
CIPEA
 
Rapport annuel
 
1989
 

tqw Centre international pour l' levage en Afrique
 



CIPEA 
Rapport annuel
 
1989 

Centre international pour l' levage en Afrique 
B.P. 5689, Addis-Abeba (Ethiopie) 



Le present rapporta td enti~rement confu, 
produit et traduit au CIPEA 

ISSN 0255-3473 

Photo de couverture: 	 intigrationde l'agricultureet de I'dlevage dans le syst~me de la petite 
exploitationagricole. Hautsplateaux ithiopiens. 

R~f~rence exacte: CIPEA (Centre international pour l'dlevage c, Afrique). 1990. 
Rapportannuel 1989. CIPEA, Addis-Abeba (Ethiopie). 



Table des matieres 

Pr6facep. x
 
Liste des membres du conseil d'administration p. xviii
 
Les donateurs du CIPEA en 1989p. xix
 

Secteur de recherche sur le lait et la viande des bovinsp. 3
 

Economic de la production bovine p. 3
 

Syst~mes d'alimentation et de gestion p. 18
 
Technologies de conservation et de transformation du laitp. 26
 
Evaluation et am6lioration des races bovines p. 30
 
Pertes en reproduction et gestion de ]a sar~t6 des bovinsp. 32
 
Activit~s du R~seau de recherche sur le lait et la viande des bovins p. 36
 

Secteur de recherche sur la viande et le lait des petits ruminantsp. 41
 
Economic de la production des petits ruminants p. 41
 
Evaluation des ressources g6n6tiques et amlioration des races p. 47
 
Production fourrag~re et systmes d'alimentation p. 49
 
Syst~mes de gestion p. 62
 
Rseau de r cherche sur les petits ruminants p. 65
 

Secteur de recherche sur la traction animale p. 69
 
Intensification et diversification de l'utilisation de la traction animalep. 70
 
M6thodes d'alimentation des animaux de trait p. 79
 
Activitds du R6seau africain de recherche sur la traction inimalep. 80
 

Secteur de recherche sur les aliments du b6tailp. 83
 
D6veloppemcnt des services disponibles et 6valuation des ressources
 

Coordination des activit6s des rdseaux de recherche sur les
 

g~n6tiquesp. 83
 
Evaluation pr6liminaire des aliments du b6tail p. 86
 
Ligneux Ausages multiples p. 90
 
Les l6gumineuses fourrag~res dans les syst~mes de production mixtesp. 95
 

aliments du b6tail p. 101
 



Secteur de recherche sur la trypanotol6rancep. 105
 
Epid~miologie de la trypanotolkrance p. 106
 
La trypanotol6rancep. 108
 
Gcn~tique de ]a trypanotol6rance p. 112
 
Evaluation biologique et 6conomique des r6ponses des bovins aux
 

innovations techniques p. 114
 
Collaboration avec les syst~mes nationaux de recherche agricolep. 117
 
Reunion du r~seau Trypanotolkrance p. 117
 
Formationp. 117
 

Secteur de recherche sur les politiques d'61evage et la gestion des
 
ressources primairesp. 121
 

Recherche stir les politiques d'6levagep. 121
 
Evolution des parcours p. 128
 
Reconnaissances ariennes p. 129
 
Prestations de services dans le domaine des politiques d'levagep. 130
 

Formation et information p. 135
 
Formation p. 135
 
Information p. 136
 

Liste des agents du Centre en 1989 p. 145
 
Publications p. 149
 
R16unions et conf6rences p. 155
 
Organismes collaborateurs en 1989p. 157
 
Etats financiers p. 159
 
Provenance et utilisation des fonds en 1989 et 1988p. 162
 
R1partition des d~penses par secteur de recherchep. 163
 
Adresses du CIPEA p. 164
 

iv 



Liste des tableaux 
Secteur de recherche sur le lait et la viande des bovins 

Tableau 1. Caract6ristiques de )a consommation de produits laitiers des
 
mn nages 1 Biamako (Mali), 1988-1989. p. 7
 

Tableau 2. Fr6quence de la consommation de produits laitiers par r6gion
 
et par type de consommateur dans le sud du Nigeria, 1989. p. 10
 

Tableau 3. 	 Nombre d'exploitations enquktes et type d'animaux 61ev6s
 
dans les zons agro-6cologilues pr6dominance cocotier
inanioc e anacardier-nianioc de la circonscription
 
adininisti ative de Kaloleiii (Kenya). p. 12
 

Tablrau 4. 	 Effet du syst('ue d'alimentation du veau et de la
 
conipl6mentation alinientaire et de la race de la mere sur
 
son ingestion de inatinre sbche et sa production de lait,
 
ainsi que sur la crois,;ance et la consoinmation de lait du veau,
 
Debre Zeit (Ethiopie), 19,)9. p. 19
 

Tableau 5. 	 Production de inatire s 'che de la vari6t6 ntcliside
 
Paaicnm ,naxi1nm Cn culure pure ou en association avec trois
 
espwces de 16gurnineuscs fourrag~res ligneuses i Ibadan,
 
dans la zone subhurnid" du Nigiria, 1989. p. 21
 

Tableau 6. 	 I)istributio;i des v lagcs au sein du troupeau exp6riinental,
 
Ranch t'ldon, zone subhunide du Nig6ria,
 
1987- i 989. p. 22
 

Tabl';ui 7. 	 Distribution des exploitations en fonction de l'utilisation 
niensuelle des aliinents des bovins dans la savane secondaire 
d, sud-ovest dui Nigcria, 1989. p. 25 

Tableau 8. 	 Effet des m6thodes de preparation des sols, d- plantation des 
arbres et de lutte contre les inawvaises herbes sur la croissance 
de Gliricidiasere6 sir tin p;iitragC 6tabli, Av6tonou (Togo), 
198).;1. 27 

Tableau 9. 	 Caract6ristiquies du lait baratt6 et du tenips de barattage, 
et teneur en nati&re grasse dIi babeurre et rendemnent beurrier 
obtenus avCc tine barattc traditionnelle en terre cuite 6quip6e 
d'un agitatetir interne, Debre Berhan (Ethiopie), 1989. p. 28 

Tableau 10. 	 Erreurs types ct moyennes des parani~tres de la lactation 
calcul6es par la mi6thode des rnoindres cau rs chez cinq 
g6notypes de bovius issus dc trois systines de s61ection, 
zone (:6tiicredu Kciya. p. 31 

Tableau 11. 	 Production annuelle nioyenne de lait de cinq genotypes de 
bovins issus de trois systcines (iCs61ection, zone c6ti&e 
du Kenya. p. 32 

Tableau 12. 	 H6niatocrite et pr6valericc de ]a trypar.osoniase, 
des hnidoparasites transinis par les tiques, de ]a theil6riose 
et des parasites intestinaux chez des bovins de races arn61ior6es 
et Z6bu dans trois zones agro-climatiques de ]a c6te 
k6nyenne, 1989. p. 35 

Secteur de recherche sur la viande et le lait des 
petits ruminants 

Tableau 13. 	 RWsultats duimodle lin6airc g6n6ral et rccapitulatifdes 
transactions cnregistr6es lpour lcs sites de Shola, de 
Debre Berhan et de Degollo (Ethiopie). p. 43 

I, 



Tableau 14. Budgets partiels utilis6s pour la compl6mentation 
alimentaire et le traiternent sanitaire des ovins a Debre
Berhan (hauts plateaux 6thiopiens) en 1989. p. 46 

Tableau 15. Origine et montant du r'venu des m6nages ruraux, zone 
serni-aride, Mali, 1987/88. p. 47 

Tableau 16. Moyennes des moindres carr6s ct erreurs types des gains 
mcvens quotidiens enregistr6es pour trois races de moutons
des hauts plateaux, i partir de 22 rnois d'ige, et a diff6rents
nivcaux d'engraissement, Debre Bcrhan (Ethiopie), 1989. p. 48

Tableau 17. Consommation de rnatinre stichc et de prot6ines bruteset 
gains de poids vifd'ovins miles, Debre Zeit (Ethiopie). p. 50

Tableau 18. Consommation volontaire et gain de poids d'agneaux 
alimcnt6s par line ration Abase de paille de mais 
compl6nient6e par diff6rents types dc foins de 
l6gumineuses. p. 51 

Tableau 19. Rendements en bioniasse, protdines brutes et grains de mil 
de cultures assocides deStylosant/hes/inil, Niger, 1989. p. 55

Tableau 20. Effet de Leucaiena servi sec ct en vert coninie compl6ment
d'une ration Abase dc Panicum maximum sur la croissance 
d'agneaux igds de 10 1 12 mois, zone hurnide 
du Nigeria, 1989. p. 56
 

Tableau 21. 
 Quantit6 et frdquence de l'offrc dce compl6ments alimentaires 
faite 1des chlivres villageoises par des adeptes de ]'agriculture 
en couloirs et des paysans du systnine traditionnel dans deux
villages du sud-ouest du Nigeria, 1988-1989. p. 57 

Tableau 22. Rcndenient cn grains de mais de parcelles exploit6cs selon
 
le systtnme de I'agriculture en couloirs avec et sansjach~rcs,
 
zone huniide du Nigria, 1985-1989 (total dc deux saisons
 
culturales par ann6e). p. 58
 

Tableau 23. Effets de lajachlire sur Ics propri6tds chimiques des sols dans
 
lcs parcelles gdrdcs selon le Fyst 
 rmc de ]'agriculture en
couloirs avec Gliricidiaet dans des parcelles cxploit6es suivant 
Ia micthode traditionnelle, zone humide du Nig6ria, 
1985-1989. p.58 

Secteur de recherche sur la traction animale 
Tableau 24. Ecoulemcnt de l'cau ct 6rosion du sol dans des parcelles

mises en place avec ou sans billons 6largis a Debre Zeit 
(pente de 0,65%) et Hidi (pentc de 2,7%) dans les hauts 
plateaux 6thiopiens, juin-septcmbre 1989. p. 73 

Tableau 25. Rendcments moyens en grains ct en paille dc trois vari6tds 
am6lior6es de biW dur associ6cs ou non i des trffles sem6s 
sous couverturc des c6cr6ales 5 Dcbre Zeit, Ginchi et Akaki 
(Ethiopic), 1989.1). 74 

Tableau 26. Rendenients moyens en grains et en paille de vari6t6s de 
bW dur cultiv6es sur vcrtisol drain6 en altitude moyenne
i Debre Zcit, Akaki et Ginchi (Ethiopie), 1989. p. 75 

Tableau 27. Rendenients moyens en grains et en paille d'une varidt6 
locale de bW dur et de trois varidtds de b16 panifiable cultiv6es 

vi 



sur vertisol drain6 en zone de haute altitude a Bichena et 
Inewari (Ethiopie), 1989. p. 75 

Tableau 28. 	 Rendements en mnati&re s&he de Sesbaniasesban, Lablab
 
purpureus (cv. Rongai) et Vigna unguiculataseims a plat ou
 
stir billons 6largis "iDebre Zeit (Ethiopie), 1989. p. 76
 

Tableau 29. 	 Rendements en grains et en paille, recettes et marge b6n6fic;aire 
brutes obtenu pour le bW semn stir.billons 6largis ou selon les 
mithodes traditionnelles i Debre Zeit, l)ejen et Inewari 
(Ethiopie), 1989. p. 78 

Tableau 30. 	 Valeurs moyennes du temps, du nombre dejours, 
de la vitesse et de la force de travail d'une paire de boeufs 
utilis&e dans diverses op&ations culturales, Mali, 1989. p. 79 

Secteur de recherche sur les aliments du b6tail 
Tableau 31. Fixation d'azote biologique chez diverses esp~ces/lign6es 

de trdfle (Triflium) cultiv6es stir tin vertisol AShola 
(Ethiopie), 1989 (Mthode de l'azote 15). p. 86 

Tableau 32. Production de lign: es de lkgurnineuses fou rag~res apr~s 
une p~riode de repousse de trois mois i Ibadan et Fashola 
dans Ic sud-ouest du Nig r)-, 1989. p. 89 

Tableau 33. Effet de I'application en 1988 de superphosphate 
triple (TSP), de phosphate naturel acidul6 (PNA) A25 et 
50% et de phosphate naturel non acidul6 (PN) stir ]a 
production de matire s che de ]a luzerne a Debre Zeit 
(Ethiopie), 1989. p. 91 

Tableau 34. Effet de l'intervalle entre coupes stir 1, pioduction de mati~re 
s&che de lign6es de Leucaena i Debre Zeit (Ethiopie). p. 92 

Tableau 35. Effet de l'esp&ce de Rhizobiumn sur Sesbaniasesban cultiv6 sur 
deux types de sols en Ethiopie. p. 93 

Tableau 36. 	 Effet de l'inoculation de Rhizobium et de l'application 
d'engrais phosphat stir la nodulation et la croissance de 
Sesbaniagoetzii seie sur des 6clhantillons de vertisol en 
provenance de Shola (Ethiopie). p. 94 

Tableau 37. 	 Effet de l'application de divers niveaux d'engrais azot6 ou 
phosphor6 et d'une culture prc6dente de Stylosanthes hanata 
sur le rendenent en grains du sorgho dans Ia zone subhumide 
du Mali. p. 96 

Tableau 38. 	 Effet de la densit6 de l'herbe d'un parcours 
ii Stylosantheshamata stir le rendement en grains de la culture 
subs6qIente de mais dans la zone subhumide du Nig6ria. p. 97 

Tableau 39. 	 Production du niaYs et de AIacrotylotna axillarecv. Archer 
semn6s en cultures pures ou en association sur sol acide 5 
Soddo (Ethiopie). 1). 100 

