eumx title pcndant tine tr's br'vc pdriode. 
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Tableau 48. 	 I:.,'rgic ,, n ' .i taialt~ri' I/l' Ira zil (.%/) k-
IIlo)' Ipr h. h0'lf"Ih'trait Lt riot) di l;iids il" 
CId'I'Ldt lh)sill', li,, 1988. 

IPoids vi" 
(kg)

Etat 
physique 310 360 Moyenne 

N+ 0,95 3,49 2,22 

M+ 2,55 3,44 2,94 

Moyenne 1,75 3,42 

Erreur type du poids vif 0,086 *** 

Erreur type de 1'6tatphysique 0,086 *** 

Erreur type de i'intcraction 0,135 *** 

*** = significatif'l P<0,(0)I. 

Tableau 49. 	 Puissanceum'yenn ('1) dl travail des boeufs de trait
 
,n linati ,t, ,poidsvi/,t tit I'dtat physique, Mali,
 
1988. 

Poids vif 
(kg)Etat 

physique 310 361 Moyenne 

N+ 161 271 216 

M+ 241 279 260
 

MoyCoeI 201 275 

Erreur type dll ptoldN vif 14., ** 

Errcur type dieI'tat physique 14,5 NS 

Erreur type d I'intrction 21.5 NS 

** = Signit"IC.til'A I'<i ,il. 

NS = non signific.til' 

Autres sources de puissance de traction 
Analyse 6conomique des innovations en matibre de 
traction animale dans les hauts plateaux 6thiopiens 

Apr s avoir effectual des itudes stir l'utilisation de l'attelage A tin boeuf 
dans les petites exploitations des hatits plateaux 6thiopiens, le CIPEA exa
mine acttuellenClt la possibilit5 de substittier la vache au boeufdans ]a culture 
attelke. En 1988, tine 6tide a t6i entreprise stir les aspects t6coiomiques de ces 
innovations. Ces travaux s'inspiraient des donrines d'enqilte recueillies en 
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1985/86 par des agents tio CIPEA stir des exploitations agricoles situi6es aux 
alentours dc l)cbre Zeit, en Ethiopic.

L'analyse ies nargcs brutes ct les Inodeles tic prograiniation lin6aircavaicnt 6tutilist's pour comparcr cos deux innovations itFattelage traditionneltitilisailt la mar'sha, charruc 6thiopienne tract6e par tite paire de botufs. Destravaux ont 6galcmcnt t6 elntrepris eni vue tid6terminer lia6thodc liaplusoptimale pour li mise en valeur des terres et ltilisation des aniliaux pourchacune ieces deux innovations. Les rsisultats prsent6s ici concernent
cxclsiveient lc tcfet le bW, dans liamesure o6iplus tic 70% des superficies
ctultivSs dans les exploitations cItditCs 6taient von6es Aces dCux cultures.En cc qul icolcerle laproduction tic te. c'cst lhcharrtc i tn boCtuf qipr6setait liamarge brute laplus detv&c AI'hectare taildis tjue I'attelagc adcaxvaches remportait lapalme tie laproductivit6 du travail; dals t cas coliniedans I'antre, li techliologie tradiiioicllc sc classait cn dcnxin'me position
dcrriere l'inmovation propos~c (tableau 50). S'agissant tic lIaproduction tich, 1'attelagt, Adeox y'aches vCait en tete potr laproductivit6 till travail etcelle de lIaterrc (tableau 50), latechnologic traditionnellc et I'attclage tin
boctf venant el1 deuxittic position,, respectivenicnt pour Ie premier et le 
dctxicoic paraimitrcs. 

Tableau 50. .. omlI, - It,im I'n,b cirtepi atio,I I,id f1tc , /,C dtee /(hI* Im'ti laIClflique14tilis& '."" 

Tef 
 Bi 

Technique Attelage5 Ateagc, Tecdmique Attelagea Attelage1
traditionnelle
mi boctif deux vaches traditiotmclleun boeuf deux vaches 

Valeur de la production (birr/ha)
 

Grain s 794 849 767 938 1(X)6 1348 
Paille 147 159 142 162 178 212 
Total 941 1(X)8 909 I (X) 1184 1560 

Cofits variables (birr/ha) 

Semeinccs 42 43 43 94 104 (X) 

Engrais 42 26 45 21 0 71 

Maii-d'oeuvre 
salari&e 42 28 60 34 14 27 

Total 
 126 97 148 149 118 188 

Main-d'oeuvre familiale (heures-hoinn/ha)
 

341 40) 303 
 406 681 
 246
 

Productivite
 

Terre (birr/ha) 815 911 
 761 951 
 1066 1372
 

Main-d'oeuvre familiale
 
(birr/ia) 
 2,4 2.2 2,5 2,3 1,6 5,6 

Les resultats Lt I'tudt,ies iod&Ies tic programmatioi lineaire sontprtscnts at tabltau 5 I potlr to 6chaiitillon reprtscntatif tits cxploitItions
Convertes. 11rcssort tLies Soltions optimnales obtenncs daiis cette 6tutdc tile 
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I'attclagc . dcux vachcs vciait elitote pour Ic rcvcui agricolc nct ct a prodiic
tivit6 de la tcrrc Lt Lill
travail, lh technologic traditionincllc 6tant toujours eli
 
dcuxi~iui position. Pour l'attcligc 'IdCx VaIchts, la strat6gic optinialc de
 
raise ei valeur dies terrcs coisistcrait I nc cultiver que di teftt dI hi respecti-

VCIuiiCt stir 9)et 1 ,dcs tei'rcs arables.
 

IH,I,¢~~~ /)f Ihsit.\ I
,1wT, tl~dditiomn lh'.I'aittc,101I1,11,1f ol,ih'.'I',h's
 

Tableau 51. Solthitimi .i, ,I,1111;.'lo,1 '! ti,,I 11;,) 111 , lh0.ittip).I1-1:sflhth'l 
laW /1111.1111, e't .,C"i 

TechiniqueI 

llaram&re Tradition- Attelag ai Attclagc "i
 
tile' un botif (liux vadhes
 

RIvem agricole net (birr) 848,7 438,5 2535,0 
Superficie Lies
terres arable (ha) 2.55 2,55 2,55
 
Surlace cultiv&'(ha)
 

t'" 0,68 0,68 2,28
 
bhi 1,66 ),27 0,27
 
t'verolc 0.21 1,42 0,00
 

JachrIs (ha) O,() 0,18 0,00
 
Maii-d'oeuvre
 

(h-l/ha) 1098,80 981,40 1881,() 

l'roductivit' 
tcrre (birr/ha) 332,82 171.96 994,12 
travail
(biar par hiure de travail de 

l. Itaini-d iL'OCLvretamilial) 0,77 0,45 1,35 

I )ais Ic'cadre Lie cc iiodclc i' prograin matioi, Iis principau x obstacles
 
,'I'utilis,tiit i' li tclui'ue traditioIi llc ct i' I'.ittcligi I tin hoculont trait
 
.iuttiiops i' traction dispoiible pendant ]aptriodi Lies Iahours 't iUX super-

IjCi's Lies ttrrCs ciii! vahlcs. Particulicrem nt crucial diis ICCAs Li' I'attilagi '
 
tn hoit'u It.'probiIc idu tcm ps pourrait troniver sa solution dias I'utilisation
11c .1inl tra cti on . Adt\ieC CS 0 .11t 11t Ln ed v c I'attelige Idtu xvach tcs, C'estla 

tt'rrcs 
(Cs r'sult.its iiiontri't cIlircmcui tilClIlterni's Li mist ell valCur tics
 

rCssoturci's primairt it di produictivitO, 11 p1hs i'l/c.ici' Lies trois techlologies
 
tistic, ist hi'ii I',uttigi duxi' viches. A C' titri', ilmriti Lii Clire I'o jict
 
ii'itundCN phis.iprtoiiOdics.
 

sipltifiC iets r.iblc's qiii cOistltIIc IC'tllci'tur liiit.iot illri'v'il LIagricole. 

Recherche concert6e sur la traction animale 
R6seau de recherche sur la traction animale 

IX' prcici'r i)IIIi'ro dii lnllctii d IIaisoIIn dII Wscautidi' r ucherche stir lh 
traictiol ,IiIIIAili ,I iti 1 dcCIIIrc Ii)8, tl ICdi'IiXIIIIC Illllll'o Cst ellpuhli.3 tni 
COl's dclabo ratillo. 

Ic rcciii'l iC Ict'rCiiCCs bihliHOgrpliiquits stir I,i traction aninilc publit
cl ( :11IA SunS It'1) 8 3 par It' titri iited liliiy 'qth) ,t Al ip l'r'ati,,,a6t6 
|is a~jour, r CItriClti p,ir di's .mlootatiithins. COtirs d'in

,
CVisit Act1icllcIIIciit il 

trod tlttJL d0 lll 11 I Ml't ied OllllcCS CI1)S /IS IS , utilis.i1b h"stir ies o rd i nhtct rs 

ColITitibIlcS IBM, CC r-CCLIiil,(11i piiurrA .ire' dircctCInCIlt comiiphctc pir ICs 
(uilisiiurs,I tiitiiinnini'iit Iis prtogrIiO'llls o.ntiOoInX Lies pays Africains, scra 
tr's prochailloCIcit publit . 
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Secteur de recherche sur les aliments du betail
 

Les pdntrics d'diiiuents qui s'obscrvent cil saison sichc, et parfois 
ni31nc pendant I'hivcrulage, liniitent Ic potcntiel de l'61evagc darts la quasi
totait6 ds syst,&l'ins subsaliariens dLc production animale. MW3ic lorsquc le 
disple aliniIC1.1ltaire est abondant, Ih taibicsse qui s'associe p rfois 5 sa 
valc'ir n1utritive 1icst Pas !c IIatulrc i1tournir li ration 2qu iiibrdc, richc en 
cneiiiclits vitaux, c etCICcclliclit convertible ci proteiles L. eo 6nergic, dont 
Iailual a hcsoill. 

Lc Seteu re clCiclChc Sti r ICs diincuCtS till h taiIs'cuiploicI attiuer cos 
contrailites ci fou rnisstit aux structure's iiatioill:lcs tic rech cicic agricole ct 
aux programnes dc iccherchc (IPEA/SNRA I vocatio:n produits du gcrino
plasnic fourragcr ,adalptc ct tics ali ncits ct ties ,ccliolgies d'alictnctation 
approprics. Ces tcchiiolotics sc oIlicltilt Sl 'utdisation conj ugu6c des hkgu
iiiincuses ftulrrag.res, ies arbrcs fourraigers ct die; sous-produits agro
inidustricls ct des ressurccs aliliiclitaires naturciles. L.es travaux du Secteur 
de recherche couvreiit toutcs Ics zoncs, cxccption tfite pour la zone aride. Un 
accent tout I tait particulicr est mis stir I lntcgrationl Lics legunincuscs d.li 
Ics sN'steiiicS tie pIoductioni iiiixtC .igricuItUre-61c\ age ei 'ue tic proii ivoir 
tiIc pr'oductionl alilnicntairc ct tu rra!&rc stable ct durable cn Afriquc sub
sahiaricnilc. 

Evaluation des ressources et des services 
D6terminaticn de I'adaptation des sols 
6 I'am6lioration des ressources fourrag6res par la 
mori6lisation agro-6cologique 

La productiite tie la tCrrc Cst dttCriIIIeC par Ic sol, Ic ciilat ct Its 
'urranits utilisds. El 1987, It, (]lPEA, en collaboration avcc ]a FAO, a cntre
pris !'estination du poteItiel tie production fbtirragrc de plusictirs pays de 
I'Al'riltic de I'Ouest par la inithodologiC du zonagc agro-6cologitique. Les 
resultats obtcniS ' I'i.IsuC e Cs traViaUX figureiit daIIs Iv Rapporta11ucl 1987 
tIL CIPEA (pages 55 et 56). Le th'nie tie l'itudc a1&6 tilrgi en 1988 pour 
couvrir I'cstirilation tics cf'ecti ts dont I'aliniclitation de saisoii scchc pourrait 
t'tre assur e par ces ressotlirces. 

[es quantites dc tourrage tu tnlics par le nmil, Ie sorgho, le inilis, lc riz cc 
Stylosalthc" cv. Vcraio ont t6 cstiiiics pour le Burkina Faso, Ic Cameroun, 
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la C6te d'lvoirc, ]a Gambie, Ic Ghana, le Lib6ria, le Mali, Ic Nig6ria, lc S6n6gal
ct lc Togo. L'information ainsi obtenuc a ensuite &6tutilis c pour estimer la
superficic (en pourccntage) des tcrres adaptcs it chaque type de culture dans 
chaque zone (humidce, stulhunid,, semi-aridce et aride), et ntccssaire pour
alimenter sa population aninmale (tableau 52). Ces estimation:, se fondaient 
stir lhypothese scion laquelle sculc iic partie des sous-produits agricoles
serait consominable (8 ;155% ie la maticre s'chc des cultures considerces) et
qu'il falait 1,4 t dc' MS pour assurer I'alimentation de chaque unit6 dc b6tail

I UlBT = 250kg de tropical (U13T) pendant ic saison s-.chc dc 180jours.
poids vif. Dans certains pays, tin d6siqtuilibre tr{'s net s'observe entre les effcctifs 

animaux et le disponible fourrager de certaines zones (tableau 52). Par cxcmple, 
au Mali, Ia production fourrag&re des 7ones semi-aridc et aride accuse tin net
d6ficit par rapport aux besoins de leur importante population animale alors 
quc dans la zone subhutmide, Stylosanthes exploit6 stir 5% setlement des
superficies appropries pour sa culture, ,tmnic avec uinc taible injection d'in
trants, suffirait pour nourrir la totalit6 des cffcctifls anniiaux. 

L'intensification de I'agriculture pourrait certes contribuer Aaccroitre le 
disponible alinientairc; toutetois, cette option tait appel "i l'injcction de
nombreux intrants v comipris I'titilisation de moven s intcaniqucs ct de 
secences ani6lior cs, le recours ;i l'agrochimic et Ala protection des sols, et
la mise en place Lie syst{imes dc stockage et de livraison tie produlits alimentaircs, 
tottcs choscs qti sinblent hors dc portc tie la plupart des pays africains. La
mise en ctIlture de tile Sy)'Isathcs cV. Verano potirraitdItguiniieuscs tclles 
6galciiint 3tre envisagc. Outre la iourniture d'alnients de haute qUalit6 
pour le bdtail, ces esp ccs contribuent au mainien et i l'am$61ioration dc Ia 
fcrtilit6 ct de la strutct,rc des sols, tavorisant ainsi l'accroissenicnt des ren
denients des atitres cultures. 

Ressources g6n6tiques fourrag6res 
Les fourrages assurent tiee bonc partic tie l'alimentation des aniniaux

de l'Afriquce subsaharicn e. La mist au point d'esp ces fourrag&es adaptes 
passe par l'6valuation et Ia siection du matdricl gOntltiqtic pr6sent darts les 
divers syst&nics agraires et zones 6cologiques tie Ia r6gion.

La banque tie g&ies ftirrag{'rc du CIPEA acquicrt, rccucille, d6crit,
6value et distribue do inatricl g6n6tiquc forrager. Elle offrc 6galcmcnt 
ses services aux cherchcurs do CIPEA ct aux spdcialistcs dc lia recherche
d6veloppenicnt des structures nationales ic recherche agricolc de I'Afrique 
(SN RA).

En 1988, 581 lots tie gramii,&cs, tie ligunlileuscs ct tie ligneux sont 
venus s'ajoutcr i lacollection ie ressources gcinctiqUcs do CIPEA qui compte
actucllemcnt 9223 plantes couvrant 227 genres ct 841) esp{ccs. Parnii ses
acquisitions lcs plus remarquablcs figirent 163 sp6cimens de Stylosanthes
hanataoriginaires du V6izticla ct tic la Colombic ct coilccts par IcCommon
wealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) australien 
en 1986, et 118 csp{'ccs tie Brachiariarecticillies au Zimbabwe par Ic Ccntro 
Internacional tie Agricultura Tropical ((:IAT) (Colonbic) en 1985. 

1)cs semenccs adapt6es aux zones tropicales oti subtropicales de basse a 
moycnne altitude soot rtg6n6r~cs 'iZwai"ct "iSoddo, en Etl;iopic. l)u matdricl 
g6n&iquc originaire des pay. tcmpdrs ct des hauts plateaux est multipli6 
au Siegc dt CIPEA i Shola, dans la banlicuc d'Addis-Abeba. En 1988,
830 autres ligntes out &t6plantcs iiZwai, cc qui porte i plus de 2400 lc nonibre 
total tie semences multiplics par lc Ccntre. 200 scenc,'s adapt6cs aux pays
tcniprr6s ont &6tplantdcs i Shola. Pltisicurs tie celles-' - icut des gramin cs 
dont Ia production secmncitre avait &6.trelativement Yiible en 1987. )cs 
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Tableau 52. PJoiirccu,' e tstiit dc suj,'rjici,. ,lrpri.p or dwp 1 tu'ha J ,cltce dI s ,ihluuc,' 1o 
poiurassurrIA'liii(t'tiol de Saisoll popiharius ,otiibIjs da s ,iuqiulys Ifes,'he II's 

lA riqut th I'Oiest. 

Humide Subhnmid Scini-aride Aride 

Pays FNI HNI FNI HNI FNI HNI FNI HNI 

Superficie appropric (%) 

Niglria 

Population 
aninale (UBT) 1 510 000 2 284 (XX) 7 403 000 227 (X) 

Mil 367 47 378 159 56 8 
Sorgo 90 17 326 70 66 16 

Ma's 262 60) 67 13 451 63 133 29 

Riz 44 8 51 9 3856 944 142 35 

Sty)osantilcs 126 II 26 3 423 35 65 10 

Cameroun 

IupOLlation 
animale (UBT) 153 000 1 372 W00 874 000 63 000 

Mil 383 27 83 16 !42 23 

Sorgo 58 8 46 7 164 13 
Ma's 2 1 32 6 48 7 425 18 

Riz 2 I 6(1 10 894 222 709 177 

S),hsanthes 19 2 79 10 164 13 532 85 

Ghana 

Population 
aninale (UBT) 610 (XX) 406 0X) 

Mil 45 293 

Sorgo 15 80 

MaYs 128 48 80 16 

Riz 28 5 38 8 

Stylhsanthes 70 7 24 3 

C6te d'Ivoire 
Population 
aninale (UBT) 214 (W)O 476 01) 

Mil 3,825 129 

Sorgo 242 3(1 

MaYs 36 13 138 24 

Riz 7 1 67 1 ! 

Srylosanhts 14 2 29 4 

Mali 
Population 

animale (UBT) 63 W1)O 1 853 (X) 2 596 O(X) 
Mil 50 9 378 34 478 64 
Sorgo 15 4 135 27 596 120 

Mais 13 3 121 24 1476 272 

Riz 25 3 6514 1604 5841 1446 
Stylosanhes 5 1 118 12 724 III 

FNI = tufiblc niveau d'ilcrans; HNI = haut niveau d'intrants. 
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donnes oult 6t1releIv'Cs sir"les caractrcs ii orphologiques et agronomiques
des plantes cultivdes dane les parcellcs de rdgC-n6ration.

Le nonibre d'ichatillons de senieic:s distribu6s cst pass$ d'environ
5000 en 1987 "6191 en 1988. Environ 237 deiiandes de sencces provenant
essentiellemeit dorganisations operant dans 47 pays de I'Afrique sub
saharienine avaient 6tadress3es il la banqtie. La proportion des demandes 
proveiiant tie pays africains autrcs que I'Ethiopie avait augmenWt.

Le CIPEA, c:i collaboration avec le Conscil international des ressotrccs
phytogenetiques (CIRP(), a entrepris de mettre au point des tcchniques il
vitro dic colecte, ie conservation, de multiplication, d'6tablisscnient et de
diffusion tc certaines gramiin s et esp ces ligneuses Lie les mcthodes tradi
tionnelles le pernittent pas tie gt~rcr coninic il tfat parcc qu'cllcs inipliquent
I'utilisationide semences. e)s cutur'es in vitro de Cy),:odon ct tie Dt itaria ot
t6 anlorceesavec succ{s. Elles ont 6 nitiltipli-cs et ontjet6 des racines. )es

tcchniqucs tie nIaintieI el viC raleiitic ;i basse temp6raturc ont 6galement t6
rises ati point pour"ces Csp'ces. Unc iiithode taisant appel i des moycus
modestes a &t6 tlabordc pour assurer lc repiquage de cultures de Cj'toIdont et
de Diqitalriaet uLne technique tic collecte adapt6c i ces graiiniiiies fait actuellc
ment l'oiet d'essais sur Ie terrail. 

l)es tutides tie factibilit ont t6 nicncs sur les h6guuIincuscs four
ragtrcs. Les csp~ccs Scsb,uia, Leucancna et l:rythriiiaont pu etrc ctltiv&s il
vitro aVCc sIcc's 'Ipartir tie bouttUres notales. )e nonibreuses potIses ad
ventives out &tt rdgd/t6res ;i partir tic cotyld-dons et d'hypocotyles issus 
d'cmbryons ct ties pousses multiples ont 6t6-induites "ipartir d'axcs cm
bryonnaires de Scsbania scsban. I)es pousscs advcitivcs ont tgalecnieit &-t6 
r(gd3ii~rdesi partir tie cotylddons ti'.'cci, ,llbida et de A. tortilis. 

Par aillcurs, les techniques ii1 initro ont ct. utilisd-s pour faciliter l'-ta
blisscnent de ligntes fou,'nissanlt pe tLie sciences on prdsentant ti faible
pouvoir gcrininatif. Ces lign6es 6taicnt d'abord assujettics 5uic germination
in vit, avant d'rte plat-cs dans des pots pouir 6viter tie gaspiller le stock de 
semenccs don t la qualtit- tait lini it6C. 

Caract6risation des sols, des nutriments et 
de I'eau - Services d'6valuation et d'analyse 

Les sols difl,rent par leurs propri6t6s physiques, chimiques et mini-rales 
et, partant, par leur degr d'adaptation tidiff-rents types de foutrrages et de
cultures. La dt6termination des caract6ristiqties pd-dologiqties d'un site poten
tiel di r,:cherche ct l'ideiitification des rapports qui existent entre celui-ci ct
les besoins rcccns2s des plantes pernet tic savoir si cc milieu est appropri6 ou 
non poIr la stlection de ccrtaincs espcos v-g-tales.

La rmisc el place de cc sous-projet vise ii dterminer les proprid-t6s physico
chimiques ct iinrales tie divers types de sols et ii exploiter la litt-raturc exis
taute en vtie tie Ia ise au point tie strat-gics de recherche pertinentes. Des
services d'aiialyse sont 6galcmeilt fournis aix sites de recherche dU CIPEA, Adi
vers rescaux d'ettides agrostologiqUCs ct aux divisions organiqucs t Centre. 

Caract6risation des sols des hauts plateaux dans 
les sites de recherche du CIPEA en Ethiopie 

LeF protils des sols rencontr6s sur 15 sites ties hauts plateaux -thiopiens
ont &t6 dcrits en 1988. Lcirs propri6tds physico-chimiques ont 6t6 d6ter
iiind-cs Ail laboratoirc d'analyscs p6dologiqucs du Sikge du CIPEA. Les
caractdristiqtties Is plus niarquantcs de certains de ces sites sout donnes au 
tableau 53. 
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Tableau 53. Cricristiquvs ,h's sills stir sept sit,'s de rch,'rcli' duICIPEA in Iithiopie. 

Sidamo 

Dcbre l)cbre Terrains Campenicnt 

Bcrhan Zeit Gouder de Yabello de Dembel Zwai'
 
parcours Wachu
 

Propri~t6des sols (0-20)" (0-20) (0-16) (0-19) (0-23) (0-22) (0-22)
 

Proportion totalc
 
desable(%) 36,96 45,40 24,56 72,56 71,12 27,84 46,4(0
 

Limon (%) 35,44 27,28 23,28 8,56 12,56 32,56 26,(X)
 
Argile (%) 27,60 28,32 52,16 18,88 16,32 39,60 27,60
 

1 ,1nsit,8a12parent2
(g/cm") 1,21 1,40 1,09 1,67 1,81 1,22 1,24 

Teivctr en cal
 
(-10,33 MPa 39,10 31,30 34,10 18,70 8,26 28,76 28,40
 
a 1,5 MPa) 18.28 15,40 22,04 7,82 6,67 11,95 16,34
 

pH (HO 1:1) 5,95 6,83 6,36 6,80 6,39 7,08 8,12
 
pH (KCI 1:1) 4,25 5,31 5,13 5,84 5,49 5,77 6,72
 
Matirc organiquc
 

(%) 4,74 2,34 2,76 1,72 1,57 4,32 1,62
 
N total (%) 0,27 0,10 0, II 0,06 0,06 0,16 0,07
 
P assimilable
 

(Bray II)
 
(mg/kg) 1,18 41,48 1,07 1,84 192,33 87,12 3,47
 

Cations
 
6changcables (meq/
 
100 g de sol)
 

Na 0,12 (1,10 0,25 0,03 0,04 0,06 2,21
 
K 1,00 1,15 1,33 1,03 1,17 4,21 3,09
 
Ca 15,43 12.89 15,33 7,72 3,45 16,16 44,14
 
Mg 4,40 7,99 5,20 2,43 1,76 6,51 3,50 

Les iii bres eti re pa ren th &scsrcpr sciitcti Its prol uidcu rs Lies sols (cm) tcstes :i cha tic site. 
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Etat des connaissances 
Une bibliographic des micro-nutrinients pr3sents dans les sols, clhcz les 

plantes et chez les animaux dc l'Afriquc subsaharienne a t6 finalis6c cn 1988. 
Elle s'inspire des bases de donnfes du Coinnionwealth Agricultural Bureaux 
International (CABI) et de I'AGRIS ct des documents conservs dants la 
bibliotliqtie dI CIPEA. Elle compte 1206 rdf6rences stir divers aspects et 
caracteristiques des micro-nutriments. Elle sert actuellement de base aux 
6tudes m':n6cs stir Ic cuivre, lc zinc, lc mangancsc, le fer ct lc boron dans los 
syst 'cs sol-plante-aninal de l'Afriquc subsaharienne. 

Services analytiques 
Lc laboratoire d'analyse des sols a rcu 911 chantillons de sols et 

92 6chantillons d'eau des divers programncs du CIPEA, aux fins de dfter
minations. Au total, 7003 dosages ont &t6 cffectu6s stir ces 6chantillons. Lc 
laboratoire de la chimic des sols et des plantes a requ 1958 6chantillons de sols 
stir lesqucels 5660 dosages ont t6 effectu6s. Au total, 1436 6chantillons de 
plantes ont &6tanalys6s, cc quil correspond a 5284 dosages. Le laboratoire de 
]a physique des sols a retu 1540 63chantillons de sols et effcctui6 1276 dosages. 

Approvisionnement de I'Afrique subsaharienne en 
aliments du b6tail 

L'inad6qtiation dce la nutrition du bMtail constitue probablement l'obstacle 
lc plus important "ila production animale en Afriqce subsaharienne. Cette
situation met cn exergue l'importance des politiques nationales qui influent 
stir la nutrition. 

Les objectifs poursuivis dans le cadre de cc th&nie consistent ?i: 
* examiner les donn6es macroscopiquces stir les approvisionlcments de 

l'Afrique subsaharienne en aliments dii btail;
* &tidier les fonctions des riponses aux aliments en utilisant des donn6es 

microscopiqtics; 
eestimer de telles fonctions; ct 

* 	 calculer les rendements 6conoiniques des alinients du b6tail utilis6s ? 
diverses tins, en particulier commc produits d'exportation.
Une itudc a t6 effcctu6c en 1988 stir la production et l'utilisation d'ali

ments locaux di bttail et stir les 6changes internationaux concernant les prin
cipaux sous-produits agricoles de I'Afrique subsaharicnne. 11apparait ainsi 
qti'cntre 1961 ct 1984, Ia r6gion avait produit au total 1,9 million de tonnes de
sous-produits agricoles tcls que a m61assc, Ic tourteati de graines d'ol6a
gineux et la tfrine de poisson, 51% de ces livraisons 3tant export6s vers les 
pays d6velopp6s, pour tn montant total de 91 millions dce dollars E.-U. par 
an (tableau 54). 

Tableau 54. 	 Prodt( tita), ,Itlllh' Inwyc,0', C(ISOMIiflsomti locale exportatiin tit sois-prolnittsagricohs
'nAfi'iqu'snIsaharie'nmi 1961- 1984. 

Aliments Valcur des 
du bMtail exportations

Production locaux Exportations (millions de 
R11gion (milliers de tonnes) dollars E. -U.) 

Afrique del'Est 617 303 295 22,9 
Afrique dl'Ouest 629 195 375 49,3 
Afrique centrale 149 97 56 3,8 
Afrique australe 485 173 233 14,9 
Afrique subsaharienne 1880 768 959 91,0 

Source: extrait de "Agricultural Supply/Utilization Accounts Tape, 1985". FAO, Rome, 1987. 
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Les livraisons die sous-produits ont constailllleit altgillnti etlre 1901 
et 1984 et ccttc tmidaice devrait nor lci,'mcnt sc potrsuivrc. Les exporta
tions de sous-produits s'amcIInisint dcptuiS ks ali cs 70 ct I'tilisation des 
sous-produits agricol's coIme .alinCuts it bMail progrcssc COiiStaiiinfeCt 
dpuis 1961 (figure 18). 
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Evaluation pr6liminaire des aliments du b6tail 
Evaluation pr6liminaire de germoplasme fourrager-
Zones subtropicales d'altitude moyenne 

I cs cara cti ristiqties agroiioiiiiqucs i, gcruioplasiue I'urrager i'ot 'objet 
iL'liii 1'VAlititou1 prdimiuairci dauIS di's parcClli's dC tiultiplicatioi, dCigrainCs 
sans rc|pi'titiOi tt daIIS ics pruCk'ccs t'%valt,;ition. LI's ligu1i&s plan t&cs a ZVai" 
(stir so! bAsiqueI) et I Soddo (stir sol acidc) sont toutcs CXanhinl6Cs huit a douze 
fois par an. I)es relcv' s sont citffctuds sur 24 parani&trcs gcn6raux compre
iiat entre attres la superticic de Lh parcelle, la notiv'lle potisse, LI h.tCUr, 
1l6talecniet latcriI, .a .'uillaisonl, ia tloraisol, la s61ination ct los digaits causes 
aux plantis par Ios parasites ct a maladie. I )'atitres paraln&trcs soit obscrv6s 
stir Lies ligncs specifiques, alchai tl tois Lille Its circonstauces 'exigeiit. I )es 
ordiniatcurs portatif's ont 6t6 utiliss 'i Zwai en 1988 potUr Ia collecti' tit don-
It.CS stir le terrain, cc Lui a permis diC sui pliticr consid)6rah'lcinict lagestion 
tic 1'IiIforiiatioi. 

En 1988, des infOrmations out tl rclvdcs stir qticltuc 29(10 parellics dc 
multiptlication die sCleleCes 'IZwaT Ct 'l Soddo. Cus activit6s ont permis ic 
s6l'ctiomicr duImatiel giIiciti' poteiticllciniit pirformant. Ei 1987/88, 
m foyer virtdeut d'authracilosc s'est ddclar3 it Soddo. Cc phdion lic a per
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mis de s61ectionner des ligne6s de Stylosanithes r6sistantes aux souches locales 
de Clletotrichum, le chanipignon responsable de cette maladie. Toutcs lCs Ii
gn6es de St),hsanthcsfrticosa pr6sciites avaicnt 6 gravcment affiect6es par la 
maladie et au mois la moiti6 des lign6es de St),hvsanthes iiianensis s'6taient 
av6r6ces r6sistantes ou insensibles a cette maladic. 

91 lign3es suppl6iiientaires dc S. guianensiset les 163 lign6es de S. hainata 
exotiqucs r6ccmncnt rcucs du V6nizuela et de ha Colombie ont 6t6 6tablies 
dans des parcclles d'6valuation ?iSoddo cn 1988. 

Entre 1982 et 1987, lc CIPEA a 6galeineiit s6lectionn6 des 16gumincuscs 
lierbaccs et ligneuses stir lc site semi-aride du ranch d'Abernossa, dans la 
Rift Valley 6thiopicnne. Les donn6es de 1'6valuation initialc rassenibl6es au 
cours de cette p6riode onit tt analyses cn 1988. Stir les 522 lign6cs s6lection
ni6cs, Ies plus productivcs 6taient les g6notypes de FiPaungtuiculata, Lablb 
purlnhrens, StylosanthsScaibra ct Desnoditm distortion. La prodtictivit6 des 
ligneux ct des lhguminctises herbac&s pdrcmics avait &6t.giniralemneit tr~s 
ftiblc, en raison de I'aridit6 naturellc di sol et du ddficit pluviomnitrique enre
gistr6 par la zone an cours de la priodc d'tudc. 

En 1988, les travaux cntrepris i Soddo ont &.t661argis pour couvrir la 
ripoilsc aux engrais dc 25 l6guinicuses proinctteuscs, ct I'effet de la taille 
r,3guli{'re stir les rendements en mati.re s&che (MS) de 20 lignes sdlcction
n6es de St),Iosamnthcs pi,inilsiset de trois lIgumineuses buissonnantcs. Dans 
le cadre dc ce dernlier cssai, la lignie ILCA 11879 avait donn6 181 kg dc MS/ 
ha 5 la fin de la premniire saison de vLg6tation, cc qui correspond ?i61O dc 
plus que S. guilnesiscv. Cook, qiii avait t6 titilis6 comme tdnioin. Le cultivar 
Cook reprdscntc le fourrage herbac6 lc plus prometteur parmi ceux qui ont 
t6 identifi6s jusqu'ici pour cctte zone. Six autres ligntlcs avaient donn6 des 

rcndcnients similaircs "icclui du t6nioin. 

Evaluation pr6liminaire de germoplasme 
fourrager- Zone humide 

La s61ection de ]6gtmlincuscs fbtirrag~rcs herbac6es qui avait d6cmarr6 en 
1987, s'cst poursuivic en 1988. Parmi les 16lIguIincuscs valutcs figurent six 
lign6es de Stylosanithes, dix lignes de Ceitrasema, huit ligin~es de Desmodium 
ct des lign6es uniques de Pucrariaphaseoloides, Macroptiliulm atrop rifirr'fllI, 
Calop,onimn caeruhuint, Desmanthusvi:qatius, Labhyb nirpureus,Cassiaroiundi
flia ct Tephrosia bractiolata(voir Rapport antniel 1987 du CIPEA, pages 63 et 
64). 

Plisicurs lign6es avaient d,3p6ri au cours de l'ann6c 1988. 11s'agit notam
ment de Tephrosia bractilata, D,'smodium caini, D. tortuosin, D. discolr, 
Centrosetia pascumvin, C. schotii, C. phimi,'rii ct C. vi iniiamim. Parnmi ]es 
lign6cs qui avaient bien pouss6 et qui avaient conscrv6 tine bonne partie de 
lcurs fcuillcs figuraient St),osanthisgiiaei is cv. Graham, CentrsemaImbescens,ii 

i. icrc1rUl, Afato iilil aitropurr'1fmn et LablabpuriretOin.Centtroschia 
MlfaciocaI'pifI i 'aait pas flcuri an tours de la premiere annee mais avait doiina 
des flours en 1988 at scin de peuplemcnts tnon taill6s. Si),hvsanths scalbraavait 
fait prcuvc d'une croissazice niodr&e et avait bien retcnu son ftcijllage pen
dant la saison sMce, datns le cadre d'un proccssus continu dc v6gltatiol. I1 
avait toutctois ifontre title taible tol6rance Ia taille. inversicment, Desinanthis 
vitattis avait dkpri dalls ICs pcuplements non taillcs mais 6tait rest productif 
dans les parcelles Li avaicnt fait l'objct d61agagcs. 

Plisicurs .giwies avaient &t sectionn&s en 1988 darts le cadre d'6tudes 
de produCtivite portant stir des pcuplements purs Ct stir des m61anges avec 
des gramin6es s6clectionn~es. 11s'agit nota cnIiueit scabra cv. S.dc S. Seca, 
guianesiscv. Graham ct de C. pubescens. 

84 



Evaluation pr6liminaire de germoplasme fourrager-

Zone subhumide
 

Adaptation des 16gumineuses fourrag~res 

Les 16gumioeuses fturragres pourraient contriboer i reofoi cer la pro
duction aninile eu A frique Lie I'Otest mais la pipart des interventions 
cf ctuoes dans ce sens tie portent que str tn notibre limit," d'esp'ces ou de 
cultivars. Par exemple, les banques tourrageres de ]a zone sobhumide di 
Nig6ria !'Utiliseiit qtue .t')'os,(IIthis hlbniat cv. Verano et I'agriculture en 
cooloirs se Conde essentiellenieot stir LecaenIa lecocephalaet Gincidiasepium. 
Le CIPEA a eutrepris d'accroitre Ia ganinie des 16guoineoses utilisables dans 
de telles interventions par I'acquisitioln ct l'6vahlatiou ie16guuietuses four
rag~res ,daptes aux divers syst&ies agraires de I'Afriqo Lie l'Ooest et Ases 
diverses zones cologiques. Le projet a potir cadre le site Lie recherche dii 
CIPEA dals lIa Aproxiliit6 iCs zonesZone subhiimide AKaduna (Nigeria), 
semi-aridc et hoimide. 

La performance des 16gumincoscs fourrageres a ft 6valhuc stir six sitcs 
do,nord diu Nig6ria; Ia ploviomntric y variait de 453 nini i Maiduguri a 
993 min aJos. Stylosanthes hamata cv. Verano availt 6 titilis6 comme tcmoin 
stir chaquc site. Les hoits iignocs ciltiv6es stir chaqoc site avaicnt 6t6 slec
tionn6cs "ipartir d'essais pr6liminaircs nicns en 1986 et 1987, essais dans 
lestlucls 47 ligncs avaient t6 plant6cs stir chaque site (Rapportannuel 1986/87 
du CIPEA).

les rendcnients ell mati ',e s 'chc 6talent g6,n6ralemeinit tailcs.,Maidti
guri et AKatsina en 1988 1caose tde I'iosoffisalcc et tie I'irrlglarit6 tics plhies, 
et Acaise tie l'iniadtatintiI tie l'6tablissenient ct tie la lcve (figure 19). La 
varit6 Veraio avait fotormi ses iieilleUres performances ABauchi, seul site o¢i 
elle avait strclass6 les atres 16giucuiiIscs par ses rendements. Ccttc experience 
se potirsuivra en 1989 par I'6valiatioii de Ia capacit6 tie rg6u6ration des 
lignees stir chautne site. 

I)aus oi attre essai, 49 lign6es de 16gtincuiioescs issues de la banquc dce 
giies tili C1PEA i Addis-Abeba avaieit 6t 6valu~es pour Ia preiiik're fois en 
1988. Parmi celles-ci, Centroscnapascor(nu cv. Cavalcade (ILCA 14972) et 
StIln~mthes ,pi siisi(ILCA 15557) avaient doun6 les niejllcurs r6sultats. 

Evaluation des lign6es de Stylosanthes en vue de la 
d6termination de leurtol6rance b I'anthracnose 

Les esp ces Styhosanthes sont ad.aptces "iune vaste gaine tie conditions 
clin;atiqotes et Mdaphiques et sont tr s largenient titilisces pour l'am6lioration 
des fourragcs en Afrique dc I'Otcst. Utilis6cs pour laproduction de conipl6
merts dc quialit6 au fourragc natorel de saison s&che, les banques foturrag{res 
AStylosanthes connaisscnt bcaucotip tie stccs ati Nig~ria ct sont cil traii dce 
contqti6rir d'autres pays africains. Malhcorcoscieiit, Is csp&ccs St),los,lnth's 
soot vuniirables "1I'anthracnose, maladie transmise par Its chanipignons 
Co lhetotri nqloeosporio ides et C. dematimn. 

En 1987, 17 lign6es de Stylosan/les pian'nsisoriginaires du CIAT (Centro
hliternacional de Agricultura Tropical), S. ,uianensis cv. Cook et S.hamata cv. 
Veralo avaient 6t65 s6lectionii6es pour la tol6rauce iI'aithracoose a Kadia, 
dans iazone sobhumiide du Nigria, apr~s inoculation d'extraits de plantcs 
contaniiiiues (voir Rapprt ammel 1987 du CIPEA pages 64 166). Les 16 i
gn~es tic Stylosutathes qui avaient suirv6cui ii i'attaquc d'anthracuose ont t6 
taillees ;Iuie hauteur de 10 cm aui-desstis du sol en avril 1988 ct par lasuite, 
toutcs ls hoit semaines, jusqu'cn novenibrc 1988. Dcs relev6s out cistiite 6t6 
pris stir lcs syipt6mes de l'anthracnose avant chaqtic opration de.tailic. 
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Lcgende relative aux ligndes de Icgumineuses 
I: Cassi, il,,imlilii,a IL CA I10915; 2: C. roumitifiliiaILCA 10916; 3: C. rotiWidi/iia ILCA 10918;

lasilint
4: (tntscm,i I-,- j ILCA 6773; 5: (:. brasili,,tni ILCA 9940; 6: C. pas,'uorunl ILCA 929);7: C. pastwrmpi ILC('A 9857; 8: ('lift'lia fermlaCi ('SIRO 37195; 9: Lablal, )inrphurus ILCA 147;10:L.purlpreus ILCA 11609; I I: .\aIroptili 
 rnlurpurm ILCA 69; 12: AIcrotylhima axillare
ILCA 675,; 13:Si'l,,sat/cs limata ILCA 75 (Verano); 14:S. hmnilis ILCA-7363; 15: S.sctibta 
IILCA 441; I: Zrii latiiIi,i('lAT 728. 
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Les 19 lign6es de Stylosalithcs selectionniics ell1987 ont t6 replantes ell 
1988 sur un site contigu. Les parcelles 6taicnt g&r6es deia inic mainiire 
qu'en 1987, encore qu'ici on W'ait pas procd6 i l'illoculatioii d'cxtraits Lie 
plantcs contamintcs. Des notes ot 6tattribudcs MIx pluitcs (u11c ois) en 
fonction des sympt6mes d 'aithracnose prisetms avant la ricolte (novenibre 
1988). 

l)es 6chantillons provenant des cssais ont t6 examini~s pour d~tcrmier 
Laprdscncc d'agcnts pathogencs i l'institute of Agricultural Rcscarch dc 
Shika et au CIAT. l)cs ligncs dc Stylosantics issues Lies cssais rigionaux de 
selcction tourragerc effectutis en 1987, metsis, S. hamata, S.v compris S.,'ti, 
Calpitat, S. hutmilis, S.scabr,ict S. mnacrna~cclpIa, ont 6galcinent tait I'objet de 
tests Lie ddpistage de sibstaices pathlog~nes au CIAT. 

ColhctotrichlII a t6 isol chcz omutes Its ligntcs de St),losanthcs plantecs en 
1988. ToutCOis, seul Cook pr6sciitait ies sympt6mes d'anithraciose. Pari 
les lignics plaites cii 1988, plusicurs s'taient avdrdcs au moins aussi perfor
mantes quc les CIAT 184 ct 136, lignes liavaient donmit les incillcurs 
rendements dais les milieux caractriss par omc t'rte nlorbidit6, en 1987 
(tableau 55). Ces r6sultats tcmoigneit de la f'aiblesse de a prcssion morbide 
qui a marquc l'ssai dc 1988. 

Tableau 55. Reim'nits en nitire seli ' (k-iIhit) des 17 Iigtiies 

de Stvlosanthes golicilisis. Styosaihcs guia
I1t'lisisWt. (:,,Ok et S. hamatall (I,.I'eranlo,-.imne 

Suhlnlidc Sh,\(r,:,1987 t19I8. 

Repousse par Rcndements
 
Ligncs/ rapport .i dais I'cssai
 
cultivar l'essai de 19871 de 19882
 

CIAT 11370 10356 6811 

CIAT 11366 Died 7822 

CIAT 11371 10278 5689 

CIAT 11374 7360 6556 

CIAT 11372 9280 7188
 

CIAT 11369 10110 7344
 

CIAT 11365 8239 61(X)
 

CIAT 136 11681 8210
 

CIAT 11375 8775 5422
 

CIAT 11364 Died 6056
 

CIAT 184 11761 9130
 

CIAT 11362 8700 7862
 

CIAT 11363 6256 6089
 

CIAT 11373 8689 7710
 

CIAT 11367 10894 8720
 

CIAT 11368 8034 6133
 

CIAT 11376 8350 6930
 

Cook Mort 4030
 

Vcrano 7668 6056 

Total tic
tuitre Cotipcs.
 
1114 fin de ]a
Coue iq hiiSl.la saison decv'gdtation en Iovenibre. 
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SouIis i in regimnc d'cmondagc bimestricl, Styhsanthcs plant6 en 1987 
avait en tn faible indice de surface foliaire; toutcfois, ses rendcnients ctiiuhs 
tie matinrc sechc 6taieiit plus 6lcvts ie ccux obtenus avec les lignics
cnscinncc6s ci 1988 avec tin rcgimc unique dX6lagagc.

Partotit at Nigria, (ollcttrichmn dnleatium s'6tait av6r6 Ic patIhog nc Ic 
plus fr6(qtciit de Slyos,I th('s, exception tI'itc pour Cook, chcz lcquli C. 
.,ocOSlwrioics a t6 obscrv3 sur toils Is sitcs. 

Quoiquc ICs lign6cs tie StyhsIIIhIcs palat&es en 1987 aient &6tfortenient 
cxpos~cs 'i I'anthracnose, Ic r6gimc billcstriel d'6mondage pendant l'hivcr
nage ie1988 avait pcrinis d'vitcr ]a rtapparition iela inaladie. L'agression
systlnuatique tie St,)osalnthes cv. Cook par C..hocosporioid's, 616nint patho
gne responsable dtiic tornic plus grave d'uIr'.;-iaciosc tile C. dematilon, 
Millite toutCtois coitre I'utilisatioll continue ieCook. 

La culture tic St'osanhcs sons difl'rents r6giincs d'niondagc ct prcssions 
morbides a inis vi cvidcncc des disparitds enicc quIi conccrii latolrance tic 
ces plantes "iI'anthraciiosc. Cette dcoiverte devrait perniettrc die concevoir 
Lies nl1aingCs tic cultivars prLsciitant difU6reits iivCaux ier6sistance ii cctte 
iiialadic. Uinc telle dciinarchc contribucrait i accroitrc la productivit6 Lies 
paturages a St)'hsalhcs enirMdUisant la virulence Lies cas de mialadies ot cil 
ralCitissant IcUr vitesse tie propagation i l'inltricur tilu patU Age. 

Effet de la fertilit6 des sols et de I'utilisation de I'eau 
sur les fourrages 

Lcs sols des halits plateix africains sollt sotivcilt acides et pativres cli 
phosphorc asslinilablc. EliI 'c tie Icur xnmdioration, on Petit reconrir i 
l'application tie calcairc pour rduirc leur taux t'acidit6, O d'cngrais phos
phats, pour accroitrc Icur fertilit6, I'id&al ctaIlt Itltiiisatjin silliltanc de ces 
deux options. Mais ces rei&Ilcs n',.ot tju'U1 ef'fet tenporairc et sont gcnlrai
lenient trop cOtitCtix poIur Icpetit pa ysai atricaili. Par ailleurs, ils i'attciglicnt 
jamais Ics couches iifIrieures Lt sol o6 Ilaphupart ties plantcs Ifurrag{rcs et 
cspbccs cliltigti1es prennent Icurs raciiies. 

Lcs objCctifs tie cc sous-projet consistent a: 
* 	 dtcrliner Ies besoitls cn phosphore ct cn calcairc tic divers types de 

fourrages stir ICs sOtls tie lioiitagnc;
* 	 6valncr ties sources plus abordables tic nutrilicents t,-As quIC les phosphatcs 

naturels et Ic ulmiicr; ct 
* 	 identifier tics plaites I'llrragercs capables d'ttiliscr ies nutltriniclits 

,aturels et les engrais avCc ttle cfficacit3 optiltialC On tic donner tie boils
 
r.sttltats stir Ics s(1ls pativres cii iltttrilliclts.
 
Eli 1988, ties essais ont t6 etfectuu6s stir ties sols rouges acides aSotido,
 

cn Ethiopic. Aledicai,o sauia (luzcrnc) cv. Hunter River avait t6 utilis6 
coninic plante indiatrice. 

Effet du calcaire et du phosphore sur les rendements en mati~re 
s6che de la luzerne 

Le I I juil 1987, Ics parcelles d'essai avaient 6t3 fertilis6cs au calcaire (2,6 
on I t/l) ct au phospliore (75, 1510 ou 3101 kg tie P/ha). 'clnscnm cenicnlt 
tie i Itlizcrlic avait cu licu Ic 9juillt 1987. Ati colIrs tics saisons culturalcs tie 
1987 et tic 1988, sept rdcoltcs avaict t6 cffectuccs ct Ilaliaticre s{clhc estilnimc. 
L'applicatioi tie phosphore s'6tait tradulite par titleauigmentationl sigiiificative 
tittrcitieuneiit en MS tie ia ilIzernc, encore itlle Ics diftc6rences tic rentcients 
obscrvecs eitre les tiff6rents taLx ti applictitoll utilises aiiCnt 6t pel signifi
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catives. L'application de phosphore avait d6clcnch6 tine r6poInse qtadratique 
de la production de niatk're siche (y = 361 + 3,2 P- 0,()8 P-; R- = 0,107). 

L'application de,calcaire s'6tait 6galcment traduitc par utie algnicnta
tion significative des rendenicuts en niati're sic de ]a lzerne. A cot 6gard, 
les perfornances tenrcgistr6cs 6taient significativenient plus 61ev6es lorsque 
Iecalcaire 6tait appliqui .iu taux iet1t/ha qi'i celui ie2 ou dc 6 t/ha. La pro
duction dc niati'rt schc avait connu un accroissetment lin6aire avec 
I'augmentation des taux d'application du calcaire (C) (y = 383 + 57 C; R2 = 
0,99). L'apport Lie calcaire ii raison de 2, 6, et 10 t/ha avait respectivelient 
porto IepH du sol 14,99, 5,75 et 6,74 contre tin p1-i de 4,50 pour les parcelles 
tdinoins non flcrtilis~cs au calcaire. 

Effet des phosphates naturels non acidul6s et 
partiellement acidul6s sur la production de MS 
de la luzerne sur les sols acides de Soddo 

I)aiis Iccadre Liecotcssal, Ics cfCts ti'luatre varits d'cngrais piospliors 
(superphosphate triple, phosphate natutIrel non acidul6 ct phosphati, nattirtl 
acidul6 'i25 ct t 50%) stir laproduction ieMS ie]a luzernic ont 6t3 &tudi6s. 
Le phosphate nature! titilisi provenait de Chilembune en Zambic. 

l)c h lluzerne availt t sem&c ,lans les parcelles d'essai lc I,,rj,in 1988 ct 
les divers engrais pliosphats ont 6t appliqties a raison Lie 50, 100, 150 ou 
21001 kg tic P/ha. Aticui engrais phosphate n'avait etc appliqui6 atix parccllcs 
temoins. La Itizernc avait 6t rccoltc dCux tils atlcours .cl'anit6e et son ren
dICIIent en ,nati&re s cie estii6. 

Avec des applications de I()0, 150, et 20()1kg ieP/ha, la fcrtilisation tie la 
tizerne par du superphosphate triple (TSP) avait accru Ies rendenitnts en 
niaticre slie ienaniL're significativc par rapport iiceux du timoin (599 kg/ 
ha), contrairement aux restiltats enrcgistrs avec ties apports ie50 kg ie 
P/ha. La fertilisation au ISP avait d&lcnch6 tnc reponsIqtiadratiqtic e la 
productiOi Lielilatierc setcie (y= 571 + 8 P - 0,03 I; R2 = 0,83). Le,phos
phate naturet acidl& 1 511% (l3NA 51%) i'augnitait Its rcndniccnts en 
maticrt s'chc Lela luzcrnc significativemint qu'avec Ies taux d'application
les plIs detvCs Ct laprogression des rci~ideiitCIts en MS affichait tin accrois
sement liniaire avcc I';agmentation dtIs tan x d'applicatioli (y = 650 + 1,7611; 
R 11,44). Les phosphates naturels aciduls "i25'Y (PNA 25,,) et Ies phos
phates naturtls 1on acidils i'avaitent pas eu d 'effct signiiticatif'stir les ren
deients 1hiluzcern. 'cla signiiti quet l'acidullation 125% ne permet pas dte 
libhrcr des quantites significatives de P stir les sols acidts (figure 20). 

Effet du fumier sur la luzerne cultiv6e sur les sols 
acides de Soddo 

I)u fuiicr avait 6t appliqti6 "idivers tatix stir les sols rotiges de Sodde 
I" I1 mai 1988 ct .1hdicO,sativa cv. Hunter River plant6 Ie31 mai 1988 i tic 
dose tic semis de 21) kg/ha. I)tux rtcoltes avaicnt t6 efcctic s aiu cours tie 
I'aInnc poiUr estiicr Iis rendinicnts en maticrc scche,. Lapplicationi tie 
tumiier i divers titix (I10, 20, 30. 40, 51 Ct 61 t/ha) avait significativcnmient aug
mcnt laproductioii Lie maticre s'chc par rapport i ccli' di temoin (348 kg/
ha) (figure 2 I). La production tie iti;rc s{cc avait conn nun accroissemicit 
lini6aire avec I'.iugn ientlt ion des taux d'applicaitioi Liltimicr (y = 416 + 9 F; 
R = 0,84). 
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Superphosphate Phosphate naturel Phosphate naturel Phosphate
triple acidul6 i 50% acidul6 i 25% naturel 

Rendements 
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Les coloics affect~es dc la mlicic Icttre ne diffe~rent pais significaitivmuett (1'>0,05). 
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Etablissement de crit~res nutritifs pour les 
16gumineuses prometteuses: d6termination 
des carences en nutriments des principaux 
types de sols 

Lcs 16gumincuses fourrag'rcsjouent tn r6Ie important dans l'amd1iora
tion dc a nutrition animale ct de la fertilit6 des sols dc l'Afriquc de l'Oucst. 
Q uoiquc Ics conditions agroclinatiques de la zone subhumide de I'Afrique 
de l'Oucst soient appropri6es pour plusicurs 16gumineuscs, les carcnces en 
nutriments dont sonffrcnt certains de ses sols pcuvcit limiter sa production 
f'ourrag.re et aniniale. 

IDans Ic cadre d'un essai en pots, la ti-chnique des cssais soustractifs a 6 
utilis& potr 6ttudicr la teneur en nutriments des luvisols ferriqucs, des 
acrisols orthiqucs ct des luvisols plinthiqucs; Stylosonthes hamata cv. Veraio 
ct Centros'fla 1)asctUilrll olnt te utilis3s commc espces d'cssai. )es travaux 
men6s sur Ic terrain ont permis d'6tudicr l'effet d'ui apport de phosphorc sur 
la croissance dc S. hamnata cv. Verano ct de C. pascuor,, cUItiv6s stir des 
luvisoIs ferriques ct stir des nitosols dystriqucs. 

Dans I'essai en pots, l'application dtII indlange de 10 nutrinnts (phos
phore, potassium, soutre, calcium, Magnlsiuxn, boron, cuivrc, zinc, molyb
die et cobalt) avait perinis d'obtcnir la production de inati&rc s&che la pilis 
61cv6c stir les ltvisols ferriqucs (figure 22). Avwc Stylosanthes, liomission dti 
phosphore ou dti cuivrc oti l non-application de nutrimcnts avaicut donn6 
lcs rendements dc inati&re s&cI ICs plus fiibIcs stir cc sol; quant i ]a prodIc
tion de Ce'ntrosv'na, lle tonibait 'lson pills bas niveau Iorsqti'auctin nutriment 
ni'tait appliqu6. Stir les acrisol orthiqtcs, les rcndemcnts les plus 61ev~s 
pour Stjlosanthes et CtaNrsC'nIIa avaicnt &.t6obtcnus Iorsquc lc boron 6tait 
cxclu du mlangc dc nutrinicits (figure 23). 

I)ans I'cssai et-hctu stir lc terrain, Ic phosphore n'avait diclench6 
qun'tc faible r6ponsc chcz Stylosanthes cultiv6 stir les IvisoIs ferriqucs alors 

Rendements
 
en matiire si~che
 
(g/vase)
 

9
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4" I 
I I 

Figure 22. 
Rendenents ,in,atihre scie 
Ie Stylosanthes hamata cv. 
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visolferrique essaihI vas,,s, 
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Figure 23. 
Rcndesnents oimatire she 
thStylosanthes hamata cv. 
"'ralO t de (entrosena 

pascuorun cultivj's sur un 
,crisol orthiqu,,, essaien ',lse's 
1988. 

que l'application de 20 kg de P/ha continuait i accroitre la matire s.che deCentr,,sena d'environ 1,5 t/ha (figure 24). Sur le nitosol dystrique, Stylosanthesavait r6pondu de mani&re spectaculaire l'application de phosphore, saproduction de matitre s&che passant d'environ 3,5 t/ha sans fertilisation auphosphore, a cnviron 9 t/ha avec application de phosphore a raison de 40 kg/ha.
Les causes de ce pl6noni&ne seront 6tudides en 1989. 
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Valeur nutritive des sous-produits agricoles 
Identification des polyph6nols dans les r6sidus du sorgho 

Le CIPEA ct l'InstitutW ofGrassland and Animal Production (IGAP), du
Royaunc-Uni, 
 collaborent actuellement dans la recherche stir la valeurnutritive et I'utilisation des rdsidus du sorgho.
Le sorgho synthitise d'importantes quantit6s de polyph6nols. Cette
proprit est exploitdc par les sdlectioiincurs pour la production de sorghos
rdsistants aux oiscaux (RO). La concentration dc polyph6nols des feuilles des
variftds rdsistantes aux oiScaIux est plus importante que cellc des feuillcs des
vari6ts non r6sistantes aux oiscaux (NRO). La fibre foliaire des varidt6s RO
est moins digestible in vitri 
 que celle des varit6s NRO (Rapport ann1'l 1987

du CIPEA, pages 69 ;171. 
La nature des polyphi6nols contenis dans les feuilcs de sorgho demeure

tris neal connue. Dans les exp6rienccs cffectu6cs a I'IGAP en 1988, la chromatographie liqUide Ahaute performance (HPLC) a donn5 uie separationincomphte des polyph6nols du sorgho (superposition dc pics aigus a unsommet trls large) (figure 25). La chromatographie a contre-courant a hautevitesse suivie par ]a chromatographic liquide ?i haute performance avait
doiinn .iC meillcure sdparation dcs polyphlnols. 
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Figure 26. 
Dt:lvdop~emojt o codultsir(-t
disparition arstraitm-nit dc. 
ialremir'fractimi issi. il'um

chromat,;graphiedcontre-
CoulrailIl (I'lfn' sohiu4io, 
tnormah'dtfal,ianc-4-olaic\ 
in rtwifmanfuimmnoll-Cf. 

Le traitement de lapremi&re fraction de )a chromiatographie a contre
courant i haute vitesse ;iI'acide chlorhydrique (HCI) et au butanol 95"C
avait produit un compos6 instable avcc tne absorption maximale de 540 n,cc qui laisse supposer ]a pr6sence de flavane-4-ol (figure 26). L'Utilisation de
2M HCI 595"C avait donn6 ui compos6 dont le temps de r6tention du HPCL6tait de 6,1 minutes Ct l'absorption maximale de 485 rni. En revanche, ]a lut6o
linidinc 6uait apr s 11,2 minutes, son absorption maximale 6tant 6galement
de 485 ni. Les deux spectres 6taient identiques (figure 27).

Ces r6sultats portent a croire quc les r6sidus des cultures de sorgho
conticnncnt des flavancs-4-ol complcxes attach6s au noyan lut6oforol. Lesrccherchcs actuellecmnt mcn6cs i l'IGAP viscnt i d6tcrininer Ics effets de cescompos6s ph6noliqucs stur ]a digestibilit6 des fibres et sur l'activit6 des micro
organismes du rumcn. 
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Arbres 5 usages multiples 
Evaluation pr6liminaire des arbres usages
multiples - Zone humide 

ID)cpiis 1984, dcs agcnts du (IPEA basos au site dc rcchcrchc du Centre 
da.1s ]ia IIhuniidtC N igria) participciit i la collecte dc gerlilozotC (Ikbad,in. 
pLisIc ic(Gliritidii sWlil airbrc, l.SitiCS 11t1uitipIcs, qu'ILIs 6\;iLcIit c vic de 
Ih production -',i 'rc ct d 'autrcs utilisItioIis agi|'oforcsticrcs. Da);s le 
cadre dc ccs altvittes, I'cjuipc proccdc gi.cIICltt 'Li iiiultiplicationi 'Iai 
dist ribution iCscIIICIIccs dCIC dc (liricidid a;wVaitcCttc csp'cc. I hl griiiphLsiLI 

t collcct cii AiiiLriqtic ccntralIt pIr IC()xford Forestrv Institute cii 1984,
 
1985 et 1986. (C iiiatcricI glelti iquC a etc cvalii stir 15 sites hocalises daiis
 
I0 pays ictlA friqut t I'( )ucsc ct icI'Afriqtic cciitric, daIMsIc cadrc d'tii

riscati coordoini par Ic (IPtLA. Piarlniii Ics Iiiniiccs evaitts stir ccs di'vcrs sites 
figurciit Ics 1l.(; 55, 58 . 52 ct IY11B, uiic varicte ftourra.grc mixtC. 

L %'titd 'obtcir Liii tablcAlu coiiplcidcs picrlbrnianics rclativcs des 
divcrsCs ligii6cs, cniisciithlc tic Li collccti i ; &t ciiscnicncc a(lir dii 
IAa,1i CIi 1987, ctstir trois autrs sites (Uyo, N igtrial; I)iiidrcssO, ltUrkina 
Faso; Sotiba, Mali) Cii 1988. 

I.cs resuitLts (Oltciiis I IaiiAL cn 11)88 ,ont corrobore I'iiiicnsc dispa
ritOIIscrv'c ci cc quIi cOiccrii ,lcroissiicc ci iiauitccur, ih viguctir tic a 
rcpoIssc tICs t.aillis, ct I's rciticiiiciits (ICs ligilecs obscrvecs daiis ICs cssais 
antricturs. LI L(; 55 a'.iai cnrctgistr I'accroisscincit cii Iiautcir Ic plUs
iiiportaiint. Ln ct'lt, iicti nois aprs sa I.i clallttitOi.aIttcigiit 5,5 Illil tic liait. 
Six auitrcs ligII&cs dpIssaicnt &g,ict'Cllt Its 5 Illichauit ncuf nI is iapr's I'cim-
SCIlIClCCliItIlt. II s',igt (ICI'l1YB ct tics IL(; 54, 57, 09, 74 ct79. La ligndc 
locaic. IA; 5(ld'IbAhdll, sc classiit dtIs i catdgoric intcr|in]diairc, avcc Line 
hialctclr Cic 4,5 nl *incll'inois. 1-c naunisni de I'11-(; 58 obscrv6 dans Ics 6va
hitioils aitricurcs avait egplcmiit etc confirin. 

Figure 27. 

.qdlit lo till'h1t1:,1illidific(v ip ra i om iic isie Snl v 
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Figure 28. 
ProihictionfiJurraert-torah de
'arigtts dteG iricidia 9inois 
apr's h'ur lantation (soinini 
de deux coiupes di taillis), 

one,hiunnid,' du N(iria,1988. 

L'ILG 55 avait non sculcmcnt ]a taillk la plus haute des lign6es 6valu6cs "i
netf mois niais donnait 6galciment les mcilleurs rendenients de bioniasse.
Parmi les autres lign6cs aihaut rendement figuraient l'HYB et Its ILG 58, 57,
60 et 67 (figure 28). lPlusicurs de ces nouvelles lign6cs avaient eu uic pro
duction plus iniportante quc celle de I'ILG 50. 
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Les variations substantielles des caract6ristiques de la production observ6es chez les diverscs lignt6es de Gliricidia tnmoignent de l'cxistence de

nonibreuses possibilit3s de inise au point de cultivars ani6liores par voic de 
s61ection. 

Etudes agronomiques sur les lign6es d'arbres 
h usages multiples les plus prometteuses-
Hauts plateaux 

C'est en 1985 que pour ]a preniiere Ibis Sesbania sesban 6tait test6
Station de recherche du CIPEA i Dcbrc Zeit (Ethiopic). Cette 16gumineuse

la 

buissonnantc s'6tait bien d6velopp6ce dans des haics et dans des peuplements
purs (Rapportann ue 1985/86 du CIPEA, page 6). Les essais nis en place pour
6valuer plusicurs vari6t6s dcimat6riel g6n6tiquc de Sesbania se sont d6roul6s 5Debrc Zeit et au Siege dii CIPEA I Shola, en 1987 et en 1988. Parmi lcs csp&ces
cotivertes dans le cadre de ces essais figuraient Sesbania sesbani, S. goetzii, S.arborea, S. bispinosa, S. cannabina, S. frmosa, S.grandiflora, S. macranthact S. 
rostratia. 

En 1987, ann~e d'6tablissement des cultures, les cssais portaient surleivaluation de la croissance en hautcur ct stir Ics rendements en nlati~rc sch
foliaire avcc un r6gimc d'unc, de deux ou de quatre coupes au cours de lasaison humide de 24 senanes de 1988. Sesbania sesban var. nubica avait t6 titi
lis6 coninie t6111oi. 
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Plusieurs lignes de S. sesl,an avaient el une production superietIre i
 
celle du tnioin stir les deux sites (tableau 56). Les autres especes avaieut
 
donn des productions plus f:ibles que S. sesban, i i)ebre Zeit coiliiie il Shola.
 

Tableau 56. RnectO nlir idel~iied ia&sill' 

de Sesbania sesb; somiiiiiises ,i1 is rc;gitntis coupe 
,i Debre Z itca Shola, hasi,atwaux tiilipuies, 
saison humid,de 1988. 

Rcidement foliaire
 
(g de MS/arbre) aprs:
 

4 coupes 2 coupes I coupe
 

I)ebre Zeit (1850 m) 

Moyetnne des
 
7 niCIlCurcs lignmes 773 698 1317
 

S. sesban var. ngubica 205 295 391 

Shola (2340 in) 

Moyenne des 5'
 
ineilleres lign6es 52 52 78
 

S. sesban var. nubica 17 34 15 

Y comlpris quatrc des sept meillcurcs ligIes Lie I)ere Zeit. 

Les rendeeincits en niati.'re s{cche foliaire 6taient gdi1ralenieiit de 10% 
infiirieurs "iceux ciregistrs i l)bre Zeit. Ces rnsultats tieiiecui all fiit que 
I'altitude an site iCShola Cst plus dlcvte tl''lI cCli tie I)ebre Zeit. Les perfor
mnances relatives ics ligliCes tai0it totitefois tr(s sinilaires. Les plus hautes 
productions enrcgistrt'cs en 1988 vaicit tte obteines avec les arbres soumis 
i Ln rlSgiie dI'oiidage uniquei lIa lI Li ison iCS pluies.d1e s 

Les rendements en niatire s[che foliaire ies litgncs taient 6troiteiiient 
associ6s atla hauteur des arbrcs u'ila fin de l'anite d'3tablisscinent. La hautctur 
de la plante au cours de l'annce ditablisseineit potivait donc tre utilis e 
pour dcternincr la productivit6 poteintiele ties lignes de Sesbania, raccour
cissant ainsi le temips &cssaire pour leur 6valuation. 

Etudes agronomiques sur les lign6es d'arbres 
a usages multiples les plus prometteuses -

Zone humide 

Propagation des esp~ces ligneuses locales 

Le sud-est di NigSria cst tine zone ;i forte Ieiisit Iumaine. Cette carac
teristique a favoris6 l'iiteisification tie I'agriculttire et le ddveloppenient de 
Ia production mixte. Les aninia.tix sont inainteiins ei claustration au motms 
an cours de Iasaisoi culturalc et les ligneix locaux assurent uite bonne partie 
de l'alinientation I 1%alge qi leur cst servie. 

Le (;ronpe de recherche til CI PEA dais ]a zone huMide traville en col
laboration avcc trois institutions natiouales nighri;ies en VUe tie la Iise ia 
point de stratgies daliieMtationi basdcs stir l'ntilisation des ligneux locaux. 
En 1988, un essai a 6St mis en place pour d6terininer les parties vwgcStales et les 
techniques tie propagation les plus approprices pour certaines des esp&es 
locales de ligneux. 
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Les propagules 6tntdi6tcs 6taient des setiences soumises itdiverses techniques dcr scarification (cau chaude, acide sulfurique concenitr6 (H2 S0 4) etscarification meicanique) et i la coupe des tiges an niveau des sections basales,
nioytenntes, et apicales des plantes.

Les setmences die Alchora cordil/lia, Dialitin.igitieense, HIarun¢inamldaiilS, ri Isis ct Aciao ,artcriavaicnt gerniini6 sans scarification. Maisplusicurs antres cspeccs, ]a scarification des graines 
pour 

i 1'ean chaude on auH2 SO. concentre s'tait avir6e ndcessaire. Une bonne partie des espctes 6tidites. en particilier Aciwa b1lrtri, Alchor,a cordi/olia, Baphia nitida, FicusC,'llnscs, Alarca 'r,nqai ba'tricet Alwunniolhytln [iiliuun avaient tr s bien pouss65 partir d boutures de la tige. Les bontures fournies par les sections basalesct moye.nes Lie la tige avaieint iieux donte qu.e celles issues de ]a section 
apicalt. 