Tableau 40. 	Effet du syst&ne cultural sur la nodulation et la production 
de matinre s&he de Lablalb et le rendement en grains et 
la production de mati.re s&che du mai's ADebre Zeit, dans les 
hauts plateaux 6thiopiens. p. 101 

Secteur de recherche sur la typanotolfrance 
Tableau 41. 	 Influence de divers crit.res de trypanotol6rance sur l'intervalle 

de vilage, le poids des veaux au sevrage et Ia productivit6 de ia 
vache, Ranch de Mushie (Zaire) 1989. p. 109 



Tableau 42. Effets du contr6le de ]a parasit6mie et de l'an6mic, ti
de ]'exposition ant6rieure sur les gains de poids quotidiens,
Ranch de I'OGAPROV (Gabon), 1989. p. 110 

Tableau 43. Effet du traitenient au Samorin sur les taux de velage des 
vaches N'Daina, Ranch de l'OGAPROV (Gabon), 1989. p. 111

Tableau 44. Hritabilit6 de ]a croissance et de l'h6matocrite moyen; niveau 
le plus faible de l'h6natocrite atteint pendant le test; et 
corrlations ph6notypiques et g6 n6tiques de ces 
paramntres. p. 113 

Secteur de recherche sur les politiques d'61evage et ia gestion des ressources primaires 
Tableau 45. Indices des prix de la viande de boeuf, de 

nouton et de volaille par rapport 5ceux du mil, Nig6ria, 
1975-1986.p. 123 

Tableau 46. Eniploycur, discipline et langue de travail des membres de 
I'ALPAN au inois de d6cembre 1989. p. 132 

Tableau 47. Origine r6gionale et langue de travail des participants aux 
cours sur l'analyse des politiques d'61evagc dispens6s entre 
19 8 6 ct 1989. 1). 132 

D6partement de la formation et de l'information 
Tableau 48. Etudiants du 2' et du 3' cycle universitaire ayant parachev6

leur projet de recherche at, CIPEA en 1989. p. 137
Tableau 49. Formation de groupe a, CIPEA, 1989. p. 138
 
Tableau 50. Encadreurs du CIPEA. p. 139
 
Tableau 51. 
 Collection de la Bibliothlque et acquisitions effectudes en 

1989.p. 141 

Liste des figures 
Secteur de recherche sur le lait et la viande des bovins
 
Figure 1. l)istribution de la demande totale de lait
 

et des produits laitiers en Afrique de l'Ouest, 1985-1987. p. 5
Figure 2. Prix nominaux et prix r6els du lait d6graiss6 en poudre sur
 

le march6 international, 1980-1989. p. 6
 
Figure 3. Distribution de frdquences du nonbre d'animaux de race
 

ani6ior6e par troupeau dans les zones agro-6cologiques
cocotier-nlanioc et anacardier-manioc de la circonscription
administrative de Kaloleni (Kenya), 1989. p. 13

Figure 4. Vcntes de lait (litres d'6quivalents-lait stir la base de la valeur6nergdtique) par individu de r6f6rencc (6quivalent-homme
africain adulte: EHAA) et parjour selon la saison, pour des
m6nages appartenant fidiff6rentes tranches de revenu et plus
ou moins 6 1oign6s des marches, sud de l'Ethiopie, 1987. p. 14 

Figure 5. Adoption des banques fourrag&res au Nig6ria par groupe 
ethnique. p. 17 

Figure 6. Mode d'acquisition de la terre par les propri6taires des banques 
fourrag~res au Nig6ria. p. 17

Figure 7. Effet de I'alimentation de saison s&che sur les pertes de poids
des vaches Bunaji dans la zone subhumide lu Nig6ria, 1989. p. 23 

viii 



Figure 8. 	 Croissancejusqu'i 3 ans de gdnisses soumises i divers
 
traitements avant un sevrage intervenant entre 2 et 9 mois
 
d'ige, parcours de la zone semi-aride du sud de l'Ethiopie. p. 34
 

Secteur de recherche sur la viande et le lait des petits ruminants
 
Figure 9. Prix moyen hebdomadaire du kg de mouton enregistr6 dans
 

trois march6s des hauts plateaux 6thiopiens, 1989. p. 44
 
Figure 10. Distribution mensuelle du temps consacr6 a diff6rentes activit6s
 

et 5 diff6rents aliments par des ovins maintenus en milieu
 
r6el a Debre Berhan, rnai-ddcembre 1989. p. 64
 

Figure 11. 	 Distribution mcnsuellc du temps consacr6 Adiff6rentes activitds
 
et i diff6rents aliments par des moutons maintenus en milieu
 
r6el AInewari-Dencba, mai-d6ccinbre 1989. p. 64
 

Secteur de recherche sur la traction animale 
Figure 12. 	 Nombre d'aniniaux dce trait ct effectifs bovins par rapport
 

aux superficies cniblav6es ?iGinchi dans les hauts plateaux
 
6thiopicns, 1989. p. 71
 

Secteur de recherche sur les aliments du b6tail
 
Figure 13. Effet du fumier sur la luzcrne seni6e sur sol acide ii Soddo
 

(Ethiopie), 1989. p. 90
 
Figure 14. 	 Effet de l'intervalle dce coupe sur ]a production de Stylosanthes
 

hamnata, S. capitata et Centroseniapascuorion dans la zone
 
subhumide du Nigeria, mai-novembre 1989. p. 98
 

Secteur de recherche sur la trypanotol6rance 
Figure 15. 	 Pr6diction des relations entre la pression glossinaire et ]a
 

pr6valence trypanosonlienne chez les bovins trypanotol6rants
 
et trypanosensibles. p. 107
 

Figure 16. 	 Pression glossinaire dans les zones "contr6l6es" et "non
 
contr616es" dc la r6gion de Boundiali (C6te d'lvoire),
 
1987-1989
.p.115
 

Figure 17. 	 Pr6valence des trypanosomes chez les ovins et les bovins
 
pr6sents dans les zones "contrS16es" et "non contr~l6es"
 
dc la r6gion dce Boundiali (C6te d'Ivoire), 1987-1989. p. 115
 

Secteur de recherche sur les politiques d'6levage et la gestion des 
ressources primaires 

Figure 18. Comparaison des CNP relatifs 5 la viande de boeufcalcul6s 
stir la base de taux de change officiels et ajust6s, Nig6ria, 
1973-1986. p. 12.3 

Figure 19. Modifications annuelles des mesures d'incitation par les 
prix destin6es aux producteurs de viande de mouton en C6te 
d'Ivoirc, 1970-1986. p. 125 

Figure 20. Modifications annuelles des mesures d'incitation par les prix 
destin6es aux producteurs de lait au Mali, 1971-1986. p. 126 

Figur. 21. 	 Populations de ruminants domestiques du district d'lsiolo, au 
Kenya, estim6es au moyen de vols de reconnaissance, 
1970-1989.p. 130 

Figure 22. 	 Contributions relatives des animaux domestiques et sauvages 
•ila biomasse totale herbivore du district d'Isiolo, au Kenya,
 
197(-1989. p. 131
 

ix 



Preface 

Les travaux d6crits dans le Rapportannuel 1989 du CI1EA t6moignent
de la Constance du, Centre dans ]a consolidation et dans ]a misc en oeuvre de sa strat6gie et de ses plans . I11donnit:nt 6galemcnt tin fid.le reflet des progr&s
qUalitatifs et quantitatifs r6alis6s par Ic Centre dans ses actions de recherche,
dce formation et d'informuation. Au demiurant, les divers m6canismes mis en
place pour 1'6valuation continue du Centre r6v&lent que les choix program-rnatiqucs flits en 1987/88 et. les nodus operandi nis atu point 5ta ml~mc ipoque
demneurent aussi valables aujourd'hui qu'ils l'6taient hier. A cet 6gard, ilimporte de souligner quC la rcstructuration du Centre autour de ses sixscctcurs dc recherche ct de son d6partement Formation et information a
permis au CIPEA de mieux baliser et de nieux cibler les 6tudes qu'il mne
conljointemcnt avcc Ies syst Ie;ianationaUx de recherche agricole (SNRA) de
l'Afrique subsaharicne et It, programmes qu'il r6alise pour son propre
conipte.
 

Les rccherches 
 niiics par lCs sccteurs de recherche stir les bovins et lespetits ru'.inairs en 1989 mettent l'accent stir les facteurs alimentation et
gestion clans l'accroissement des productions de l'61evage. Elles d6montrent
egalcment l'importance d'une bonne gestion dc ]a f6condit6 du troupeau, de
l6valuation des races, et des techniques ameliorees de transformation du laitdans le developpeinent de cC secteur. Les 6tudes entrepris.'s par le Secteur derecherche stir la traction aninmale dkniontrent encore tine fois quc I'utilisation
ic inat6ricls Lie tcrrassenent ii traction animale et l'ani6lioration cons6cutive

di drainage des sols qut'clle cntraine petivciit contribtier un accroissement 
considerablc des rendements culturaux. 

Le Scctcur de recherche stir les aliments du b6tail apporte aux SNRA de
I'Afrique stbsahariennce til appui prometteur qti s'cxprimc sotis forme destockage, devaltiation erc dc distribution de inat6riel g6ntique. I1intervient
6galemcnt dans l'amtilioration des alimcnts du bdtail dans diverses zones
6cologiqtues du continent, en particulicr ati travers d'innovations telles queles banqtus fotirragres et les systenes ameliores de gestion des ressources 
tourragercs ct des alinients du b6tail, y compris les ligneux ausages multiples.

Le Sectcur de recherche sur la trypanotol6rance a 61argi les 6tudes qu'il
mene stir les nIIthodcs de luttc contre la iIoticbc ts6-ts6 et a quantifi6 entermes de performances les relations qtii existent entre Ia pr6valence trypa
nosomienne, Ia pression glossinaire et la production animale chez les bovins
trypanotol6rants et trypanosensibles. Chez les bovins trypanotolrants, la 

Pour une information 
plus compke voir Stra
tigie rt plan d long terme 
du CIPEA (CIPEA,
1988) et Sustainal., Production from Livestcck insub-SaharanAfrica: ILCA's 
proramineplansandfitindin, 
requirements 1989-1993 
(ILCA, 1988). 
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capacit6 ajuguler le d6veloppement de l'an6mie influe davantage sur les gains 
pond6raux quotidiens que l'aptitude a contr6ler la parasit6mie. Des corr6la
tions iniportantes cntre I'hdmatocrite et les taux de croissa'ice laissent entre
voir la possibilit6 de s6lectionner sur la base des valeurs de l'h6matocrite, en 
vue d'am6liorer ]a productivit6 globale de l'61evage dans les zones colonis6es 
par la ts6-ts6. 

Le Secteur Lie recherche sur les politiques d'61evage et la gestion des 
ressources primaires a poursuivi ses 6iudes sur la d6gradation de l'cnvironne
mnit ct stir ses effet, stir ]a productiviti6 i long terme des parcours du continent. 
Ce faisant, ii a largement contribu6 . 6largir nos horizons sur ces ph6no
nines. 

Pour ce qui est des actions de formation, 42 chercheurs ont parachev6 
leur cycle de formation individuelle au CIPEA, alors que 12 stages de for
mation de groupe ra'sernblaient au Centre 216 participants appartenant i 
39 pays diffirents de I'AfriquC subsaharienne. La section Information du 
Centre, qui regroupe en son scin trois services diff~rents, a savoir la Biblio
th~que, ]a Documentation et les Publications, a continu6 i diffuser les r6sultats 
de recherche du CIPEA et i fournir aux chercheurs des SNRA ]'information 
dont ils ont besoin pour I'aboutissement de leurs efforts de recherche. 

Les programmes de recherche concerte (voir page 157), en particulier 
ceux privil6giant les travaux en r6seaux avec nos collkgues des SNRA, 
contribuent 1 donner au Centre la nasse critique clui lii est n6cessaire pour 
influencer la production animale en Afriquc. Les r6seaux affilids aux secteurs 
de recherche du CIPEA ont connu in d6veloppement satisfaisant en 1989, 
ouvrant ainsi la voic i tine fusion plus complkte dcs activitds du Centre, sinon 
de son r61e, avec ceux des SNRA de I'Afriquc subsaharicnne. 

Les progr~s 6voqtus dans le pr6sent rapport n'auraient pas t6 possibles 
sans la constance de nos donateurs dans I'appui qu'ils nous fournissent et sans 
la participation active des membrcs de notre conseil d'administration ct de la 
Direction g6nrale du CIPEA l'61aboration des programmes du Centre. A 
cet 6gard, il convient de signaler que vers la fin de 1989, les structures admi
nistratives et financilres di CIPEA avaicnt ddji fait l'objet d'une reorganisa
tion profonde initi6e pour apporter aux programmes du Centre un soutien 
plus efficace. 

Vers la fin de 1989, les effets des bouleversements politiques, 6cono
iniques et sociaux qui ont secou6 le nonde i la fin des annes 80 se faisaient 
de plus en plus sentir stir le r61e et l'importance de I'aide fournie SI'Afrique, 
mais aussi a des institutions telles que le CIPEA, par les pays donateurs. 
L'lection de nouveaux gouvernements en Europe de F'Est, l'6mergence de 
ccrtaines nations nouvellement industrialis6es, et la nouvelle donne 
intcrvcnuc dans le domaine politique et sur les marches de produits de base 
internationaux, en partictlier en Europe et stir les rives du Pacifique, se sont 
traduitcs par tine r6oricntation de l'aide fournie par les bailleurs de fonds. 