Etudes agronomiques sur les lign6es d'arbres b 
usages multiples les plus prometteuses 
Zone subhumide 

Etablissement de Gliricidia 
L'agricultnre ell couloirs, technique cUlturalk dans laquelle ]a production foliaire tie Gliricidia ct (ICLcucacna, dtux vari6t6s de l6 gunint.usesarborescentes, est titilise pour ain6liorer lIa fertilit6 des sols et pour alimelnterIc b6tail, a &6 mist an point par le CIPEA et l'institut international d'agriculture tropicale (ITA) pour la zone huniide du Nig6ria. Les premil'rcsexperiences et'ftCctnties ialis ce do'aine oit ell lien en 1985, dans ]a zonesubhItmide diu Nigdria. Elles visaient i dterniincr l'adaptaI'ilit6 dc diversesligni6es (ic (.liricidia i l'agricultUre en couloirs et i la construction dce haies 

vivcs. 
l)ans Ic cadre des essais prdliiinaires ctCcttUIs h (;'Ianawitlri, I'lL(; 52 ctI'lL(; 63, 6tablis en 1985, avaient r6t,ssi i se"hisser i la hanteur des lignes lesplus perfortiantcs. Cos vari6tds ont depuis fait lobjtt d'autres tests en pr6sence des trois nieilleures productrices d'Ibadan (zone hiumide dia Nigdria), isavoir les IL(; 55 et 58 et l'l-IY 13. Ccrtaincs lignies originaires des zones aridcct liumiit ont galeiiiet t 6valtics stir Ic site c la zone snbhuimidc i Abet.
Chlaqttie essai avait & dispose suivant ui plan d 'chiantilloiiage al6atoirc cii bloc complet avec trois r6pettions. A Ganaiwuri, chaque parcelleetait constittlee Lie trois billons ie cin q n&tres dC long separds par til espacedce 1,5 il. A I'intdricnr des lignes, les arbres avaient 6tS plantds (Ie 25 cii eii25 cii. A Abet, chaque ligiii'e occupait tni billon UtiquC dC 5 in de long. Lesbilons taicnt separes par tin espacenent tIe 2 in ct stir la iigie, les arbrcsavalent 6t plants Lie 50 cmii en 51 ciii. Les essais avaient t6 &tablis au courstle lai saison des pluies (IC 1988. Parni les doinl6cs collectdes, tiguraient lahanteur (Ie]a plante, le diaintre (iCLi base du tronc ct lC rendenicnt fourrager

iila recolte. 
La croissaiic des arbrcs an cours dce la prtnilire ainnt.e avait gtnralctnit tait inadlquate, en partictilier i (;aiawtiri mais tin certain ionibre icligit&ts s'etaint averdes pro]icttcuscs. A Abet, les lignes ILG 67, 50, 55 ct-IYB avaicnt doinn les niejllcurcs pertbrmances tIc croissauce avec deshatiteurs respectives d'environ 176, 172, 168 ct 164 cii (figure 29). Leslign6es IL; 70, 64, 69 et 71 taisaient partic dles nioins pcrtformantes eii ce quiconcerne la croissance cii hauteur avec des taillcs respectivcs ic 99, 104, 111et III cin. Les ligndcs ILG 70, 69 et 71 fai.,aient partie des plantcs les plusvuhinirables anx inscctes. A (;anlwUri, los plantes n'avaict presque pas cnrc
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gistr de croissance en 1988. Les ligiies ILG 50, 55 et HYI avaient produit
 
les ineilicurs rdsultats stir cc site avec des tallies finales respectives Ie58, 50 et
 
48 cm. Sur chacun de ces deux sites, Li croissance des lignies avait t< intC6
ricure "icelle cnregistree dans les sites de lazone humide. Cette situ ation
 
s'expliquait dais uric large mesure par le tait (uie Li pltiviOlilitrie dLli one
 
subhuniide 6tait plus faible que celie de la zone humide et que ses sols pr
sentaient tin horizon pudrlogique indt-6 qui liniitait la croissance racinaire
 
des plantes.
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Gestion des nutriments et utilisation de 1'eau 
chez les arbres h usages multiples - Hauts plateaux 

Les sols dIc iiioiltagiie sonit poulr h IaLupart V1i ln6rable)IS it I rosionl et letir 
tcrtilii2 telld 'Idilliiii tiertrS ra pideiia lorsqn 'on les iiiet eii culture. L'iin
plaintationi dlarhrcs Stir CeS SOls coiitrihuc .I *ssnrcr leuir staillltL' ct a iccroitre 
letir teiien r cliinut ic organ iqiie. Le (:1'EA a eiitrepriS t'i ctdier ICS IIoyenIs
,IIiicttire enl oen re poiur in tegrcr lCS arbres aIusages iiultiples, ell partielifer 
Ics liniielnses, daiis IC ts es.SL'objetif 11pun1-SnLVI ici eSt 
double: dune11 part iliaiiteiir on acro'itrc lLi tir cii niatic orgaiiiqueet Li 
ctcrtilit& dies Sols par Ic paillage.C Ct d'atitr part, totirinir Lies alinienits appro

pric1s a11h&.iil . I)anIS ICCidLie CeCs tra Nti,SCi4huiiilian11n1 ltjvc6 liilS tinl 

vt&ldagrien Itil-relli cotiloirs secst revelL assez proiiicttir tiais IL's hatits 
iiiil.t.. s 

pail"lage Ls sols a\.Cc Scshanm Stir I's rL"idL'ii"its dii sorgo. Des eniondes 
SeeheCS (5 t/ha,) Ollt Ci C J*ippliLjIi'' coiii pai his stir Lilatie parcellc tie I'essai 
titLe. dectiN oil trois Sciiiaiiies avanIlt I)IIIiplantatioin, anl iiionlieiit tie l'i11iplanita

l ii 9)88, iiill (' .11 .1 LII.' li.l't..ts exainer dui momenit di 
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tion, et quatre semaines apr&s l'iniplantation. Les parcellcs tmiloins ii'avaient 
fiit IPobjct d'aocon paillage. Toutes les parcelles avaient btn6fici6 d'un apport 
de 50 kg de P/ha. 

L'application de Sesbaia conime paillis avant I'ensemenceinit dui 
sorgho avait significativenient augnient6 les rcndenients en niati~re s~chc de 
cette plantc par rapport ;I ceux du t6moin qti n'avait pas bn6fici6du mlmc 
traitement (tablcau 57). L'application des 6niondes dc Scsbaniaau moment de 
l'enselncicenient ou apres I'ensemencecincit n'avait pas significativenent 
accru les rendeients en liaticrc s~chc du sorgho. La reponse de la pro
doction graili~ilre 6tait sinilaire, encore quc le paillage apres l'nscnictice
mcnt cfit galcinent contribt. illn accroissciient significatifdes rendements 
(tablcau 57). 

Tableau 57. Rendletents m,en matire sihe et grains do st rLliIo 
1t 0fl opi tdi lactleslit' lif de ncicfli f du tiew sol 
ta.iltc l,Zeit,dcs Iauts p1lateaix /1thiopiens'c 
1988. 

Recndccent en Rendemen t 
Moment natire s~hce en grain 
du paillage (kg/ha) (kg/ha) 

3semaines avant 
I'ensenccncencent 9321a 3703a 

2 semaincs avant 
I'cnsencenecnclt 9593a 3689a 

Isemaine avant 
l'ensemcncnmcnt 9435a 3788a 

Au monient de 
l'ecnsemencemcent 7470ab 3222ab 

4semaines api-s 
1'ensencncencent 
(dcnariage) 8521ab 4138a 

Tmjnoin 6(193b 2447b 

lh cmn/ic neLes Inoyencs affictets de ettrce diftirict pas 
sigilfcativc1c1cit (1>105). 

au moment a po one 
iIImohilisatio.1 tie IazotC do sol et i son inaccessibilit6 pour le sorgho au 
inoment dc I'&tablisscnent. 

Le paillage ci I ensemecenient donner lieu L 

Evaluation des arbres b usages multiples dans les 
syst6mes de gestion - I'agriculture en couloirs 

Les pdtmrics d'aliments en saison siche et li qialit:6 mcdiocre des foor
rages disponibles litnitent la production ainiale dans lazone sobhumidce. La 
r~soh~tionl tie cc grave problhinc passe nicssairement par I'accroisscinent 
des diverscs sources d'alittentation du btail. 

Au Mall, Ic CIPEA a entrepris d'exprinineter la cUlture ell cotloirs en 
vue de I'intgration d'arbres a usages inoltiples darts les syst&mcies coltoraux 
existants. I)Cs haies vires Lie (liricidia ltablies "Iet de Leucnetna ont 6t:6 partir 
de seicences ciijuillet 1980. Ces arbres ont tiit l'objct de leir premier 61agagc 
en dcenibrc 1987, nioinezit ot (;liricidiaa doniL3 750 kg de MS foliaire/ha ct 
Lecana (04 kg tie MS fOliairc/ia. Les rendenents correspoiidants at cours 
Liela dcuxi'iic recole cft'cctotic en juillet 1988 6taient tic 4475 kg Lie MS/ha 
poor (liricidia ct de 2459 kg tie MS/ha pour Letcmaca. 
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Le tableau 	58 donne le rendeinent nioyen dii nais exploit6 en peuple
nient pur et dans des parcelles vocsie si la culture en couloirs avec Gliricidia et 
Leucacna entre 1986 et 1988. Le inais avait l3t fertilis6 i raison de 50 kg de 
N/ha. Les 	diff6rences cnregistr6es entre les traitenients n'avaient pas 6 
significatives, qu'il s'agisse des rcndemients en paillc ol eun grains. Toutefois, 
lorsqu'on prend la inoyenne des trois anii6es, ce sont les parcellcs vou6es ati 
mais sans arbres qui totalisent les rerdenients en grains ls plusI61cvs. 

Tableau 58. 	 Redimi anutii ),i,nenpgrais er en paille dli
 
nai's ultiv(I e'n Wiupl'm'nt piur et dans ids parielh's
 
Ivolltll'i /.I ,aulure (w llo hlir*S,:-one'sbh m~' 

Midi, 1986 ,i 1988. 

Rendement 
nioyen en malis 
(kg de MS/ha) 

Traitement 	 Paille Grains 

Mais seul (tncnmn) 	 1950 1160 

Gliricidia+ nia's 	 1520 960 

Leucaina + ma's 	 1560 800 

Sill 	 183 183 

NS' NS 

NS = non significatif. 

Evaluation des arbres 6 usages multiples dans les 
syst6mes de gestion - vergers d'embouche 

Effet de I'espacement des lignes et de fa fr6quence des 
coupes sur les rendements fourragers de Leucaena 

Le CIPEA 	6tudic dcpuis 1)85 les cffets de l'espaccient des lignes et de 
la fr6quencc des coupes stir les rendenlents fourragers de Leucaena, dans Ic 
cadre d'un systnic dc production intensive. Les r6sultats prliniinaires 
niontrent quc ces dcLix factcurs influencent la production de biomasse. La 
reduction de l'intervalle entre les r6coltcs die 12 ; 6 senaines s'6tait traduitc 
par Uii accroisscnent dI noibre des r6coltes par saison de v6g6tation. En re
vanche, tlIe avait d6prini6 la production totale de fourragcs. L'accroissenient 
de I'espaccient dies lignes Lic 0,5 "12 in avait gln6ralencnt inhib6 ]a pro
duction totale par Urit3 ie surface (voir RaJprtamnul 1986/87 di CIPEA, 
pages 8 Ct 9 ct Rapport annuel 1987 d!i CIPEA, pages 76 ct 77). 

En 1988, troisinle ain6e consecutive d'l niondage des arbres, les ren
denients avaient gln6ralcciint 6t6 plus faibles que ccux des aiinits prc
dentes. Toutetois, les tenancs obscrvcs en cc Litii conccrne les r6ponses al 
I'cspacccniit dies lignes ct la ftr6quencl des couipes 6taient denlcur6cs les 
ninnics. Coinic en 1986 ct 1987, les rcndmcnints les plus 61cv6s en "ourrages 
(33 t/ha) avaicilt &6tobtenus avec la conjugaison d'un cspacenlcit entre les 
lignes ie (1,5 i1 et d'une fr6quc ce dc coupe de 12 senaincs. Les rendenients 
les plus t~fiblcs (5 t/ha) avaient &6 fournis par la conjugaison dc la plus forte 
trquence de cocipc (toutcs les six scinaincs) ct de 1'espacenicnt le plus iml
portait (2 i). 
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Rendements fourragers de certaines lign6es de 
Gliricidia sepium 

Les rendenients fourragers de cinq ligne6s de Gliricidia sepium ont 6 
6valu6s dans Ic cadre d'un essai de gestion intensive lanc6 en 1986. Les lign6es 
utilisdcs provenaient d'une selection effectue dans le cadre d'tin autre essai 
porta, t stir l'valtiation di gcrnioplasmc de 15 lign6es de Gliricidia, y corn
pris la varit6 locale ILG 5) originaire d'lbadan. Parnii lcs autrcs ligw6es 
6valoies, figuraient I'HYB (lignc mixtc issue de 4 ligncs do Costa Rica), 
I'lLG; 55, I'IL(; 58 ct 1'1L(; 50 representant totes des Gliricidia d'Ani6rique 
centrale collectces par le Oxlord Forestry Institute. 

Les ligndcs avaicnt &6 plaitcs dans des parcellks constitucs de trois 
lignes dc 5 i1 de long chacutne, s6parcs par tn cspace de 1,5 ni. Str la ligne, 
les arbres avajent 6t6 plant6s Lie 50 c cn 5) cm, Ieur 6niondage intervenant 
approxiniativcment tous les trois mois apr's onc recolte initiale du taillis six 
mois apr's l'implantation. 

Les diff6rences observdcs en ce qui conccrnc les rendenicnts fourragcrs 
des diverscs ligncs en 1988 6taicnt tr's 6g{'res. Lcs lign6cs les phls produc
tives correspondaient aux ILG 55 et 58 qui avajent tous dcux doinn1 environ 
18% de plus que I'lL(; 5) (originaire d'lbadan). CCs dCx lig16es figuraiciit 
6galemcnt parmi Ies nicilleures lots de l'6valuation prdliminaire effecttiuc 
dans le cadre dc l'agriculture en conloirs. Le rcndcnientt moyen en nlati're 
s'che foirrag{'re des cinq ligndcs 6tait dc 11,6 t/ha en 1987 et ie 13,9 t/ha en 
1988. 

Valeur nutritive des arbres h usages multiples 

Valeur nutritive des arbres et des arbustes h usages 
multiples de I'Afrique subsaharienne 

Les ligneux joUent on rC'lc important dans I'alimntation ics aniniaux 
domicstiques ct sauvages de l'Afrique subsahariecne. Certaines csp ces de 
ligneux peuvent tre utilis~es coniic arbres i usages multiples (AUM). Les 
AUM iiidigIIes sont adapts aux conditions ecologiqtcs et cliniatiqocs 
locales. 111usieurs d'enitrc clx sont cxtr'nieliemt resistants iiIa s~ciercsse (par 
exemple AlaIcrna ciassitlia) ou ont la capacit6 de conserver letrs ftcuillcs 
pendant tr's lolgtenips an co.rsl e la saison stche (par excmplc Jalanites 
41,.'pttial,). Les acacias constituient probablemicnt les types d'AUM les plus 
importants i cause Lie leur large distribution et Lie lcur valeur 6conoinique 
(par exeiiiple prodoctioi Lie goni me arabitlue par A.si'.,). 

Les esp.ces ligncuses constituent cn puissance des sources ad6quates 
d'approvisionnenlent cn proteines et en mninratux pour les bovins, les ovins 
et Ies caprins. (Iertaines d'cntre eiles conticnent cependant des tannins et 
Li'autrcs composes polyphnoliques qui limitent leur valour nutritive. Lc 
CIPEA a LionC cintrepris Lie slectionncr ties AUM et des arbres ct arbustes 
tourragers en vue dLideLitifier le: esp'ces les plus promnettcuscs comnie 
aliients Liti bMail. 

I)ans le cadre Lie ces travaux, les ftillcs et les fruits de 86 esp.ces Lie 
ligileux ont 6t6 collectes .i Niamey (I(R!SAT, Niger), ii Kaduna (CIPEA, 
Nig6ria), ct "iCotonou (I )ircction de la recherche agro)uiquc du 136nin). 
La plovionidtrie anminclle moyenne stir ces diff6rents sites etait respective-
Illent Lie 55), 1050)et 1200 nmn. 

Les 6cliantillons rectcillis ont &6ts6cli6s i I'air librc ct aiialyss au Siegc 
do CIPEA cn vue de Lterinier leiur tcnCur en prot6ines, fibres, compos6s 
ph6,oliqtues et min6raox ainsi ]tie Ia digestibilit6 in mitro de la mnati~re s.che 
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de leur fibre. La digcstibilit6 inlvitro des prot6ines a t6 d6termin .il'univcr
sit6 de Hollenheim. 

La tencur en protdincs brutes des feuilles variait dc 1)i 38% de Il 
nlatire s ichc(MS). La tencur ellphlnols solubles, y compris les tannins, 
variait de 6 5 52% de la MS,et ]a tetir en parois cellilaircs dc 6% de la MS 
chcz Ac,cia niihtica 177% chez I 'itexdoniana 

La digestibilit6 rielle de la MS variait ie34 i 94%. La digcstibilit6 Lies 
prot6ines oscillait entre ()ct 88% la fibre entre ) et 75 /.ct celle Lic Ces varia
tions LiC la digcstibilite peuvent trc dues aux etfets de la lignine on des 
mitabolites secondalires tels que les tannins et les antrcs polyph6nols. La 
tencur en ligninc prtsentait tie torte correlationl ngative avcc la digestibilit6 
de LaMS (r = -0,77) ct Lidigcstibilit ies fibres (r = -0,74). La tcnetr en 
polyphiinols solubles prtsentait tine forte corr61ation n6gative avec ladigesti
bilite ies proteiles (r = -0,66). 

P1lisicurs esp{ces d'Acacia anstraliens analys6s an CIPEA prdscntaicnt 
des tneurs 61evcs el polyphnols solubles, proanthocyanidincs insolibles 
et lignine, et ties digcstibilit6s in vitro tr.s faiblcs. Lcur int6r t en tant qn'ali
nients dU bttail s'av;&rc par consequent tr s liite. 

Quoiquc les analyses el laboratoire puisscnt fournir des donn6cs utiles 
snr Iacomposition des nutrilctts ties plantes, les interactions sptcifiqucs 
entre les ph6nols ct Ies nnutriments sont telles Llle la pr6diction iclavalenr 
nutritive de ces d6inents cst un exercice rclativement futile. Par cons6quent, 
les expdriences in viv'o sont csseutiellcs pour ,valucr la qLnalit6 aliientaire des 
ligneux. 

Valeur nutritive et teneur en polyph6nols de lign6es de 
Sesbania sesban cultiv6es sur trois sites d'Ethiopie 

SCshnitia se.shw sL" reicontre i~artont en A'riLiue subsaharieme et dauts les 
atitres regiohs tropicAles. I)es 6tudcs aitCricures cntreprises par IcCIPEA 
iiiettcnt el relie la haUte valour nutritive dc Li partic foliairc d'niC ligii~e 
locale Lie ScsIMid,scsbN, originalire Lie I)cbrc Zeit en Ethiopie. La tenenr en 
protines brutes des ftcuille0 ic Sesliania scsh, est 61eve (25-311% tie iati.rc 
sMche) et ces pianltcs solit prititlullelt dipourvtles de tanilins et d'autres 
types tie polyVph6nols (Rapport niiil 1987 tinl CIPEA). Scsbwfia sessb, 
cojistittic ailnsi te soIl'ce approprite d'approvisionenleint en proteines 
pour les rumlinants. 

En 1988, des recherclies oLnt tt6 cletudes stir l'iif1uclce tie la lign~c, de 
I'environiement, ice tiune Iignt6e, et (ICLatcncur en polyph6t l'arbre aIscin I 
nols stir la valeur nu tritive tie S, sesbtn. Six lign6cs avaient t6 s61cction6es a 
partir d'essais Li valuation ctffccttis stir trois sites en,Ethiopic (Shola, Debre 
Zeit et ZwaT). Des 6chaiMtillo1Is tiCfeillcs vertes avaicnt 6t5 prdlevds stir ciniq 
arbres de chaqtic ligiec a chaLique site. 100 g diC euillcs vertes avaicnt approxi
m.ativemcnt 3tt3 collect6s stir chaque arbre ct mis darts ti sac en pliastique; ICs 
sacs avaient IIi]l iilatelllenlt 6t places dans tie 1l neigc carbonique avant pic 
les fenilles Iesoient lyophylis~es an laboratoire dii Siege du CIPEA pUis 
broy6cs par ti broycur a marttat ie sortc fIpouvoir passer dants ICs maillcs 
d'tn tamis niesurant I iiii d dianintrc. Elles ont entii 6t6 muialyst~cs pour 
dterniiner lcur digcstibilit:6 r6elle in ii1r et IcUr tciietir en N, en NI)F, en 
lignine, en proanthlocalidiles inlsolubles et el" ph6tlols solubles. 

Les param,"tres tiIa valetir nutritive et tie 1I tencur en coiipos6s polv
ph1olittics Varilieit colnsitkrablencnt Ltit'e liglec et d'tili site 'I I'auitre 
(tablctu 59). Pour I'clIsCei blc Lies sites, ICs tclIeti rs eiiphenols solibIcs et en 
proanthocyaiidilincs iiisolubles di t6frietit tic uniiirc sigiificativc d'tiic 
liln& I I'autru, mals I itOvt'nIte Ie I'ensemIble ties liginds lie variait pas 
signi tic.ti veeiliCIit titine ligne I I'autre. 
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Tableau 59. Inirialhc. ,I'j',,nition fi's lomposanrt.I'ah'ur111ritiv'e i's i'llilh's i six I liYSn'.de, h. 4,.Ia 

Scsbalia scsba. etsS itllaiols ,hI' f/i-t de I. li.,)s' etdu sire. 

Signification 

Intervalle Moyenne 
de variation - s Ligntse Site 

Azote (% de MS) 2,5-4,6 3,3 0,5 0,004 0,001 
NI)F(% de MS) 11,3-28,6 17,1 3,8 0,001 0,00! 
Digestibilit6 r Selle 

in Uitro(% de MS) 81,0-94,1 89,5 ± 2,9 0.001 0,009 
Lignine (% de MS) 0,8-5,3 2,8 ± 1,0 0,()1 0,001 
I1h6nols soIubles (% MS) 9,3-33.8 17,7 ± 8,3 0.001 0,570 
Proanthocyanidines inlsolubles 

(A550/g de N)F)1 3-411 46,8 +70,2 0,001 0,246 

Albsorlisssce tic hsImni'rc*vc lint Iothnguctr d'ondc tit5511n.
 

Trois ies lign6cs contelnaient trcs pel tiLe ph6iiols solublcs et nc pr6scltaient aucuc trace tieproaiiithocvanidiies itisolInICs (valeurs d'absorbaiicc 
if,rieures i 2)). Les trois atres lign6cs pri.sentaiClrt des tclicurs bcaiicoup

plus ilportasitCs des dcx typcs de phc6iols e'td'importaites variations s'ob
servaicnt cntre Ils arhrcs d'tmlc niic lignslc. Les coetieciits iecorrelation 
pour larelatioll ics digCstihilit6s rtIlCs in l'itri avcC lalignine, les pi6inols
sohublCs et Ies proasithocy'.inidiiws miisoltiblcs 6taieist ssgatilf's ct signiiilcatifi 
(tableau 60). 

Tableau 60. ('0Cjis, I opidarion im, /s iessis Icy*O5J)n't(.1Ishss~,/,. c't /,t~'si, iiit:is c&'lh iin 

Sb.sijisvitro de Ii'Ih I St'N l st'sh , 5I s'c' ss"(uti g lil'sSix I~, t lll' .> t o Siotd'lthio ~ie.. 

r p 

Lignine (% ieMS) -0,57 0,01 
Phnols solubliS
(% tic MS) -0,48 0, 001 
IProanthocyanidincs insolubles 

(A550/g de NI)F) -0,66 0,001 

Les illiportates disprits obserl6cs entre les valeurs nutritivcs des
diffi6rentes ligli6cs 6taict irgesment ,ssociees I ladiV'ersit6 des tencirs cilsubstances poyph61loiqtIS. LescolipOsL's polyphlbOliqtes oit d'ilpotants
ct'ets str li dispolsihilitc de protL'ileCs Chz les ligleux. La presencC Lie quanI
tit's i portalites tie polhphOilols tollt-b hueiI hibier les protliecs ct i r6dtirc
Icur dispolihilit. ln racvalchc, li pr~scCl c11 qtuatitts Ililit6cs Lie
COlmpIleXes Polyx'1hpliLjUCS petit 1CCtrit1e h alr ii Li'riti Le I alihinc]t C1l 

ristLjus tt'6vlthit les LileteorjsL tios Ct ell aMiiorazi t I'lttilisation iCs pro
toelies. 

I )aIS Lics esslis Li aliFeltatitll ettcctus en 1988, tiCs IliOutolnS alicnint6s 
par tiLe rattin i base Lit te'uicIS Li' SCsiNli sCsbln aVaic It et'cgistrL' LiCs gains
tie poids LiL 48 g/jtmr pe5Lih t 90)jours. CC restltat tai t siMliIilaire an taux de
croissme rliljse par Lics litontolts a! litelit6s par ti l'oi Lie I 'itil ds),cipa, Ic
Ilteilleur Li's t'oins Lie 1egtlnisilCuses. Les aniltiaux alientts par Acisci, QNiw
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phlla, A. sieb'rianta ou A. sej'al vaient enregistr6 des gains infiricurs i 24 g/ 
joui. Les ovins reccvant S. sesblm pr6sentaient un taux 61ev6 de consom
mation de N, excrtaicnt tite quantit6 nodr6e de N taical, et rctenailnt 
d'importantes qiantit6s de N. 

Les 16gumineuses fourrageres dans les
 
syst6mes d'agriculture mixte
 

Etudes agronomiques sur certaines
 
!6gumineuses fourrag6res - Zone subhumide
 

Les banques fourragtrcs (petits pituragcs dens6inent ensemencs d," 
16guiniIncuscs) tont die nombreux adcptcs parnli les agropastcurs dc la zone 
subhuniide duINigeria. La proportion Lies graiiines dans l'herbage des tinit6s 
gtrics par les paysans varie Lie 5 80%. l)es 6tudcs ont &6 lanc6cs cn 1985 cil 
vue d'examincr les et-fets tie diftfrcnts densites ie gramin6cs stir ]a tencur cn 
azote Lies sols, la qualit6 des tourrages, les rindeients en prot6incs brutcs, ct 
la production des cultures suiv;lntcs. 

Les hSguminciuscs uitlisdcs dans les banqties t'ourrag'rcs sont periodi
(tecnt otfertes en paturC aux bovins et aux petits ruminants. l)ans lc cadre 
d'u1 dCuXi&Ine Cssai ,misLin place en 1988, les cf'cts Lie la d6dbliation ont 6 
6tuIdits stir trois h-"gunielIIsCs pronlettcuses (St)'Oslth's hilltata, S. capitafa 
et (]elll'o Clltl'OSlli lorl il iiOsisSCl1hlS01"11i). pasc s'tant tabli, 
i'avoiis pas jng bon (ic l'incliurC darts lc present rapport. 

St),losaillthcs Ilalltia availt 6tL ciseince ", raisoi ie 10)kg de scnences/ha
 
daiis ies parcellCs Lie 4 in1stir 3 en juin 1985. La lev6c spontaii6c d'hcrbe avait
 
et inoduleC tie sorte qie Ies grailill&es coI',stitucnt (I, 25, 50, 75 ouI 100% dc
 
Ia population vgtalc. Les parcelles utilisecs pour I'exp6ricnce avaicnt t6
 
voues 'Ices i1ldilgCs de I6guiiiInses Ct de graniics pendant trois ails, 
avanlt d'ttrc cnsc cncisuiies aver duinais, cii 1988 (its r6sultats dies dcuxil'ic et 
troisicime aniies dti I'cxpericnce ont &r6rapports dans lc RapplrtallflueI 1987 
dIL CIPEA, pages 80 'A82). Acun apport dazotc ii'avait t6 fourni au ia'fs. 
Un plan randomis6 cn bloc complet avcc quatre repetitions avait et6 utilis6. 

I)ans I'Cssai tie detoliation, S. IhlatIa et S. Capilataavaient &6tablis dans 
ies parccllcs Lie 5 i stir 3 dLaLIs tin plan raidomis en bloc complet avec quatre 
repetitions. Les parcclles avaient fait l'objct tie cotipes a ties ititcrvalles de I, 
3, 6 ou 9 sCnlajilCs an cours ie ]Ia saisolides pltics tie 1988. Les parcelles t6
inoiiis ii'avaicn t tait Iobjet d'aucuie cotupcjuistlila la rucoltc finale i ]a filn de 
la saisOll tie V'getatioi Ll novcmbre. 

L.'accroisscllent Lie la deiisit Lies herbes avait significativeient rtdiiit 
les reidemints ctu grains Lie la culture suivantc de maiYs (tableau 61). Cc rdstil
tait M cin relief la nLcessit6 tie minimiscr la qutltitdd'hcrbcs pr6sente dals 
les balnIlIes touirragLrcs, en \,ile ;otaii nielit de prodiirc Lies aliients de 
qtualit potur ICb6tail Ct d'accr itre la prodction cdr6aliC'rc. 

I)ans I'Cssai IC tietoliaitiiII, S. hilalta,1 availt tion6 plus que S. Capiftaa, 
quel qilc soit l rdgimc tie &tk'Oliation titilis6 (figure 30). La suipdriorit6 des 
perl'orinancCs tie S. hIlaltIdtait tlans tine large mestirc iI ptitablC aison Ieil
lcur degn dtablisscnient. Les reiendccnts .c S. /laia &aicilt stip6ricurs 
lorsquc la coupe intcrvenait toutes Ics 6 scinaines Ct toi baient ,i Icur plus bas 
nive lorsqiu'cllc s'cft-cctuait tine tois setileinent ii li fin ie la saison de v~g6
tation. Pour sa part, S. capitat faournissait ses nicillcurs rcuenelilts lorsque 
]a coupe intervenait totitcs les 9 senaines Lt accusait sos plus taiblcs perfor
inances avec Its coupes hebdomiadaircs. 
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Tableau 61. F.tiet ,a I,'nsit, Ih-I 'lherbe dt s lcsItatqucs t.r
rat irs iStylosanthes smi"h'srtidements en grains
de a (cuftur de' , t lt,'t',Iint tai,tsal setbhnnide til 
,ii(/ria, 1988. 

Densitd Rendernent 
de l'herbe en grains du mais 

(%) (kg/ha) 

0 1387a 

25 1058b 

50 775bc
 

75 
 661c
 

100 
 220d
 

Le CS
moyennIs affIcts de lamntc Iettrene diffrent pas
 
significativement (P>0),05).
 

ILssaide shcion de Ig(i'uss iarra/resdatns I norid N(gria. 
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Rendement 
total 
(kg/ha) 
6000

. S. hamata
 
J PPDS 1167,7
 

00-S. capitata 

PPDS 600,4 

4000 

3000, 

2000. 

Une seule coupe 1 3 6 9 

Intervalle de coupe (semaines) 

Evaluation des 16gumineuses fourrag6res dans 
les syst~mes de gestion - Hauts plateaux 

Le site du CI EA " Soddo (Fithiopie) est Ioc.lis5 '1 19(0) 11 d'altitude 
sIr tit) Itosol. La phviouNctric ilO'CneCull CCS Iietx s'1Ve ; quLclquc 
1I ) i il/all. Le site est reprscI taltifIdes Zones d'altitLide iuoyennie 'Ipluvio
ilictrie II OVCIlIiC et I soIs ,It'idsic LI'( )lIcst-6thiopicn, dl Keniva, tie IalTiatic, 
tie V( )LiugaIgdI, di dLivldi.l1ii1ii1di Ct des ZOnCs tie iioiitagllle d ('atie
rou. Les Igumineuses jtug6es proiicttetlses pour les systeiues de la petite 
exploitaltiot 6i)t ,CtucllcicInt I'objct ie tests dIis ies essiis ie ICeneiIIIt 
avcc rcpt'titioii a site ie Soddo Ct dCiAS e cad re d'ess.ais s.ills ripCIt itio cf'hcc
tutus dMI iCsdes cllillips coIItigtUS apprriitCalit a ics paysnMs. 

L'ess;i prtim inAIC tie CreiidenlIC]t;avt'C rcpctitiol eltrcpris pour Ia pro
d1ttioII tie ItuulillilIeuses toituragercs a Soddo Avait Colui]li)CC6 ell 1984. 
12 1cgtmincuscs potenti lleilt adapt&s avaient ,t ciseiuienc6es cl 
i1iiige aveC (Thloris ,Oti cv. Pioneer. Lat,raiuiinie ct plusieutrs ics 16gt,
niIIcsCs s 'tien t A eerec, soil ii prodtcti\'cs soi t non persistantes. Les 
ctiltivars tLieSt)'blo1I/IS stuh, et tie S. otiancnsisavaient doi Ics neillcurs 
I'iCdeil]t'i's ct JVAict tiit pretiv tuie pCrsistanecc 1l1V1\lllC. Iout I'clmlsble 
de ces l gumiiuses, Ies rt'itlCcients totat x les plus cIt'i'6s avaien t tt toiuinis 

Figure 30.
I 9et hflI'i crVi'dh' ,'ecoui,, 

stur h's ridtiemwnts dc 
Scsbuia scshau ct de 

S. capitata, zone sulhhumnfide 
lit N0ria, 1988. 
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par Stylosathes scabra cv. Seca et Fitzroy (tableau 62). Leur production ini
tiale avait t6 inf6rieure acelio de S. guianensiscv. Cook mais devait d6passer
celle-ci ? partir de latroisi nmc saison des pluies (1986) (tableau 63). La pro
ductivit6 avait apparemmeuit baiss6 pour l'ensemble des lign6es apr's la
quatriemne saison des pluies (1987), probablemeitt Icause de l'ige des plantes. 

Tableau 62. Rcndt'm'nt en mntigir :iht' ic (Chloris ga yanav, Piont' 'r algiv,/ S1,l1 cI en miInanQec 1 h.,ttin'tscsit'ne12 la jtritit'
io r ottttolrt 1988, SoiltlPant te mai 1984 ,i (lthitipie), toal de 35 rtc'es. 