Parallemecnt i ces mutations, les priorit6s des bailleurs de fonds 
connaissaient d'autres changemcnts ayant totis des consequences importantes 
pour I'Afrique subsaharienne et pour le CIPEA. Les bailleurs de fonds se 
monraicnt de plus en plus prdoccup6s par les problmes de dimension 
plan~tairc tels que la protection de I'environnement, !a durabilit6 des sys
.&mcs de production agricole, I'int6gration de la femme dans le processus du 
ddveloppernent, et la protection des ressources gfn6tiques. 

Ces preoccupations vcnaient donc s'ajouter au problknme plus ancien et 
pcIt- trc plus simple de la lutte contre la pauvret6. C'est ainsi que depuis le 
milieu des anndes 80, les bailleurs de fonds exigent de I'Afrique sub
saharienne et des centres intcrnationaux de recherche comme le CIPEA qu'ils 
accordent certes tine place priv.lgi6e i la recherche sur les facteurs propres a 
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accd61rcr la lutte contre ]a pauvret6, mais 6galement et de plus en plus, aux6tudcs stir les problnmes de dimension plan6taire 6voqu6s ci-dessus. 

Le Pr6sident du Conseil Le Directeur g6n6ral 
d'administration 

Ralph Cummings John Walsh 
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Faits et chiffres en 1989 

Secteur de recherche sur le lait et 
la viande des bovins 
Production laitikre en milieu pastoral: dans 
les zones rurales de l'Ethiopie, les ventes de 
produits laitiers, en particulier celles du beurre, 
procurent au m6nage 20% de ses revenus. Cet 
argent revient enti~rement i ]a femme dont il 
constitue la scule source v6ritable de revenu 
montaire. Pour lcs strates les plus d(sh6rit6es de 
cette population, cc revenu repr6sente l'unique 
moyen de se procurer les c6r6ales n6cessaires a ]a 
subsistancc du m6nage. 

Fabrication du beurre en milieu rural: le 
CIPEA a mis au point tin agitateur en bois qui, 

une traditionnelle 6t i eplac6 dans baratte trdtonelthiopienne 
en terre cuite, r6duit le temps de fabrication du 
beurre. En effet, des 139 minutes n6cessairesavec 
tine baratte classique, Ic temps de fabrication du 
beurre tombe i 50-60 minutes avec le nouvel 

beurre augmenteagitateur. Le rendement en burau ene 
6galement; de fait, la teneur en matire grasse du 
babcurre ne repr6sente plus que le tiers de celle 
obtenue avec le barattage traditionnel. 

Production laitiere en milieu p6ri-urbain:les 
enqutes et les analyses de donn6es cit6es dans ]a 
litt6rature r6vIent que l'accroissement de ii 
demande de produits laitiers en Afrique sub-
saharienne intervient au moment mnie o6i la 
plupart des pays du continent se voient obliges de 
limiter leurs importations Scause des pdnuries de 
devises. Le CIPEA met par cons6quent un accent 
accru sur la recherche sur la productivit6 des 
laiteries, en particulier celles qui desservent en 
priorit6 les march6s urbains du continent. 

Alimentation et gestion: les vacbes assujetties 5 
l'allaitement partiel de leurs veaux avant et apres 
la traite manuelle produisent plus de lait en d6but 
de lactation que celles dont les petits sont stricte
ment aliment6s a l'auge. Les veaux partiellement 
allait6s consommaient plus de lait que les veaux 
alirnent6s Al'auge et enregistraient par cons6quenL 
une croissance plus fortejusqu'5 l'Sge de 6 mois. 
Cela ne s'6tait toutefois pas traduit par une baisse 
de la quantit6 dc lait disponible pour la vente. 

N'Dama et White Fulani: les propri6taires de 
bovins du sud du Nig6ria consid&rent que par 

rapport au White Fulani, le N'Dama est plus apte 
a resister 5 la maladic (72%), qu'il s'adapte S une 
grande varift6 de gramin6es (30%), que son lait etsavndsotmilrs(0)quletcpbe 
sa viande sont meilleurs (30%), qu'il est capable 
de produire un veau chaque ann6e (19%) et qu'il 
ne perd pas de poids pendant ]a saison sche 
(16%). Ses points faiblcs par rapport au White 
Fulani semblent se r6sumer S sa petite taille(84%/), S son irascibilitd (47%), 5 la faiblesse de sa 
production de lit (%), lamodese de s 
production de lait (29%), et a la modestie de son 
prix de vente (16%). 

Compl6mentation alimentaire pr6coce: une 
6tude de longue dur&" entreprise dans le sud 
semi-aride de I'Ethiopie r6v&le que ]a compl6
mentation pr~coce des veaux avec du foin de 
lkgumineuses (pour compenser les pertes alimen
taires d6coulant de l'affectation du lait S la 
consommation humaine) ne se traduit pas par une 
accdl6ration soutenue de la croissance, pas plus 
qu'elle ne d6bouche sur un raccourcissement du 
temps de maturation du veau. Cette pratique 
n'est par consequent pas rentable. Au lieu de 
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chercher ii accdler la croissance des bovins, les
interventions "aentrep iendr, dans cette zone 
devraient plutCt viser a reduire la niortalitd des 
veaux ct ai anid1iorer I'efficacitd6 des m6thodes 
Utilis6es en ulatiere de gestion. 

Secteur de rucherche sur la viande 
et le lait des petits ruminants 
Complementation et traitement aux pur-
gatifs: avec unc coniplimentation quotidienie
de 300 g de son de bH6 et de 150 g de tourteau de 
11oll, , des brebis tie type Menz (ig6es de 2 4 ans)
ont enregistr6 des taux d'ovulation et donncI tine 
production de lait plus 6lcv'6s que ceux observ6s 
chez des stujets assijettis 'i tine alinentation non 
Conipldcnientc. Le traitenient MIx purgatifs(centre les ucriatodes et !es trdinatodes), utilis6soul, n'intluait aucuierient str les paraina tres de 
la reproduction ou de la production inais avait tineffet additif lorsque conjugue avec Ia conipl3-
ef't aditi. Loasclue 'on ti, ae laccessaisen 
iilieu contrl a rvdld que c'est ltihsation

conjigul c tie Ia conplenientation et di traite-nIent Ux purgatifs qui donnait les narges brutesles plus ileyries; toueteqis, c'est avlecI traitement
aiux purgati s q' e Ies taux die r'cndement des 

investisseinCnts les plus iniportants avaient 6t6 
obtenIUS. 
Evaluation des fourrages: des essais ont &6 
entrepris au Niger pour comparer l'appdtcnce et
la valeur nutritionnclle du foin de nicb6 et de six 
lignet,x locaux - Az:adirachta indica (neem),
Bauhinia rii'sccis, (oibretuti, aculatun, Guiera 
sVIealh'nsis, A'mi'na crassilfIia et Ziziphus niauritania 
- utilis6s coninIe coinplCIents a une ration de
base coniposce de feuilles de miu. 

Contrairenicnt aux autrcs ligneux offerts,
Bauhinia, Conbretum, Zizipltus et le foin de ni6b 

avaient 3t6 consolni6s sans probl&imes par les 

ovins. I)'une nianrire giniralc, le niveau de l'am
nioniaque ruininal des ovins alinientds avec des
lignCux 6tait denieur inftrieur au sctlil reqtiis 

pour maintenir la croissance inicrobienne ati 

iIIveau du runen. 

Agriculture en couloirs: les travaux entrepris 
au Nigdria stir I'agriculture en couloirs, y conlpris
stir sa coniposante aniimale, ont coliilnencC6 en 

1980. Une enqu&e effectude en 199 stir 151 in6-

nagcs pratiquant l'agriculture en cotloirs a rv6l6 
que I'anielioration des sols et laccroissenient des
rendeneits culturaux constituaient lcs prin-
cipaux objectifs recherchs par les adeptes de cette 
technologie. Toutef'iOs, 90% des paysans avaient 
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eu, A un moment ou i un autre, A utiliser des
6niondes comme fourrage, cc qui porte 5 croire 
que l'agriculture en couloirs est considrc 
comnle bdndfique 5 la production animale. 

Secteur de recherche sur
 
la traction animale
 
Nouveaux instruments aratoires: une barre 
porte-dents qui se fixe Ala billonneuse am6lior6e 
permet de ramener le temps de labour 5 Lin 
sixirne de cc qu'il 6tait avec la charrue dthiopienne
traditionnelle (4 h/ha contre 24 h/ha). La r6duction 
du temps de labour contribue 6galement i 
accroitre la long6vit des billons de plusieurs 
saisons. 

Drainage des sols: stir les vertisols 6thiopiens, 
l'utilisation deda puissance aninale pourIc terrassement et Ic drainage des sols permet au paysan 
de planter du bW6 de maturit6 tardive a haut 
rendement en but nivernage. Les rendements
qu'on obtient avec cette varit6 sont deux foisplus 6levds que ceux du bW durutn local de maturit6 pr6coce que l'on s&rne g6n6ralement apr~s lespluies pour 6viter le problkme tr~s fr6quent de 
I'cngorgement des sols. 

Strat6gi:s d'alimentation: au Mali, les essais 
en milieu roed -ffectus stir lcs animaux de traction 
n'ont rv6l6 aucti.e relation entre d'une part le
poids vif, la taille ou I tat corporel des boeufs et 
d'autre part Ia performance, rncsur6e el termes 
de dur6e/vitesse de travail, ou de force d6ployde.

II ressort de ces r6sulcats que ]a compl6mentation

de saison s~clhe utilisee pour nlaintenir les gains de

poids et I'&tat physique g6n6ral des bovins au
 
d6but de Ia campagne agricole ne permet d'ac
croitre nile volume du travail fourni, ii les super
ficies emblav6es ou la production agricole.
 

Secteur de recherche sur
les aliments du b6tail 

Germoplasme fourrager:en 1989, la collection 
de germoplasme fourrager du CIPEA a d6pass6 ]a
barre des 10 000 acquisitions d'esp~ces grami
nennes, 6gtimineuses et ligneuses. L'unit6 
Semcnces fourrag~res a 6t6 mise en place pour
stiniuler et soutenir la production de semences 
fourragires des systnies agricoles nationaux, 
et leur approvisionnernent cr germoplasme four
rager. 



L6gumineuses fourragires tropicales: en 
1989, des lhgumineuses fourrag&res tropicales qui 
s'Otaient montres proinetteuses dans des exp6-
riences pr6liminaires d'6valuation menices en 
1988 ont (-t6 test~es dans le cadre d'essais d'6va-
luation agronoiniques. Les rendements de Ce 
trosema pascwr,. et de St),losanthes guianensis 
avaient t6 nettenient nieilleurs que ceux de 
S. haniatacv. I 'erat, utilisO coinine t,-ifli. St),o-
santesq iItI'lesisOtait demeur6 vert pendant tOute 
la durs de la saison siche et s'dtait avere resistant 
Il'anthracnose (nialadie I'oIlgique). 

Banques fourragbres: an Niguria, les banques 
fourrageres avaient initialeinent t6 conmues pour 
tburnir an bMail des alinents de qualit6 pendant ]a 
saison s cie. Toutefois, ies travaux r&emment 
entrepris permettent de dire atjourd'hui que ces 
hanqtcs peuvent 6galemnit tre utilisdes pour 
I'alinientation de saison des pluics des aninaux. 
Les 6tUdcs cnines stir des banques foirragercs 
titilisant St'los,ulthes itmilta et Centrosonapalscumn 
rc6 vcnt que des avantages optimums petIvent 
etre obtenus par leur inise en pi'ture toutes les 
trois Sl,euf seniaines; toutefois, tin rythie moins 
frdquent de maise en piture se tradUit par tine 
rdLuction ies rendements en protines brutes et 
en matil re s&he. 

Recyclage de l'azote: l'azote s'accumiule dans le 
sol des banques fourrag{res, et flvorise ainsi leir 
invasion par les advntices nitrophilcs. Ce ph'sno-
minc contribue notamment i rdduire ]a valcur 
nutritive du fourr1mge. La culture periodique de la 
banquc fourrag[re permet toutefois d'6viter ces 
problnics. Par ailleUrs, des 6ttidcs ont perinis de 
dcniontrer que les rendeinents des csp&es ctilti-
g&nes plantdes d;ais les banques fourrag res 
d6passent ccux des esp ces ensemencdes stir ies 
jachlres nattirelles. II apparait 6galemcnt qu'atux 
fins dc l'accroisseient des rendements, les 
banqtics fourrag&res requiSrent moins d'apport 
azot65 qie les jach res naturelles. 

Secteur de recherche sur 

la trypanotol6rance 
R~ponse des animaux a la pression glossi-
naire: ila t6 observ6 stir ccrtains sites localis~s en 
C6tc dIvoire, en Ethiopic, ati Gabon et au Zaire 
qic la pr~valencc Lies trypanosomes chcz los 
animaux &ait dircctemcnt et significativement 
116 i la pression glossinaire. On note toutefois 
que pour un nivean donn6 dc prcssion glossinaire, 
la pr&svalencc trypanosomienne moyenne chcz les 

bovins vuln~rables ala trypanosomiase 6tait sgale 
au double de cc qu'elle 6tait chez les races trypano
tol6rantes. 
Trypanotolrance: l'hcmatocrite semble tre 
tin moyen efficace c aniode de mesurer la 
trypanotol~rance. Y 'tudes men~es au Zaire 
nmontrent que I'aptitu-,: 5contr6ler le d6veloppe
nient de l'an5mie (qui correspond a la facultO de 
maintenir Lin h6iatocrite 51ev pendant I'infec
tion trypanosonienne) cstait significativement 
associhe i des intervalles inter-v1ages plus 
courts, 5 des poils at sevrage plus iniportants, et 

a une plus grande productivit, des vaches 
N'Daia. 
Evaluation en milieu rTel des caract~res de 
trypanotol6rance: au Gabon, des tests de 
trypanotolrance ont 6t6 nien~s stir des N'l)ama 
de 1an, inaintenus pendant 12, 18 ou 24 semaines 
dans des ranches soumis ' une prcssion glossinaire 
nattiellc de ype rnodr&. L'aptitude i contr6ler 
l'an6rnie avait ,nplus grand effet sur les gains de 
poids qtie ]a facilt6 de contr6ler la parasit6mie. I1 
a 6,observe qtie ]a p6riode de test minimale re
quise pour 6valtier le contr6le de I'andnie avec 
tine pression glossinaire de cc type 6tait de six 
semaines. 
Effet de l'infection trypanosomienne sur la 

reproduction des N'Dama: les 6tudes menties 
stir les vaches N'Dama 6lev'es en ranching au 
Gabon r6vcnt qtc nile traitement au Samorin ni 
la parasit'mie chez les animaux non trait6s n'in
flaient stir Ics taux de vd1age des vaches tarics ati 
cours dce la saison de reproduction. Toutefois, en 
cc qti conerne les vaches en kctation, les aninatix 
non trait6s accusaient un tatix de vlage plus faible 
que les sujets trait6s, cc qti .*nontreque la trypa
nosomiase compromet ]a fkcondit6 des vaches 
souffrant di stress de la lactati n. 
G6n6tique de la trypanotokk.nce: au Gabon, 
les param&rcs g~nctiqics qui i;crviennent dans 
Iccontr6lc de 'animie out t6 6vaIlu6s pour la pre

mi~re fois en militi r'cl. L'h6ritabilit6 de I'lh -ma
tocrite moycn et de l'hinsatocrite Ic plus faible 
6taient respectivement de 64 et de 50%, lorsque 
les facteurs nicsologiqics et la parasit6nic 6taient 
pris en considration. Les corr6lations g6n~tiques 
avcc la croissancc 6taient respectivement de 0,70 
et dc 0,28. 

La parasit~mic n'avait 6 d~pistc que chez 
28% des animaux. Toutefois, si tous Ics animaux 
6taicnt devenus parasitniqucs au cours de la 
brvc p6riodc qu'a dur6 le test, soit par voic d'in
fection nattrclle, soit artificiellement, lcs valcurs 
de l'h6ritabilit6 et des corr6lations g~n~tiques 
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auraient probablement 6t6 plus grandes. L'utilisa-
tion d'un test dc courte dur6c, en vue de l'identifi-
cation d'aniniaux pr6sentant les hlcnatocrites les
plus devs, se pr6sente done comine titl st-atgi,
efficace d'accclcration dii processus d'amd6io-
ration genctique des bovins trypanotol6rants, 

Secteur de recherche sur les 

politiques d'6levage et la 

gestion des ressources primaires 
Politique des prix des productions animales: 
effecLuc sur la base des taux tie change officiels,
l'ar'alyse 6cononique des prix des bovins i
viande au Nigdria rdvlc qu'ent.e 1975 et 1986, la 
production de viande bovine de cc pays 6tait subventionnee. L'ajustenient du taux de change,
introdit pour tenir compte de la diff6rence des 
taux d'inflation s'observentqui entre les 6co-
norics nationale ct internationale, dniontre 
toutetbis que dii fait de la survalorisation de la 
monnaie locale. les productcurs de viande de
bocuf faisaient iniplicitenient l'objet d'Une taxa-
tion entre 1979 et 1985. 
Tenure des terres et des arbres: en Afrique de 
l'Outest, les droits d(tenus stir Is arbres peuvent
i3trt, distincts d, cCtLix exerc3s stir les terres. Eneftlet, selon (uc I'arbre a t6 plant6 par soi-nhi~me 
ou par qtntehl ltnd' intrc, les droits dont dispose
l'intiVidn peuvcnt varier consid6rablenient. Le 

statut social du "planteur", l'esp~cc plant/e et 

ICs inodalit6s d'utili ation on1 deidisposition appli-

cables (destruction, pr&, bail, gage, vente, don)

influent galenient stir Ics droits exercs sur ICsarbrrs. 


Le droit d'attribuer les terres 
est gdn6rale-
nient ddcttnu par de grands groupes sociaux tels 
que Icvillage, encore qu'il puisse s'exerccr par le 
biais de ICUrs rcprscntants dcsigns. Les feniniesso'it rarenient tittilaire~s de droits foncie~rs. Mine 

ittlaiesson r~enint e dolt focies. inelts droits d'usage q 'elles exercent dans ce dom aineleur vitennent soit dii nari seit dl'un autrt,meinbre 
de,Ia famille tie stxe masculin. Les droits deIadt'me Ic coietrc1e quetlle txerce sur les arbres
-civic t ltcodiffrcnts d'cl c e tiho
piuventtetre iterentsdti e. lbres 

l'information at CIPEA a permis au Centre de 
mettre au point un plan d'action pour le quin
quennat 1991-1995. Cette r6union, qui regroupait
sept agents du CIPEA et six experts des instituts 
nationaux de recherche et de formation d'Afrique
subsaharienne, s'6tait inspir6e dans ses travaux de 
l'approche dite "par projets". 
Politique de formation: l'6laboration d'un 
manuel de politique et de proc6dures de for
mation, al'usage des stagiaires du CIPEA et des
cadres charges de les conseiller et de les superviser
a 6t6 mise en train. Le manuel envisag6 codifiera
dans ses pages l'ensemble des politiques, proc6
dures et directives relatives aux possibilit6s de
formation offertes par le Centre. 

Formationindividuelleetcollective:42cher
cheurs ont parachev6 leur programme d'6rude au
CIPEA pendant l'ann6e consid6r6e. 12 stages de
formation de groupe ont t6 organis6s en 1989, y
compris cinq cours tout i fait nouveaux. Six dL 
ces stages s'6taient tenus en franqais, les six autres
6tant organisds en anglais. Sur un total de 857 pos
tulants recensds, 216, originaires de 39 pays difftrents de l'Afrique subsaharienne, avaient pueffectivement assister aux stages orga-is6s en 
1989. 

La bibliotheque: les acquisitions faites par la
bibliothlque en 1989 ont port6 le total de sa col
lection a 25 456 livres, 6 139 r6impressions,

26 099 microfiches et 1 804 titres de p6riodiques.

La bibliothque s'est 6galement dot6e de Ia base
 
de doiindes AGRICOLA sur CD-ROM. 

Les services d'information: le nombre des 
usagers du service dc Ia l)iffusion s61ective de
l'information (DSI) est pass6 5 1 015 personnes
r6parties entre 46 pays africains. 
Les publications: plus de 50 000 publications 
ont &6 distribu~es es lparmir les nouvellesat ereistren 1989. anpublications enregistrees P e n eau cotirs de l'ann&e 
considerde, figurent Les publications du CIPEA, 
un catalogue qui dresse Ia liste des principalespublications produites par le CIPEA depuis 1974,cucx de sloninc. Dre deux nouvelles monographies et trois nouveaux

fait, certaines caractcristiq ties dii syst~nie de pro-prit&, telle I'interdictioii litei lafenime rpot erceceeti
planter rapports de recherche.dets arbres, ptivC1nt constituer des obstacles an L'African Livestock Research: le n' 35 dudveloppiit ieitde Ia culture des arbres fourragers. Bulletin du CIPEA, publiW en d6cembre 1989, 
marque la dernie're parutionFormation et information de cc pdriodique
scientifique. Au cours de l'ann6e consid6r6e, 
des plansProgramme quinquennal 1991-1995: une 

ont t6 61abor6s en vue du lancementd'une nouvelle revue scientifique d'audiencereunion de planification de Ia formation et de internationale, l'African Livestock Research. 
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Les r~seaux de recherche 

concert6e 


Au cours de l'ann6e 1989, des progr~s no-
tables ont 6t6 enregistr6s dans l'organisation et 
dans le fonctionnement d'un certain nombre de 
r6seaux de recherche concert6e regroupant les 
chercheurs des syst~mes nationaux de recherche 
agricole de 'Afrique (SNRA). 

Le Rseau de recherche sur les bovins: la d6ci-
ion de cr6er tn reseau ouest-africain de recherche 

concerte stir les bovins a t rmilieu
rtetise tr 

1988 lors d't sminair tcnt6i lbadan (Nigdria) 
veIZA priciationdc pysde7 rpr6onUnt de 

SNRA originaires de huit pays de laregion. Un 
rdseaiU de imEnc type a LtC mis en place potir 
ariqe d~ne )st et l'Aiqdoei aZsmraelors d'n 
autre sduinaire teio aKadoma (Zimbabwe) en 
juin 1989, avec laparticipation de 48 rcprlsentants 
de SNPA originaires de sept pays dc la sous
rgionpays 


Le Rcseau de recherche sur les petits ru-
minants: it I'issue d'une rtiinioni tenuC i 
Bamenda (Cameroun) ei janvier 1989, le Rseat, 
dc recherche stir les petits ruminants a commenc6 
a subir lc processus de transformation qUi devait 
lui permettre de passer du statut de simple groupe 
d'6change d'informations scientifiques acclui dc 
rcseau de recherche concert6c. Des s6minaires 
regionaTIXo t eustite t orgaiss par le Wseau 
an Togo et au Zimbabwe. 

Le Riseau ouest-afiicain de traction ani-
male: en mai 1989, le CIPEA a abrit6 la Conf6-
rence de planification du Rseati oucst-africain de 
traction animalc. Les protocoles de recherche 
pr6sents par les participants qui 6taient origi-
naires de 11 pays de la sous-rgion avaient fait 
l'objet d'un examen appropri6 avant d'ftre 
sotLInIis aux bailleurs de fonds. 

Les .6seaux Aliments du betail: lc R6seau 
d'6tude des piturages de I'Afrique de 'Est et de 
'Afrique australe (PANESA) a organis6 un s6mi-

naire sur le th&me "Planification de la recherche 
concert6e r6gionale stir l'valuation multilocale 
de Sesbania" i Kisumu (Kenya), en aofit/septenlbre 
1989. 12 grands sites d'6valuation, couvrant Line 
vaste gamme d'environnements, ont 6t6 identifi6s 
au Kenya, en Ouganda, au Rwanda, en Tanzanie, 
et au Zimbabwe. 

Un s6minaire conjoint de formation ARNAB 
(R6seau africain d recherches sur les sous
produits agricoles)/PANESA sur le th~me "Ana
lyse de donn6es et m6thodologie de recherche en 

rdel sur les aliments du b6tail" a 6t6 orgaunise en novembre 1989 i l'universit6 d'Egerton 
Njoro (Kenya). Cc s6minaire avait 6t6 suivi par 
23 participants originaires de sept pays diff6rents. 

La d6cision de cr6er le R6seau de recherche 
s1ur les aliments du b6tail en Afrique de l'Ouest et 
en Afrique centrale avait 6 prise l'occasion 
d'tne r6union tenie a Av6tonou (Togo). Au cours 
de la mlrme r6union, les repr6sentants de neuf 

de a sos-rgion, aid6s de dl6guds dc.lInstitut francais d'61evage et de m6decine v6t6ri

naire des pays tropicaux (IEMVT), du Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) et 
du CIPEA, avaient 61u un comit6 directeur int6ri
maire ct 61abor6 des protocoles de recherche pour 
1990. 

Les trois rdseaux ont pris ]a decision de se 
fondre en un seul et mme r6seau africain de re
cherche stir les aliments du b6tail en 1990. 
Le R~seau d'tude du b~tail trypano
tolkrant: le R6seau a tcnu sa premiere r6union 

biennale at Kenya en avril 1989, r6union au cours 
de laquelle des chercheurs appartenant i ncuf 
SNRA ont prdsent6 lcurs r6sultats de recherche et 
proc6d6 h la red6finition des protocoles de re
cherche. 
Le R6seau africain d'analyse des politiques 
d'Olevage (ALPAN): le nombre des adh6rents i 

cc reseau d6passe mainrenant le chiffre de 1 000. 
80% des membres de I'ALPAN travaillent en 
Afrique subsaharienne et les deux tiers d'entre 
eux sont des employ6s de la fonction publique. 
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Les donateurs du CIPEA en 1989
 

Contributions au GCRAI 
Autriche 
Banquc africaine de d6velopperen 
Banquc modiale 
Bclgiq uC 
Canada 
Centre de rcherches pour le d6veloppcment 

international (CRDI, Canada) 
Dancinark 
Etats-Unis d'Ain6rique 
Finla dc 
France 
lnde 
Irlande 
Italic 
Japon 
Norv 'ge 
Organisation des pays exportateurs de 

Fptrole (OPEP) 
Pays-Bas 
Royaunie-Uni 
RWpubliquc f6d6rale d'Allemag,le 
Sude 
Suisse 

Contributions au titre de projets 
sp6ciaux 
Agence de coop6ration culturelle et technique 

(ACCT, Paris, France) 
Australian Centre for International Agricultural 

Research (ACIAR, Australie) 
Australie 
Commiinaut6 ,conornique europ6enne (CEE) 
Conseil international des ressources 

phytog6n~tiques (CIRPG) 
CRI DY. 
Finlandc 
Fondation cord 
Fonds international de d6veloppement 

agricole (FIDA) 
Irlande 
Norv~ge 
R6publique f6d6rale d'Allemagne 
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Secteur de recherche sur le lait et la viande 
des bovins 

Le principal ob1)ciftit" cesccteur de recherche consiste i accroitrc
 
Lt' itanibre durable laproduction ielait t de viande des bovins des systblnes
 

lapepetite exploitation iixte Lie I'Afrique subsaiarieztne. Le choix de ces 
svstcrnes tie produlictiont s'expliquc par le tait qu'ils semblent offrir Lie ineil-
Icurs ci;iccs .tLiugnietiter, i court ct aimoyen terlne, la production di lait 
Cttie \'ii.dC, et partant laprotuction vivri're tie Li region. 