Rendement (t/ha) 

Cultivar/ Hatiteur Plantc ensemcenc& 
nunmiro de coupe

de laligne (cIII) Legunsineuse Grarnin6e Adventicel Total 

Ch(orisga,',ia Pioneer 5 -- 5,0 7,4 12,4 
I)esiodi,,,intortum Greencea f 15 5, 1 4,5 8,2 17,8 
iDesnitidium sandw'icense ILCA 6995 15 1,3 4, 1 6,8 12, I 
Let'caena I'ncticphala Peru 5(1 1.3 3,8 7,1 12,2 
,\hacrt,,ilin, tropnrptrtni Siratro 15 2,8 2,2 6,2 11,2 
Aidicao st1I: Hairy Pcruvian 5 (1 2,2 6,4 8,6 
St),Is,lthtcsgtianensis Cook 20 13,4 1,7 4,0 19,2 
Stos,ttlsgiat,cnsis Endeavour 15 11,9 1,5 2,5 15,9 
St),Iosaitht'sg,titntsis Graham 15 7,3 3,1 6,0 16,4 
Sq'tsanthshaitn1 Verano I(1 4,5 1,4 5,7 11,7
St'Ilosonthes
hamttia Paterson 5 1,0 2,9 12,3 16,2 
St)'losanthes
scabra Fitzroy 15 15,0 0,9 4,8 20,7 
Stylosuuthes scahra Seca 15 17,5 2,2 5,9 25,5 
PPI)S (0,05) 4,0 2,8 4,0 5,9 

Y compris ICslIgIMiliebIseS cnlti'v.cs dats les parcelles avoisinantcs qui aviint envahi les parcells dXcssai. 

fiviti; iTableau 6? tirodl suisotnnihd s/h' ti tic St ylosa It lies pnn tI'I,1 inar citt ,trs la.I11t ilh,
ctturint c It1988 ,i (11dIt,mai 1984 ,)atlt Sotd Wthiipie ). 

Productivit de lamatin're sclhe 
Longueur 116colte (kg/ha parjour) PPIDS 

Ann&e Saison (jours) (nombre) Cook Fitzroy Seca (0),05) 

1984 hiimide 175 I 17,14 4,62 9,01 4,27 
1984/85 s.che 126 3 1,75 0,46 1,07 1,03 
1985 humide 21(1 5 16,39 12,41 16,64 4,99 
1985/86 sIc 168 4 9,39 6,36 7,59 3,45 
1986 humide 128 3 7,60 18,35 21,72 6,19 
1986/87 sIche 210 5 8,84 11,66 12,75 3,02 
1987 Imide 252 6 7,46 12,95 12,24 2,99 
1987/88 sIche 126 3 1,59 5,41 4,25 1,87 
1988 humide 210 5 0,34 1,76 2,01 0,83 
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L'effet du semis sous couverture de caf6iers de Desmodiutm intortumn cv. 
Greenleafsur Ics rendements en cerises des cafiiers fait l'objet d'6tudes dans 
trois exploitations agricoles depuis 1986. En 1986 et en 1987, Greenleafense
menct: sous couverture de caf6iers avait permis d'obtenir des productions de 
cerises sup6rieures i celles des t6moins qi n'avaient pas b6iiufici6 du m iie 
traitement. 	En 1988, c'est le r6sultat inverse qui avait t6 enregistr6 (tableau 64). 
Contrairement aux arbres 6tudi~s, les tcimoins 6taient de temps 1 autre ferti
lis6s an fumier et ha terre sous leur pied labotire chaque annse. La stipcriorit6 
des rendements en cerises observ~e pour les tc~moins en 1988 poUrrait tre le 
fruit de I'effet cumulatifdu fumier et du labour. 

II se pourrait 6galcment que les arbres portant Greenleaf en couverture 
aient succonib6 ALine certaine forme d' pUisenlent cons6cItifh leurs impor
tants rendements en cerises en 1987. La compitition ponr I'eau entre la h6gn
minense et Ic cafiier ne sanrait entrer enjeu ici puisque la coupe de Greenleaf 
s'effectue au niveau du so] enidcbut de saison siche, piSriode obi se r6colte le 
car6, et que a plante ne repousse pas jusqn'au diSbut de I'hivernage suivant. 
See6 soUs convertnre de caf6iers non 6mond6s, Greenleaf avait donn6 en 
moycnne 3,6 t de MS/ha en 1988 contre 4,0 t/ha en 1987. 

Tableau 64. 	 Rendemnits en c'rises jur ispar cinq ctI:;iers aicC ct sapis cnscmcncmentd It),esmodi in, 
intortim smis com,rm re, Ethiilpic, 1986-1988. 

Nombre moyen de cerises par caffier 

1986 1987 1988 Total 

Caffiers avec Desnodium 505 4949 285 5739 

Caffiers sans Desnodiu, 	 480 4145 495 5120 

l)iff rence(%) 	 5,2 19,4 -42,4 12,1 

Evaluation des 16gumineuses fourrag res dans 
les syst6mes de gestion - banques fourrag res 

Zone subhumide du Nig6ria 
L'azote s'accunmule dans les sols des banques fourragbres et favorise leiur 

invasion par des gaz nitrophiles et des termites. Cette calaniit6 peut 6tre 
6vitce par I'enseIeit,cement p6riodique de ces unit6s de production avec des 
espces cultig.nes appropri6es (voir Rapportannel 1987du CIPEA, pages 81 
et 82). A cet 6gard, des expcriences visant "i comparer certaines strat6gies 
cnlturales et a ditermincr des techniques appropri~es de gestion des banqnes 
foirragbres ont 6tj mises en train en 1988 par lc CIPEA. 

l)u inafs, du sorgho et des graines Lie soja ont i~t6 eisemenc6s en peuple
nints purs et eiimlange dans cinq banques fourrag'res et dans des parcelles 
avoisinantes an Nig ria. Les parcelles titilis6es dans I'cxperience avaient t6 
respcctivemcnt fertiiis6es ,i raison de 0), 50, 80, 120, 160 ou 200 kg de N/ha. 
Chacune d'ellcs couvrait quatre billons ie 3 i de long. Les billons 6taient 
s&Spar6s par tn espace tie 1 in. Sur la ligne, Ic ma's ct le sorgho avaient t6 
plantls des intervalles de 20 cm; les plants de graincs de soja 6taient en revanche 
s6par6s par tn espacenient de 5 cm. 

i)ans Ic cadre i'tme autre exp6rience, I'cfct de la mise en culture stir Ia 
productivit5 nlt6rieurc des banques fontrragbrcs avait t6 ktudi6. Ces travaux 
pr6voyaicn( l'examen des parties clltives ct non ciItiv6es de banques 
fourragbrcs en vue de d6terminer bc taux de germination de Stylosantles et le 
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prsk'venicnt d'echantillons propres ilpericttrc I'estimation des rcndcmcnts 
ct ]a composition botanique de ces uinitds. 

Les c6rales cuiltiv~cs daiis les banqiies foturrag{rcs avaient tourin des 
rendemcnts stilpricurs 'i ceux des c6r6ales ensemenc6es stir des tcrrcs ant
riCurenient vou1cs a lajach~re (figure 31). Les rendenients cn graines de soja
tournis par les mdlangcs graincs de soja/ina's &taicntinftricurs 'i ccux fournis 
par los inilangcs grailcs iesoja/sorgho; c'est cc qui explique quc le milange
sorgho/graines iesoja Constittie la culture intcrcalairc la plus rpanduc dans 
la zone stbhuimide diu Nigiria. Les conibinaisons mais/sorgho avaient donn6 
des rtsultats nicdiocrcs pour chacunc des detix ctr6ales, en raison de a
taiblesse de li popilation vdg&alc totale ct de lacompetition que se livraient 
les dicix cspces. Le reiidcnieit total des i6langcs niais/sorgho 6tait itif~rictir a
celui ies nihlangcs nia's/soja ulais plus 61cv6 qti cclItii des ni6anges sorgho/ 
graincs Lie soja. 

L'enscnencenicnt des banqties fourrag)res par des espycos cultig iies
avait reduit Ic taux de gcrnlinatiotn de St),osanthcs (quoiquc die ,anirc non 
sigiitficative) sans pour autant affecter les rendcmicnts cniimatinre sc)chc du
p~iturage (tableau 65). La culture (ce la banqIC tourragrc pendant tine a1t1ec 
sculelielit avait significativenictt r6luit la proportion Lie graminites prtsente
daiIs Iherbagc alors que dans les parties non ctiltiv6cs iclabanqUe fburra
gre,Stylosnintcs avait t6 renplac6 par ties herbcs. Ces r6sultats niettent en
rcliefl'inftuence bi6fique des cultures sir la productivit6 ies paturages et la 
qualit6 tie I'herbage des banques fltirragercs. 

de~t litTableau 65. ,h la ,UItur,..mrprwlduttiitit, de Stylosa IIt hes s1r Itaux d'.ci.,'rIiniion ,.sur Ia
 
(olpositionbta1iqi ,s I,,lifs ' urratN&,.s .otc sulhuntid, ,ItNiia, 1988. 

Rendement Composition botanique (%)
Utilisation Jeune plant en matire _

de ]a terre de stylos'nthes/ st~che 
 Herbes

2 
m (kg/ha) Stylosathes Gramines diverses 

Non cultivde 106a 5 567a 3 943,Oa ,Oa 18,0a 

Cultivde pendant un an 75a 5452a 58,03a 23,Ob 19,0a 

Cultivce pcndant deux ans 67a 6182a 56,Oa 26,Oab 18,Oa 

A ]'intriettr des colotnns, losmoyenncs affecctcs de la,mt c lettrene diflZ-rent pas signi
ficativemcnt (P>0,05). 

Zone subhumide du Mali 
Les p61Iniries fourragrcs de saison sclic ct la pativrct6 des fourrages

disponiblcs liniitent la production aniialc dans Ia zoic sUbhunidce. La rso
lution Lc ces problenics passe ii6ccssaircnecnt par I'accroisscment et ladiversi
fication (ic la production fourrag re. Au Mali, les rechcrches entreprises (lans 
cc doinaine sont axces stir les totirrages potcntiellcnient titilisables par les
productetirs ielait Lies zones peri-trbaincs et sir leir iiitegration atix syst nics culturaux traditionnels. 

Les systnics de produCtioi agricole au Mali ont pour vocatioii essci
tielle d'assurcr la subsistance des populations conccrtes. Les principalcs 
csp.ccs cultives sent soit lc inil soit le sorgho, I'arachidc oti lc coton 6tant
exploit~s dc inani'rc sccondaire continic ctiltures dcerapport. SetIl tn hiombre 
liiit6 dce paysais s'adonnent aux cultures foUrragercs. Outre los p~ituragcs
naturels, les principalcs rcssources fourragercs sont les sotis-prodiuits agricolcs
foUrnis par los c6rtalcs, l'arachide ou lccoton, ct tine quantit6 limitc dc foii 
issti dri iib36 cultiv cin association avec les c6rtalcs. 
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Rendements Maissculh Mals/soja h Mais/sorgho
 
en grains Pintirieur Iinterieur h I'intcrieur
 
(kg/ha) .' ....
 

5000. 	 Mais seul & Mais/soja a Mais/sorgho
 
I'extereur I'ext6rieur h I'extirieur
 

-- a-- --rg-. 

4000

3000 j PPDS(0,05) A . 

2000

/ :// ' '
 
1000- d 

(a)Ma's
 

0 

5000-
Sorghoseul Sorgho/soja Sorgho/mais
 
h I'interieur AI'intirieur &I'intirieur
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aI'exterieur AI'exterieur AI'exterieur Rt'dtients tn grains (a) di 

3000- A mais, (b) du sorth,,I i (c) dit
 
soja culti;;s
etlupoplnt' 
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Iit'iritur eci Iw' t ticuri 

2000" 	 btI,quesfimirrcagt-es, zoti'
Ts, 	 mbhtimide diNftria, 1988. 
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Au Mali, les banqecs fourragbres ;i Stylosaithes font I'objct de tests en 
vue de I'integration des 16gonhineuses hcrbaclcs ptrennes dans los syst'ntes
culturatx traditioinels. Le tableau 66 donne les rendmciints obtenus en 1987 
ct 1988 sur dctx sites J- la zone subhuimide du Mali. La faiblesse des rende
menits du site 2 an cours de l'anee d'itablissenicent tait imputable i la tardi
vite de I'cnsemenccment (1hi-aofit) et a IinaLdequation de 1ascarification des 
snccnccs qui setaitIraduite par tine taible dnsitj icpeUplenient. L'accrois
senCent spcCtact1laire de laproportion die Stylosanths dans la bioniasse enre
gistr6 an site 2 cn 1988 dciiontre lacapacit dc cette plante "ise rdgncrer par 
enseleliClcnitlt nattre!. 

isti,iIs d iSTableau 66. (',ltil/t S Sc)'I0Si lit deIxA" siltS dt',i' C IMZo1' s.-
Immide dti ,Afall,19S7 et1988. 

Site I Site 2 

1087 1988 1987 1988
 

Pluvioi6tric (m m) 850 1031 1000 12(0 

I)ensitcI (plantcs/m 2) 40 1570 18 1492 

Hauteur (cm) 
 74 72 49 83
 

Bioniasse2 (kg de MS/ha) 8(XX) 10200 18(H) 5540 

Stylosacithes
(%) 78 71 39 87 

Graminc~s (%) 9 18 36 7 

Advcnticcs latitbli6es (%) 13 11 25 6 

Mcsurc cnjulletilouIt.
 
2 Mcsur& 
cn novetibre. 

Gestion des nutriments et utilisation 
de I'eau dans le cadre de rotations int6grant
les I6gumineuses - Hauts plateaux 

Les carencs cn azotc liniitent lacroissance des plantes stir plosicttrs sols 
africains. Or, les ecngrais azots (N) coftent trop cher poor la plopart des 
petits paysans ie I'Afi'ique subsaharienne. Le rend id ailconsiste done a 
recoorir aux plantes 16guninceuscs, vegctatx capablcs de fixer l'azotc atmos
phcrique et Lie fcrtiliser les cultures suivantes. Les 16gumincuses constituent 
galectcnt d'cxcellcnts alicents do bMail. 

1)cs 6ttdes ont .t2 cfftcctuis en 1987 et 1988 en vue de determiner ]a
qoantit6 tic N fixe par plhsieurs 1gumineuscs fourrag rcs et Icur contribu
tion azot6e ao developpcnent des ctrbles intcgrdes aux rotitions culturales 
ct aux cuoltures intercalaires. 

Fixation d'azote par les I6gumineuses fourragres et 
effet r6siduel de N sur le bW 

La quantit6 ie N fixe par phosieors Idguoineses fourragLres a 6tc d6
ternicice i Detre Zeit grace ;i latechnique 15N. Les 1cgtninetscs tcst6cs 
6taiecnt les soivan tes: I 'ida dasycarpa (vesce :igottsse laincuse), Lablab puqro

cv. etn'lts Rongati H-ighworth, Afedic,lt sCtCllia (htzerne conchiforme), 
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.MeIicaiiV t,nuictaia (lin'rile bairriCque), I 'kid iitVrqIffpiirCI (%veSCe '.'iiet) Ct 
TrlaOm stocieri (ILCA I)Z ct I[CA 6253). L'avoiie (Aviena satii'a c'. 
Lnipoi) avait 6t6 uitilisee tonie cu!lure dec rieterence nion iiodulantc. 

Les ligil~cs die %'esc,.dLihibab ctLtie lu~erie Avajilt tix6 sig~nificative
iiient plus die N tie Lcies die Iillilii SWIldlt'li (figUre 32). La faiblesse die .i 
tuliltite die N fIN6 IMee Ta. Stiidnii 6tait proha hlemniit imiiputable ~iI'irrt~gti
hlrte deCSpIlieS eI1iitliliiilleL periode tqul correspondaLit 'ISApha.se dX&IIli' 

seilielit. 

Azote I =Lablabpurpures 
fiXiC cv. Rongai
(kg/ha) 2 = Vidia this'carpt 

220 3 = 1.abliai pulrpuis 
a cv. Higliworth 

200 4 = Atedica,' oscuredlata 
5 Afediicako rruticandal 

180 6 Vicia atropurpurea 
7 = ry/i)imn steudiii'rib 


160 (ILCA I)/Z)
 
=TryIiiisin srciidng'rj

14 c8 
140 bc(ILCA 6253) 

bc 
120 

100 Cde 

80 

60 

d40d 

20 

Espices/cultivars 

Les coloniics aff'cii~cs tic la mne etcIciric difflerciit p,,s significativemnit (1)>0,0)5). 

Les reiidenIeC~S enl in tic sce dii hl t 3taient sigiiclati veient plus 
eleves stir les parcelles pr6C6deiCIICl 'Iee guliniiieiises (eCepCItionlmciI& 'iCes 
1.i te pour T. Siinii IL( A Il)1Z) oil Iissi~es en jaich~rC ieI Stir IeS par-Celles 
prc&ICdeinieiiCt VOI&S 'I 1I' oin (tableati 67). D e nc, les reiiiiiis enl 
gralilis ctieiit t~n&Iie~leiiieit pills teV6S su r IeS p)Areells prt&t(diiiienC~t 
\(itiees AIN ILeI.nIII IILICuss, qLinitjLie IeS dispa ritt~s en regist r&s daiis IC(cas deCs 
parlles :C'I iolin ci aIluierii coiichiloii iie IuIsseii Pas signiiicatlve 
(P>11 ,0l5). La misc cii jaichL're iiiaviit pas sigiiilic 'tivenicnit aft~cct les ren
dieicits ell irainis tie 1.1cultulre stui\vantC tie hle. Les ditf'hreIICCS CiitreC les ren
dICIIIItien i ciii.itI&' N&ers IClie l graiITISe -101Sons ' prC&CItCtrtl 1.1C1ITn re 
ptiirra ieii rc i p)ita biCS JUN dt'g. ts CatlS SAUix pis ie ble par les onsiseaix. 

Effet de la culture intercalaire sur I'apport dle N au mais 
I)laiis tInI es! ai tclcti&enl I988, til cul1tivar1 local Lie Iniias el AWlicnn/y/llna 

axillart' cv. Archer iva ieii etc cCiseiiiCIS l p1CtiIpeiiieiI tS I)Iet cie ililttireces 
iiitercala ire (rappoi t tic 3 i 1 ) Sntill11 sol at-ide tie SoddLO (Eth iopiC), loealfiSt stir 
tinl Site dai1tittLi iioyeii. Ai miomienti tie l'enseiiieiiciient,les parcelles de 

Figure 32. 
Fclixaimn btiooiuq de lazoic 

lIl~~~I3(i~ri'r 

ciiliiz's stir misoI de hawt 

julaeil 0()ic Xcit 
(lhilit.i), 198S. 
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Tableau 67. Eltit de Iaicilure ici .ishnteh's rendh'nents In 
sari;rc s41Ict et en grainis di 11J, 1)e/re zeit 

(t:ihiopic) 1988. 

Rendenients (kg/ha) 

Culture MatiKrc 
prSc6dente sM.ch Grains 

Trifoliumn steiideri 2009de 861bc 
(ILCA D/Z) 

Triflhliuni steidneri 2230cd 995abc 
(ILCA 6253) 

Vicia dasycarla 2820a 1096ab 
Vioia atripur,a 2503abc 1105ab 

Labilb purpureus 2803ab 1153ab 
cv. Rocigai 

Labilb purpureus 2659abc 1208a 
cv. Highworth 

Aledicaioscuitellata 2343cd 1032abc 
Aledicak)trupicatula 2379bcd 1272a 

Jachrc 2269cd 893bc 

Avoie 179(0e 744c 

Au sc tics colon ces, les v.dcurs .ifiet't s tic h, ,ninclettre tic 
diftrcnt p's signific.itivcnient (P>0,05, test L'.tIndtuc multiple 
td I) lcilcm). 

I expericnce avaiccit totlIcs t6 fcrtilisdcs au superphosphate triple i raison de 
l)51) .',l. :.r les parcellcs votics au niais et celles portatlt des cultures 

intcric;ilijrc, i; apports d'i.zotC taient de () On de 61 kg de N/ha. Atictn 
engraci, ,iz,)L Wiavait 6tiappliqt& . Alacrot),hna cUltiv6 ci1 peupleinents purs 
ot inter(,,c' .:T d'atutrcs espl'ces. 

La ctlt iii iztercalairC di inais ct de A,acrotylonmti avait contribu6 a 
rcdduire les recideICncts ccl niatierc sehc du ncais tott cn augncintant Ic 
rendeucnt total cn MS par rapport anl Mais cultiv6 en peuplenceicts purs
(tableau 68). Pour cc qnti est des parcelles cirichics a I'engrais, la culture 
intercalaire avait ridudit les recndecniecnts en grains dIu Mais, inais l'cffet observ6 
1'tait pas sign itfcatitf(tilcau 68).

L'aicclioratioc sUbstatticllc ic la qtuantit6 et de la qtialit6 des rcn
denents fou rraigers obtmtc avcc hdculturc intcrcalaire dui inais ct d Aa,cro
iloa1 pernict ICdire que cette pratiqUc pourrait contribuer an d6veloppement

de la production ainiale. L'inter~t &conoiniquc qui s'attache ;i cette fat~on 
Ceulturalc est sutfisaciniet concret pour inciter le paysan 'iadopter Ic syst&'ce 
dc la Cuhure ictercalaire. 

Gestion de nutriments et utilisation de I'eau dans 
le cadre des syst6mes de rotation et de la culture 
intercalaire -Zone subhumide 

Les tcrres de Ia zone subhtncidc icigeriance pr6scttcnt g6n6ralciicltdes 
couches pctrotcrriques iccdurces caractcristiques des sols tropicaux fcrri
gincux. Ces coicrtiocs bloqucict la pe6ictratioc des racincs et lincitent lc 
drainage de I'ctu, tavorisaict ainsi la t'orinatioil d'uic nappe plircatique 
pcrchi6e et tor,'ant les paysans i scincr sUr billons. 
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Tableau 68. RendemenIs en matiiresihe' etn grainsdu mai"etdci Macrotyloia axiiLIarec ulivts en 
jcnphen puts intociahs 1tc diIfitres esPhes stir 14nsol acidie Sldo (I :tiopie 
1988. 

Rcndements en miati~re s~che (kg/ha) l1cicnent eln
 
grains du ma'fs
 

Systinmc cultural Ma'is Aacrotyloia Total (kg/ha)
 

Ma s 4227 - 4227c 3348ab 

Mais + 60 kg de N 5081 - 5081 bc 4341a 

Mais: Macrotyloma 3041 2427 5468ab 2882b 
(28) (54) (14) 

Ma's: Alacrotylomia + 60 kg de N 3756 2432 6188a 3596ab 
(26) (54) (17) 

Alacrotylonta - 5269 5269ab -

Les ioitibres en treparcnthi'scs rcprseiitcit li baisse des reiilcielnets exprimii enl potnrcelitages. 

A I'ittiricu r de, colonncs. Ics % a.flCur dfect~sitm.tc lcttrc tic diftZ.rcnt pas significas Lie la 
tivc I c tt (Ct>( 1,)5, test dl'6tC uIduic ItltipIc dc Ilitican). 

Une expidriocc ,cnic el iilieu rdc! en 1987 ei vile d'6tuidier Ics offers 
du sotis-solagc, di hersagc ct dt billonagc stir la croissaicc dii nais ct dc 
Stflsti lhcs (voir Rapport (,11'/1 987 Iu ('IPEA , pagcs 67 "169) a 6ti rip&tie 
stir tin iive.1i site pidIII i'.iit considIr~ic. Les observations sc stint pour
suivics stir les parccllcs d'Cssai de 1987 pour cxaimiiCr I'cffct rcsidicl di sOIs
solagc stir les rcidciniits ei grains ct en fot rragc ties cultures. I)u mai's ac&c 
nscnciicc stir les detix sites et Styliisathcs haitna cv. Veranoi a rig6iiicrc stir 

I'ancieii site. Les rcITIniclnIts eui grains et ei flourragcs tie ccs plantcs out 
ciistitc ctc dticcri1i s. la tIdcisit& apparente di sol ct IC taiLx tic ,rctCntiOn tie 
Ihullidit onit t0galll~ent tL5 tttldi S Still I'anCICH Site L-11r'te d'cstimcr les 

cttcts rcsiduIls dtil labour pratiqi&. 
Stir ICsite tic 1987, ls parcelles qtUi avaient Cit' sotis-soles ein 1987 pr

scilt ici tillen'dcnsitc apparentc till sot signiticaitivc in l iI'6rictirc dans lIa 
coticle tics 21) i 3) cii 'Icelle tics parcellCs qi avaient &i6 icrscs oi billoniiccs 
(tableau 69). L'iir tc'tir cn cali 6tait tdgalcilicit signiificativcnciit plus 1evc 
d.iais li couIchc tics I0 1210 cm (tahlcaui 09). CO(Iic on poil x'ait s'y attendre, 
rici ii t'jaiitiit qtuC ICsOis-solage ait cu tl efi'tt residtel stir la dcnsitc ap
parciic oi stir la tencur ei ca1 tic Li touche stiprictirc tilt sSol. Les rtsuhats 
obtcnits dmontrcilt tlI'atl cotirs tic lA sccondc saison, I'cf'et anictiblissant dii 
sous-solag t pcrsistainc itie dMiS ICs cOtciics itlicricircs. 

Tableau 69. lIE/ct ,i sidii l Ie l tie Ildoin sl il ih'nic(it'e 
tiparetiiie t tI l 'ilst't 'iv illi d i 5ix s hiiinesi l 
ap ris I'ensemt'lnen, zmie subhumide du Ni\I!,,Iia, 
1988. 

Couche pidologique Couclie pidologiqiic 

0-10 10-20 0-10 20-30 

MWthode Tenieur en l)ensit6 apparente
 
delabour tau (g/g) (g/cn 3)
 

Sous-solage 0,156 0,143 1,428 1,306 

Hersage 0,143 0,112 1,407 1,466 

Billonnage 0,129 0,131 1,315 1,432 

lPl)S (0,05) 0,018 0,001 0,0}80 0,100 
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Stir le nouveau site, les rendctents en grains ct cn fourragc des parcellessouis-solcs d6passaient ie17% cnviron ceux des parcelles hersees (tableau 70).Les difLe]renccs ohscrv~cs cn ce qui concero: les rendemenits en grains ct entourrage des parcellcs sous-solcs et billoiues navaient pas t6 signiticatives.Stir I'ancien site, les rendeiments en grains du maYs ne ditferaicnt pas significativement d'un traitment i lautre (tableau 70). Les rendeicniits en paille desparcelles qui avaicnt tt billocs 6taient significativeniit pils importantsqic ceux des parcelles sous--sol6cs; les rendciiments cn paille des parcelleshcrs~es WfXtaieit pas signiifcativem,,nt diftfrcnts de ceux des parcelles billon116es ol sotIs-soles. En revanche, les rendements dc St),losathes avaientsignificativenient plus importants dams les parcelles sous-soles qte dis les 
6 

parcelles hers6es ou billonnecs. 

Tableau 70. I r!]itde la itiode d' I,1tln l ts ,innit fIsrenold el'n elp.61t -I hep 1tinld emsrnthmetnts lit Styvlosanthes, zom' sllminide du ,'.,tri, ,1988. 

Rendcmcnts en matitre stche (kg/ha) 

Ancicn site (offetrtsidtle) Nouveau site 
Mthode Grainls Paille Graims Paille
de labour de mafs de maYs Stylosanthes de mnafs de inafis 
Sous-solage 2978 3781 6374 2325 3835 
Hersage 2962 4375 3100 1975 3300 
Billonnage 
 3325 4438 4529 
 2225 4167
 
PPDS(o,u5) 386 601 922 278 
 493
 

La pulv6risation de lacotiche indur6e requiert beaucoup de travailpetit lu1cil taire appel 'I I'utilisation d'un apparcillage nl6 canique. L'6ttide 
ct 

entreprise par le CIPEA r~v.le quc les efthlts b6nfiques du sous-solagc stir lesrendeicients des cultures vivri'res t e se prolongent pas jtisqi%*i la secondeanc, ce qui limite I'int6r& i u'tmctellc technique. Le billonnage semblcdonner de ieilleurs r sultats contre la couche iidtir6e ieces terres, encoreclu'il contribuc I dcLitider lasur/ace di sol pendant I.majcure partic Lie
 
I'alni&. 

Les cflets rsiducls du sous-solage stir les rendenicnts de St)losanithesportent a croirc que i'utilisation de legulinetiscs coninle plantcs iecouverture pourrait anilliorcr lagestion de ces sols, en partictilicr lorsque lapulv6risation die lacotiche inidur~e s'effccttie par sotis-solage. 

R6seaux, formation et appui ' la recherche 
Les activit~s d'appti nicns par Ic Secteur de recherche stir les alinientsdi bMtail viscnt i devclopper et i animliorcr larecherche agrostologique enAfriqtiC subsaharienme par Ic biais de sminaires, de stages, d'essais mitiltilocaux, ct par I'appti aux r~scaux de recherche ct l'6tablisseiient de contactsapproprics entre cherchetirs. 

ARNAB - R6seau africain de recherches sur les
sous-produits agricoles 

La tenue du prcmicr atelier conjoint ARNAB/pANESA organis6Lilongwe (Malawi) "t cn ddccinbre 1988 constitue lcfait ICplus saillant de Ia vie 
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du Rseau afficain de recherches stir les sous-produits agricoles (ARNAB) 
pendant l'ann6c consid6r6e. 85 participants provenant de 21 pays y avaient 
assist6. 51 comnniications avaient &6 pr6senntes pour le compte de 18 pays. 
Elles portaient stir I'ttilisation des aliments du b6tail, stir les syst~ies d'ali
m ntation en milieu r6el, stir l'6valuation des ressources alimentaires et stir 
l'exp6rimentation, l'6valuationl Lt I'adoption de technologies notivelles. 

A lafin de 'atclicr, I'ARNAI1 avait tmnm sa prcmi.re r6unionl fornicllc 
de plauification de la recherche. 26 chcrchcurs appartenant aux structurcs 
nationalcs tie recherche agricole tie 15 pays africains avaient pris part ,'ices.
 
travaUx. Les groupes tIe travalil respectivement constitus pour les zones
 
humiidc, subhu itidC Ct seiiii-aride ainsi qle pour les hauts plateaux ont darns
 
Lin premier temips clabore tics objectit's de recherche visant mtirelforcclnent
 
tie I'titilisation des rtsidtis des ctiltures et des sous-produlits agro-industriels
 
COIlume aliieits titi betail tiaiis Chattie zone. Les participants ont par 1asuite
 
mis ati point ties protOcoles tie recherche applicables 'tdes projets pr~cis.
 
Ces protocoles ctostittierolt I'abase des activit~s tie recherche concerte
 
elvisagees potr ICRscau.
 

Forage Network in Ethiopia 
Lc smiuiairc aunul titi Forage Network in Ethiopia (FNE) a 6t6 suivi 

pendant detixjoutrs par 131 participants appartemait '31 organisations diff6
rents. I)eux no lm ros du Bulletin tie liaison titi [NE ont t6 publi6s en 1988. 
Au cours d'ut voyage sir Ic terrain qui a dur6 une selainc, 28 mentbres duI 
RcseatI otnt \'isitc les sites tie rcchcrIIc-ticveloppeiiieiit du FNE dans la partic 
centrale tie I'Ethiopie. I)cs essais mlitilocaux ont 6tmis au point pour la 
saisOP tic vegctation tie 1989 et ICs Cxpricuces entreprises au Ctours de la 
priotde 1985-1987 out ct anal\ sces ct cousignies dans tn rapport. 

R6seau d'6tudes des pfturages de I'Afrique de I'Est 
et de I'Afrique australe 

Lc R6seati t'6tuties des paturages tie I'Afriquc tie I'Est et de l'Afriquc 
atistrale (PANESA) a organis6 tine r6union extraordinaire ati Siegc du 
CIPEA en septeiubre 1988 pour passer ciu revue les progr&s rualis6s au cours 
de la saisoi tie vcgctation 1987/88 dans lc cadre tie la mise en oeuvre icson 
programme tie recherche concert6e (voir Rapport anonul 1987 di CIPEA, 
pages 82 i84). Participaiciit i cette r6union 26 inembres du Rseati originaires 
du Botswana, tie l'Ethiopie, til Lesotho, du Kenya, de Madagascar, de 
Maurice, tie I'Ougantda, du Soudan, tin Swaziland, de la Tanzanie, de la 
Zanibie ct titi Zimbabwc, ainsi qIc des representants du CIPEA. 

Les travaulX entrepris cotlvraiellt: 
* 	 L'introdUCtiol et I'6valtiation tic gerinoplasic ftourrager pour Ia zone 

senii-aridc. Ccs travaux avaient &Stcftccttu~s au cours tie la saison tie v6
getation 1987/88 a Kampi ya Mawe (Keniya), i Sebcle ct l1clotshctlha 
(lotswana), et au Livestock Production Research Institute de 
M pwapwa (Tanzanic). 
Environ 50 lignT6Cs tic 16gtIiliinCLIses fotirrageres avaicit &656valu6es 

dais ties essais en bandes stir chactui tic ces sites. I( ligncs avaucut6t6 idclIti
h6es pour leur potenitiel d'6tablisscnclet darts Ia zone seil-aride, dans Ic 
cadre tie clitires cii bandes. 11s'agissait notanunieit ti'esp{ces ties genres Sty
loslitheurs, LauIa/t, N'onolonia ct ('litoria. 
* 	 l.'valuationI ii ultilocale tie gemioplasines tie 16guiinetises l'Oturrag rcs 

dans la zone subhnliiide en \tue tie I'ensCIIenenIc ent des p.Ittirages na
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turels et tie l'incorporation de ces ressources dans 	les syst6mies culturatix. 
Ces travaux ont t6 rtdaliss iMzuzu (Malawi) et au Kabanyolo Farmn de 
l'iuiversite de Makerere en Ouganda.
38 lignes avaient t6 cultives stir chaque site, dans le cadre d'essais en 

bantides. Pari les espycos qui s'taient le inieux 6tablies figuraient Cassia 
n(ttdilOlii, (C,!ianus,',inm, Alar-noptili II axillari, Styhosallith'sscabra et S.gtlia
ninsis. Plusictrs de ces esp&ccs avaient deji d6niontr6 leur capacit6 d'itablis
scment dans Lies essais anterietui s rcalisds en Ouganda et an fMalawi. 
0 La s6lection de 1Ogunineuses bLurrageres subtropicales e vctiede leiUr 

adaptation aux hauts plateaux. Ces travaux ont it6 rialiss .1l'Uyole
Agricultural Centre, dans Is hauts plateaux du Std-tanzanien. 
Un essai en bandes avait Lt6 cf ectuI avcc dcux lignIes de Trif Ilitil semi

pilhstin, dcux ligncs de S)ylosilths tiianunsis et tne lign6c de 1. hburcltellia
111,, T. repns, et ['icia sativa. Cette dcrtiiIrc ligne avait prescntd le meilleur 
potentiel de toutes, donnant quatre 6ts autant dc inati re s~che lqueaieil-Icurc ligildec7rifidiitm. 

* 	 La s6lcction d'espt.ces ligneusCs I usages multiples dais la zone semi
aride/stbhumide d'altitude inoyeiine ct hautc dII Kenya. C'es travaux 
avaient t effectus an National l)ryland Farming Systems Research 
Station 'I Katunmani au Kenya.
Hit lig uds tielece lent hd oe titlueIicige de Sesbanii sesban et te 

ligniu de S. randillora avaient 3t6 plantdcs en utilisatt des porte-graines cie 
8 seniaines pregcrminces. I)eux lign6cs de Leticacln avaient doniic plus de 3 t 
dc niati{rc s&hce foliaire par liectare au Cours tie I'hivernage tie 1987/88 et de 
la saison stchc de 1988. La lign6e locale l0ca,,enaCetles Sesballni, avaient donn&5 
les rendeinetts les plus tifIblcs. 

Le PAN ESA collabore 6galecient avec Itprogramme SR-CRSP/Ministrv
of Livestock l)evelopment iiMaseno, Kenya occi,'ental, dans le cadre de la
stiection de 201) ligics tie Sesbania collcctes en 1987 en Tanzanie et anl 
Kenya occidental. 
* 	 L'valuation du potenticl alinientaire de Crotlariaocohletica (niartjea) 

La n Cinja,est cotnmuunmcnt cultive dans le syst&ine agraire dI Sud
tanzanien o6i les paysans l'utilisent pour aidliorer Ia fertilit6 des sols et 
pour hitter contre les adventices. Mene par le i)epartment of AnimalScience (iLISokoine University of Agriculture ;i Morogoro (Tatizanie), 
cette 6tude portait stir son uitilisation comie aliment du bMtail. 
La marjea a donn6 de bons rendements (4670 kg dc mati&re s&cche/ha
 

apres 16 semaincs de v6gitation) ct i fLit prcnvc d'nne digestibilit6 appro
pri6ce en donmant 3007 kg/ha de MS digestible, 10 scmaincs apr's l'enscen
cement. Un ess.ai d'alineintation id6niontr6 que ]a complementation d'une
 
ration Abase de Chlorisgay,'ana par la inanjea augmentait significativemcntIc
 
taux de croissance dejeunes Iot,tons ,niles. La ianicasemble ainsi consti
ticr tin complment protique approprit6 pour les ovins en croissancc.
 

Formation et appui b Ia recherche 

i)eux stages di formation stir Ia collecte et I'6valuation tiemat6riel 
genetiqic fourrager ont 6t orgaiises en 1988 (voir tableau 75, D6partement
dc la tormation et de I'itiiorination). Ces cours de deux scmaines, dont l'un a 
6t5 dispens6 :n .nglais et l'autre en firainais, ont 6t6 orgaiises en collaboration 
avec le Ministi.rc thiopien de l'agriculture stir sa statioi, tie Soddo, dans la 
vall6c dI Rift. Un autre stage pratitILe de trois seiaines stir les techniques
d't.valuation e d'iiitroductiOii de iiiatriel gu~ntitluie fourrager avait 6t orga
iis6 'Il'intention dc quatre participants dnt deux Franqais ct detix Ethiopiens. 
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Des services consultatifs stir la recherche-d6vcloppenient stir les res
sources fourragres out 6galement t6. fournis aux agents operant dans ]a 
zone d'intervcntion du CIPEA et dats d'autres r6gions, cssenticllcment par 
voie dc correspondance. 

PERSONNEL DU SECTEUR DE RECHERCHE 
J. Tothill, Coordonnateu" du Secteur (htrecherche 
A.N. Atta-K rah, Aigro,,ne
 
1P.Bartholomew, Agrostoloque
 
T. Bcdingar, Economniste (boursier d 'etudespostuniiiersitaires)
M. I. Ciss6, Ec,,lojqiste 

B.H. 1)zovela, Coordonnateur du PANESA 
I. V. Ezeuiwa, Etudiant du 2" cycle universitaire 

(jusqu 'eseptembre 1988).
 
1). Francis, Agro-econoiiste (iusqu'en mai 1988)
A. 
J. Hanson, Responsable de la banque de gii's
1.Hlaquc, lNdologm' 

J. Kahurananga, E'olo.,iste 
R. von Kantfinann, Apro-coniomiste 
J. Lazier, A,qrostoloVe 
M.A. Mohanied-Salecm, Arostolot.que 
J.1). Reed, Nutritioniste 
L. Reynolds, Zoteclnicien 
U. Rittner, ltudiiat dlu2"cycle uni'ersitaire 
T.J. Ruredzo, Specialiste 'scultures tissulaires (boursier d'itudes postiniversitaires) 
A. Russcll-Smith, Agrostoloiue 
A. N. Said, Ntriti,inniste/Coordonnatet" de 'A RNA B 
N. Stcininhcler, Etudiant du 2" cycle uni:'ersitaire 
G. Tarawali, AgrostoloiPe 
Tekalegn Tadesse, Assistant de recherche principal 
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Secteur de recherche sur la trypanotolerance
 

Informations gen6rales 

Le Secteur de recherche stir latrypanotohkrance contribuc i l'amlllho
ration de la production auiniale dans les zones de l'Afrique infest6es par ]a
 
ts6-ts6. Sous-tendue par uie 6tude approtondie de la performance du b6tail
 
trypanotolerait Ct des tacteurs qui I'aft'ectent, son action concourt an renfor
ceenlllt des niestireS dc lutte niises en oeuivre contre lia
trypanosonliase. l)ans 
le cadre des objectits du Secteur, Ic CIPEA et l'ILRAI) (Laboratoire interna
tional de recher'ches stir les maladies aniniales) collaborent depuis plusietirs 
annes avec les svst~nies nationaux de recherche agricole (SN, A) a scin dti 
Rseaui africain d'tude dii bdtail trypauotolratit. La r6partition des taiches au 
scin du Riseau est taiite de sorte i periettre aux diffrents sites mis en place 
de couvrir les thl'iies qtui s'adaptent le plus "ileurs ressources et ;1 Cur loca
lisation. Des mnthodes norialisCes ietravail sont utilis6s par les nienibres 
di Rsca, pour cffcctuer los 1' :surcs et Ies analyses rcqtiscs ainsi quc pour 
interprdter les donnces collect..;. 

La strat6gic 6labore eln 1988 (figure 33) en vuc d'assurcr l'harmonisa
tion regionalc des programmcs duiSectcur a t6 largenicnt misccn oeuvre stir 
les diffrents sites dii Rscaui au cours de I'anii consid6rde. C'cst ainsi qu'cn 
Gambic et an S iicgal, les sites du Scctcur respectivement mis ci place aui 
Centre internatioinal dc recherche stir Ia trypanotoiraiicc (ITC) ct i I'linstitut 
sn6galais de recherchcs algronomiques de Kolda (ISRA) travaillent esseiiticl-
Icelet stir la recherche stir 1a nutrition, stir lareproductioin et stir l'cxtraction 
du lait. Le site di Secteuir ; la Socit6 de d~vcloppcmcnet des productions 
animales (SOI)EPRA) l Bou11ndiali, en Ckct d'lvoirc, met l'accent stir l'intcr
action de la trypanosonilase et des autres maladies et stir les caractdristiqucs 
de lIaltte contre les ts6-ts6. Les travaux citrepris stir les sites du Sectcur au 
Gabon Ct au Zaire soiit ax6s stir Is th'mes ginltiqcue et reproduction aniniale 
dats les iiiilieux naturels souniis i tiue forte pression glossinaire. Les sites
"associ6s" en Ethiopic ct au Kenya tUdieimt les animaux vuilnirables i ]a 
trypanosoiniase et certains tillgrotipes de bovins qui manifestcnt certaii 
dcgr6 d'adaptation aux nmilicux affcct6s par latrypanosomiase. 

l)ais lc cadre ieses activit6s, Ic ScctcUr de recherche stir ]a trypailo
tolrance s'est pCnch6 stir quatre grands thenies an ctours de ]a periode consi
dirde. 11s'agit notainient de l'6pidc1niologie de latrypanosoiasc, de la 
trypanotolcrance, de Ia gnitiquic de Ia trypanotolcrancc, et dc I'valiation 
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biologiqtC Ct cooiiique Lies rponiscs ie liiInial aIx interventions tech
niqeLICS. 

Figure 33. Sitest . red w-he sh(e/Le v p:ouir des tra'auxa,l'r(!/oflis en 1988. 

SCaract6ristiques de la nutrition, de la reproduction et de P'extraction de lait 
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Epid6miologie de la trypanosomiase 
Les traivaux HIc16s LtaIS h." cadre dic cc th 'lc viserit ;I 6valtlcr Ics para

111trcs rclatifs '1 .eirPopulaitoi tst-ts6 cri vtictis la prdiction de la simt: ct 
saes perpormancres miniales, et dterniincraee divers Lctiurs quaitfiCt Stir 
la vtlnii potaitu Mii la trypanosoiisc. 

Les ~t~ittsteiiuespr6sc d Ic Ra portd sl198s7 t CIPEA (pages 87set6s ane 
hi i'nc relation significative entre l pressio, glossi89) r6vilct l'cxistencc 

nairc t h prvalccie c h trypaiio soii isc chlcz es i aux donie ustit CS 
obscrvcs stir I'c.iiebl cestie stes till lriscaU, ]a prssion glosieIiairc tir-
CStilogc iCt -ti ,l btiCie tldcnsite6 relative Lies otlcr. ts-ts6t tiesetir sti 
tAIX d''c 1cti oi /iC tpiOsoICS.,ulutc is, li proportion ic icstIiIs-nre -rcpassang pr6lcv~s p ar"los ,nm ch s stir los '1nin .liUXt l cstiltICS (7onStiuc g ;1it

cnt ti important cr(t-e'r oAhation Lih I prcssion glossintirc. En 1988, 
1S 2ICS 01tcRuCS ' I'issuc de I%,,13lysc Les r~sitls Lies repas tie sang otprtn i dcctier Ilinportance relative ie dit'l't rcntcs csp~cs dce ts6-tst6 
conlnic xvecctrs tit' h, tr1\'pill slOIs CICZISc hII leeC iIIatI.x doIIcstitluCS. 

Los diflT6rents espc'cos Liets6;-ts sent grouOIS str Iiibalse Li Icur ilor
phologic t ie Icur dtistribuztionz &ct~ogiquen trois sous-gnrs ou grouIpcs 
d'spt~ccs Isavoir:.lis,, (sots-gcnrc .A stn hia~), Pl pal,,lis (sotus-genre ,N em or 
tinat) t norsitas (sous-gnre G;Iossinat). L'hab~itat pr6f'6r dFtun vcctct, r a uitl 
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tr~s grande influence stir son role en tant qn'agent de propagation de i trypano
somiase chez les animaux doiestiques. C'est ainsi que fiusca qu'on rencontre
 
dans uine bonne partie des zones foresti&res de I'Afrique de I'Ouest et de
 
I'Afrique centrale est rarenient responsable de la dclaration de foyers d'infec
tion trypanosomienne chez les animaux doniestiques i cause de la faiblesse
 
relative des elfectils domestiques dans ces r6gions. Des 6tudes effectt,6es stir
 
les sites du RWseau africain d'tude du bMail trypanotohkrant en 1988 ont
 
permis de reexaniner Ilimportance deIhusca en tant que vecteur de la trypano
soniiase chez les aninaux domestiques.
 

Glossina tabali,,lirmisest l'une Cdes esp&ces les plus rtpanduies til groupe
 
.uisca et se rencontre stir trois des sites til Reseau
 
* 	 l'n des ranchs tic I'office gabonais pour I'anit'Ioraton die la prodtiutiiol
 

de viande (O(A PR)OV, Gabon);
 
* 	 tin ranch conimercial .i Mushit thins Icdistrict tie Landiundtiu, au Za're; et 
* 	 certains villages de LI region Id diiola an Zairc central.
 

L'analyse ties repas de sang effcctucts par (G. tiib,mnlihr,,is al ranch tie
 
Mushic (Zaire) rv'le qun'iIe 1onne parti tieIl'aliInentationi des inotiches
 
apparteiant i cette esp&c' prtovieit ties bovins, en cas tie contact avCc ces
 
animat x (tableau 7 1). A Iiof1a, G..1hscipcs, autre tsc-ts6 tIU grotipe pIlpalis a
 
mamifest6 sa pr6t'frenccpour les suithits et pour Icsang humain (tableau 71). Les
 
mouches tie 'esp&ce G. tabanilOrmis taient trop liinit6es ci ,ilibre pour
 
perniettre ]a capture de su jets bie iiourris.
 

Tableau 71. Rthultat dc I ',hldes r'p c .',,i.n h' pai (;. tabanitrrmis ,rx iapichs de.\lw.hicrt(I VOGA'IM¢I *,ct fal G. fuscip"' i Igti,?il, ZAlh'. 

(. tabaniflrmis 	 G..iscileS 

Mushic O(;APROV Idiofa 

1-16ter 	 Nbrc" " Nbrc % Nbrt. % 

Vache 	 58 49,2 3 13,6 7 7,7 

Chvrc 	 9 7,6 - - 4 4,4 

Mouton 	 2 1,7 - - - -

Suid5 non idetifi 9 7,6 4 18,2 8 8,8 

Porc domestiquc 9 7,6 - - 10 11,0 

Iliacoch'rc 3 2,5 4 18,2 17 18,7 

Potaniochrc 15 12,7 4 18,2 7 7,7 

Homme 	 8 6,8 3 13,6 35 38,5 

Singe 	 - - - - 3 3,3 
Cplialophc 4 3,4 4 18,2  -

Reptile 	 1 0,8  -

.c,, ioibrcs ct pIourctntagcs iidiLJII s corrcspoindtii nux rcp.v, tic sang idcntifis. 

Umic relation hat1teIei it signi ficative (l<l),()()I; r = 0,892) a 6t6 L6cehIe 
eitre la pression glossimiaire (calculte comnine 6tant Icproduit de la densit6 re
lative et dt taux tYinf'ection trvpamiosoniiC e tie chaqte espCLce tit' ts(-ts6 et 
tItI pourcciage tie repas pris stir Its bovins) et la pr Valeiice tie la trypanoso
miase chez les bovins N')amna stir 3 '14 ans dants les trois sites (figure 34). Ces 
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Figure 34. 
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analyses indiquent que les donnies fournissent tine id tr s prdcise de Ia 
pression glossinaire et que dans ces circonstailces assez sp&ialcs,les esp&ces
de tsc-ts6 di groupe Jiisca pctivent constituer d'importants vectetirs de Ia 
trypanosomiase chez les bovins. 

Prevalence
 
arc sinus
 
des trypanosomes
 
0,4

0,3

ma de, lsarn 

0,2" 
r sisllt s Ia nitsio , 

Ty nrtrc P< 0,001 
LesIrts i eIe e r = 0,892
 

0,1

pressioin gossi"aire. 

!timie cez 'aiiaa n-ran, ed',ieqte Idhrtin ',Log dieimal de la pression glossinaire 

dire q 1988, 
driodes utilisnes poir prire la sst6 et les plrforman e s ,ai ales :'partir

de sa 

On peut don da'cn d1 ifcnve coUtil est venu s'aljoter aux 

pression glossinaire.
 
Ein ce qui concerne 'studc cs facteurs qt i influent stir la vtin6rabiit6
du M~ail "l la trypait oso i ase, la quantification des cffcts rclatifs des falctclurs 

gn6tiqUcs et ntviromicnsstaLix sur la privactinc trypanosonienne tparasitdnicechcz I'aninal a &t6miist n train, dc s lani~mc qtIc 1'61aboratio,1 d'1un 
tableau coairent applicable ;' tree vaste ga me de sites. 

T n te rnerypanotol 
Les travatux cntrepris stir cc th?.me viscnit
 

" quantifier la santg3 ct Ila prodtctivit6 dics animaux vulndrablcs et r6sis
tants "t la trypanosomiasc darts diffdrcntes conditions et 5 6valtier Its 
disparitds intcrracialcs qUi s'obscrvcnt au plan de la trypanotol6rance et 
des performances (Itil lii sont associdcs;

" cstinicr les cffcts str la fr~luncect la gravit6 dc I'infcctionl trypanoso
nlicnne des interactionls possibles entre les infections trypanioso innlles 
et Ios aultres grandes maladies; et 

" d6finir des crit,3res prncttant ded~tcrminr la trypanotolgrancc ct 
6valuer Ies relations entre ces crit&rcs et Is caract rcs de productioi. 
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En 1987, les rustiltats pr6liminaires obtenus dans Iccadre dtiiie tiude de 
bovins N'l)ama 6lovs dans ics conditions naturelles caract~riscs par 1ic 
forte pression glossinaire (ranch de I'O(APROV, an Gabon) r6wLvaient ti'ii 
y awlit uinc relation liniaire entre le nomibre dede mois suivant a detection dtes 
trypanosomes ct le taux LiecroissanIce des aniMaux. De fait, Line parasit6mie 
srp&ieure i La ilovcie coitribuait I fire toniber le taux tie croissance atim 
iiivean iifiricur I Ia nmoyeie, et Ics aninaux qni arrivaient Simaintenir leur 
hematocrite an-dcssus de la inovnlne pr6sentaient ies taux tie croissance 
stlperietrs Sceux dont I'htnatoci iLL atL'Silt tin ddficit (Rapport anuel 1987 
Lt CIPEA, pages 89 et 90). 

En 1988, ni1c dtide dttaiIe dinus laquelle 120 vcaux N'I ama sevr6s 
avaient t6 exposC a Line tr~s forte prcssion glossiiMire naturelle avait t6 
meitee ;an1 au (;hoii, pendLnt sellaines. LesranCh Lie I'R)(;API{R)V. 2ff 
ainiinaux tic I'exprience ,valit etc pesCs tontes les dCix sCMaines ct ties 
prl'vecnents tic saig aiavaient 6t effcti~s. L'examen du buffy coat par li 
techiiiqne til ond inoir on tie contraste tie phase availt t6 titilis6 ponr dttectcr 
laprscnce tie trypaniosOics et pour quantifier Li parasitcmi, alors que 
lainie' ttait estiine par laniesure tic I'himatocritc. Les relations phl3no
typiques eitre lapa rasit1ni, le contrcle ide 'autnmie et 1'6volution ptndralc 
quotidicinic avaient t,3siinnltati6nint kterniies par LI nn1thiotc des 
i1oirdres cirrs. 

des aninanx tLe nrience 
dtcelablc anucours tLie1a periotic d'6tiIe; ces aiMiatix avaient co utitie 
croissaiice pils rapidC tiLe Celle ties stijcts accusant tine parasitnie dcelable 
(tfigur 35). II v avait nnc relation Imaire negative et significative entre Ic 
pourcentaigc tie Li priotdC d'tude durant laquellc les animaux taient para

1('/,, I'exp ie prsentaieit anctine parasitmie 
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Figure 35. 
Effet
de la I1roplrtioi d tiemps 
d' parasilMii sur 1'IlItimtlpImndah qtwottiict d's
 

animaux aucours d'un essai de 
20 scinaitis. 
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Figure 36. 
I.i'itde parasirtmies 
sfipcieurese iifi'ures aIa 
nwy'nne sur 1Y~t'Iitin 
pondftah'quotidiene. 

sit6emiques et Ic taux de croissance (figure 35). Cette relation ne diff6rait pas
significativement pour les animaux prescntant uie parasit6mic sup6ricure ala nloyenne et cCtux dont la parasit6inie &ait supricure i la moyenne (figure' 36). Une relatio:n latIetmcit ,igmificarive :ivait t6 misc en 6vidence 
entre la capacitt6 dc maintcnir I'hematocrite ati-dcssus de 1a moyemie et lestaux dAc croissance chez les aninaux pr6scntalt tie parasit~mie pendant 20%oi plus (Ic la periode d'tude (figure 37). Les animaux accusant tite para
sit6imie dAc 35% pendant les 20 semaines dAc 1'6tude avaient enregistr6 les 
m mes taux dAc croissance qIctI lcs animaux lon parasitcm iques lorsqu'ils
6taicnt en mcsure dc maintenir Icur h6matocrite au-dessus du niveau moyen
dc Icur groupc. 
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IIapparait ainsi qu'en 19 8 8,dles progrls significatifs ont 6t6 r6alisls ats
lc domaine (Acla quantification des effcts relatifs des composantes Ae l'infection trypanosoniennc stir les pertormances aninales. L'importance du
contr6le dc I'anemic a t6 misc ell vi(dncc:lcs bovins capables (Ae contr6lcr
I'ainmie continucnt ; etre productifs n~ie lorsque ]a parasit6mie durc tr slongtcmps. L'h6ritabilit6 dc certains aspects du contr6lc (Ac I'aninic petit itrc
suffisammcnt importatite pour itre utilisable dans los programmes dAc reproduction (Rapport ,innulI 1987du CIPEA, pages 91 et 92) ct cn 1989, d'impor
tantes rcssourccs materielles scront invCstics darts la gun6tiquC quantitative Ctdans l'idcntification (Ac marqucurs permnettant dc silcctioiiner pour cc carac
tare. I)s tests (Ac diagnostics plus sensiblcs scront titiliss stir Ics animaux quipour l'instant ni prdsentcnt pas de parasitdiic dte tctablc. Eu etff.t, certains 
d'cntrc cux pourraient actiser dAc tr~s taihlCs nivCaux (ic parasitzIlic ct pr6
senter tin excellent pouvoir dc contri61c dc I'anmic. 
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D'autres progres ont etc realises stir I'enscmuble deS sites en CC qi 
concerne Laquantificatini iCh trypanotolracc ct de la productivit6 des 
races resistantes ct vuhlnrables 'i la trypanosomiase ct la iaise an point d'un 
indice de prodocti vit biolnigiqoe est en cours. Toutefois, auctinc interaction 
rtellc ie a trypanosoiMiase et ies antrcs agents pathogenes respoiisables tie 
lI'n1iiie ]'a po etre inise cil evidence. 
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Genetique de la trypanotol6rance 
Les objectitk, vises dLiis h cadre tie.'t, consistent a:cc lne 

* 	 ddfinir Ics crit~rcs ticlatrvpanotolrancc ct cstiicr les variances phno
tvpiqeCs Ct gnI]tiLJUCs de li trvpalotolhrancc ct Liel slllt et Lies caracteres 
LIe proLictioli aillsi pLIC dl,'sco-variances entre ccs divers parani1trcs; 

* 	 mettre all jou r par des tests ICs relations cvCItUCilles entrelIs sVstInIes 
polyvlorphiLlUes Li',ltigciies des lylphlocvtes bovins tels ltoC le 
t'oiplCxe nIajen r LI'liStiOConpatibilitc Ct li pertormalce; et 

* 	 evalucr et ,tiliser IlS iitIlOdCS ic &termiinatioin ties grouips sanguins 
poor identiificr ILs giOp11LS LIC LILi-fr~rcs clhL-z icles bovins N'l)aiiia 
lllt'rCS 'olllCS ,Ihalsi I-cps ilnCOm mltS.
 

Les rLstltats prcliiniiaires ileitiO1S LLIIs ICJ?,JJport ,il 1987 dL 
CIPEA (pages Q11et 92) iiLItUilt LI,',v h.'ls. 11jts prsLeanat Lie infection 
dL'tcctabl, lacapacit LIC i ,aiiltelir I'hiltAO.toC ;'ita tin 1iiiveaui adLI'lnt SoUs 
tIIe Corte pression glossinairc natorelic petit ctre suttisaii ieiit hritable pour 
servir Lie basc a la sLlcctioin L'an imaux aptes a contr61er I',iitiic. I )c ini'me, 
I'.lCtLLiitioiLL' rcsistanc trc gcntiqeueinct contrl-mc et I'herita1,i sembLic 
bilitL LiL cL c.itrc' pourrait LtrL tellc i permettre son ntilisatioii d,s dCs 
progrnliLes LIL StlCtiOi, anlii,1c. Enl198, LICs grotupes Lie cicii-rL'rcs 
paternels ont 3tlconlstittuL's au ranch dcIO(APIR()V ((;ibot 'IMushie 

37. 
d'ilmatocrits stipfriturs 

aIiti;rirulaopiclyctui' sur 
F.1t't 


rs ti 
I i',:ihliOt m,othtral ; 

qu,,idieitw. 
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(Zaire) I partir ietechniques d'acionplceIitutilisant Ic clltInIe gtnitctir Ct dieIa detcrmination des groupes saiuguils. Ces lots scront Itiliss pour obtenir
des esticlatiIs fiahICs Lie l'h,5,itabilit6 ct ies corr6lations gdnltiqiics. I)es
prtlkvcmcuts sanguins ont cn outre et6 effectt&ls stir plus die 10)()0N')ania
puis envoy& al Iirbright Veterinary Quarantine Station, anl Rovatuic-Uni,

die
aex fillsditCrii0atiou ies grotopes sauguinIs. La d6tcriniiation"des groupes
saiigtins a 61e etfCctiiC par des chCrchCurs ieI'lnstitutC of Animal Physio
log yand (G;ccticsLie I'Agricultire and Food Research Council du Royatnne-Uili. Enfil, ties glilitetrs prtsentant ies groopes sanguins cxtrimcicut
dift'rents ont pour ].Ipreinil'rc 6ois ' .t rassinIlils dans ies troupeaux repro
dtucteurs iutilisint plsien rs glniten rs.

I)ais LIarecliChe die 1irtlit-Irs g nilti(tLtes, lc CIPEA, en collaborationde 

avCC les clICrcheu's tie l'ILRAI), a entrcpris I'6tude de deux systiolcs polynilorplhitILIs d'antigIIs lVIilphocvtaires chez les bovins: Iccomplexe majeur
d'histocouiipatibilit6 (CMI I) et on systmc polymorphltue plus liiit6 d'antigeiics Ictwocytaires communs (ALC) qoi il'a t3 dtect6 chez les bovins 
qu 'assez rceniment. Les travatx ctectuits eul1988 VisaicIt diux objectifs:
* 6ttdier les phi6iotypecs du,i coiii plexe niajer di'histoconl p.itililit:6 ct ties 

.cltig10les lel'cocytai'es COcIIoninins ii tii it'rCI tes potptilations tie
N'l )ama aI ZairT et ci ;aicibe et lIs comparer avec les profils 61abors 
pour Iis bovins Borai trypanoscnsiblcs ti Kenya; et

" dterminer pour les plinotypes tin CMH et tie I'AILC qui s'appareitcnt
plus aux N'I)aia tilUi'anx 'acts trypanosciisibles s'il existc ties signes
d'association entre ceux-ci et Li sant6 et laprodICtivit6 ties N'i)ama 
exposcs I I'icit'ection trypanosomic.1me. 

L'etudc ties phnotypcs tI CMH ct Li I'A [C r6v'hlc titleplusiCUrs

antigc.nes se reicontrent plus f'r&IlieCIiilentcihCz les dieux popilatioiis tie 
N'I)a ma tLtU'ClIZ les l3oai trypaIosensihles (figure 38). 
La possibilit d't C associatioin ties phlinotypes diu CMH et tie I'ALC 

avec des pa ram 'tres Lie protorioC tt tie santo a 6t ctudi6c dias inSOtiSenseimble tie lapopulation N'Il)ama iol Zaire. Les bovins avaient 6t6 ilev6s
dlans till cnvironniment caract6ris par tine pression glossilaire rclativeiclent 
61cdeV
peCIiant trois .ns et diinIi, priotte dinraiIt laKIclle la parasit6iic chezles aniniau x avait Ct iisu rteCchLaquc ulois, tout coilce I'hiatrocritc. Les
dtimics stir les performances tie reproductiol ct lacroissance ties veaux
couvraient 146 intirvallcs Lie vu3lagc. Plusictirs relations significatives avaicent
&6 Ilises en 6vidcncC entre iltiatri phinotypes ct Ies parani'trcs sant et performances. Par exemple, le plinotype ie I'ALC intitulk IL-A37 est positive-
IcIent associe atIx perforiiiaiices sti prietires (augmentation tie 14% ie lIa
productiviti ties vatcs); le phl61iiotype tinl CMH iintitiu3 El )-A 13 est ii6gativelnlelt associ'I ces perforiiances (accroissecment tie 11 % tie la prodIctivit6
des valCtCs); Ct ls dCix Cract&reS si c11cLjigtcnt aidditivenlilt (25%
d'auglleltatioll tie Li produCtivit6 ies vacIes) (tableat 72). 

Des 6tudes ont t laicees en 1988 stir laddtcrmiiatitm tie I'h~ritabilit: 
ct ties corrclationis g'I ICtiteS Lui existent entre les diverscs composantes tie
la trypanotolrance, I savoir, Ie nonibre, he type ct l'intensit6 ties parasit6
niies, le contrcle tie i'.mlie ct a capacit6 dactLierir laresistailce. 11a 6t6 d6
mtotre tli Li tia'ternilhiattiol titi groupe sanguin pouivait i'trc titilis~c potir
6tablir lc parentage ct les priicipales populations tie N'l)ana an Zaire ct an
(;abon t t 6chantillocnes. Les tucis entreprises stir les marquetirs gi'il
tiqiCs stut aiteI'aclt hieCl liacc6es ct Lis r6sultats proiettetirs ont d6ji t6 
obtenilis. 

Oi sait dsormais que he rclev6 IIcIsuel ties donncs compar6cs ie1a
sant6 et ties performances aniilales perict ti classeicnt plus prdcis des 
animaux que 
s mthodes prctc cntutilis6cs. WS (uc Its op~rations
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Mir les hencs tie pairenitage iiiccssa ircs. de's progr-' sigL Itja i Spnroi '
 
realises Par Ii' hitis Lie Iidi'ntih.ii~On di' 111.11iIci'-S g'lli't ijL1'S. tine Wieli
 

VIUUO IiodCV'IiLtdtrA'ieit IV C I 'AilOpC' die. stacges.propirniectri'C~l 

11i1i'.i reoie no 1 sins1-OU-S ISvoir 'Iexpolser les .ninnan,11x 'Itine pre-ssioli iryp I-

Iii)SOI tenn colit rlci' Ct d 'venr nlelis perres die prodtwtiiv ii&.
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3i'er13.ition3I. Iis.33m Iis iii i 3 i 1,rtiixi KN m" L;J o333 di's 3lmig~'ics rL'slictuiveimit 

d~i333', ~ri [[Pl)jr Is rrip~ls . lii s'313331i' Lti3rop1'i3 Tolls Ii's .mlig~'li's Ctvl-l 
.3ppmrdwsn dans3 Ii' 3dblit3 eiit &mis grn iapis tic rict if dc'3ypgi. Li'sandi i'3is Iciio1.1 i et pamr 
cti.-iS toimmis !l.37i'et1139MImt C'tl rlS1L-33v1'33im'lmi dicti's par Ic'mAll l1-A37iCtHll-AY9. 
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Evaluation 6conomique et biologique
des r6ponses des animaux aux 
interventions techniques 

I)ans Ile cadre tie ce th'nie, le Secteur ie recherche sur 1a trypanotohrance
evalue I'applicabilit6 des interventions techniques aux systinies ie pro
duction. Les dolnWiaIes 6tndids en I 988 couvraient: 
S I'ttilisatioj de pieges et d'6crans iniprigns d insccticides et I'enploi de 

la deltii.th rnie danLs les bains .ntiparasitaires en vue ie lIt protection 
Lies bovins contre les ts3i-ts&; 

S I'ef'et Lies trypaiiocidcs stir la sant: et la production des bovins;
S I'effet Li lit coMpleiien tatio,1 dams I'ailllioratiol tic aSante et tie li pro

dIctivit6 ies bovins trvpanotol3rants;
* I'iiltroductioI ies N'! )aia das un systine de mctayage villageois; et 

lIaphase prparatoire du lancenient tie programmes pilotes tie selection 
Utiilisant Its bovins N'I)ama. 

Tableau 72.'1 h o csh hs Is t'ins arr& Its c/Yiis di ph tt 'ic 1L "intiih:Il-A 37,
di phlloyp l l (:.A111 infitigh: I'D-A I3, 't desdelix p;illtjnityps mis stI'gisigbh'IIslit/,'h.lllmalt'. 

Poids 
Intervalle du veau Productivitl 
de vilage au sevrage de ]a vache 

Phiniotype Nomb*i (jours) (kg) (kg) 
iiititu]6 de relev~s R s,,, x s,. . Si 

IL-A37 + 67 420 16,1 138 3,0 125 3,6 
IL-A37 - 79 473 14,5 133 2,7 109 3,3 
ED-A13 + 77 461 15,4 133 2,8 IIl 3,4 
ED-A13 - 69 435 16,3 138 2,9 123 3,6 
IL-A37+/EI)-A 13- 35 418 22,3 141 4,2 129 4,7 
IL-A37+/ED-A13+ 32 422 23,3 11 4,1 121 5,0 
IL-A37-/EI)-A 13- 34 452 22,2 135 4,4 118 4,8 
IL-A37-/EI)-A 13+ 45 489 19,4 132 3,6 103 4,2 

Poids &i vLau scvr par vache ct par an. 

Un programIIme tie Intte contre li ts6-ts6 a lt latic an dibut tie 1988 
dans la zone tie lBoundiali, tims Icnord tie lat C6te d'lvoire. Dans le cadre tie 
ces activits, ties pi'ges i ts-ts3 tie I'rie biconiqiue, imprcgncis de cyper
miithrine ont &t imistalls le long tie la llogone, tributaire til Niger Cti couic 
vers le iord ei direction ti district tie I3o0nditiall. La priSvaience des trypano
senes an setin iLes troupeanx tie bovins vivant i I'intdrienr et ii I'ext6rieur de 
li zone tie I tt COIr a ts -ts5 et ICs potilatioiis tie tst-ts6 av'aient 6t6 si inul
tailndientCtntiUes pour evalhier I'efficacit ties campagnes entreprises. Par
ailleurs, ties doies sent actuellement rtIeevcs stir d'atitres paramintres tie 
sante et tie produCtivite .iimales et les intormations tie base rassemblies 
avaint Ic dma'rage tie litacaipagII tie Intte seront raiscs i contribution tlans
le cadre tiopmratioiis d'tivdituatiomIs pius poimItnes. Les indications prliminaires
reeneillies montrent tILue Its tIensites relatives tie G.. palpalis et tie G. icchitwides 
ont coill ujie cliite sptcticulaire i coiIrs ties premiers inlis tie la 
ciiIpagne. 