(:ttc,sittnatiom s'cxplitlte en grallie partie par les interactions positives 
t'xistaut cntre I'agriculture et l'Lilevage tians ces systinies. Ainsi, les bovins 

i irmssent h ta.rce tie traction Ct It' flniicr, det x intrants agricoles impor
taMrs, tantlis tIlC les sotis-prodtlits agricoles et les rsidtius de recolte sL.rvent a
 
l'alime taltiontn r i. ( ette interdp'rtdance est encore plus poussi'e dans
 
Its 1hantu pl.teaux tIt I'A IrituLtc tic Il'st Ct tians lhpliupart ties regions hunnides
 
oii l'iitro titti t' plaM's t'Orrati3res dans ICcycle cultural devrait perniettre
 
tiaccroitrt a protdlictiol Liitiere et boticherC ties bovins.
 

Ites ,lala dics, ct plus particulil'recntit latrypanosomiase et ladermato
pih)ilosc, c ittlcnt miajcurs .i laproduction bovine dans les
tst tits obstacles 

zoites htniitIes d'Afritltic occidentale et centralle. Men6e avec succ&s, lalutte
 
colitrC cos 7ou11IS's, devrail ptrnllL'ttre ti'accronhrc tie Inalikre substan tie]le ]a

production tie hit tt tie viand 
 tic ces rcgions. (Cependant, l'incidence ie la
 
tri.mosom.tSC Cst ncttCnien t phs tiiblc dans les regions on 
Li fort vierge,
 
sous I l'l'ibr tt tit's ict i'ites inaines, s'est traiisformcie cn savane seilis 
Coldaire, cadrt plus propic' i I'agriculturc et ' I'o6levage bovin. Ici, l'objectif 
principal tiL tc sectenr tie recherche cst la Iise an point de technologies ap
propriSes c' Vti ti d'itc protIuictio t ie liit et viande Lies bovins.soutenue tie 

Voici, prcsent par thme.Ic rostntn ties principales activits efthctures 
tn 19.)8) par IcSccttir Lit recherche stir Ic lait et Ia viande des bovins. 

Economie de la production bovine 
Les travatix etf'cctnets dars cc cadre portent essentielleient stir les obstacles 

socio-ecoitoilt ities t,institutitMnels au LeveloppeiCnilt souItenitt tie ]a pro
dtlction tie lait et tie viadte ties bovins. 

Les pnicipailcs ,ictivit6s iitt'i&s dianlS Ce dolnaine peuvent se resu mer 
CeOIIInIe sUit: 

6tude ties politiques ties prix, de I'oftre des facteurs de production ct des 
systbens tie contimercialisation en vutie l'identification des freins a 
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laccroissement de Ia production d,viande et de lait et du potentiel de 
dc:veloppenient de ces deux produits; 

* 	 ctude des systenmes de coummercialisation, quantification de ]a deniande 
actuelle e- projet6e de lait, de produits laitiers et de viande et analyse des 
politiques de crdit nien6es en direction des petits exploitants; et 

* 	 evaluation 6cononiquc des innovations technologiques en vue de d6ter
miner, non seuleicnt les niveaux de productivit6 et de risque n(:cessaires 
pour en assurer l'adoption, mais (:galement leurs b(n6ficiaires et Icurs 
avantages (ventuels en termes de production, de stabilit6 du revenu et 
d'am6ioratio, des conditions de vie des populations. 

Caract6ristiques de la consommation
 
des produits laitiers en Afrique de I'Ouest
 

L'Organisation des Nations Jnies pour I'alinientation et l'agriculture 
(FAO) rapporte que ]a consonimation de produits laitiers ellAfrique occi
dentale est pass6e de 15 kg par habitant potr la periode allant de 1974 i 1976 

18 kg par personne entre 1983 et 1985 avant de tomber i 12 kg par habitant 
entre 1985 et 1987. Au cours des annecs 70 et 80, la production laiti re de cettc 
region n';, augnelite queIcgcrenient, accusant nienie tine baisse darns les 
r6gions les plus aridcs de cctte partie du continent. En revanche, les iipor
tations laiti~res ont augnicntj rapideiiiet an cours des anncs 70, pour dinii
nuer par la suite, leur part dans laconsommation totale tombant de 45% "1 
36% entre 1983- 1985 et 1985- 1987. 

En 1989, 11neCtude a 6tc effcctuic an CIPEA stir les caract6ristiques et la 
distribution de la consoulination de produits laitiers en Afrique de I'Ouest 
eiitre 1985 et 1987 et stir les principaux facteurs influant stir le paranimtre 
consommation de produits laitiers. 

Dans le cadre dc ces travaux, ladeniande totale de produits laitiers a &6 
dctermince itpartir des donu6es dc production et d'importations laiti.res pu
bli:es par laFAO. Le chiffre total ainsi obteun a &6 d,:ompos6 par type de 
produit, par origine (locale on iniportde), par climat (sec oi ht,mide) et par 
zonc (rurale ou urbaine). 

Entre 1985 et 1987, laconsommation de produit laitiers 6tait en 
moyenne de 2,6 millions dc tonnes d'c6quivalents-lait pour les 16 pays d'Afriqtie 
occidentale, soit grsso modo 500 000 tonnes de moins par al que pour la p6
riode 1983- 1985. l)ans ]a zone hnmido, la consonimation par habitant, qui 
ctait de 11 kg par am entre 1983 et 1985, tombait ?i6 kg entre 1985 et 1987, les 
chiffres correspondants pour les inicues p6riodes dans la zone aride 6tant res
pectivement de 45 et Lic 41 kg. La forte baiss,2 de la consoniniation par habitant 
dans la z:me humide se relhctait dans ]a diminution de I. part de cette r6gion
dans ]a consonimation totale, laquelle passait de 49% entre 1983 et 1985 i en
viron 40% pour lapcriodc 1985- 1987. 

On 	trouvera ;'ila figure 1 certailes des caract6ristiques de la consoi
niatioul de produits laitiers en Afrique occidentale pour la p6riode 1983
1987. La production locale repr6sentait 71% de laconsommation dans ]a 
zone aridc contre seulement 54% dans lazone hunide. Pour ]a p6riode 1983
1985, les chiffres correspondants 6taient respectivenient de 72 et de 38%, cc 

qui refl~te libaisse des importations totales entre cette p6riode et la p6riode 
1985-1987. 

1)ans ]a zone aride, la part de la consonimation urbaine dans la consom
mation totale avait I6g~rement augment6, passant de 21% entre 1983 et 1985 
?i23% de 1985 i 1987, alors qt: dans la zone humide, elle baissait de 62 i 
46%. 



Figure 1. Distribution de la demauh'tital;de lair tdes prduits laitirs en Afrique de I'Outst, 1985-1987. 
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EL = lquivalent-hait. 

Source: Adaptaittion (s doin,1eCs tie lh FAO sur la production ct lIs importations laiti rcs, 1985-1987. 

Entre 1983-1985 et 1985- 1987, ]a consorniation de produits laitiers a 
done1 diunui3 Cn Afrilue eicI'OuCt,s notainnient dans la zone hunidc qui est 
fortenient tributaire des importations laiticres. Celles-ci dcevraient continuer 
a dirninuer dans la rnesurC on Icurs prix ne cessent d'augmenter (figure 2) 
alors que I'accroissenlilt du revcnu tend A se ralentir. Des 6tudes supp6
iniltaircs s'avC&rCt n,&cssaircs CII rLIe dc ieiCux corncr les diff6rentes relations 
cntre I'offre ct la demlandC dc lait. A termie, ces 6tudes devraient d6boucher 
stir I 61aboration ic politiqucs proprcs " pcr:mettrC l'utilisation efficiente de la 
production locale dc lait ct a tavorisCr tune consoinination plus soutenue des 
produits laitiCrs. 

Senait Se',oun et R. lrokkcn 

Obstacles socio-6conomiques la production et b la 
consommation des produits laitiers au Mali 

l)'octobre 1988 ;1septcnbrc 1989, a 56 CffCCttleC Bamnako (Mali) une
6tudc dcstintc ilcornparcr la consoniniation des produits laitiers disponibles 
stir place par des mnagCs appartenant 'i difftrcntes tranches de revenu. Cette 
6tudc visait .1 dctcrininCr Ics raisoins du r(jct de certains de ces produits, la re
lation entrc consommation. revciu ct prix, ainsi que linflueiice de la saison et 
des variables socio-6conomn iqtics ct deinographiques sur ]a consomniation. 
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Figure 2. 
Prixtnominauxetprix r&lsdu 
lait digraissirn poudre sur le 
march international, 
1980-1989. 
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Les prix rels (constants) corrcspondent aux prix nominaux (courants) ajustds d'apr~s I'indice du 
prix unitairc de fabrication dans les pays industriels (1980 = 100). 

Sources: Banque niondiale: Tendancc des produits et des prix: diverses 6ditions. 
USDA (lWpartercnin de F'agricultre des Etats-Unis): World dairy situation (plusicurs 
aIInIs). 
FMI (Fonds ,ontaire international): StatistiquesIiancirs internatinales(plusicurs 
anrnds). 

A cet effet, 240 nu6nages avaient t6 s6lectionn6s par le biais d'une 
mithode de sondage i deux degrs. Dans tin premier temps, certains quartiers
des six communes de la ville avaient 6tchoisis stir ]a base de la connaissance 
qu'avait I'enqtiteur des zones de concentration de la majorit6 des m6nages 
pauvres, riches ou i reventis intermcidiaires. Ensuite, des mnages avaient 6t6 
choisis an hasard dans ces quartiers et ceux d'entre eux qui setaient montr6s 
dispos6s i participer i l'tude avaient 6~t65 retenus. Un premier questionnaire
avait servi fi ddterminer la taille du m6nage, l'ige de chaque membre, son ni
veau d'instruction, son ethnic, sa religion et sa profession ainsi que le revenu 
mensuel de I'ensemble du m6nage. Les donn6es relatives it l'enqu~te propre
ment dite ont t6 rassemblSes d'octobre 1988 fcseptembre 1989. A cet effet,
les chefs de famille avaient 6tinterrogs une fois par semaine pendant huit 
semaines at] cotrs des trois saisons qui caractirisent cette r6gion, savoir la 
saison froide et s&che, ]a saison chaude et s~che, et l'hivernage. Les questions
posSes visaient i d6terminer les quantit s et les types de produits laitiers 
consomms ainsi que les montants consacr6s a leur achat. 

Alors que les rsultats pr6liminaires rapport&s dans le Rapport annuel 1988 
du CIPEA (pages 27 i 29) ne couvraient qic la saison froide et s&che de 1988. 
les donnes prSsentes ici portent stir I'ensemble du cycle annuel de l',tude.

Le revenu inensuel des mdnages 6tait cn moyenne de 85 000 FCFA 
(tableau 1), les chiffres variant de 4500 i 700 000 FCFA. Les 10% des m6nages
ies plus pativres se partageaient 1% de e niontant contre 36% pour les 10% 
des m6nages les plus aiss. Avant le d6marrage de l'enqute, I'ensemble de 
I'6chantillon avait t6 divis6 en cinq strates homog~nes de revenus. Par ia suite,
les cinq strates ainsi d6termines avaient &6 ramen6es Atrois, .i savoir les 25% 
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Tableau 1. Caracteristiques de laconsointairionlde produits laitiers des mnages d Bamako 

(Mali), 1988-1989. 

Tranche de revenu 

Echai,- 25% 50% 25% 
tillon lesplus . revenu in- lesplus 
total pauvres term6diaire ais6s 

Nombredeaunages 237' 54 120 63 

Revenu moyen du m6nage 85 370 19472 61 722 185 309
 
(FCFA/nois) (85 949) (8 012) (21 593) (109 189)
 

Caractdristiquesde laconsommation 

('Y. du nonibre de nicnages) 

,guli..rement 75 51 79 92 

larement oujarnais 25 49 21 8 

Consomniation 

kg EL/personne/an 12(10) 6,4(4,7) 11,8(5,2) 22(8,1) 

Produits locaux (%) 34 37 33 60 

Produits industriels (%) 12 29 19 15 

Produits inipo-tds (%) 54 34 48 25 

Depenses consacres I'achat de 
produits laitiers 

% do budget familial 2,6 3,4 2,5 1,8 

"lr ',1t1ia,cs s'taient retirs de I'6chantillon avant la de I'tude.c fin 
Les chiffres titre parecnth ses sont des &eartstypes. 

0des menages les plus pauvres, Ics 50 9/ des mnnages 5 revenus interm6diaires 
et les 25% des inenagcs Ics plus riches, Alors que Ic revcnu mensuel du pre
inier groupe 6tait conipris entre 4500 et 30 000 FCFA, celui du dcuxime 
groupe allait dc 30 000, 1100 000 FCFA, contre 100 000 FCFA ou plus pour 
]c troisinic. 

Le iiidnage moyci comprenait 10,6 mcmbres dont la moiti6 6tait ig6e de 
moths dc 16 an'. Plus petits quc ceux des dcux aotres groupes, Ics iniages 
paovres consacraicent tne plus grandc part de leurs revenus mensuels aux 
prodUits laitiers ct collptaient en proportion plus d'illettr6s ou de travailleurs 
nianuels quC ICs fainilles riches. Seuls 4% des personnes de l'6chantillon 
avalcnt t6 scolarises pendant six ans ou plus, tandis que 32% d'entre clles 
n'avaicntjacnais t6 1l'scole. Enfin, presque 50% des travailleurs de l'cchan
tillon 6nargeaient an budget tic la fonction publique. 

30% ou plus ties rnnages consommaient au ninis one fois par senaine 
du lait frais on acidifi produit sor place, du lait liqoidc reconstitu6 en usinc et 
du lait concentr6 oLen poudre iniport6. Lc lait acidifi6 sucr6 et lc bcurre de 
fabrication artisanale, lc beurre et le fromage de fabrication industrielle et le 
lair UHT, Ic yaourt. Ic beurre et lefroniage iniportds n'ctaient consommn6s 
que tr~s rarcment. Le nianque d'argent avait 6t6 cit6, notamment par los m6
nages pauvrcs, commc le principal obstacle ala consommation des produits
ni port6s on dc fhbrication indt.strielle. Enfin, certains in6nages out simple

ment cxpliqu6 qo'ils n'aiinaient pas les prodtuits laitiers, tandis que d'autres 
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invoqtaient la ,oo-disponibilit6 de certains produits oil nne mfl6COnnaissance 
de la ganime des produits oftltrts stir Icniarch6. 

La cousoni-atioi 6tait en moyemi d 12 kg d'6quivalents-lait par per
sonne et par an, les chiffres allant de 6,4 kg pour Ios m6nages pauvres i 22 kg 
pour Ies fimilles riches (tableau I). Le type deIproduits coisoini6s variait 
consid'rablenient selon a tranche de revei,, les familles riches pr6firant dc 
loin les produits ocaux. Entin, le lait frais et le lait acidifi6 repr6sentaient en
semble 96% die a consonination total' deiproduits laitiers locaux. 

La consonimation total' die produits laitiers importes ne dpendait pas 
(P>0,05) de lI saison ,nais Iis produits locaux 6taiint nettement plus 
Consomme s an Cours de I'l'hivernagi que pendant Ia saison chaude et F&che ou 
la saison froidI et s&CIhe, p6riodes an cours dcsquellcs la consommation 
moyenn iiie reprsentait que 60% de celle cnregistrdc pcndant l'hivcrnage. 
Les par.m.'tres socio-tcononilWuS n'avaient en auctn effet significatifsur ]a 
demiande. Ccllt-ci tait g6n6ralenient caract6ris6e par tine faible 61asticit6
revem, les coefficients allant Lie (),14 pour le lait pasteuris6 de fabrication in
dustrielle 10,49 pour le lait concentr inport6. .' lasticit -prix de ]a demande 
deilait reconstitu do tabrication indtustriellc et celle deila demiande de lait 
concntri6 inport6 6i:ient 61ev~es (- 1,62 ct - 1,50 respectivenlent) tandis que 
cellc dt, lait frais itait ftaible (-(),53). Les coefficients d'6lasticit6-prix crois& 
6talent variables ieais, en CC concernc le lait frais, uIsuii 6taient g6n6ralenient 
positifs par rapport aux produits import6s, lesquels 6talent des produits de 
substitution, et n6gatitfs par rapport au lait acidifi6 de fabrication artisanale, 
qui constituait On produit ilppoinlt. 

Lcs 61asticitrs-revenu ct prix tichaque cat6gorie de m6nage avaient t6. 
uitilislc~s pour dtfinir ICs conditions di rlalisation die l'objcctifILu Gouvrne
ment nialien, liquil si' propose dc porter la consomnmation de produits lai
tiers a 40 kg d'&luivaltnts-lait par personnc et par an d'ici 1 l'an 20(0. Pour 
que cet objectits rialise, Iaconsoinmation devrait, au cours des 10 prochaines 
annees, augmentcr Lie 13% par an pour l'ensemblc de l'6chantillon, c'est-i
dire de 23% par anipour Iis m6nages les plus pauvres et dei6% par an pour Iis 
plus ajs6s. Tout cela est subordonnt6 'Iune baisse stbstantielle des prix des 
produits laiticrs ct/ou tne forte progression dr, revenu. I1est i noter cepcn
dant que l'accroissement di' la production locale grace a l'introduction de 
techniques de production peu coCituses, de syst{imes d'alimntation et de 
programmes sanitaires aniior6s ainsi que de syst'mes de commercialisation 
plus efficaces, pourrait permettre d-r6duire les prix des produits laitiers et 
partant, d'en accroir Ia consommatioll. 

S. Debrah elS. Sonmnar 
En collaborationaiec l'hstitutnational de recherche zootechmique,foresti~re et 
hydrobiolq(iqu, dit Mali 

Commercialisation et consommation 
des produits laitiers au Nig6ria 

Traditionnellcmeit, I's populations autochtones du sud du Nig6ria, 
cssentiellemcnt des Yoroubas et des lbos, nc connaissaient pour ainsi dire pas 
'61evagc bovin et par consLquent, n consomniaient que trs rarement Iclait 

et los produits laiticrs. C's derni'rcs ann6es cependant, la situation n'a cess6 
d'6voltir, notamment en raison de I'afflux de Peuls transhumants et seni
s6dcntaris6s, 61eveurs de bovins, dont l'arrivdc a permis d'accroitre l'offre de 
ccs produits sur Icmarch6. 

Deptiis Iis anndes 40, une proportion croissante des produits laitiers 
consomm s au Nig6ria est import6e, notamment dans cette partie du pays. 
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L'introduction en 1986 d'un programne d'ajustexnent structurel a entraine
 
mc hausse des prix et partant, tne baisse de la consommation de ces pro
duits. D'octobre 1988 "Amars 1989, le CIPEA a effectua titne enqufte pour d6
termincr les caract6ristiques de la consoination des produits laitiers dans le
 
sud du Nig6ria. Realisee sur diverses couches de la population de cette r6gion,


elio devait servir, non sculement i projeter la demande, notamment des pro
duits laiticrs locaux, mais galcmcnt i 6laborer des strat6gics appropri6es de
 
production ct tie comiercialisation. Notis pr6sentons ici les r6sultats d'une
 
analyse preliminairc Lies donndes recucillies alcette occasion.
 

l)ans lc cadre de cettc eniqufte, Lin 6ciantillon al6atoire stratifi6 de 1185
 
,n6nagcs a &6 iiterrog6 dans les Etats d'Oyo dans Ic sud-ouest et d'Anambra
 
ct d'l mo dans le sud-est du, pays. Cet echantillon 6tait compos6 dc 996
 
amaililes autochtoncs dont 412 rurales et 584 urbaines et de 189 families peules


dont I11 rurales et 88 urbaines. Les donnm:cs rccuejilies couvraient la compo
sitioli du niilnage, Ia frtqucncc de consommation ct l'origine des divers
 
produits laitiers, ]a quantit6 consoiimic, Ia forme sous laquclle ils sont
 
consommi s et lcurs prix. l)cs informations ont 6galement &6t rassembl6es
 
;ur les dtpenses relatives ;i certaincs denr:cs vivrieres.
 

(On tr: tvera au tableau 2 les donn6cs relatives Ala frqclence de consom
,nation des divers produits laitiers. Le type de produit ct la fr6quence de
 
consouniiat ion variaicntic uianire sensible en tonction du groupe etlnique,
 
titi type tie population (urbaine ou rurale), et de Ia r6gion (sud-est ou sud
oiest). Les populations auttochtones dii sud-cst ne consonmaient pas de pro
driits IOCaux; en revanche, cclles du sud-ouest consommaient diu wara, ti
 
froiagc local ,nou, ainsi quc dr, lait frais ou acidifi3 et du beurre. Par aillcurs,
 
Ics tinmilles rurales de cette region consommaient plus de produits laitiers
 
ocan x quLC leurs homologucs ies centres urbains.
 

Quielles soieCit tlk, sud-cst ol di sud-oucst, les populations autochtones
 
ciison 1
naicnt les produits laitiers import6s ou "abase de produits import6s

d.iis Ies iiinics proportions, avcc une pref6rence ,narqu6c pour le lait
 
conccuitre.
 

Les Pculs et les Ilaoussas du sud-onest consommaient plus de produits
 
inportes que ceux du sud-est, Ia quasi-totalit6 Lies n:$iiages de cette cat6goric

vivant dans les centrcs Urbains. En cc qui concerne la consomimation de pro
dits bocatix dans le sid-ouest, les Peuls des zones rurales pr6tfraient le lait
 
frais alors cte Ics H aoussas des centres trbains se contentaient de lait acidifi6
 
tauite de lait frais. Enfin, Ies Peuls de la r6gioni dii sud-est consommaient 6ga
lenient surtout du lait frais Ct di lait acidifi6.
 

I1ressort de 'analyse prdliminaire des doniics rassenbl6es dalis le cadre 
de cette enqutiC Lt, Cle frein au d6vcloppemcnt du march6 des produits lai
tiers locaux r6sidait beaucotip plus dans I'absencc de moyens de conservation 
Ct tie transport qtC das la faiblesse dI niveau de la demande. Cette hypo
tho~se m6rite cepcendant d'Otre v~rifi(:c. 

M.A. j.abbaret 1-. Renlts 

Caract6risation des syst~mes agraires 
de la zone c6ti~re subhumide du Kenya 

Bien qtue la zone c6ti&re stibhumide di Kenya et les 6cosysttmes ana
logues existant aillcurs cil Afriquc de I'Est et en Afrique australe poss dcnt 
d'excellentes potcntialit6s de production laiti're, la demande de lait et dc pro
duits laitiers denicetre suipmerieure i l'offre dans ccs regions. Jusqu'ici, l'essentiel 
du lait conimercialis6 daiis cctte partic du pays provient dc grandes exploita
tions oi, d'units de taille iioyenic, toutcfOis les efforts de d6vcloppercnt 
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Tableau 2. lFrtqu'nce de laCoflsoitstafjimi de produis laitierspar rqt ion (I par type de consomnmateur 
dansIesud du N 'cria,1989. 

Produit ct 
 Autochtones Pculs/Haoussas 
fr6quence de 
consormation sud-oucst sud-est sud-ouest sud-est 

proportion de mnages (%)consomrnant 

Des produits locaux 

Lait frais/acidifi6 

rtguli)rc 5 98 96 
irr6gulibrc 10 2 

Yaourt 

r6gulier 34 93 
irr6gulicre 7 

IW'ara 
r6gulier 
 30 70 
irr6guli rc 50 11 4 

Beurre (r6guii re) 2 79 97 

Des produits import6s 
Lait liquide 2 8 

Yaourt 
rdgulirc 10 22 
irr6guli~rc 24 10 7 

Lair concentr6 
r6gulirc 46 48 41 27 
irrguli&re 44 23 11 4 

Lait en poudre 

r6guli re 
 16 14 
irr6guli rc 26 15 4 

Lait pour nourrissons 12 10 10 11 
Beurre (irr6guli~rc) 6 3 3 
Crrnic glac&e 
rcgulire 
 14 10 11 
irr6guli~re 31 17 11 

Idgulirc = quotidicnneinent/hebdoiadaireieit; irr6guli&re = mCensuCllemnent/rarernent. 

actucllermnt d6ploy6s sont ax6s sur un programme de promotion du z6ro
piturage en petite exploitation. En outre, Line partie du lait vendu dans cette
rcgion au tours de I'hivernagc provient de troupeaux de z6bus 61cv6s sur les 
parcours scmi-arides avoisinants. 

Compte tcmi des r6cents progr s enregistr6s dans lcs techniques dce pro
duction fourragrc et dans laluttc contrc la trypanosomiasc et la thcil6riose,
les petits cxploitants de la zone c6tikrc subhumide du Kenya sont aujourd'hui
de plus en plus nombrcux i s'int6rcsser ala production laiti~re. Cette ten
dance cst encouragce par lc lancement d'tn programme de d6veloppement
du zero piturage et d'tn projet de recherche conccrt6e par lc Kenya Agricul
tural Research Institute et le CIPEA, en collaboration avec plusicurs organi
sations nationales et internationales. Ces travaux ont d6marr6 fin 1988 par
des 6tudes destines i d6crire les syst rmes agraires en place et 5 6valuer l'im
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portancecde l'61evagc bovin et plus particulibrcment des bovins laitiers dans 
lesdits syst&nics. 

Ccs travaux ont pour cadre la r~gion de Kaloleni, circonscription admi
nistrative du district dc Kilifi, situ6c au nord-oucst de Mombasa. Ici, on dis
tingue trois zones agro-6cologiques diffrentes, i savoir lazone semi-aride S 
prddominance 'levage-niil" et deux zones snbhumides, l'tne S pr6dominancc 
"anacardier-nianioc" ct I'autre i prcdoniancc "cocotier-manioc". l)ans 
le cadre ie cettc cnquet, qUelque 18010 mnagcs, soit I05 15% di nombre 
total d'exploitants Lie cettc r6gion ont t6 interrog6s en d6ccnbre 1988 et 
en janvier 1989. 

La taillc nioyenne des nienagcs tiit tic 12 pcrsomcs, dont tn pen nioins 
de la nloitie tait 1g&e Lie mois Lie16 ans, 4%,seleinent Liecettc population 
dNpassant la barrc ties 60 ans. Plus de 86% ies femmes adUltes vivaient en 
permanence sur l'exploitatioii con trc sculemcnt (0% d'hom mcs adultcs. Ces 
chiffres, qui nit claireient ressortir l'importance de l'enploi non agricole 
eclcz les hLnlincS, pernicttent de conclire qic le taux ciecroissance d6niogra
phique se situait amtounr (e 4%,depuis ICdernicr recensement et'ectu6 cn 
1979, et L11eC h LiCllsite uloVcuc tic lapopulation 6tait d'environ 250 habi
taits/k n -. 