(:oil,ie Oil ' 1 i1leitiollit tilS It Rippoit amnni'1 1987 Ltt CiPEA
(page 92), i Mukia (Kenya), le recours i la chiniiopropliylaxic avait contri

130 

http:deltii.th


bti6 I accroitre de respectivement 2( et 19%, la productivit des boViIS FEast 
A frican Zebu Iainteuus daris Lies conditions villageolsCs et celle des aumunx 
les plusjeuies. Les analyses 6cononliques mcn6s par LAsuite avalent r6v6l 
qu'il tait 	plus rentable de traiter Ies bovins prophylactiqeinlent avec des 
trypanocides iteLe Icur administrer des traitements thiSrapcntiqtcs. La 
prophylaxic s'avdrait danLs tous les cas profitable mnic si les depeiscs cotisa
crecs an iu6dic.iInt prophylact\yiqu11C, le Saiorii, ,ivaiCnt connn till dolble-
IeIIct. D)elit, an seii Lies trotipeaux, la rcntabilit Lie Li prophylaxie 6tait
 
directement associce 'Il'.ccroisscillent dn ni vcan de 1a lactation. lontct.bis, il
 
a 6 claireiiiCit dcmontr qlUe I'ltilisatioii (iII Samorin ni'tait 6cioniqtUe
 
que lorsqne la pression glossinlaire d&6passait ti certain seill.
 

11ressort Lie certains travatix prc&tiCnmIiieit cntrcpris, Litle Ic degr5 ie
 
trypanotolhrance petit tre inl]ticnc6 par I'tat nutritionnel ie I'animal. Un
 
essai a doneCt&6 mis en train en 1988 stir les sites gcrs par ITIC en Gamble
 
potir ttidier It's et'tCts d'lle coiMpl6ieitation partiele chCz ies bovins
 
trypanotol6rants int cctes et iidcines, ct en particnlier str les modifications
 
du niveauide leur h6nlatocrite. I)Cx gronpes d'aniianx Oult ainsi 6t6 expos6s
 
aix nieiCs iiive.ux ie risquC d'intection: les bovins dti groupe t6cioiin
 
taiient strictemcnt aliiiientCs stir Is rcssonrces ies pittirages iiatUrcls alors
 

que ceux ii lot tidi6 rccevaicnt en plus, ti stippIn]cnt qiotidiei de 4 kg
 
tic son tie riz ii161ang .'Idl totrtCan d'arachidC oti de s6samie.
 

[.a coinphineiitation avait cit tribuc 'Ir&duirc tie maniere significative
 
I'dl'et ie l'inIcetiOn trVpAiiosoliIICieIC sir ls liveauNx die I'li6niatocrite (ta
bleau 73). L'h6iiatocrite n'avait baiss 5que tr.s legercment en reponse "I 'in
t.ctioi trypanosoiiciine chcz les ani iiaux coil pliiientts alors LuLie chez les
 
stjcts noi1coin plhiiciitds cc pirainltre avait t6 profoind6ent dprini6.Ces
 
restiltats pr6limiaires coii1irinent Lie I'aioration de I'alimentation
 
contribue au inaiitin Lii nivean Lie l'6nMatocrite dants ls iniliCiexCpos6s i
 
lit trypanosomiase.
 

Tableau 73. 	 .1l)'ems At,uh:.o fC ,h' n d,,ih,,cI' CI'uiai,, te (I ) ,h'IIois IIainteCms di.s
 
,iylfi trt Im id'Ilimotation et Id'ii'i t0it tryp)' I'som ictmu .
'sI itionw 

Infection trypanosomienne 

Non Imois de > I nois de 
Nivcau infect6 parasit6nmie parasit6mie 
d'alimcntation Hmnatocrite uioyen + s,, 

3 mois aprisI'infection 

Rationscomplnoct~s 30,6 ± 1,01 29,4 ± 1,31 29,3 ± 1,52 

Rations nn compltiewntes 27,4 ± 1,05 24,3 ± 1,16 21,5 ± 2,02 

6 mois apris l'infection 

Rations conipl6cniencs 30,5 ± 0,90 30,1 ± 1,16 29,0 ± 1,35 

Rations non compl6ment6es 26,7 ± 0,93 24,3 ± 1,03 21,9 ± 1,80 

L'titilisation ie bovins trypanotol6rants est en cours d'valuation dans 
lCs zones oii ces aniniatix n' solit pts traditionnellment dlevs. I)cs bovins 
trypanotol6rants ont r6ceniicnt &6 introduits dins les villages d'ldiofa au 
Zai're et les don6ncs stir la sante et sUn Ia productivit6 recticillies eli ces licix 
sont actnellciiienit titilis6Cs pour 6valuer les r6ponscs biologiqucs et 6conio
miques de I'tilisation dh ces aniilaux dans cette zone. 
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Collaboration avec les systemes nationaux
 
de recherche agricole (SNRA)
 

15 cadres supdriirs des SN RA ont activenient participi5 aux travaux tie
recherche di SecteUr en 1988. En ontre, 38 articles portant stir les activitSs duSecteur ont &6 publi&S on prdseuts lors de reunions scieitifiques an cours de 
I'anne. Stir les 62 antenrs de ces publication;, 35 appartenaient aux SNRA,15 an (:IPEA ct 12 1des organisations iiiternationajes basces en Afrique oil 
dans d'autres parties di iionde. 

Formation 
56jtirs/cherchenr out 6tcoisacr s i la formation individuelle stir les

sites tin Resean par till entoniologiste ct deux vterinaires di Buireau de coor
dination. l)ans Ic cadre de ces activitis, Its domaines sUivants avaient 6t 
couverts:
 

interactioi bovins/ts6-ts6 et r6le des insectes piqueturs dans 
 'I6pid6inio
logic de latrypanosoinlase (7jours iI'OGAPROV, Gabon);

* 	 ideitification dc trypanosoies 'i partir de I'AI)N et allidioratioi de la
dissectioi des ts6-ts6, et ideutification des trypanosonies par des ni
thodes types (13 jours i Boundiali (C6te d'lvoire); 6 jors 'I Ghib6 
(Ethiopie)).

* 	 Utilisation de mndicaients trypanocides, 6tudes Lie la ri~sistauC- atIx
 
iniidicaiieits et diagnostic des 
 ialaldies gn6ratrices d'aunnilies (12jours 
atBoundiali ((CYte d'ivoire)).

" 	 6pidciliologie de .l trypanosomiase et stcrilit5 coez les bovinis 1ii'les et 
femelles (6jours "\I'();AI'ROV, Gabon)


" ,tilisatioi des gronpes sanguins 
pour la determination d parentage
(1 jors dauis les ranchs di Zaire, 2jours "I'OGAPRIOV, Gabon) 

PERSONNEL DU SECTEUR DE RECHERCHE 
J. C.. rTrail, Coo-donlatetur e,' dde recherche 
G.d'leterei, Coomdonteurdu Rseau ,africaind 'cnidedu bltail
 

tryjianotobiantl
 
K. Agyeniaig, Zootechicien 
1). Itty, L'xpert associe; (FAO) 
1). Little, Nitritiomniste 
J. MclIntire,.A -(on tfiste 
S. Nagda, Aualyste de dounes 
A. O attara, Assistante du Coordonnateurd'i Riseau 
M. Rarieya, Anolse de doontes principI
F. van Wiiickel, Aronon,,c (dtaclua, CIPEA par I'AGCD* 

de lehl.iql'
)

Woudyalew Mulatu, flt&,',aire (responsable (t, Jurojet , Ghib)
Getachew Tikubet, litudiatdi 3' cych nni'ersitaire (Ghi,) 

* Administrationi geinrale tIc lacooperation at dmveloppeiment 
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Secteur de recherche sur les politiques 
d'elevage et la gestion des ressources primaires 

Le developpenient de la production ainiale en Afrique passe par 
I'anrieoration ties politiques delevage ct Lies iiiethodes ie gestion des 
ressources primaircs. Bien (uice les diverses regions du continent connaisscnt 
des probl&es sindilaires en inati rC Lie pO1litiques d'tIevagC, li coiparaison 
ies cxperienccs iiationaics dans LI reciterlie ie solutions n'est pas denue
 

di'inter& dais la niesurc oil Ics Iel,,LIeCs proposcs V\triemlt eli toiictiOi Lies carac
tIristiques de Il situnltioli sOcio-cCOnonti iq LiC des paS. l1 nl'cst un secret potur
 
pcrsolmiie quc Vs proHe'es avllt trai t1 1. gCstioni ds resstrces SOlit particu
li.retitent aitgus dais les zoiCs sctnii-aridCs ct aridcs oi its perspectives d'avenlir
 
tie i'agrictilturc ne seiiihct gterc brillantes. Ici, l'objctitdevrait tre double:
 
i'ti' part ictttrc au point ies 1t1tIodCs pills ,approprites txv.ltittiLies
 
ressourccs ct des tciidaulces I lolng terlnie de a prodnuctivit5 ct de I'autre, th1ve
lopper I'eicvage en vue de SiIilIiscr IC iVCn Ct L prtoduct iol agricoles dats
 
Is zonCs iargiiiaLes.
 

CCk scctilr tie rCclierche, dollt ics travaux sont axs stir ilie analyse
 
coinpart1e esies pri MICs poiititIueS iiatioiiai's qui ilitleiCeilt li prtidcttioli ct 
',idoptiOii Ltes illiovatiolis tciiiioiogihLues, ectuICe eii outre ies ties stir la 

viahiliti ties S\vst nes tit protduction agricoic Ct alillC dais Ies zones tie 
parcours et Ies rcgiotis seni-atics. 

Prestations de services dans le domaine 
des politiques d'61evage 

Seuls ties resptinsabies hitn ilitorltcs t ties atnalystes bicn forms peuverit 
assurer correctenielit a mise cl oteuvre et i'ttialyse ties politiues td'1cvage. 
Fort tie ecia, it Secteur tie recherice stir ies politiqtis t1i'cevage et la gestiolt 
ties rcssotrces primAires 'cmpiiC ('ticVtieiinntI iett re ties illf(trlmations 
appropries a I i disposition ties resptisaes cta t i e'Ir Its aiialystes afritaiuis 
ties polititles icievabgt. 

Les principalcs aWtivites c1'e'ttltecs tis cc dolnlilt en I98H sont:
 
S I'Ainlitniiiil seitA tI'ainilvsC poititltS
du It6icAl ties tdlcvage
 

(A IIAN);
 
* 	 i'iIabtratiiltitiidu ithlittcl stir i'analyse des polititques ti'ievige; 
" 	 i'organisattio ell aiglatis d'Ul stage dte t'iIn,ltili stir I'analyse ties 

poitt tiest t'tIe\vage: ct 
* 	 la raaction i'il ianUel tie recherche stir ICs systlnieS ti'1Cevage. 
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Le sixit&me IIIunro de ]'AILPAN a t6 publi6 en octobrc. RWdig6s par dCsautcurs des SNIRA ie 'Afrique Subsaharicnne, Yes articles de cctte 6ditioncouvrent des themcs tels quc le dcveloppement pastoral, l'alimentation desboviiis i I'auge ct is politiques ics prix ainsi que la collecte et lc traitement
des statistiquCs de la production aniIMalC. 

Au coUrs de I aunnC coiisidhcr6c, la version provisoirc du manuel de forinatimi stir Yes politiqUCs dl'61Cvagc a 6tt6 r6vise tiefond en comblc, i ]alumirc des ciseiglenlejeits tir6s ies stages orgaiiss ci 1986 et 1987.Lc troisinme cours ie formation sur les politiques d'1cvage a 6t6 orgalis6 en Aiglais all iois ie septembrc. l)'unC dur6c Lie quatre scmaines, il arasseuibk: 21 participants dott 14 de I'Afrique de I'Est, deux de l'Afrique
australe ct cinq de l'Afrique de I'Otncst. 

Au cotirs de l'aii6ie considerce, des progrcs SUbstantiels ont 6t6 riSalis6sdarts 1a rcdactiim 	di inlaieYl Lie recherche stir les svst&mes d'devage, dcstii5I pr6sentcr aux instituts IlationatLx de recherche lexperience accumule daiscc donaie pendant IYs I10 dcrni'res iim6es par le CPEA et par d'autrcsorganisatimis. Cc maniel comportc dCux grandcs parties coiisacr6es, la preiniXre i la description ct 'I]I dfiinition dcsdits sN st inics, Iascconde aux cssaisen milieu r6cl. Exception tl ite des modulYes traitait de Ii traction animale etde I'analyse des doiiiics, cC manuel 6tait pratiquenLt pr&t fin 1988. Sa partition Lst prdvue dins Yecourant di premier semestre 1989. 	 I1 sc pr6scitc
CoIIIIile suit: 

Section 1 

Guide du lecteur
Module 1. 	 Utilisation des doin6es dc base et des enqutcs pr 6 liminaires 

dans ]a recherche sur les syst~mes d'61evagcModule 2. Enqui3tes de diagnostic dans la recherche stir les syst~mcs 
d'61evage

Module 3. Besoins en maiii-doetivre 
Module 4. Budget ct patrimoine ies i1ntnages
Appendice 1. I. La stratification de Ia richcsse en tant que m6thode 

d'identification des groipes-ciblcs et des domaines 16tudierModule 5. Production animale 
Module 6. 	 Evaluation des ressources pastorales
Module 7. 	 Nutrition ani male 
Module 8. San t6 ai niale 
Module 9. Traction animalc 
Module I10. Commercialisation du b6tail 
Module 11. Modes dc gestion.
Module 12. 	 Organisation, pr6seuation et analyse des r6sultats. 

Section 2 
Module I. 	 I)&finitions, problkimes ct oisid6rations pr6liminaires danslia planificatioi ties essais stir '61evage en milieu relModule 2. 	 Exdcutioll, stiivi Ct uvaluation des Cssais stir l'61evagc 

en llmilici rdl
Appendice 2. 1. Essais d'alimentatioii eii milieu r6el: quelqucs consid6

rations stpplemneitairesAppendice2.2. Essais stir la saiit6 ininialC eii ilieu rucl: quclques consid6
rations suippldceitaircs. 
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Recherche sur les politiques d'6levage 
Etude comparative des politiques de financement et
 
de dotation en personnel des services d'61evage
 
des pays d'Afrique subsaharienne
 

Un certain nombre d'indices comme par exciiplc la recrudescence de ia
 
peste bovine apr&s la canipagne do PC 15 montrent clairenient que la situa
tion des services d'61evage dc nombrCux pays africains s'Lst de6trioree au
 
cours des ann6cs 70. Bien que respon ables africains et donateurs s'accordent
 
"tinIputcr cet 6tat dce choscs aux politiqoesct aux modcs de gcstion en vigucur

stir Ic continent, rarcs sont lCs 6tudes cntrcprises stir la nianiare dont les
 
politiqoes dc tinancenicnt ct de dotation en personnel ont pu favoriscr on tel
 
climnat. C'est cc qui a incit6 lc CIPEA ii cffcctoer entre 1984 et 1988 tie 6tudc
 
comparative des politiques de financcnicnt et dc dotation en personnel des
 
services d'dlcvagc de certains pays d'Afriquc subsaharicnne. Les objectifs de
 
cCtte 6tude petovent se resuner comnie suilt:
 

&dkE'iir Ic mode de financement dcsdits services; 
* 	 ai ,lyscr les tactCUrs qui dterminent la dotation en personnel des
 

services d'i31cvage ct les caract6ristiqLies des d6penses dc fonctionnenwnt
 
cngag es par 1'Etat;
 

* analyser les relations entre les politiqcis de financcnient et la qoantit6 et
 
]a qualit6 des services fournis; ct
 

* 	 tirer les cons6quenccs des connaissanccs ainsi acquiscs stir lcs politiques
 
d'1evage.
 
Cctte etude repose stir des rapports officiels non publi6s relatifs ai22 pays


dc Ia region ainsi que stir des informations recucillics dans ]a bibliographic ou
 
aupr s des agents des sevices nationaux d'61evage. Les doinnic1s ainsi rassem
bles, qui se rapportent surtout aux ann6cs 70, ont 6t6 analys6cs par ]a

nithodc des regressions multiples. Fautc d'informations ad6quates, il n'a pas

toujours 6t possible d'Cfetctucr toutcs 1cs analyses pr6vues stir l'ensemble des
 
pays couvcrts par l'6tude.
 

Un conIptc rcndu d6tail16 de cctte 6tude est pr6scnt6 dans le Rapport
 
aMiitni 1987 do CIPEA (pages 96 "i98). Les r6stIltats obtcnus indiqucnt que
 
pour l'cnscmblc des pays, Ia progression des d6penses de fonctionneient
 
s'accompagnait d'unc atignientation de la proportion des cr6dits consacres
 
aux salaircs ct se traduisait var consqctient par one baissc de la part des d6pciises
 
non salarialcs dans le budget Lies services d'61evage. En cc qui concerne le per
sonnel, ]a proportion des hatuts cadres augicntait plus vite quc celle des
 
agents subalternes, notamniuiit dans les pays o6i la population aniniale 6tait
 
largcmcnt donin6e par I'cspce bovine.
 

I1apparaissait en otitrc qcO plIus le PNB et Ia part des prot6incs animalcs 
dans I'alimentation 6taient 61ev6s, plus les d6pcnses par habitant consacr6es 
atix services dc l'61cvage etaient iniportantcs. I1cxistait one corr6lation n6ga
tivc significative entre les variations des effcctifs aniniaux (variable dfpen
dante) et celles des d6penscs totales ct salarialcs par unit6 dc b6tail tropical 
(UBT). En revanche, il existait tine corr6lation positive significative cntrc les 
variations dc l'indice de a production de lait (variable dpendantc), le taux 
d'accroissement des d6penses totales et salariales par UBT, la part dc l'61c
vagc dans le PIB agricole ct la part des achats d'intrants dans la valcur brute 
des productions aniiales. Une corr6lation n6gativc a enfin 6t6 cnrcgistr6c 
cntre les d~pcnses r6clles par habitant (variable d6pendantc) et Ia proportion
de la superficic des pays in fest6e par la mouchc ts6-ts6. Cette corr6lation peut 
en partie s'expliquer par l'abscncc d'une m6thode &onoinique de lutte contrc 
]a inouche ts6-ts6 et la trypanosorniase. 
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Effet des politiques de prix sur la production 
de viande et de lait en Afrique subsaharienne 

Les politiques des prix des pays d'Afrique subsaharienne visent g6n6ra
lement accroitre ]a production, 5 promouvoir la s6curit6 alinientairc et 5 
assurer un approvisionnemcnt r6gulier cii produits vivriers. Leur mise en 
oeuvre fait g6n6ralcment appel i I'utilisation de plusicurs types d'instru
merits politiques tels quc les mesurcs fiscales, les subventions et le contr6le 
des prix. Certes, objectifs et moyens peuvent ici se renforcer mutucllcmcnt, 
mais I'inverse est 6galcmcit possible. L'6tude entreprise sur cc themc vise i 
6valuer I'effet des diffirentes politiques possibles en vue dc rationalisci lc 
proccssus de prise de dcision et de pronlouvoir la production animale. Dc 
iuani rc plus sp6cifiquc, son objcctifconsistc 1: 
" comparcr Its politiqucs et les objectifs du secteur de l'61cvage dans 

certains pays africains; ct i 
" 	 6valier l'effet des politiques directcs et indirectes des prix sur la produc

tion, sur lcs incitations ali productcur et stir l'adoption de technologies. 
Cette 6ttIdc cst le fruit d'enquctes r6alis6es auprs de certains respon

sables du sectcur de l'61evage, et de l'analyse de doniies extraites de publi
cations diverses. Un parani trc appec6 coefficient nominal de protection
(CNP), d6fini comnic 6tant Ic rapport entre Its prix int6ricurs et les prix
franco fronti rc, a 6t6 titilis6 pour mcsurer lc pouvoir incitatifou dissuasifdcs 
politiqucs gouvcrienientalcs des prix. Ainsi, lorsque lc CNP est inf6ricur a 1, 
ces politiqucs teident i dcourager ]a production dans Ia mcsure o6 tiles se 
traduiscnt par tine imposition ies prodtictcirs. En revalIche, tin CNII sup6
ricur i I signific que les producteurs sont prot~gs - la production est en fait 
subvcntionn6e  par exemple par des droits de douanc ou autres restrictions 
5 l'importation. En cc qui conccrne Ies consoliniatcurs, l'interpr~tation du 
CNP se fait en sens inverse. Voici, briveiiicit pr6sent~s, les r~sultats dc cette 
6tudc pour trois des pays 6ttidi~s. Entre 1973 et 1986, Ics politiqtcs gotiver
nementales des prix se sont iniplicitcnient traduites ati Mali par tie imposition
des prodtictCurs ct tine subvention des consomniateurs tandis qu'on assistait 
5 la situation inverse au Nigeria (figtires 39 ct 40). Lc sch6ma 6tait diff6rent ati 
Zimbabwe o6i la production ct la consoniniation 6taient toutes deux iniplici
tcnient subventionn6es (c'cst-'i-dire que prodtictcurs comme consomiatetirs 
6taient protg~s) pendant la majcire partic de Ia p6riode consid6re. 

Etude comparative de la tenure des terres et 
de I'adoption de technologies dans les zones 
humide et subhumide du Nig6ria 

L'adoption d'innovations technologiques telles que I'agriculture en 
couloirs, les vergers d'ciibouchc ct les banqucs fotirrag~rcs suppose d'abord 
et avant tout 'existencc du uroit et Ia possibilit6 de I'acc~s i la tcrre. Fort de 
ccla, le CIPEA a entrepris, stir les zones htimide et subhumide du Nig6ria,
des travatix destin6s alexaminer I'influence du r6ginic foncicr stir I'acccp
tabilit6 ct Ia viabilit6 dc certaines innovations. 

Pour ce faire, tine tude dtaillkc du r~gime foncier de la zoncihumide de 
I'Etat d'Oyo a 6t6 cntreprise en 1988. L'6tude ei question cst ICfi'uit d'cnqu tcs 
men6cs atipr~s des paysans de cette r~gioi et d'lcvctirs peuls 6tablis dans la 
zone depUis des p~riodes de tenips variables. Elie constittiait Ic coipl6icnt
des travatix pr6c6deiinient entrepris par le Centre dans Ic sud-est dU pays.
Elie cotivrait en outrc, des paysans et des 61cvcirs petils de trois r6gions de la 
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zone subhumide abritant des baiqucs fiourrag rcs. Ccs ciiqtitcs portaicit 
stir le niode d'acquisition, d'hritage et de transfert de Li terre, stir le r61ce de 
I'honiie, les droits de l feiic en niati&re de propri&tc niiciere et les reh
tions entre les paysais aiutochtones ct les Peis. I)es 6tides bibliographiqtics 
avaienit ,galeiciint nt i iienues dains Ic cadre dc l'6tude. 
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11ressort des r~sultats de cette 6tude que les probknies rencontrs dansces regions n'out gutlre cliang6 al fil du temps et qu'ils constituent entreautres de tr's strieuix obstacles i I'adoption d'innovations telles que les banquesfourrag{res et l'arboriculture. Par ailleurs, la maitrise communale des terresn'encourage les populations iii i planter des arbres, ni i s'investir clans l'amOlioration ou lc maintien de la fertilit6 des sols. C'est notamient le cas dans lesud-est du pays ofi le droit de l'individu h disposer des terres fanilijales estextrnhenint limit6. Certes, la situation se prdsente mieux dans le stid-ouestet dans la zone subumilde, Iais la famiiille peut "itout moment opposer sonveto attoute transaction tonci re susceptible d'affecter son patrimoine, quelque soit le membre de la famille qui en est l'auteur.
La tradition Aitorise I'tranger ;i accdder Ala terre daiis la plupart desregions coivertes par cette 6tude. 11convient de noter cependant pue cettepratique ne saurait tre aiilyse comme un processus ie dOineibrement dIipatrinoine toncier puisqu'ellc n'emporte pas l'attribution d'un droit stir laterre. Les interventions de I'Etat ct l'installation des PCIls Clans ces regionsprovoqiieiit parrois des tensions. Toutetois, les rapports pasteurs-paysansautochtones teident i s'amdliorer an fur et i IiIesture que se d6veloppent leurs

relations Socio-6conoiiques.
Pour Ics agricultcurs de ces regions, la culture des l6gniniIeuses fourrag&res s'associe a ies investissements relativemet permanents, notaiimentIorsqu 'clle iiipliquc Ia colstruction d'uiic clCtt, re, cominc dans le cas desbanciues fiurrag&rcs. Toujours est-il tie les proprietaires tcrricns i'Iautorisent cc genre dI'operationl clu'aprcs avoir dieit cvaluO les avantagespotCentiels qtl'ils potirraient en tirer. (;6nraleneuit tavorables ii la culture, stirdes terres agricoles, Lie lgumineuses flourrag.res destiii6es en priorit6 iaccroitrc li Irtilit6 ties sols, uis atitoriscit volontiers ]a mise en place devergers d'cmbouchc intensive on ie petites baniques toirragres, qui pourraient

6galement profiter aux fienimes possddant des petits ruminants. 

Etude de I'6volution des parcours 
Tendances de fa productivit6 des parcours dans 
la zone sah6lienne de I'Afrique de I'Ouest 

Au cours tie I'annc coiisidcrc., les travaux de surveillance pastoralemens par Ics chcrcliCursdi CIPEA stir 2(1 sites cu Gournia malien se sontpoursuivis. IDans le cadre tie ces activit6s, tin certain iiombre ie parani&resont t6 Cexamtiis cans iieifcIe ces sites, stir des parcelles cl6tur6cs de 0, 1hade superficie. Ce sont: la production et la dispersion des seme, ces, l'implantatioii tics plantes, le tallage, le dcveloppenciit Ili syst&me racinaire et l'effetLill modc ie gestion sur I'utilisation de I'azote et du pilusphure diAlors lue ie 1984 11987, Iapluviosit6 6tait infi-rieurc. 
sol. 

la moyciie habituelle ie la rdgioi, 1988 a t6 iiiarqti par tin rcnversement total tic la tendance,avec tie surcroit tine bomic repartition ies pluies. Cette 6voltition a permis'titidce tie la capacit3 tie regeneration tie parcours iiattirels sujets Lidiversdegr6s ic ddgradation Ct tie cisCrtiticatoni. On a p, 6tablir ainsi (]u'en 1988,la production tie bioniasse v'g&ale tie li plupart ies sites 6tidi6s 6tait stipcrietireit cello tie I'aiilc pr&idcdetc, cC cpui nontre bien Ia tacUlt tie rtgnuration
peti coninlilieC tic cCs parcotirs sali6liciis.

Stir certains sites cependait, cette production deiicirait inftrietire .Lipotentiel evaluc son par le iuodMcle ANAPILUIE (tableau 74). ('ctte situations'cxpliiuc cssenticllcniut par La t~fible densit6 du stock de semences prdsentdans Ic sol et par tiM voLItioii ti peuplement v~g6tal favorable aux esp&es 
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"icycle court. La coimunuUiatt v6gdtale colliliclic 'Ise diversitier sur ccrtains
 
sites moins attciuts par laldgradatioi; toutcftis, stir Ics sites prdsentant dcs
 
sols sricusenient crotcs, cc processus scra beatlcoup plus long.
 

Tableau 74. I1poduaimip(clh"c, ,apa,itt:pI,cyi,Ihidr,'I" I h'- ~i,,ma ,,chICI,1, 1:9"df, OfOd,lHOPI /),,INur
,I iresI ( ,,tl malic'l. 

Site I Site5 Site 10 Site 19 

Prod. Cap. pot. Prod. C.1p. pot. Prod. Cap. po,. Prod. (Lp. pot.
r~elle ti prod. rt'lle ie prod. rklIc de prod. ric l de prod. 

lioniassc maximum sur pied (kg/hI) 

1984 270 188 63 
 281 116 - 172 -

1985 <50 194 138 460 <51o 349 564 782 

1980 < 10 538402 736 722 1516 824 1255 

1')87 2701 640 640 518 (12) 53 7)) 617 

1988 681 (41 1566 10180 478 1266 1175 1134 

1.1 .1t1.1W t lltIICIL-C dC loduttin dic hilOllhls',c .I ctlt t.Il lcc rI d IIdLM C'p.tr
ANAII UI ld&crt dn: I icrnimix 1. I984. 1)strlhutlMll ties pIlic, ct prodtut1 ii hcrh.ici a,
SAIR-l: 111C IlIdtht0dC CII Ilrl ulCp~ul caJrat tdri, cr l. distribution des r+ p tlt m i r+.lrc
 
ct s, cfIl;t,, ,IM 1.1pt11d lkilk11 
 hcr-b1.kdt + 'I-. I )~M11Il t tic 1p l't.111ll 1llll in- AZ 98. 

Io cC qIli COIceClc IteS plrcetC's ch6ttlR'es, il est .,pp.rl l1 iI tLp1c bi
.iclistICllCtics 
 Ili tourS tie L s,isoli tic 


dtuis.,it par IIIt b.issc ti1pius tic 5W 

rl,Illlilo'SaIlucli Cs Lcroiss;llicc sc tra

4/'l tic a p iOdtlct"O,tie llhiticeC s'&Cic par

r.ipptrt ,tlx tilllnls (5(04 kg ,' MS/hi ct'trc til MAXIiMUM tic 1232. Par
 
illcurs. ies colpcs ,c+ctL-Ccs SC Lt,ulisaicit par tilte ll,McltlatiOI tie 19%. ties
 

prdlc.vcnlicuts tiZote (17.,1 kg tic N/ha contrc 14,3) ct tic 21%7 tie tctlX tie 
piospil.rc (1.()I kg ticP/h1 . tolltrc (),8W)) par rapport aux taux laxiulillills 
,Issocitts . Iltscuit'cOUpc. 1I,, i'.ltc,,s terics, le pattrage iintczsil" tciid 'I
 
rttu irt Ia lhu itt d'tt li ents tiispOliiblcs Ct 'I dgr'adr I'Xcosyst'imc par
 
I'lpplvrissellcnlt ll so ill ./olt Ct ell plhispblrc.
 

Pr6visions des param~tres agro-6cologiques 
5 partir de donn6es satellitaires 

Fautc tic disposer dc sta tions inditcorologiltCs eli noinbre suffisant, d'tin 
Systc .,ppr1prit' d'circgist rclcint des domiles ct d'int-oriatiois tigics tic
toi, iicst improssible titstiivre avec L rapiditl3 rcquisc iNvoutioi tics cultures 
tbIIS tie lltlllcuX pays at'ritiils. Les iithitIcs 1Cttllcts tie prcvisiOII tie LI 
sdcheresst et Lie a prodlctioul AgricoltC rcposcIt csscititiccnit stir i';mialysc 
tie ioCIIIIts cilltiLCS ct d'observatios cipiritItics. TVotltCeois, L tdti&
tt'tcttiii 11t1id II pls eit .,1 lni pls utilisc pour colllpltcr Its illiorlna
tius prlovc.llilt tie c's sources co mciitiomj llcs. Pour sa part, !c (IPEA
itilist lilt it'th t' hIsc stir Its dif-'citces t'ahsorpti tLidc 1a hinirc rouge(R) ct Lie I'i,lruge: (M) par l],dI t~tt vertc. (cM1c-ci f'it intervenir 

I'"indice tic Ilavidt.,tiol, par h. diffldrclcc 110r"1i,.(c"W (NI)VI = (IlR - RZ)/ 
(IR + R)), ti paraictrt' grOssi 'rcmncnt prtiporti1,lI I'a dcnsitt tic vcrt ct 
,'ILI tltititt tic biOiiissc. 

I 'Ilih|ii l ties io10Ilccs sIt'11itircs tL-1t'c tl sulvi des rcssoutCcs pas
toraics tt tie t'&it ties tuliturcs .i domi des rcsllltats protmettcllrs ,1als ICs tttides 
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ies satcllites r&Ci'i)litllt 
is cn service par la 

Atlmosphiric Admims-
tratioti (NOAA) tics 
Et.ls-UlkStt Ctl )Cqrs 

tit' rdsil twn rsh~slui rtso]uiiosrVs(AVtI IHP) 

doiit Is dotlis ot &tc 
utilisics ici pour calctlir 
"lmdic satellite". 

Ct-thctuis juisqui'ici ell Afrique sur ie possiblcs corrdations entre c's doInCs 
ct LIasituat iot Liea Vcgi'tation ,11 sol dCInc'urint tr~s Iii it&es ell ioibre.
C'cst cC qi 1conduit Ic (:IP-A ct Ic ProgranileIi Lies Nations Uniis pour
l'eivirolincnlcit ( .UI) I cntrepreidreC ell 1985 au Kenya, un proje dies
tintc i tester I'luti lisat ion d Ni )VI obtcnu a partir ICdonn&s satellitaircs (iII
dice satellite) Coillll icindiCtcur ie la Croissance et Lies conditions de 
dV'I|ipc i iiCilt Lies plaCit's. (Cetccttidi' tait ell outr' iLsti0C . iilcttre eli 
cvidenc' d'Vi'lttiCIIes corrolat ions entre I's quatre principaux para intres ie
la vgitatioin (couvert hIcrhaci ct Ii'isit ie vert, Ct COIIV't Iligncux Ct IInsIt
Li' vert) ct ICS iidices aVioin et satCllitC. Les travaux cntircpris coouvraiit uiic 
yunlinlli iteiidtie tii" typcs di.' vcigta~tios, .illant idcs ftori'ts ieis hainls platcaux 
auIx pJrCOolls LIies rtiIOIs lriiCs Ct Siiin-aridcs, ell pAsSSllI parl's torllatiOlls
'cgctalis Lies terrcs ,igricoles. A cct if'f't, Lies vols I'hassi altitude ont &6

eft .'tos .l Vcc 1iii avion Iigi'r .i hord diliIoiiiI on raiiionilctrc it on 1ipparil 

pIlotog-haIiiiC 1\'.ICit Ct: CIII iRILis, I+'iiicc caleICil I pair ir Lies dIoiiiiis 
'.idiLIii'ctriijucs (indic iviO1i) it Iis paraiiu trcs ciLi \'1g.Cctoll ieti'rniiilc6s ' 
partir ie's photos ,acriciini's Out 'tc coiilpiri's'II'iiliicc satIlite'lii otltr'e, ICs 
par.'U.Ii't ris Lie I. vcigci~ltioll ,ivaieit cg,ilciii'nt ct nli'stll s au sol au ditbut ie 

Ach'cv ell 1988. cC pro.let a priiis die tircr ciq COnIclusions priomni
naires stir la pri'vision ct Ii'suivi iics coiiiditioIs Lie iivcloppciiicnt Lies plantis
"apartir ii I'iniiicc sitelliti'. CCIIcs-Ci piu%'clnt sC i6su ilicr coninle suit: 
* Elu (cqtii coiIcrii ICs parcours tics rcgioins aridcs ct sciiii-arides I taiblc 

couvert ligInux, I'indici satellite pcrMt Lie pri'voir Iis iispoinibilits
tourragrs i inii piodi Lie vig&ittion " 'nviroii (0, t Lie MS/ha pros,
uIotani ntit avci. I'iitigrali du NI )VI stir tuutc Iasaison ie croissaiice. 

S 0n pi'ut, poor I.i sAison scCei, obtcin" Li.; istiuiiations il coIvcrt ligl]euIx
uili. ICouliioii (itiic Ies valcui s il NI )VI icisoicnt pas trop ,altrespar 

ICs p)Ossii'rcs iLi ,tiSpcisio)ii oll()itl 's tactctrs LiC distorsioll. petivilit
scrvir I .1juisti'r ICs prcvisions di 1i bioiassi' Iie'hec&'. 

* Ii's corrilatioiis en' I'iiegrAIC do N I )VI it la pltvioni&rric siisonniripouiriii'ii si'rvir ilittniineiiir Ic's i~il~iiti.ristiijues giunirilt's iii i; pluvio
iiii ri' iis de V'sitcs ri'gioiis. ( .oiIt uix dOiuii's ssues di' I'aaLsi'IgItis 
ie's protils tiiipoicls ili NI )VI. ceS Ii'-Ci'Seigl1CiiCltis pirili'ttlOit Lii' dfisir 
ICdbuit Ct 1.i lil ie Ii "'pioli diiivcrt'. period' Lonl t ,l hlougucur siiCihli' 
troiIIIl't lii" Siceli' di' L sAison i' croissAinc, tCllie iluc dcteMi'niiic par 

Ii 1ili,1 IIVdnuIIic Lu sol. 
* I-',lIc''roiSSCiiellt iinitial Lill N VIWI .pr1si s.lisOi s'cII sclbli' coiStitucr 

on11boll illdi.atClr Lill titbut ti' . S.liSOii Li' croisSaLT. LorSqtic dies cor
rilatioiis soit iiiscs ei i\idiicc Clilli' d'1ineC paMrt 1.1production agricole 
et iie I'Alutrc IC'dbIt Lies pri'iIi ' pri&ipitatiois. Ii's valcurs ill NI )VI
pcuVi'it itrc Hikiis i1coiitribtitoi pour prc'oir .i prodiuictiOni agricolc Lie 
rigionls ixtro1cincliet vistc.,aIciiitiOii Li'disp oser Lie iiio\'ciis rapiilcs 
Ct Cftici''S Lie t'.Iistrt Is dOIIIIics sItCl litil-cs. 

* Les ii'i'cs I s ,iSAltituidC it I's pliontgraplics airieinni's 
pCtvielit tolilotils i' Lilis&cs pour tloin r Ii NI )VI sitilliti diMIs ICs 
ZoIIs di' p.ircOuils ct Iis r'gitns,igricOIls oi Iis pItlies sont irrglulircs.I)is t I' VIx Suippl II'Il11.11-i's dioiVCI t cci'iCi ,1iIt it rI' 't'Ct tlSC I'I V' tiCie 
1.iirisi All point ie iiitIIeiCs Lie pr\visioii thiisaut iltirvenir sinultan,
iIIt I'iialVsc Lie Ii plviouiitrie, Iis iuiOicli's ie siull.itioui agricolc,

Ics protils tiniporels du NI )VI et I'6talonige a ricu. 
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Prestations de services dans le domaine de 
I'6valuation des ressources primaires 
Inventaires des ressources primaires 

ILIS Li1I)cpuIIS Pu c aiis, leU(I' EA efct tic eni A t'riLII tieds 'ols Lie rctii-
nI,usiIICC aIbaSSC IltItIldC eii %' d'CSt juICE- ICS p0PULtIC)itS aIiiilCS Ct ICS
 
parainctrcs ccoiogiqutCS ic iverscs rcg]ioS Li Coiitjiiciit. TLotctOiS, Ie
 
Centire Ciui diSpo0SC tic dICUX ai'OIIS atidpt6S I cc geinre Ld travail Ct d'uiIc
 
ctJUIPC Li' recoinniaissance cxpcrIimntc. .1ell Lic iMOMlS ciill1ilIS hcSoiii Lie cc
 
t\'PC tI'CIItIuIItCS dIAIs ICtadLrc Lie scs activit~s. Aui Cour1sLdI r~iliioii tic 1987
 
coiisalcrcc ' Ihcio ie SASt-.Iti~gic. at~t~ii u I cir ivIi 

iiiali.rc ttil C01tilIuucr .'I tbr i ticIS scrviccs an x SNIA Lill Coilttincit all
 
prix cocitanit.
 

[outcto0is. Iioriiiis .I nIssioii cttfcttCtL' cii ditbt tFIIannC POUr le coinptc
 
Lill CCI'itIri ~iI II Iiirc tic I tro)isitIlic PhaIsc
u v t0oitIiC till Sciicga.1 daI 
FIIIliii proct tic CCttc iliSt itti~lI (Voi r Mipoitai,,el 1987 til ('1111 A,.p. 10)1), 

le' (:11)FA ii'a prar tqncint pas dt 1988 pour cttlcc:tctics- tOSicsoillicit& en CICS 

rccoiiiaissanIcT. h.. ii ianvars tlii)ps avait i Clirlscilii'itclIPMi etboll
I pec 
tii'rolil1CIIICIIt Lic Ct'tti Opt',atioil, qL1i con stalt' prtihablciuit tLi Stlei activ'itc 
in ~poiltI'~ till gcinrie ct-fctu& tctti' .Iiiit& en AI'rit]lc stibsahariciliii. 

1:11 1989. IC(Clt't A6011iri1i suEl ticiuaiit1ic 11ii awoni tt uii piloitt anl Nigmri
 
j)0LIE lintC 0optIratirII Li' t"riMitict'nC-~l- tii
vcIIICu rcIiiiCCit I\'s; 1ia cin outrc 6~t6 
ClioISi 110111 CtftCCIICuc an1KI)iVA CIiiS VOls tic r-cconiissaiitc stir IC tistrict 
tiA 110 CIaiIS IC'CttIt Liill paVs. 

PERSONNEL DU SECTEUR DE RECHERCHE 

S. San tftiiti (ioh, 10,i IIll,Wil'11 SetehIff ule ITCh('l'le 
Addiis Aiitciich, EColnollft.se 
Assctrl Eshctc. J)/o)fo-in erpJuiet 
A. N"..A ra-K rali, .1p,ionme 
L. I iarra, 1 olM.Qis.
 
1P.A. Franc is, P-ocniste(iisqn 'en ,nai 1988)
 

P'.Nr.tic Lccuv, J'vIgiI 
Mvichel (iorra 11olor,'istv 

1.O. WVilliaims, (]Iierchenrf ili'if 

141 

http:iiiali.rc


Departement de la formation et 
de I'information 

Les activitds eftlectties en 1988 par hc I)partecnc.'t dc la formation et

dc I'intorniation du CIPEA, le "septicne secteur dactivits" dii Centre, 
se 
rdpartissent en cinq grandes categories, "i savoir la fornatio, tie groupe, la
 
formation i'ldividuiellC, 1a misc au point tie ,natriels et 1nIthodes pdlago
giques, Ladocti clietatioii ct les publicatiols.

En etroite collaboration avec les six secteurs de recherche di Centre, cc 
ddpartemeint s'ciploic activelenit "I rentorcer les colipteices techniques
Lies systenes b tionaux1 t recherche agricole (SNRA) ties pays d'Afrique
subsaharieinie Alors ie les Cours proprciIieIt dits ct la supervision des 
stages indiviuels rcl&'eit ie LI rCsponsabilit tes cherchetirs, ia nIise au 
point ie nat6riels ptdagogiqties et I'orgfisatiou tics activitls tie fbriatioli 
sont I'atllirc du IW)partenieut ie l tlririitioul et ie I'iutorimation. CelUi-ci, 
par le hiais Lie sa biblioth&jiIe et Lie ses services Lie docuInlentationi, appuic nloil 
seilenient les tra\'iItl Lie recherche dIi(entre et dies systnes ationaux mais
 
egalceiiint Ies projets 
 con joints CI PEA/SNIRA ct les programmes de 
l'oriation. En otitrc, son service ties publications aide les chcrcheurs di 
Centre ct tics syst&IICs nationaux 'Ipublier ct I diffiscr leurs travaux. 

I)e pls cu plus, ses programmes sont ex6cuIt69s lans le cadre des rdseaux 
de recherche aniniiis par le CIPEA. Avctc It. teips, les aCtIvital e trni ation 
et d'int'ornatiou seront cssciielleiincit axes sur" ces structures et stir les 
projets ie recherche conccrtee qu'elles appuicint. Les rSseaux aident le Centre 
i solectionier les participants a ses cours et a identifier les belneficiaires poteii
tiels de ses services ie tormation et d 'intormation. lls iuterviennlent enifin
dlans '6valIatiou ties bCsoiIIs ties partenaircs du Centre et ties bdn6ticiaircs de 
ses prograin ies dais les donwiiies ie la formation ct ie I'inforimation. 

Formation 
Formation de groupe 

I)e huit en 1987, les cours tie tormation ie grope offerts par le CIPEA 
soilt passes i neutfen 1988, dont six dispeus s en anglais et trois en franais 
(tableau 75). IDeux de ces Cours, aIsavoir Iccurs stir li Ntrmalisatio, des donmees 
depn'i)ruatiolin initde et celi stir Ies Techniques ,e tranasIinitiondluIhit en inilieu 
rurl ont 6t6S organists coiijoiutement avec I'Organisation ties Nations Unies 
pour I'alimeniitation et l'agricIulturc (FAO). 
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Tableau 75. Io,'aji, d'.rolicI (IPE.4, 198S. 

Titredu Secteurde Nombredce Nombre 
tours 
 Langue' recherche 2 participants de pays 

Techniques d'a6valuation des fourrages F 4 19 15 
Techniques d'6evage des petits ruminants A 2 20 13 
Normalisation des donncs de production 

animale (CIPEA/FAO) F 1,2,3,5 19 13 
Statistiques appliqu6cs al'inteition des 

zootechniciens africains A E 2(0 14 
Economic de lasant6 aninmale et de lalutte
 

contre les maladies F 1,2,3 20 14 
Techniques de transformation du lait 

en milieu rural (CIPEA/FAO) A 1 15 10Analyse des politiques d'aievage A 6 21 II 
Techniques d'a6valtiation des fourrages A 4 23 10 
Nutrition animale et analyse des fourrages A 1,2,3,4 20 13 
Total 177 40 

A Anglais; F = lFran.ais 
- I Lait et VindC des havins; 2 = ViLadC it (it =dCs petits ruminants; 3 Traction aaiiale;4 = Aliments lu 11t0a1; 5 = 'Irypalnott&rance; (a = l"olitiLItleS d'i1evagc ctgestion des ressources prinaircs; 1:= F'nscible ie setit'srs tie recherche. 
' Cours orgailast; potar ,a pr aicrc tais. 

e)355 en 1987, le ionibre des candidats "ices diff6rents cotirs est pass6
i 426 cn 1988, a Liieduranit laquelle 177 participants avaient t6 accucillis par
le Centre coitre 161) en 1987. 

(.es prograinies de forniation iegroupe couvrent inaintenant tons ls
doiaines d'ilnterv'eition des six sccteurs et des rdscaUx de recherche do
CIPEA. Eiitn, au cotrs de I'ain6e coiisid6r&c, le l)aparteinent de laformation 
et de l'intornationi a intensifi6 le stivi ieses actions en vue de determincr
linpact de ses stages stir les activits tiltdricures et les carri rcs des participants. 

Formation individuelle 
Au total, 34 staglaires ont nien6 iiternie letr cycle de formation indivi

duelle an CIPEA en 1988. Parini Cix, quatre boursiers d'tidcs postuniver
sitaires dont deux do ( haina et diu Mali et deux die la Tanzanic ct ieIOuganda
avaient respectivenient s6jorirnc an scin di Sectcur de recherche stir Ic lait et
lavialdc ties hoVIIIS ct d Sctctir i recherche stir les alinients du bMtail. Parailletirs, six &tdiants des 2"et 3" cycles ot fiiialis6 leUrs projcts tie recherche 
ct leIrs the'ses at, Centre. En cc qui concerne laf'ormation iiidividucllc de
cotirte dtirc, troils atdiantS cil a dIiae e liceice out tcriin lapartic recherche
ielcurs 6tudCs a CIPEA eni1988 taiidis luC trois boorsiers ierecherche
finalisaiCilt eedcs 
iiiatriI ntoriiiatiqtie du Centre. Enhi, 

l'alalysc de i rasscnbldes dans leurs pays I'aidC dl 
dix-huit techiicieis associes ont te

fornits par Ic CciM t atcors tie I'Mai6C coiisid6r6ce, principalcimnt dans les
doii,1iics Lie lainutrition aminalc, ics techniques d'analyse de laboratoire, de
ia bibliothcoiioiic et ieladoctimentatioi. 

Par aillcors, les chcrcheurs du CIPEA ont fori oti snpervis6 plusicurs
agents des SNRA, y compris quatrc zootechniciens, cinq agrotnonies ct dcix
ttudiaiIts eil maitrise ati Mali. E outre, le Secteur tie recherche stir latrypano
tw6raince a organist, aI lintention ies systniies nationaux icla C6tc d 'voire,
tie I'Ethiopie et titi Gabon, des stages de formation stir tn certain nombre de 
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sujcts touchant aux domaines couverts par le RtWseau africain d'6tude di 
btail trvpaiotolhraiit. 

Ces divers programmules ont pcrnIis an CIPEA de dSvelopper ses rela
tiolls tie cooperatiol avcc les systenes nationatx ic rcchcrche agricole des
 
pays d'Afrique subsaharieunc.
 

Mat~riels et m6thodes p6dagogiques 
Cr5t5 en 1988 all sel de la SCction Lc la fornation SOUS ]a direction d'un
 

spicialiste ie l'cnscigncinient agricole, lc grotpe Mat&iels et mnthodes
 
pedagogiIuCs qui compte en son scin lI'ancien groupe Materiel audiovisuel et
 
cartographic, s'occupe Lie la maise au point de niat~ricls et de inithodes
 
p6dagogiques et otriuit ti certain nombre de supports audiovisuels et pho
tographiqucs '1scs utilisatcurs. 

Eu 1988, le Grotipe a coiniic I mettrc ai point plusieurs types de 
niatericls pedagogiitucs et '1aider le personnel di CIPEA dans la conception
dt leurs Ctours et dants l'utilisation de diverses ,n6thodcs d'enseignement. Les 
agents tin Centre et Icurs partcnaires ties SNIRA ont 6galcnit b&iifici des 
services qu'il t'ournit dants les donmainCs tie la prodiuction de graphiques, tie 
photographies, de cartes ct tic niatriel audiovisuel. Bien qu'il se soit surtout 
preoccup6 dfau5liorer li tiIalit5 til uiiatiriel andiovisuCl til CIPEA, Ic 
(;roupc a neanmoius produit cn 1988 unidiaporana sir Ic Centre ainsi que 
tjuatrc vitlocassettCs stir ses activites. 

Information 

Documentation 
La Section tic l'inforniation til CIPEA a mis en place tine base de don

iies stir les SNIRA des pays d'Afrique subsaharieine, principaux partcnaires
tiL Centre tians ses activit6Ss de recherche, de fornation et diinforination. 
Cette structure dispose d'infornmations pertinentes atssi bien stir les pays
(indicateurs 6Ctouioit qties, poIitiIucs, populations htiuiaiiiC et aniniale, rela1 
tions avcc Ic CIPEA, etc.) qtie stir Ics institutions nationales (objectifs, 
organisation, Ce1ectit's, btidget, infrastructures, programmes tie recherche, 
publications, relations avcc lc CI PEA, etc.). Ces donnees provienuent
d'cnqi&tcs, dc rapports d'agCnts ties SNRA on tiLI Centre, d'inforiations 
obtenies atipr s tie stagiaires et de visitcurs et tie publications g&icrales.
RassciblWes cn 1988, elles couvrent 39 pays et 54 systiniies nationaux de ]a 
region.

Q ucIqtc 80) operations tie recherche bibliographiqt, tint 6t effectutmes 
en 1988 pour Ic coinpte di'agelits IuCIPEA et d'autres institutions a partir de 
sa base tie t|OIIn6eS tIui reifcrine plus tie 54 (00(1cutrcs. Cette structture per
met par ailleurs, d'acc(der directement I partir tie II bibliotluctLie tin Centre 
i certaincs bases tie tiOnIIIcs extericures, iotaiUnleit cello til Syst&niic pan
atricain tie documentation ct d'information (PAl)IS) tie la Commission 
cononlituc pour I'AfritiLc ties Nations Unies ct celle tili S\st&iiie 

interiuistitutions d'information stir Ia recherche pour Ic dvCloppenient
(II)RIS) misc cii place par le Centre Lie recherches pour Ic dhveloppecment 
international (CII)!) tiu Caiatda. 

Au cotirs ne coisithir&, Ic Service tie diffusioi stICctivC tie I'mI'iiu 
torniatitm (I)SI) tiu Centre a r gtli,'_rcjei t adress6 i tiuelque 9()i utilisatcurs 
ties SNRA d'Afrique subsaharieuc ties rt5sunins mensuClsid'articlcs extraits 
ties bases tie tioiiiiecs (ILI CX nilonwealth Agricultural lBurCaux International 
(CABI) Ct tili SVste'illC international d'information pour les sciences et la 
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technologic agricoICs (A(;RIS) LiclIaFAO. La SCctjon a Continu 6 I Cvo\,C,
les publications ic sa scrie "Appel d'attcition pcrmanent" atIx 1(09 	 bi
blicthteICs d'Afrique subsaharicinuc iIIscitcs sur sa IistC Licdistribution. 
I)ans le cadre iecc service, la bibliothc.quc du Centre photocopic Its tables
des Iaticrcs deesrcvncs scicntitiqties qt'celle reoit, les rcgroupe par thinie et 
les envoic ' ses lioniologues ditcontinent. C'est ainsi qt,'cn 1988, plus dc
4 I0 00I)Il I microfiches onut pu ctrc prodtiitcs etphotcopiCs ct quclqic 31) 000 
cxpcdi~cs *Iscs ttilisateurs. 

En 1988, titc notvelle scric bibliographiqtc intituldc "Bibliographies
succintcs" a 6t6 iutroduitc par laSection. Elabor6c a partir de la base desdonm6cs du CIPEA, cette publication drcssc Ia listc ics r6f6renccs pcrtincntcs
stir les th nics liis 't li recherche zootccIniqtIC. Elle cst esscnticlleiicnlt des
tin~c aux inibres Lies r6scaux coordoiiiics par Ic CIPEA. C(onsacr6 "I1a
trypaiosomiasC Ct aux iiiouChcs ts-ts6, Ic premier inu6ro des Biblio
graphics succintcs a ct&putlibcidcux v'olnmes couvrant respcctivecnict lcs
pcriodcs 1907 1 1979 ct 1980)A 1988. I)es bibliographics relativcs an,Kcnya ct
A Madagascar ct pr6sentant ties travaux indits rccucillis dais Ic cadre d
projct Microtilic CIPEA/CRI)I ont t pubiucs ct distribucs atx institu
tions participantcs ieccs dctix pays ainsi lU'i'l d'autres aboniis. 

Par aillcurs, quatre clicrclicurs invit6s (dont trois originaircs icpays
alricains) on t sjotirn6 chacun pendant trois i six iois an CI 1LA potr ctfec
tucr des 6tudcs bibliographiqties stir l'tin ics thi&IIICs ci-apr
* 	 Ics pcrtcs en rcproduction chcz les petits runlinants; 

s: 

* 	 le r6Ic ics arbrcs Ausages multiples dans la nttrition ics bovins 
* 	 1'alincntation ct I'lcvagc des vcatix ci At'riquc stibsaharienne; ct 
* 	 Ics r~sidus de rccoltcs dans les syst&mcs di production agricolc en 

AfriqIc. 
Ccs tttidCs. qUi scront ptibli)cs ei 1989 ct 1990, ont 6t6 financcs par lc 

CRI)I. 
La Section icI'inforiatio a rcmis 'ijotir sa collectioi dce microfiches de

documents non coivcntionucls stir I'Ethiopic. A cct cftet, scs agents se sont 
rcndus au Ministtrc dc l'agriculturc, i I'Instittit icrcchcrchc agricolc et i 
I'Alemaya. Uni'ersitv of Agrictiltre o6 Isont microfili 970 doctieicnts 
non couvciitioiiiels stir I'cIevage ct les domaiiics conncxes. 

Par aillcurs, ti1 stagc icformation cii cours d'ciploi d'une dtr6c d'tin
inois a etc organisi i Iiitlntuion dc trois agents des instituts nationaux de re
cherche agricolc d Kenya, dti Nig6ria ct du Togo. Enfii, qtiatre agents en 
poste daiis diverses iunstitutiois nationales 6tliiopicnncs ont sLivi an CIPEA 
des stagcs Lic foriationi de cotirte dur6e stir les techniques dce production de 
microfiches.
 

Publications 
En 1988, le Centre a ciangt lIapr6sentation et le format iccertaines tie 

ses publicatioins, non sciulciiienitpour encourager scs partcnaircs des SNRA "t 
y publicr, mais cncore pour rctlhtcr scs notivcllcs orientations eii iliatitrc de
recherche. C'est aunsi par cxciiiplc tic IcCIPEIA ,tctualitspublic maintcnant 
des articles stir Ics travatix cffectti6s par les SNRA ' titrc individucl onucii col
laboration avcc lc Centre. Fii outrc, lastructure di rapport antcl a &6 
rcmanitc cii vue iclaprscnt.itioi Lics 	traVax di Centre par sCctCUr de
recherchc. Ce pr0cCssus Lie reorganisation s'6tcnd i d'antres publications di
Centre coni ile par exciple IclBilletin d CIPIEA ct les nioiiographies.

Eijanvier 1988, laScctiol LiC I'information a adrcss6 Lies qticstioiiaires 
aux quclquc 650) persoics figurant stir laliste de distribution du Centre. 
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Objectif: valuier l'utilit des PiiblicItioiis du Centre et niettre notre liste de 
distribution 'Ijour. ieli quetdes notes de '.Ippel aient t eIvov&es Cijui et 
scptembre. 1 la fill eL'.ie ue. se IIsniipcu plus e li ioiti dtes personies
interrogees Ivaieit r1pOtidt. Aussi est-on ictuellement en train ie rayer les 
iionIs des dt'illats de cette lisle Lie dist ribut ion. 

En octubre 1,)88. la Section a ol'gai Iist u1C reunion des ceitres internia
tioiiaux de recherche agricole sur les probl'imcs tie la traductio. Cette r&u
nion, la prcmirc tdu genire ell Al'riqie. a t6 l'occasioil die passer ell revUe les 
actions a inciier a court Cta long termes pour amiiorer les services de tr'adulc
tion des centres. Elie aura cii ontre permis d'tudier les novens Lic rentforcer 
].a collaboratioii Cnre les divers centres daIIs ce doIaiiie. Y avaienc particip36, 
les reprcsentaits de I( centres interi;atioaux Lie recherche agricole, di 
Secr~tariat du (CRAI et Lie quatre autres organisatioIs. 
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Liste des agents du Centre 
(fPerstipmiel LI'enicadremetnt, an( .1 inai 1989) 

CABINET DU DIRECTEUR GENERAL 
J. \Valsli, Direttieirgt?tIIl 
It. A. Stewa~1rt, .1ssisiapadii Liretteuirgtit'ra 1,ci Se-Crihire, 

fill Ctmseil I iadi iisiratnil dlatp&des retial 111Ca It's 
dlliLJILIr'. 

'Ichout Vo rk leICitih, SLci eli rildeire(ioi 

Ainoitto SiI I, I t Lita i r~lei'SLLiL/IL
L ii iL iIL 

DEPARTEMENT DE LA RECHERCHE 

K.J. Pcters,IiiLI i 'LLrlajin (R'LiL'rtlie 
A. VAIll. .1v'I. iii tiiI)l'l ILI~I''LiiILL)L (Recli eT1'i) 

Division Sciences animales 

I'. Chi go a , iaL)ILt-t l:(l m fjill 1k;~ i 

13.S. C p per, /LL itedLiti LIioL 

11. Khmi li, (Th er, lt-('Lii I5i 

3.A. ()Iloku, (.LCieniL'L ipitii 

A. N. Siid, .\'lilttlfiiit'(LLililt itii VAARN'A B 
'e'kalcgii T.ikesse, .ssji~mit tit, recliert-lie principal 
1I. Vairvikko, (?herLtlLti a.iM'LLLLS' 

(;Cstioltt 11111 

1). -Cpok ~ttIi tllt(cit 
1clt pocs~dgnZILOLLILit ii i 

Ilt'Icc I)cssilcgn,XL~frLIiilI~iI'i 

RWsc~m ie rclekl LIieC Ur li tnLAtioOiI iniale 

M . 1. (oe o LLII'IIitt- itI'll 
1:. Zcrbii, t~ woedtietii ('owisti'r d'tudes 

'IccircServiceii t og c iA itt 
'Fecilloogich~tlrC 

C. 13.( '( ILolr, I:lptellii (ILitioltii,I'Iliticre 

Rcsc.mtie rccliecli c stir ICs pet its rnt ii i s 

R. T. \Vilsmi, /Loicit ii/Woni~iiaitrLi iseaii 

Ri'1irL'lftiimii Lt satitIi Liii ates 

0. 13. Kasali, Chief' 'O'itiiiLa Set 

R. F'ranct'scliiti, I 'ett itaire (cdieiir assLoie) 

E.AMukasa-M1i~qerwia, Zuowechoiciet 
S. Sovani, Vdttiriwtire (clierdicur associj)
 
Tainrat Yigzaw, 'Fechnicieti de laboratoire prinicipal
 
Tekelye Lickcleic. i 7rina ire
 
Division Sciences v~g~tales 

J. 7, I0iill, C(Lb/ d/e/a l'isiin 

A,rwsi,o 

1. (rift~is, (IIpmjde f~it~L' sciiqueiit'foiries 
) , Lazier, !1grtao)iL'O eL 

'V.J. R1uredzo, Sptiaiisueit L a clitire tissulaire (bozirsier
d etudes piiteyiita~iri's) 

er ilisa i i t d~essiils et iittjlitii s piL tiI'.d eL 

Haqueit, PL'LItiI(igUI 
N. Lu.y ind tla, A litnibioLloigsii'(houirsier d 'e'ides
 

pistiiirsilair's)
 

Division zoo-6conornique

s adbd TLLL ~ ~ii o
 
A d AtCtlit.fdford liiit isi' t
 

Rt~c. I3rokkcii, E(lci i .5Ste 

J. McInti re, L-'-otimlisle 
1)Lilgs. N gat cgizC, l3(Liite~I (lioursier d 'dudes
 

)ilii -itsla
iris) 

A. lPaiini, L'cti L iiijstt' (boiiiisier ii '6tids poiiiersitaires) 

SCILA t SCY01.u in, A ssistanlte dierecliertlie prinicipale 
Division de l'app)Ui technique il la recherche 

iqformiituiie et bioituiirie
 
. l3ims, (hefiit Sertici'
 

T. Metz,1ro'Iiiit'rsciiliLii 

E. Rli t Ard SOI, lliimim'i 

.SttiisLI'xriinahi 

Aklilu Askihc, Ri'spisalk (it,Iafieriie expiei ctale et 
LIIs parietris fil (.eilre 

TadCsse Icsseiia, CLLimrdoiieir di', IL Shutio die rcdierdu' 
(flebri' ii) 
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NCgussie A. 	 Work, Coor,h,:atem: de laStation de 

recherche (Debre Blerhan)/Resplnsablede projet 

Evaluation ctgestion d's ressources 

Asseth Eshete, Photo-itierprMt

Michel Corra, Icohoiste 

Tassew G. Mcdhin, Pilote 


Antennes de reclierches zonales 

Hauts plateaux - Ethiopie 

S.jutzi, DirecMerdo ;rograme/Agrooe
Abate Tcdla, Agrostolh,.ic 

Abhi ye Astatke, hcnieoratgroi:e
H. Airaksinen, Expert ,ISSOi I 
K-I. Gaucsch, Exvte,'csicieo 

Getachew Assamcnw,Agro-t&cononiste
U. Schulthess, A.,ronome (chercetrassoci) 

Zo, tehumide - ,*,ria 

L. Reynolds, Directeur loprograle (Zootechnicien) 
Zone subhumide - Ni,,cria 

R. von Kaufman 0 , Directeur d,,progratnel
Agro-&vnvmn iste 

C. desBordes, Z,,t,'chnicien 
M.A.Moha mt d-Salcei, Agrost ,ue
 
;. Tarawali, AgrstoloPc
Zone su n ide/se, i-aridh.- AlJali 

1).B,rtholonc, l'rvgn:,n/ Agrostohague
M. 	 Ciss&, ECoo,iste 
S. )cbrah, Econom,iste 

I). l)iakit6, Athiinistrateur 

A. K. I)iallo, Zdutechnicien/Assistantspeial do Directeur

.,',:,:rla/jitot (?'cierc:hc) 
L. I)iarra, Ivhgiste 
K. Fotoaa, ()lefcotrtabl. 
P. IHiernaux, 'colo'ist, 
S. M ai ga . I etrnair,,
M. Mattoni, I t:riai,. 
A. Recsc.Zootedmicien 
S. Sot:l:air6, Sociolo ,t,
A. Traor, Sotilh,:e 

Xvoe semi-arid,.l'ry tohl:;ra,ce - Kenya 

.1.C. M. frail,Dire,:rdu pr,,raioe/Gc,:ticien
F.Clabari, A,r-ml,:,onmisie 
P.N. dc Lecuw, vl:,,,ist,,  

. d'letcrct, (,oordonaeur do reseau Trypanotolrtance
11. II. )zo wela, C(ooid,,att,:r,lu PA NESAS. Nagda, Analyste ,e,h,nn,'sbiologiques
A. Ok oitc, Ad inistratcur 
A. 	 Ouattara, Assistatite bili, ':uedu Coordonnateor dutsca,:u FrypTan,,t,rnce 

J.
M. Harieya, Analyste (iedh:,oes bilo,,iqu,.s principale
G.J. Ilovlands. Zootechnicien 
W. Thorpe, ,otechniin 

Zone semi-aride - GambieSd,:A,al 

K. Agyernang, Zoot,'chnicien 

D.A.Little, Nutritionniste 

Sites de reseaux
 
Site de rseau - Trypanotolrance, Ethiopie

Woudyalew Mulatu, Responsable duprojet
 

DEPARTEMENT RELATIONS 

EXTERIEURES/APPUI A LA RECHERCHE 
M. Sall, Directeur du D:;partement
 
Alemayehu W/Giorgis, Commis aux voyaqes

Amde Wo::dafrash, Char e des relations avec
les services nationaux 

Ephraim Bekele, Atache de liaison 
Tafesse Akale, Agent do protocole

DEPARTEMENT DE LA FORMATION
 

ET DE L'INFORMATION 

Fornation 

L. Padolina, Assistante ado:ministrative 
B. Tripathi, Sp&cialiste des tnatrielset mdtlhodespda'ivlq/:es
Werku Mekasha, Adininistrateur de lafortnation etdu
 

service ties cotilcrtces 

Michael Hailu, Chtf de 1''h.]JrnationS. Adoutan, Traducteur/R,dacteur 
1irct,,rdI. Alipui, Ri,:,dacriceadjointe 
Azeb Abraham, Bibliothtdcaire
 
Manyahlishal Kbede, Chef do service Production
 
Marcos Sahlu, Respnsable du Service de la
documentation 
P.J. H. Neate, Rdacterscietfiqoe
1. 	 Niang, Reviseulr/R&acteur (franfais)
J. Stares, Rt,:hcteur (anglais) 
C. l)e Stoop, Traductriceadjointe
ADMINISTRATION 

B. Johri, Directeur du persontiel

Ahmed Osman, Adniistraturadjoint du personnel

A. Conti, A din ioistratet(r do personnel
F. 	Leone, In'qnie:ur chargd des travaux d'eitretien
 

et de construction
Pietro Monaia, Respotnable des travaux d'entretien 
Salie Kebede, Responsable de la caft&ria 
Tekeste B. Habtu, Responsable du service Achats 
Tesfaye Mekoya, Chefdu Service de lasc'urite 
J. Thersby, Intendant 

FINANCES 
M. Klass, Contr,5leurfinancier 
Belayhoun Wondimu, Chef conmptable
Emmanuel Tesfarnariam, Administrateur do budget
Negussie Abraham, Chefde la section Comptes
Kiros Tsegaye, Responsable de ladistribution 

et de lacollecte 
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Publications
 

Rapports annuels 
ILCA Annual Report 1987 
CIPEA, Rapport annuel 1987 

Programme et budget 
Sustainable production from livestock in sub-Saharan 

Africa: ILCA's programme and funding require
ments, 1989-1993. 

Rapports de recherche 

Edwards K.A., Classen G.A. et Schroten E.H.J. 1988. 
L'exploitation des ressources hydrauliques en Afrique 
tropicale. Rapport de recherche n" 6 du CIPEA, 
Addis-Abeba. 

Wagenaar K.T., Diallo A. et Sayers A.R. 1988. 
Productivitedes bovins peuls transhumnantsdans ledelta 
intrieur du Niger au Mali. Rapport de recherchc 
n" 13 du CIPEA, Addis-Abeba. 

Wilson R.T. 1988. La productivit animale au Mali 
central: dtudes a Ionbtermne sur les bovins et les petits 
ruminants dans le syst~me agropastoral. Rapport de 
recherche n" 14 du CIPEA, Addis-Abeba. 

Bulletins 

ILCA Bulletin n"'5 30, 31 et 32 

Bulletin du CIPEA n"' 27, 28, 29 et 30 


Bulletins d'information 

CIPEA actualitisVol. 7 (n"' 1, 2, 3 et 4) (act 0* 

ALPAN Newsletter n"6 (a) 

ALI)AN Network Papers n' ' 16, 17et 18 (a) 

ARNAB Newsletter Vol. 7 (n"' 1, 2 et 3) 

PGRC/E-ILCA Germplasm Newsletter n" 16 et 17 


'
ForageNetwork in Ethiopia New'sletier n" 17, 18, 19et20Ofiu 
Te a 


The PANESA Newsletter n" 5,6et 7 

*a = anglais; f = frantais 

Bulletin de liaison dt Riseau de recherche sur lespetits 
nminantsno5 11, 12 et 13 (act f) 

Manuel 
O'Mahony F. 1988. Rural dairy technology. Expe

riences in Ethiopia. ILCA Manual n' 4.64 p. 

Index/Bibliographies 

Tesfai Berhane et Sirak Teklu (compil par). 1988. 
Index to livestock literature inicrofiched in Kenya.CIpEA, Addis-Abeba. 

Mekonnen Asefa (compil6 par). 1988. Index des 
documents microfictUs par I'quipe CIPEA/CRDI a 
Madagascar.CIPEA, Addis-Abeba. 

Actes de colloques 
CIPEA/ILRAD (Laboratoire international de recherches 

sur les maladies animales). 1988. Productionanimale 
dans les ridgions d'Afrique infesties par les glossines. 
Actes de lareunion tenue .iNairobi (Kenya), 23
27 novembre 1987. CIPEA/ILRAD, Nairobi 
(Kenya). 530 p. 