( ;erdes en proprictt libre. 95% des exploitations 6tudices 6taient occupcs 
par leurs proprietaires. I)ais le sous-syst&nie du cocotier, 70% des exploita
tiouis avaiCit 1noiis Lie4 ha, avec ute taille moyenne prddoininante Lie pr{s
Lic 2 11;1; toutefOis 64' nudnagcs avaient, dans le pirc des cas, acces a tineLiLes 
autre parcelle. En re'anche, sCulcs 22% des fatInilles diu sous-syst&nhe de 
I'anacardier avaient acces a une autre parcelle, bien quC la taille de leurs cx
ploitatiois ffitcomparable i cello des clhamps de la region i predominancc 
cocotier-manioc. I)ans ntee zone comie dans I'autre, ]a secondc parcelle 

tai tsitnee en movenie 't3 kil LiC la premi&re. 
Quellc qie soit li zone L'nsiLiere, l'arborictilturc 6tait tr&s r6panduc.

En cc +1i conccrnc les cultures inarchandes, 90% des exploitants cultivaicnt 
ILcocotier, les autres cultures iereite &ant lanoix iecajou (51 %), les agrumes 
(27%), les ii5angies (18%) ct les oleagineux (19%). Le maTs et le manioc 
constituauent les principales cultures vivri'rcs et 6taient exploit6s par plus de 
9(%des pavsans. Les antrcs ctltUrcs vivri&res exploitcs 6taicnt les pois
(27%), Ieriz (2 1..,.), et Phaseolus (1(J%). Les cultures asso1abanane (14%) 
ci~cs constituajent g6nralement la r.'glc, lazone *ipr6dominance cocotier
iuainoc Lcoiinaissailt Lielx reeoites annuelles coutrc iic scule lans la r6gion S 
prcdoiilaiCie aiaaldier-ianioc. 

La proportionl des exploitations pratiquant l'61cvage ct les types d'ani
maux clevis 6taienit tr&s similaires dans les dtux zones (tableau 3), les trou
peaux tant g6nralcmeet dc petite taille avec des moycnnes respectives dce 
12,9 ct de 9, 1 pour les bovins et les pctits ruminants du sous-syst&mc du co
cotier contre 21,7 ct 9,7 pour cetx du systmnc cle I'anacardier. 

Alors titnles agriclteurs considdraient lcs problnes phytosanitaires 
ct vctcrinaircs ct lc manque de capitaux conime les principaux obstaclcs S 
surionter, les proprietaires tic bovins estiinaient quant ;'ICLIx que les insuffi
sAlnCCs dilsysten Lie vulgarisation et les p6nuries d'alimcnts du b6tail consti
tuaiClt les problciies Ies plts s6rieux ,i r6souidre. 

I1rcssort des rusultats LIc cctte cnqu&te, quie les effectifs bovins de cette 
region donnes dans les statistiques officielles avaient 6t6 surestini6s. Afin de 
confiriner on d'infirnicr cettc liypoth{sc et par Ia nniv occasion dc ddcrirc 
les sous-syst&ncs d'6levage bovin en placc, un recensement systunmatiquc de 
la population bovine uie cette rdgion a 6t6 effectu6, principalement entre avril 
Lt mai 1989 en collaboration avcc Ics minist rcs k6nyens de I'agricuilttre et dce 
l'61levage. Aux fins de cc recenscment, les animaux avaient t6 class6s en 



deux groupes, savoir l'East African Zebu et les races am6lior6es, lesquelles
comprenaient les races exotiques et leurs croisements avec le z6bu. 

32% des 1552 m6nages poss6dant des bovins se trouvaient dans le sous
syst~me du cocotier, contre 39% dans celui de l'anacardier et 29% dans la 
zone semi-aride de culture du mil. Les troupeaux 6taient de plus grande taille 
dans la zone subhumide que dans la zone semi-aride, laquelle abritait plus de 
la moiti6 des 56 (X) bovins Z6bu recens6s. En revanche, plus de 80% du total 
d'un peu moins de 900 animaux de race am6lior6e recens6s se trouvaient dans
la zone humide, dont plus de la moiti6 dans le sous-syst~me du cocotier. Ce 
groupe comprenait essentiellement des Sahiwal (3 6 %), des Ayrshire (34%),
des Channel Island (26%) et des individus de race frisonne (18%). 

Tableau 3. Nombre d'exploitations enquities et type d'animauxdevis dons les zones agro-lcologiques
j pridoininance cocotier-manioc et anacardier-manioc de la circonscriptionadministrative de 
Kaloleni (Kenya). 

Nombre d'expluitations 

Zone Zone 
cocotier-manioc anacardier-manioc 

Type d'animaux dlevds Nombre % Nombre % 

Aucun 505 36 164 35 
Petits ruminants uniquement 642 46 207 44 
Bovins et petits ruminants 175 13 72 15 

Bovins uniquement 69 5 26 6 

Total 1391 100 469 100 

Cette r6gion abritait peu d'animaux de race import6e, plus de 90% des 
exploitations en comptant moins de 10 (figure 3). Tous 6taient aliment6s a 
l'6table alors que 23% des z6bus 6taient 61ev6s exclusivement sur parcours.
Par af!eurs, les syst mes du z6ro pfturage pur ou mixte avec utilisation de 
fourrages cultiv6s et/ou de concentr6s, 6taient pratiqu6s dans 36% des cas oci
les troupeiux d6nombr6s comprenaient des animaux de race am61ior6e. Les 
compl6r .ents alimentaires les plus fr6quents 6taient le son de mais et le tour
teau d. coprah. 

Les parcours naturels constituent encore la principale source d'alimenta
tion des bovins dans cette r6gion. Cependant, compte tenu du caractre 
croissant de Ia pression d6mographique et de ]a diminution continue de ]a
taille des exploitations, ce mode de production devrait ceder progressive
ment le pas 5 un syst~me de plus en plus intensif. On comprend donc que le 
CIPEA ait d6cid6 dc concentrer ses efforts sur l'6tude des obstacles tech
niques et socio-6conomiques au d6veloppement de la production bovine 
dans cette r6gion. Dans cette perspective, les travaux entrepris portent, entre 
autres, sur l'analyse 6conomique de la gestion des exploitations en vue d'6va
luer, 5 partir d'un 6chantillon stratifi6, ]a contribution relative des activit6s 
agricoles et non agricoles au revenu des m6nages. 

F.N.Chabari et W. Thorpe
 
En collaboruionaver le Kenyan AgriculturalResearch Institute (KARl)
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Commercialisation des produits laitiers dans la zone 
semi-aride de I'Ethiopie 

Des 6tudes rcentes ont rs5v616 que les soci&t6s pastorales commercia
lisaient plus de produits laitiers qu'on ne le pcnsait gcn6ralement et que le 
revenu ainsi accumul6 pouvait ftre relativement important pour leur 6cono
mie. 1)ans le cadre de projets de diveloppement en cours d'exdcution dans ]a 
zone semi-aride de l'Ethiopie, un certain nombre de travaux ont t6entrepris 
pour ddfinir les moyens it mettre en oeuvre pour promouvoir ]a gln6ration
de revenu,s pastoraux et en diversifier lIes sources afin dce renforcer ]a s6curit6 
alimentaire des populations concernees. 

A cet effet, le CIPEA, i 1l demande du Third Livestock Development
Project du Minist re 6thiopien de I'agriCulture, a effectu6 en 1987- 1988 sur 
14(1 familes Boran tine enqui'te destin6e ii d6terminer: 
* 	 I'effet du niveau du revenu familial, de l'6 oignement du march6 et de ]a 

saison, sur les ventes de produits laitiers;
 
l Ia part des ventes de produits laitiers dans le revenu familial;
 

* 	 les cons~quences de la vente des produits laitiers sur l'6tat nutritionnel 
des populations pastorales et des veaux; et 

* 	 les actions i entreprendre pour promouvoir ]a commercialisation des 
produits laitiers. 

Figure 3. 
Distribution defriquences du
hiombred'animaux de race 
amilioriepar troupeaudats 
les zones agro-scoIqoiques
cocotier-maniocet 
anacardier-maniocde la 
circonscriptionadministrative 
de Kaloleni (Kenya), 1989. 
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Figure 4. 
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1987. 

Les minages cnqutts avaient &t6 classss en fonction Lie deux crit{'res,
savoir d'une part leur 6 loigneicment par rapport i l'un des deux petits niarchs
identifi s dans cette r6gion et d'autre part, !cur niveau de revenu d6fini stir ]a
base du rapport, au sei ic leur troupeau, du nomibre de vaches en lactation
ScclIIi des adultCs IescXC masculin. Cc rapport variait dc 0,5 pour les familIs 

pauvrcs i 2 pour Ics tamillcs ais6es. Dans lc cadre de cette cnqutc, des f'emmes 
adultes vivant darts Ics campecments pastoraux ont 6tinterrogscs stir la pro
duction laitiilrc di iniiiagc, stir Icurs sources die revcnu, stir la frcsqucncc ct los 
variations saisonni~rCes dcs vcntcs tic produits laiticrs, ct sur Ic montant et
I'atlcctatili des reccttes fouriiics par ccs vcntes. Quant i la productivitc des 
animaux, clIc a iti§ dtiiCi ' partir d'une reconstitution de l'histoirc dc la 
vachc s'inspirant ies rcnscigncincnts fournis par lc propristaire. Les donnces 
ainsi rasscnibl&s ont ist. aialVscs sclon Ics mniithodes classiqucs d'analysc ie 
la variance utilis&cs pour Liuatre variables (emplacement du march5, saison, 
revenu ct distance) Cn la commercialisation ct pour deux va-CC qui conccrne 
riables (rcvenu ct distance) cn cc qui conecrnc Ia productivit, des animaux. 

I1rcssort iC cos allilyscs qu'en IIIOVCnle, los ventcs de prodtits laitiers 
assurent aux mniages 2('% dc leUr rcveni annuel, qui est de 405 birr (195 dol
lars des Etats-Unis d'Aniiritlc) (n=86). Les produits de ces ventcs revienncnt 
intcgralenicnt aux fcinics dont ils constituent l'uniquc source dc revenu 
monlltairc. En cc qui conccrnc les families pativres, la part dc ces recettes dans 
le rcvein amuel variait di' 37% pour celles vivant dans Lin rayon de I1 km an
tour du niarch6 "iI /o pour celles habitant i 20-30 km du march. pour les 
menages aisss, les chiffres correspondants, respectiveicnt 22 et 14% pour
les in1nics distances. 6taiint caractcris6s par titne plus faible amplitude.

Les ventes de produits laitiers atteignaicnt lcurs son'mcts pendant
I'hivcrnage, mais chutaicut 1 17% de ces valcurs au cours de la saison sche 
(figure 4). Les mdnages vivant 1) km du inarch6 vendaicntjusqu'i 12 fois 

Minages M6nages A revenu 
pauvres intermidiaire Menages aises 

Ventes 
(litres/ 
EHAA/

jour) Hivernage Intersaison Saison siche
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plus de produits laitiers que ceux qui en 6taient eloigns de 20 530 ki. Quelles
 
que soient la distance et la saison, les families ais6es vendaient plus de produits

laitiers que les menages pauvres, mais la part de ces produits dans le revenu
 
6tait plus dlevde chez ces derniers. De fait, les minages pauvres 6levaient tr s
 
pen d'animnaux, ne produisaient aucune autre denr&c commercialisable et
 
consacralent g6n~ralemen, lit totalit6 des recettes issues de ]a vente du lait 5
 
l'achat de c6r6alos alors olic les ,nniages aisds uilisaient ces revenus des fins
 
plus diverses. Le beurre, Ic plus vendu des produits laitiers, 6tait consonim6
 
stir place oti achemin6 grace aux transports en comunitil vers les rdgions vol
sines des hauts plateaux, un petu plus au sud.
 

Les manages pauvres vivant dans Lin rayon de 5 km autour d'un march6
 
trayaient plus souvent le,:rs vaches (63% des pis contre tine moyenne gdn6
rale de 47%), cC qui signifiC qtC la proximitd d'un ddbouchd exacerbait la
 
concurrence 
entre Ilhomme et lc veau pour le lait. Cette production suppl&

mentaire, qii dtait d'civion 50}) nil par famille ct parjour, servait surtout ;t

acheter des c&rdalcs (environ 1,75 kg). Par ailleurs, la consommation de c6
riales des femmcs vivant dans des m6nages localis6s dans un rayon de 5 km
 
autour d'un niarch6 6tait de 32% suprieure a celle de letirs homologues ins
tallkes I plus de II km d'un rnarch.
 

[.'incidence des maladies des veaux dtait significativement plus 6lev6e 
(11<0,05) chez les fiimilles patvres proches d'un march6 qie chez les mznages

de IaIm&nie strate sJtus relativement loin d'un iarche. Ce ph6nomn&ne pourrait

s'expliquer par le dtournement de la production laitilre 
 des fins commer
ciales et an ddtriment di veau.
 