Jutzi S.C., Haque ., MclntireJ. et StaresJ.E.S. (sous 
ladirection de). 1988. Management of Vertisols in 
sub-SaharanAfrica. Actes de ]a conference tenue au 
CIPEA, Addis-Abeba (Ethiopie), 31 aoft - 4 sep
tembre 1987. 435 p. 

Reed J.D., CaFper B.S. et Neate P.J.H. (sous ladirec
tion de). 1988. Plantbreedingandthe nutritive valueof 
crop residues. Actes du sdminaire tenu au CIPEA, 
Addis-Abeba (Ethiopie), 7-10 ddcembre 1987. 
CIPEA, Addis-Abeba. 334 p. 

R6scau de recherche stir les pturages de l'Afrique de 
l'Est et de l'Afrique australe (IANESA). 1988.'s td asrl PNS) 98
 
African frage plant gemetic resoiirce, evaluation offorage germplasm and extensive livestock production
systems. Actes du troisirnie s:ninaire tenu l'lnter

national Conference Centre, Arusha (Tanzanie),27-30 avril 1987. CIPEA, Addis-Abeba. 488 p. 
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Articles, livres, et sections d'ouvrages publi6s 
par le personnel du CIPEA 
Addis Anteneh, Sandfort, S. et Berhanu Anteneh. 

1988. Problkmes politiques, financiers et techno-
Iogiques li6s au dVloppemeCnt de l'61evage enAfrique subsaharienne: quelques questions
cruciales. Bulletin du CIPLA 31:2 i 15. 

Agyemang K., Nkhonjera L.P., 13utterworth M.H. etMclntire J. 1988. Productivit6 et rentabilit6 e 
I'engraissem ent iebovins en stabulation dans les
petites exploitations agricoles du Malawi. Bulletin 
duCIPFA 32:2 ,i14. 


Atta-Krah A.N. 1988. 
 Research on (;Ihicidia germ-
plasn evaluation and improvement in West Africa. 
Dans: Gliricidia sepiunm (Iacq) Wrall: ,1anaentu'nt 
and inprov'ement. N 'FTASpecial Publication 87-01. 
2551p.


Atta-Krah A.N. et SumbcrgJ.E. 1988. Studies with 
(;liricidia sepium for crop/livestock production
systems in West Africa. A qrofirestry Systems 6:97 
Si 118. 

Bedingar T. et Bobst 13.W. 1988. A Ldnamic analysis
of demand and supply relationships for the U.S. 
beef cattle industry and their policy implications.
Kentucky Lniiersity . lcnompnics Research 
Ji'port 49. 47 p. 

Chabari '.N., Ackello-()guttu C.A. et Odhiambo 
M. ).1987. Factors determining market prices of 
small ruminants fromia pastoral production systemin Kenya. Last A./rican A.Qricultural and Forlestr),Jour-
nal52(4):286"Si 292. (PLubli6 en 1988.) 

Coppock 1). L.EllisJ. E. et Swift 1).M. 1987. Seasonal 
food habits of livestock in South Turkana, Kenya.
last A.Jriam , ,riciuul mid Forestry j]oirml
52(3):196 1207. (l'ubli6 ell1988) 


Coppock O).
L., Swift I). M., EllisJ. E. et Waweru S.K. 
1987. Sc.,sonal nutritional characteristics of live-
stock tbrag. in South Turkana, Kenya. East African 
A. ricfltural and Forestr), Jouriia/ 52(3):162 "t175. 
(PubliW en 1988). 

Coppock D.L., EllisJ. F. et Swift I).M. 1988. Seasonal 
patterns ofactivity travel and water intake of live-
stock in South Turkana, Kenya. .],,rnal oif AridL'.tiironments 14:319 ,331. 


Coppock l.L., Ellis J.E. 
 et Wawcru S.K. 1988. A 
comparative in vitro digestion trial using inocula of
livestock from, South Turkana and Kitale, Kenya.
Journal of ,'lAricitralSc-ienci (Cinibridie) 110:61 i63. 

Cossins N.J. et Upton M. 1988. The impact ofclimatic 
variation on the lBoran pastoral system. Agricultural 
Systems 27:117 1 135. 

l)iarra L. 1988. Evolution des savanes.i Vetiv'eria nigri-
tiaia et ;iira,rostisbartiri des plaines d'inondation 
du fleuve Niger (Mali central). Bulletin du CIPEA 
31:16 Si20. 

Ezenwa I.V. 1988. Utilisation of forage legumes in 
pastures in southwest Nigeria. Mcmoire de maitrise,
University oflbadan (Nigria).

Francis P.A. 1988. Ox draught power and agricultural
transformation in northern Zambia. Agriculhmal 
Systems 27:35 49. 
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P., Machl J.H. H., Mawuena K., Morkramer G., 
Mulungo M., Nagda S.M., Paling R.W., Pelo M., 
RaricyaJ.M., Schitieterle A. et TrailJ.C.M. 1988. 
Facteurs influenqant les performances de reproduc
tion dans diverses situations dti Rcseati. Dans: 
Production animale darts h'sr gitms d'Afrique itlestLes 
par lesglossines. Compte rendu de larctuinion diu 
Reseau africain d'&tudc do bdtail trypanotolkrant 
tenue 5 Nairobi (Kenya), 23-27 novembre 1987. 
CIPEA/ILRAI, Nairobi (Kenya).p.236 .244.
 

Thorpe W., d'lcteren G.D.M., Feron A., Mundia M., 
Ross D., Sheria M., Spooner R. ct Trail J.C. M. 
1988. Possibilitds pratiques do typage des groupes 
sanguins pour lad~cermination de parent6: une 
6tude pilote ati Zaire. l)ans: Productionanimaledans 
les
re.qions d'Afrique infesteespar lesglossines. Compte 
rendu de lar union du Rseaui africain d'6tude do 
bdtail trypanotolkrant tcnte . Nairobi (Kenya),
23-27 novembre 1987. ClPEA/ILRAI), Nairobi. 
p. 481 483. 

TrailJ.C.M. 1988. Recherches diu Rseau: Ddvcloppe
ments futurs. Dans: Production animale dans les 
rigionis d'Afrique ifestsis par les glossines. Compte 
rendu de ]a reunion duiRdseau africain d'6tude du 
bdtail trypanotolkrant tenue 5Nairobi (Kenya), 23
27 novembre 1987. CIPEA/ILRAI), Nairobi 
(Kenya). p. 522 m530. 

Trail J.C.M., Colardelle C., d'leteren G.D.M., 
i)umont P., Itty P., Jeannin P., MaehlI J.H.H., 
Nagda S.M., Ordncr G., Paling R.W., Raricya 
J.M., Thorpe W. et Yangari G. 1988. Evaluation 
des critres de trypanotolrance. Dans: Production 
animale dans les rgions d'Afrique infest6es par les 
glossines. Compte rcndu de ]a r6tinioni do Rcseau 
africain d'6tude du bctail trypanotolkrant tenuc i 
Nairobi (Kenya), 23-27 novembre 1987. CIPEA/ 
ILRAD, Nairobi (Kenya). p. 475 i 480. 
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Trail J.C.M., Feron A., Mulugo M., 'elo M.,
Kakiese 0., d'leteren G.1D.M., Itty P., Maehli 
J. H. I-., Nagda S.M., Rarieya J. M., Thorpe W. et 
Paling R.W. 1988. Aspects gin6tiques des critlres 
de trypanotolkrance. Dans: Productionanimale dans 
es ri qiionms d'Afrique iqfesttes parlesgiossines. Conipte 

bctail trypanotolkrantrendu de la reunion du tenueR, seai:'africainNairobid'&tude(Kenya),du 
23-27 noverlbrc 1987. CI!EA/ILRA), Nairobi
(Kenya). p. 484 5l491. 

Trail J.C.M., Feron A., Pelo M., Colardelle C.,
Ordner G., dleteren G. 1).M., l)urkin J. W., MaehIl 
J.l-I.l-l. et Thorpe W. 1988. Selection in 
trypanotolerant cattle breeds in Africa. Actes du 3" 
(Ctir;smndial ,e reprohtiin et selection des twinls et 

vlJ i 1ande. Totne 1. histitut national de aiis 
recherche agroonfique, Paris (France). p. 613 A624. 
24. 

Wagnew Ayalneh, Halle Regassa, lIda A.K.S. 
et Virmani S.M. 1988. Agroclinatic data analysis
of selected locations in Vertisolsthe regions
of Ethiopia. I)ans: Mana eent olf ['ertisols in
sul,-Sa/za-z, Alrica. Publi6 sons la direction tie 
S.(;. Jutzi, 1. Ilaque, J. 
Actes ie a coni6rence 

Abeb.. (Ethiopie), 31 

CIPEA, Addis-Abeba. p. 


Mclntire et J. E.S. Stares. 
tenue aui CIPEA, Addis-

aoct-4 septenibre, 1987. 
108 (lsun6). 

Wilson R.T. 1988. Reproductive performance of Afri. 
can indigenous small ruminants under research sta
tion and traditional management. l)ans: Proceedingsoq
the V'I Wivod Cmiference on Animal Production. 
Association nondiale ie zootechnie, Helsinki (Fin
lande). 585 p. 

Wissocq N.M., Bell R., 1)urkin J.W., Gettinby G., 
Light 1).E. et Trail J.C.M. 1988. IDEAS: un outil pour I'amlioration de l'valuation et de l'utilisationdes ressources g6n6tiques animales. Dans: Production
aimale dans I's ritio,:s d'Afrique infrsties par les 
gIossitis. Compte rendu de la r,,unioii du RWseau 
africain d'6tudec du brtail trypanotolkrant tenue a 
Nairobi (Kenya), 23-27 novembre 1987. CIPEA/
ILRAI), Nairobi (Kenya). p. 502 5 509. 

Wudyalew irma Tegene, d'Ieteren G. D. M., Itty P.,l~ffera, Mulatn, c etachew Tikubet, Wollega
Leak S.G.A., MaehlJ.l 1.-1., Nagda S.M., Rarieya 
J.M., Thorpe W., Trail J.C.M. et Paling R.W. 
1988. Performances sanitaires et zootechniques des 
bovins Z.bu exposes au risque de trypanosoniase
dans le sud-ouest de I'Ethiopic. lans: l'roduntion 
,imal. dans Is reions d'Afrique int'stees par les 
qlossiles. Compte rendu de la reunion du R6seau 
africain d'6tude du b6tail trypanotol6rant tenue a 
Nairobi (Kenya), 23-27 novembre 1987. CIPEA/
ILRAI), N:iirobi (Kenya). p. 289 5 294. 

R6unions et conferences 
Les ienmbres In CIPEA out particip6 aux r6unions 6nu1mdres ci-apr-s: 

African Association for Science Editors Meeting,
Addis-Abeba (Ethiopie), fdvrier. 

All Africa Soil Science Society, Kampala ( uganda), 
dcienbre, 

Alley Farming Research Network for Tropical Africa,
Steering Cominittee Meeting, lbadaii (Nig6ria),
septeubre. 

Animal Production Society of Kenya Regional Confe-
rence, Nairobi (Kenya), novenbre. 

Atelier stir Ia traction aniiale en Afrique ie I'Ouest,
RWe.1u ouest-africain ie recherche sir la traction 
aniniale. Saly (S6u6gal), juillct. 

Centro linternacioilal ie la Iapa/Fondation Rockefeller,
Workshop oii Farmers and Food Systems, Lima 
(PL)rou), septenibre. 

Conseil international des ressources phytogcn6tiqucs/ 
lrogran me des Nations Unies pour l'enviroune-
iment/listitut iitern;tional d'agriculture tropicale,
Atelier stir les ressources g6nttiques v6g6tales en 
Afrique, Nairobi (Kenya), septenbre. 

)evelopment Alternatives for Women in a New Era 
(DAWN), African Regional Meeting, lbadan 
(Nigdria), septcntbre. 

l)ixi nie riunion du groupe des utilisateurs de MINISIS,
Ottawa (Canada), septeinbre.

First Meeting of the Joint Ministry of Agriculture/
ILCA/Instittite of Agricultural Research Range
lands Research Steering Committee, Minist~re 
de l'agriculture, Addis-Abeba (Ethiopie), 
septenibre. 

Forage Network in Ethiopia Genetal Meeting,
CIPEA, Addis-Abeba, f6vrier. 

Indigenous browse for sniall runinant production,
CIPEA, Port -larcourt (Nigeria), septembre. 

liternationa! Confereice 1)rylandon Farming, 
Anarillo, Texas (.-U.), aocit. 

International Developmlent Research Centre East and 
Southern African Network Co-ordinators' 
Review Meeting, Nairobi (Kenya), mai. 
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International Development Research Centre Science 
and Technology Information Project Management 
Meeting, CIPEA, Addis-Abeba (Ethiopie), 
novembre. 

Institut international d'agriculture tropicalc/CIPEA/ 
Universit6 dc Hohenheini, workshop on Adapted 
Farming in West-Africa, Cotonou, (B36nin), 
septembre. 

Institut international de recherches sur les cultures des 
zones tropicales et semi-arides/ClPEA/Universite 
de Hohenheini, workshop on Adapted Farming ii 
West-Africa, Niamey (Niger), d6cembre. 

International Irrigation Management Institute/Fonda-
tion Rockefeller, Workshop on Social Science 
Perspectives on Managing Agricultural Tcclno-
logy, Lahore (Pakistn), septembre. 

International Livestock-Tree-Cropping Workshop, 
FAO/M ARI)I, Serdang (Malaisic), kcc nibre. 

IUFRO Workshop on Breeding Tropical Trees, 
Pattaya (Thalande), novenibre/dcembre. 

Joint African Research Network for Agricultural By-
products/Pasture Network tbr Eastern and 
Southern Africa Workshop oil Utilisation of 
Research Results in Forages and Agricultural By-
products in Africa, Lilongwe (M alawi), d~ccinbre. 

Joint Food andtl Agriculture ()rganisation/Nethcrlands 
Government Mission on the Promotion of Alley 
Farming aind Small Ruminant lProduction in West 
Africa, Rome, janvicr. 

National ConinfrcLce on Pastoralism, National Animal 
Prodiction Resca.rch Institutc, Zaria (Nigcria). 
jill. 

National Crop Improvement Conlrcnce, Institute of 
Agricultural Research, Addis-Abcba (Ethiopie), 
mars. 

National Workshop onl Alternative Foriiltlatioiis of 
Livestock Feeds in Nigeria. Cabinet Office, The 
Presidency, llorin (Nigria), novcnibre. 

National Workshop on Guidelines for the develop-
ment of settlements in Grazing Reserves in Nigeria, 
Bauchi (Nigria), aoit, 

Organisation de I'lllit6 africaii/BureatLi int,-erafricain 
pour les rcssources animalcs, Atelier stir l'amtillio
ration des petits ruminants en Afrique tie I'Oucst et 
en Afrique centrale, Ibadan (Nigdria), novemrbre. 

Potential of Cassava as Livestock Feed in Africa, 
Institut international d'agriculture tropicale, 
Ibadan (Nigria), novembre. 

Regional conference of the Animal Production Society 
of Kenya, Nairobi (Kenya), novenbre. 

6union des centres internationaux de recherche agro
nnilEue stir les bprob- ies deia traduction, 
CIPEA, Addis-Abeba (Ethiopic), octobre. 

Second National Livestock Improvement Conference, 
Addis-Abeba (Ethiopie), f6vrier. 

Second National Livestock Management Conference, 
institute of Agricultural Research, Ethiopi, 
f6vrier. 

S6ninaire du CIPEA stir la recherche conjointe stir le 
lait et la viande des bovins en Afrique de l'Ouest, 
lbadan (Nig6ria), octobre. 

Seventh World Holstein Friesian Conference, Nairobi 
(Kcnya), t16vricr. 
(Ke nya), i nter n 

Seizime congrs international di g~mdtique, 1'oroi~to 
(Caiiada), aot'it. 

Sixth Tanzania Veterinary Association Scientific 
Conference and 20th Anviversary Celebration, 
Arusha (Tanzanie), dtcenibre. 

SiXie consultation technique ies centres participant 
Six i c sonsul tai ) oin . 

Southern Rangelands Pilot Project Monitoring and 
Evaluation Workshop. Southern Rangelands 1)c
velopment Unit, Yabello (hthiupie), octobre. 

Symposium on Agricultural Networks for Countries 
of the Gulf Co-operative Council, Koweit, 
octobre. 

Tenth Anniversary Conference of the Ethiopian Jour
nal of Agricultural Sciences, Institute of Agri
cultural Research. Addis-Abeba (Ethiopic), octobre. 

Troisitimc conftrence de l'Association africaine pour la 
fixation biologiquc de l'azote, l)akar (Slndgal), 
novembre. 

Troisi&mic Congrts mondial de reproduction ct sdlc
tion des ovins ct bovins i viande, Paris (France), 
juin. 

Workshop on natural disasters in iiorthern Ethiopia 
and their impact on biological diversity, Asmara 
(Ethiopic), juin. 

XXth International Conference of Agricultural 
Economists, Buenos Aires (Argentine), aocit. 
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Activitesde recherche concertee en 1988
 

Secteur de recherche sur le lait 
et la viande des bovins 
Themes 6tudi6s: 

Parasites h6matozoaires chez des bovins dela savane secondaire du Sud-Ouest nig6rianULi iversi tCd dc 'h ad a iP 

Syst~imes de production animale et agricolepratiqucs dans quatre Etats du Sud-Est 

U,,iv.r.itgrn ,igril 


Evaluation rapide des systirmes d'61evage

eni vigueur dans deux provinces
nldidionales diuBen in)irection de Li recherhe agronomique

(:ellut nationale di 
 soutien de la recherche
apCl iqiiC Cniiiil ileru ral

UIit ds rchierches vetmriieires ct

zt6 cdes litls e 


Nutrition initirale et compldmentation
des rations des bovins avec des 16gumineuses 
et/ou de l'azote non protdique-Nigdria
National Veterinary Research IIstitutc 

KaidaState Governient CaalcBreeding 

KatsiIi State ;overnient 

Federal Ministry of Agriclture, Water Resources 
and Rtral I)cvelhpiicnt
National Livcstock IProjects Departient 
National Ani ial IProduction IStitutc 

Evaluation gdndtique-Nig6riaSchool of Agriculture aid Animal Science,
Ahniadu Bello University 

Recherche sur les systimes de production 
animale-Mali 
Institut national de recherche zootechnique, 
foresti&re et hydrobiologique (INRZFH)
Agency for International Development
des Etats-Unis
 
Production laitire des bovins-Mali
o u t o a t b e d s b v n - M lINRZFH 

Secteu r de recherche su r
 
la viande et le lait des
petits ruminants 

Th6mes 6tudi6s: 

Compl6mentation a base de ligneux etproductivit6 des petits ruminants-

Nig6ria
 
Obafeini Awolowo University, Ile-Ife

Commonwealth Scientific and lndustrialResearch Organiisation, 

Australic
 
Coopdratioii suisse
 
Nitrogen Fixing Tree Association (NFTA),

Hawa' (E.-U.)

Toxicit6de Leucacna/d6hydroxy
pyridone et bactdries-Nig6ria 

Obafeii Awolowo University, Ile-Ife 
Sous-alimentation et trypanotolrance-
Nigria 
Universit6 d'Ibadan 

Consommation de Leucaena et 
de Gliricidia chez les petits ruminants61evds en syst6me villageois-Nig6ria
Federal Livestock Department 
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Identification des causes h ia base 
des diffirences observ6es entre les 
productivites des troupeaux au sein 
d'un m~me syst~me de production- Mali 
Station d'61evage et de recherche zootechnique 
du Sahel 

Epiddmiologie des affections respiratoires 
chez les petits ruminants-Mali 
Laboratoire central v6t&iniaire, Mali 
Laboratoire national d'61evage et de recherches 
v6t~rinaires, S6ncigal 

Performances des races ovines-Ethiopie 
Institute of Agricultural Research (IAR) 
Veterinary Research Institute 
Ministry of Agriculture (MoA) 
Alemaya University of Agriculture 

Rcseau de recherche sur les petits

ruminants 

MoA/4th Livestock Project-Gewane Training 
Centre, Ethiopie
Sinallstock Unit, MoA et Animal Production 
Research Unit, liotswana 
Central Rangeland IDevelopinent Project, 
Somalie 
Kenva Agricultural Research Institute (KARl) 
l)irection gincrale ie la rccherclie 
scienitifiquC et technique, Congo 
Centre de rccherches vit6rinaires et 
zootechuiques, Congo 
Socil&t6 d d6veloppeii,'ut des productions
animalcs (SOI)EPRA), C're d'lvoire 

Institut d'61evagc ct ie niideciie 

vt6riaire des pays tropicaux, France 

Association des franais $il'6tranger 

Gesellschaft flir Technische Zusamnienarbeit 

(GTZ), R6publique f6ddralc 
d'Alleniagne (R. F. A.) 

Universit6 de (;6ttingeu, R.F.A. 

Universit6 de Flohenheini, R. F. A. 


Secteu r de recherche sur 
la traction animale 

Thames 6tudi6s: 

Am6lioration de la gestion des vertisols 
en Ethiopie 
MoA 
IAR 
Universit6 d'Addis-Abeba 
Alemaya University of Agriculture 
Relief and Rehabilitation Commission 
Institut international de rcchcrche sur 
lcs cultures des zones tropicales semi-arides 
(ICRISAT), Inde 

Conseil international pour la recherche
 
pddologique et ]a gestion du sol
 
(IBSRAM), Thailande
 
Organisnies gouvernementaux suisses,
 
norvgiens et finlandais
 
Caritas/Suisse
 

Oxfam America 

Obstacles Nl'utilisation de la traction
 
animale-Nigdria
 
Nigerian Cereal Research InstituteFederal Agricultural Coordination Unit 

R6seau de recherche sur la traction animale 

Participation de I8 pays africains
 
CoRnnIunat, etrop~enne (CE)
 

Centre de coopdration pour la
 
recherche agricole en Afrique australe
 
(SACCAR), Botswana
 

SSecteur de recherche sur 
les aliments du betail 
Themes 6tudi6s: 

Recherche agrostologique-Ressources
 
g6n6tiques, rhizobiologie et culture
 
tissulaire, fertilisation des sols et
 
nutritiondes plantes, production

de semences fourragres 
Forage Network in Ethiopia
 
Conscil international des ressources
 
pliytog6nt iqucs (CIlG), Italic
 
Centro lnternacional Lie Agricult; a
 
Tropical (CIAT), Coloilbie
 
Conseil international pour la rccllerche
 
cn agroforesteric (ICRAF), Kenya
 
IBSRAM, Tha1ainlde
 
Universit6 de Holohenheim, R.F. A. 
University of British Columbia, Canada 
Centre de recherches pour Ie d6veloppementinternationial (CRiIA), (Tanada 

Virginia Polytechnic Institute, E.-U. 

Interaction engrais/rhizobium dans 
l'agriculture en couloirs pratiqu~e 
en milieu r~el-Nigeria 
Centrcs de recherche agricole du Sud-Ouest 
nigrian 
lnstitut international d'agrictltUre tropicale 
(IITA), Nigria 

Evaluation pr6liminaire des ressources 
alimentaires et int6gration des 
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l6gumineuses fourragires aux systimes 
de production d'Afrique de i'Ouest 
Instituts nationaux de C6te d'lvoire, du Ghana,
du Mali et du Nig6ria
Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO), Italie
 
Universit6 dc Bergen, Norvege

Universit6 de Gicsscn, R. F.A. 

Essais sur les arbres Ausages multinles-
Afrique de l'Ouest 

Federal School of Forestry, Nigeria

INRZFH, Mali 

CIAT, Colombie 

IITA, Nig6ria

Universit:6 de Hohenheim, I1.F.A.
Agence canadienne de devcloppement
international (ACDI) 

CRDI, Canada 

Organisation des pays 

exportateurs de petrole (OPEP) 

NFTA, Hawaf (E.-U.) 
ARNAB 
Participation dc 26 pays africains 
ICRISAT, lndc 
Corn mission de recherches scientifiques et 
techniques de l'Organisation de l'unit6 africaine 
CRDI, Canada 
Agence norvegienne de d6veloppement
international (NORAI)) 

PANESA 

Participation de 19 pays africains 

ITTA, Nigria 

CRJDl, Canada 


Secteur de recherche sur 

la trypanotolerance 

Reseau africain d'6tude du b6tail 

trypanotolerant 

Centre international sur ]a physiologie et 
l'6cologic des insectes (ICIPE), Kenya
Kenya Trypanosomiasis Research Institute 
KARl, Kenya 
International Trypanotolerance 
Center, Gambie 
Institut sdndgalais de recherche agronomique,
S~n6gal 
SODEPRA, C6te d'lvoire 
Centre de recherche et d'6levage
d'Avetonot,, Togo
MoA, Ethiopic 
Office gabonais pour l'andlioration de 
]a production du viande, Gabon 
Institut national pour '6tude et la recherche 
agronoiniques, Zaire 
CE 
Overseas Development Administration, R.-U 
GTZ, R.F.A 

Secteu r de recherche su rles politiques d'levage
 
et la gestion des
 ressources prima ires 
ALPAN
 
Participation de 42 pays africains
 
Enquetes a6riennes 
Centre de suivi des 6cosyst~mes, Senegal
SODEPRA, C6te d'lvoire
 
FAO, Italic
 
Programme des Nations Unies pour

lenvironnement, Kenya
 

Formation et information 
FAO, Italic
 
FAO, aid
 
CRDI, Canada

Appui ' la recherche 
Laboratoires 
Analyses de laboratoire pour le 
compte des programmes nationaux des pays
suivants: 
Burkina Faso 
Ethiopie 
Ghana 
Niger 
Nig6ria 
Service informatique et de biomrtrie 
Analyse de donnees pour le compte des SNRA 
des pays suivants:
 
Botswana
C6te d'lvoire
 

Ethiopie
 
Madagascar
 
Mali
 
Mozambique 
Soudan 
Installation de IDEAS: 
Botswana 
Cameroun 
Congo 
C6te d'lvoire 
Ethiopie 
Gambie 
Kenya 
Malawi 
Mali 
Maurice 
Mozambique 
Nig6ria 
Senegal 
Swaziland 
Tanzanie 
Zimbabwe 
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Etats financiers 

CENTRE INTERNATIONAL POUR L'ELEVAGE EN AFRIQUE 
BILAN au 31 d6cembre 1988
 

(en milliers de dollars E.-U.) 

ACTIF
 
Actifr6alisable et disponible 


Liquidit~s 

Sommes i recevoir - des donateurs 


- des employds 

- d'autres sources 


Stocks 

D~p6ts et paiements d'avance 

Constructions en cours 


Actifdisponible et r6allsuble total 
ImmoL~ifizations 

Bitiment:. 

Matdriel de recherche et de laboratoire 

Ordinatcurs 

Amnib:cnment et materiel de bureau 

Whicules et avicms 

Diver. 


Immol-1iisatione tcitales 

Actiftotal 

PASSIF ET SOLDES 

Exigibilit6sAcourttermo 
Sommes apayer aux employ~s 

Autres sommes et effets apayer 

Contributioi's versdes a l'avance 


Exigibilit6stotalesa court terme 

Soldes des fonds 
Soldes immobilis~s - Budget r~gulier 

- Projets spciaux 
Fonds de roulement 
Fonds d'6quipement 

Soldes des fonds totaux 

Passif et soldes totaux 

1988 1987
 
6420 2713
 
1 385 3304
 

84 44
 
565 461
 

1 250 735
 
201 183
 
119 

10 024 7 440
 

9547 9360
 
3411 3 125
 
1 601 1284
 
2468 2648
 
3274 2709
 

81 152
 

20 382 19 278
 

30 406 26718
 

317 340
 
4608 3 105
 
1 427 425
 

6 352 3 870
 

19 726 18 769
 
656 509
 

2489 2834
 
1 183 736
 

24 054 22 848
 

30406 26 718
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CENTRE INTERNATIONAL POUR L'ELEVAGE EN AFRIQUE

ETAT DES RECETTES, DES DEPENSES
 

ET DES SOLDES
 
pour I'ann6e s'achevant au 31 d6cembre 1988
 

(en milliers de dollars E.-U.) 

Revenus 

Contributions du GCRAI 

Subventions au titre des projets sp6ciaux 

Gains acquis 

Fonds d'6quipement 


Revenus totaux 


D6penses de fonctionnement
 
Recherche 

Information 

Formation et conf6rences 

Administration g6n6rale et fonctionnement 

Conseil d'administration et Direction g6ndrale 


D6 ponses totales do fonctionnemen, 


D6ponses d'dquipement 


Projets sp6ciaux 


Deponses totales 

Exc6dent des revenus sur les d6penses 

SOLDES 
Soldes en d6but d'exercice

Fonds de roulement 

Fonds d'6quipement 


Solde; totaux en d6but d'exercice 

Exc6dent des revenus sur les d6penses 

Soldes en fin d'exercice 
Fonds de roulement 

Fonds d'6quipemient 


Soldes totaux en fin d'exercice 

1988 1987 

16 487 14 603 
1 830 1 969 

453 539 
446 436 

19 216 17 547 

9777 8478 
1 280 1 434 
1 262 1 278 
2 977 1 516 

699 697 

15 995 13 403 

1 289 877 
1830 1 969 

19114 16249 

102 1 298 

2834 1972 
736 300 

3 570 2 272 

102 1298 

2489 2834 
1 183 736 

3672 3570 
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CENTRE INTERNATIONAL POUR L'ELEVAGE EN AFRIQUE
 
TABLEAU RELATIF AUX CONTRIBUTIONS DU GCRAI ET
 
AUX SUBVENTIONS AU TITRE DES PROJETS SPECIAUX
 

pour I'annde s'achevant au 31 d6cembre 1988
 
(en milliers de dollars E.-U.) 

Contributions du GCRAI 
Autriche 
Banque africaine de ddveloppement 
Banque mondiale 
Belgique 
Canada 

Centre de recherches pour le d6veloppernent international (CRDI) 
Danemark 
Etats-Unis d'Ani6rique (USAID) 
Finlande 
France 
Inde 
Irlande 
Italie 
Nig6ria 
Norvige 
Organisation des pays exportateurs de p~trole (OPEP) 
Pays-Bas 
Rpublique f~d~rale d'Allemagne 
Royaume-Uiii 
Suede 
Suisse 

Total des contributionsdu GCRAI 

Subventions au titredes projets sp6ciaux 
Agence de coop6ration culturelle et technique 
Australic (ACIAR) 
Australie (ADAB) 
CARE-Ethiopie 
Caritas (Suisse) 
Centre de recherches pour le d~velopperent international (CRDI) 
Comrnunaut6 europ~enne 
Conseil international des ressources phytogdndtiques (CIRPG) 
Etats-Unis d'Am6rique 
Finlande 
Fondation Ford 
Fondation Rockefeller 
Irlande 
Mcdios (Belgique) 
Nigria (FLD) 
Nig6ria (NLPD) 
Norv~ge 
Organisation de l'unit6 africaine 
Oxfarn America 

A reporter 

1988 1987
 
175 175
 
201 200
 

2 500 2 000
 
608 727
 
933 744
 
293 154
 
391 335
 

4000 3000
 
748 675
 
296 270
 

25 25
 
160 436
 

1 505 1 640
 
32 35
 

559 438
 
50 112
 

407 398
 
1 089 1 027
 

554 482
 
322 361
 

1 639 1 369
 
16487 14603
 

18 
7 24
 

46 
- 5
 

199 95
 
156 138
 
86 489
 
47 17
 
93 217
 

135 148
 
15 7
 
3 

82 27
 
1 5
 

- 6
 
35 

300 300
 
15 

117 113
 
1 355 1 591
 

167 



Contributionsdu GCRAI et subventionsau titredes projetsspeciaux(suite) 
(en milliers de dollars E.-U.) 1988 1987 

Report 
1 355 1 591Programme des Nations Unies pour renvironnement (PNUE) -Rdpublique f6d6rale d'Allemagne 40 

423 338Universit6 d'Hoheneim 
51 3 

West Africa Milk Company I -
Total des subventions au titre des projets spdclaux 1 830 1 969 

Provenance et utilisationdes fonds 
en 1988 et en 1987

19 216 000 dollars E.-U. REVENUS 17 547 000 dollars E.-U. 

1988 
1987 

67% Budget rc~gulier urilisation gdnc~rale(Fonds fournis par le GCRAI) e%I 6 

Budget rgulier affectation sp6ciale
(Fonds fournis par le GCRAI) 

9% 4 Projets spdciaux 1 
- - % - 4 Equipement et autres o 

19 114 000 dollars E.-U. DEPENSES 16 249 000 dollars E.-U. 

1988 
1987 

41% Recherche 2% 

Information et formation X..... 

7>- -" I)Dpenscs en capital 

.--o- Projets sp6ciaux 

16% Administration glnlrale 
et ronctionnement 

4- C onscil d'administration et Direction g6n6rale 
9% 

--- - - 7
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Repartition des d6penses par secteur de recherche
 

Viande et lait des 
Lait et viande petits ruminants 

des bovins 

Traction 
animnale 

Politiques d'6levage 
et gestion des ressources 
primaires 

Trypanotolkrance 

Aliments 
du b6tail 
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Abreviations et sigles
 

AUM 
Ca 
CIAT 
CRDI 

cv. 
GCRAI 
ITC 

K 
mEq 
Mg 
MJ 
MPa 
MS 
N 
N 
Na 
NDF 
NDVI 
ng 
NS 

NRO 

OPG 

P 

PB 
pH 
PIB 
PNA 
PNB 
PNE 
PPDS 
PV 
RO 
s 
Sill
SNRA 
TSP 
UBT 
Ul 

arbre 5usages multiples 
calcium 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (Colombie)
Centre de recherches pour le ddveloppement international 
(Canada)
 
cultivar 
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 
Centre international de recherche sur la trypanotol6rance 
(Gambie) 
potassium 
milli6quivalent 
magn6sium 
m6gajoule 
m6gaPascal 
mati~re s~che 
azote 
Newton
 
sodium
 
fibre trait6e au detergent neutre
 
indice de ]a vcgtation par la diff6rence normalis~e
 
nanogramme
 
non significatif
 
vari6t6 non rdsistante aux oiseaux
 
oeufs par gramme de f6c~s
 
phosphore
 
protdines brutes 
indice d'acidit6 (<7) ou d'alcalinit6 (>7) 
produit int6rieur brut 
phosphate naturel acidul6 
produit national brut 
phosphate naturel d'Egypte 
plus petite diff6rence significative 
poids vif 
vari6t6 rdsistate aux oiseaux 
6cart type 
erreur type
syst~mes nationaux de recherche agricole 
superphosphate triple
unit6 de b6tail tropical 
unit6 internationale 
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