ALI vu dc ces rdsultats, on pcut conclure que les ventes de produits laitiers
 
sont fr6quentes chez les populations du sud de !'Ethiopie vivant dans 
un
 
rayon de 30 kin autour des ptites villes. Par aillcurs, sclon leur richesse, les
 
minagcs r6agissent diflf'reninient devant lcs d6bouchs commerciaux. 
De
 
fait, leurs rdponses varient en fonction de la proxinit6 du march6 et de 1a
 
quiatit6 de lait commercialisablc, qui cst cllc-mcnme tributairc des besoins de
 
subsistance du mnagc et de la saison. 
pour leur part, les femmes vendent 
d'atitant plus de lait qu'elles sont proches di niarch6 oi elles se rendent gn6
ralenient I pied. ALI nivcau des mnnages pauvres, les ventcs dc lait s'ins
crivent dans uine strat6gic de survic qui se fonde sur la commercialisation de
 
modestes quantit6s de lait -- qui de toute faton n'auraient pas suffi 5 couvrir
 
letirs besoins de subsistance - pour se procurer des aliments plus riches en 
6nergie, c'est-'i-dirc des ccr~ales. Rendue possible par le traitement pr6f6ren
tiel dont jouit lc lait, ccttc situation montre clairement que mme pour les
 
families sanis "excddcnts" la commercialisation des produits laitiers constitue
 
Ltl aspect important de l'conomie pastorale. Enfin, en garantissant au paysan

tin revenu plus r6gulier et en r6duisamt les ventes forc6es d'animaux, la
 
commercialisation des produits laitiers contribue i 
 renforcer la sdcurit6 ali
mentaire des populations concernecs.
 

Le ddveloppemcnt de la commercialisation du lait passe par le d6sencla
vement des zones de production les plus recul6es en rlie de I'acheminement 
duI beurre vers les points de vente existants. I1importe 6galement d'accroitre 
l'offre de cir6ales et d'ani6liorer la gestion des systrmes d'alimentation ii 
composante fourrag~rc, afin d'attdnuer la concurrence que se livrent 
I'homme et le veau pour la consommation du lait, et de r6duire ainsi les inor
talitis imputables aux carcences nutritionnelles. Enfin, des actions appro-
prides doivcnt tre entreprises pour perniettre aux femmes les plus pauvres
de diversifier leuirs sources de revenus de sorte ii ne plus avoir aivendre des 
produits laitiers qI'elles auraient pu consommer elles-nn2mes. 
D.L. Coppock, S. Holden "t Mulugta Assefia 
En collaborationavec It,Third Livestock Dcvelopment Projectdu 
Minist&e ti:iopien de 1'agriculture 
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Exp6rimentation multilocale des banques fourrag6res 
dans la zone subhumide du Nig6ria 

La technologie des banques fouirrag;res est le fruiL des recherches du 
CIPEA stir I'alimentation compl6mentaire de saison s hc des bovins 61ev6s 
au Nig6ria dans lc cadre dI syst nic traditionnel de la zone subhumide. Des 
essais r6alis~s en milieu reel out montr6 quc cctte innovation permcttait d'ac
c.oitre la productivit6 du cheptel et euile faisait de nombreux adeptes dans 
la zone. Toutcfois, soin impact st'. les utilisateurs qui n'avaient pas 6 asso
ci6s " la phase initiale des recherchcs dcmcurc meal connu. Les reactions de 
cette categoric d'utilisatCurs - dU moins I'csl&re-t-on - devraient permettre
de se faire unc id~e precisc Lie cette technologic ct diameliorcr son efficacit6 et 
son adaptation i la zone. Aussi tidie-t-on actucllcmcnt les paranlctres tech
niques ct 6coioemiques pertinents en vue de dcfinir les avantages de cette 
innovation ainsi qu les obstacles 'ISOn adoption. 

A cet efttet, des proprietaires de banques tfourrag rcs ct des agents des 
services tie vulgarisation ont 6t6 interroges en 1989 dans le but dce definir les 
ftactcurs dont depend I'adoption ies haIRliues fOurrag&es. Pour cc faire, on 
avait titilis6 tin questionnaire i choix multiple faisant appel i des r6ponses 
chiffr6es, la som me totale des r6ponses 6tant 6gale " 10, quel que soit le uombre 
d'options retenues. 

Pour les propritai res, les insuffisanccs du syst{ime de vIlarisation 
constituaicnt lc principal obstacle i l'adoption de ccttc innovation (1- = 0,52),
celles di r6ginle foncier (R- = 0,3) venant en dcuxinic position. l)e I'avis 
des agents de vulgarisation, ICregimc fIoncier (R 2 = 0,33) et lcs probhkmes li6;
i Ia fourniture des intrants (R2 = 0,33) constituaieut lcs obstacles les plus im
portants "il'adoption ies bAuLqtues ftUrrag res. 

A l'appui de leurs assertions, les premiers ont pr6cis que la Miyetti
Allah Cattic Breeders Association constituait letrprincipale source d'infor
mation stir Ic concept iCs bancues tourrag&res (1- = 0,33), devanqant ainsi 
les services tie vulgarisation (R- = 0,22), ct la radio et la t61vision dont le r6le 
6tait a lCurs .veux tout 'Ifait secondaire. 

Pr6cisons au passage quc les coefficients dc corr6lation ci-dessus 6nu11
m6res 6taient tous hautcmcnt significatifs. 

MiScs au point initialement a l'intention des Petils s6dentarises, qui 
constituent aujourd'hui moins de Ia moitie des utilisateurs de cettc inno
vation (figure 5), les banques fourrag'res comptent bcaucoup d'adeptes 
parmi les autres groupcs ethniques de la zone. Ccux-ci b6ndficient plus facile
ment des services dce vulgarisation que les Peuls car ils en font express6cilent
Ia demande, 6tant g~n6i alcmcnt plus alphiab6tis~s. Par aillcurs, 6tant donne 
que les agents de vulgarisation sont issus de cos inimes groupes cthniqucs, il 
leur cst plus facile dce communiquer avec eux qu'avec les lPculs. Le r6gimc
foncicr pose 6galcmcnt un s~rietIx problkme aux populations agropastorales. 
l)ans la plIpart des rdgions, l'acc s i la terrc est contr616 par les agriculteurs 
et les chefs traditionnels. Les autoritds gouverncnentales ont annonc6 offi
ciellement la constitution de reserves pastorales destin6cs i aider Ics popula
tions agropastorales a acqutirir des terres, mais jusque-I, seuls 3,5% de Ia 
superficic totale des banques fourrag[res sont situi6es dans ces zones. Qui
plus cst, i part celles localisces sur les reserves, 60% des terres portant des 
banques fourrag~rcs out 6t6 acquises par voic d'h6ritage (figure 6). Certcs, les 
populations agropastorales pcuvent acheter ou cmpruintcr la terre aupr s des 
agricultcurs, mais scules 16% des terres portant des banques fourrag[rcs ont 
et6 ainsi acquiscs.

Ces r6sultats prdliminaires indiquent quc seul un service dc vulgarisa
tion digne de cc nom permettra d'acc6l6rer Ic rythme d'adoption des banques 
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fturragc'rcs. L.es besoins 6tant ici nettemeint sup~rieurs aux pr6visions, il 
coivieiurait 6galcment dc mettre i contribution les agents de vulgarisation
agricole, gcncralcment plus nonibreux que leurs collgues des services de 
1'&lcvage. 'cla ne devriit poser aucun problk-me dans )a mesurc oCi ila 6t6 
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d6montri- que cette innovation prcsctntait 6galemcnt de nombreux avantages 

pour la production agricole. 

R. von Kaufinann el B. Hassane
 
En collaboration avec I'Utah State University, E.-U.
 

Systemes d'alimentation et de gestion 
La quantit6 et la qualit6 des !isponibilit6s alirnentaires constituent les 

facteurs d6terminants dc la pr( ductivit6 des bovins en Afriquc sub
saharienne. Tout en denccurant unc caract6ristiyue de ia saison s&he, lcs 
pfnuries d'aliments du b6tail peuv :nt 6galement s'observcr all cours dc I'hi
vernage. 

Une alimentation inad6quate pcut accroitre la morbidit6 et la mortalit6 
chez les jeunes et affecter, non sculcment les performances de reproduction 
et la production de lait, y compris la dur'e de ]a lactation chcz les femcelles 
adultes, mais 6gale nt lc poids et la qualit6 de ]a carcasse chcz les aniniaux 
de boucherie. Cependant, l'aniplcur des manifestations de lIasous-alimentation 
d6pendra toujours des conditions agro-6cologiques, des systrnies dc pro
duction et de I'incidence des maladies. 

Mise au point de syst~mes appropri6s d'alimentation 
des bovins laitiers dans les hauts plateaux 6thiopiens 
Allaitement rationn6 et alimentation au seau de veaux m6tis 

L'allaitement des veaux cst gtnralcment rationn6 dans les syst&I.'es de 
la petite production laitire. Toutefois, pour les hauts plateaux 6thiopiers, lc 
Minist~re de ]'agriculture reconmiande, ci ce qui concerne lcs vaches nimtisscs, 
de s6parer les petits de la ,ncejustc quelquesjours aprLs la naissance ct de les 
alimenter au seau. [)ans cette r6gion, lcs vaches m6tisses produiscnt Cn 
moyenne 6 kg de lait par animal ct parjour, Ia moiti6 de cette production ser
vant i l'alimentation du petit jusqu'! 1'5ge de 3 mois. Entre septembre 1987 
et avril 1989, unc exp6riciic. a 6t6 effectu6c i la Station de recherche dI 
CIPEA Debre Zeit cn vue de d6terniner l'effet de l'allaitcmeint rationn6, de 
l'alimentation des petits au seau et de Ia conipl6mentation de Ia ration des 
vaches sur la production et Ic pr61kvement de lait, la croissance des veaux et les 
performances de reproduction des femelles adultes. 

Cettc cxp~rience avait 6t6 meu6c sur quatre groupcs ronipos6s de 18 
g6nisscs m6tisscs chacun (dont neuf 75% frisonne et 25% Boran et neufFI 
Frisonne/Arsi). Le traitement consistait en Line combinaison factorielle dc 
deux r6gimes alimentaires pour les vcaux (alinentation au seau et allaiteicnt 
rationn6) ct d'autant pour les vaches (ration compl6mcnt6e et ration non 
compl6nent6c). Tous lcs veaux avaient 6 sevr6s l'Fige de 84 jours.
Aliment6s au seau et nourris deux fois parjour, ils recevaient un total de 208 kg
de lait de la naissance au sevrage. Les veaux assujettis Aun allaitement r.tionn6 
6taient autoris6s At6ter deux minutes avant et 30 minutes apr~s la traite du 
matin et celle de I'apr.s-iiiidi. Quant aux vaches, lcur ration de base 6tait 
compos6e de paille de tef ad libitumn et dc 2 kg de tourtcau de noug (Guizotia 
abyssinica) par jour. Celles dont la ration 6tait complinent6e recevaicnt en 
outre 2 kg de foin de 6gumincuse parjour pendant toute la pdriode de lacta
tion. Les veaux 6taient pes6s une fois par semainejusqu'A l'.ge de 180jours.
On trouvera au tableau 4 les r6sultats enregistr6s dans Ic cadre de ces travaux. 

L'allaitement rationn6 au d6but de la lactation entrainait un accroissc
ment significatif(1"<0,05) de la production de lait entre Ic 4' et le 84ejours de 

18 



Tableau 4. lil/i d 'ildii ,Ui.'c-alt eIt' la n,limentai ti de l,r..'de Iln,:tr' sur stn i.it,'stcit ,titatia,it sy.sWiic ,iompitcmcntJio 

tt1ih , lit(44tion d' .alit, tI IIo.,i soiation de lair4 ea i 'i t t Ila iatic t III , t du vau,I),hre Zeit ( i-thiopie) , 1989. 

Ingestion tie 

Production Lait commer- Consommation (;ain de Ihatiire SMChe 
Lie lir cialisable de lait du veau poids du veau digestible des vaches 

(kg/vachc/jour) (kg/vache/jour) (kg/veau/jour) (g/jour) (kg/vache/jour) 
4-84jotirs 4-305jonrs 4-84jours 0-84jours 0-84jours 0-180jours 4-84jours 4-305jours 

Alimentatio tic vcaux 

'lange 5,4 4,5 2,7 2,7 304 268 4,3 4,2 

allaitemcntiratiotint, 6,2 4,8 3,1 3,1 390 323 4,5 4,3 

Alimettation tes vaches 

lon lcIplciitet& 5,7 4,4 2,9 2,8 323 282 4,1 3,9 

coillctti1cttdc 5,9 4,9 2,9 3,0 371 309 4,7 4,5 

Race ieia 'tvache 

Frisonuic x Arsi 5,5 4,4 2,6 2,9 348 285 4,4 4,2 

Frisnmit x Boran 6,1 4,9 3,2 2,9 345 306 4,4 4,3 

Erreur type 0,21 0,16 0,19 0,07 16,0 13,0 0,07 0,07 

lactation maits ladiffcrence entre lcs quantit6s de lait conimercialisables pro
dtiitcs au cours de. cctte periode n'6tait pas significative. 

La croissace journalicre des veaux assujettis i Lin allaitement rationn6 
&cait siguificativCment plus 61cv e (11<0,05) que cellk des veaux alimnent6s au 
sC.|c, Ct c jusqu'au sevrage a84jours ctjusqu'I l'ige dc 6 mois. Par ailleurs, 
cos %'calx cOt)lson~lnlaict significativement plus de lait (1)<0,05)quc les sujets 
.tlititcritcs a seal. 

El CC qui coIccriic Its vachts, celles dont l'alirnentation 6tait compld
nicit&c ing6raicnt significativmnent plus de mati&re seche (P<O,001) du 4' au 
84' Jours ct do 4"au 315" jours de lactation. Lcurs veaux croissaieut signi
ticativCeCInt plus vite (P<0,05)jusqu'au scvrage mais leur production de lait 
i'dtait pas significativement diff6rente de celle des vaches dont la ration 
i '6tait pis Coil plemicutc. 

.usqt'au 84" jour de lactation, ]a production de lait des croisements 
t'risonticX loran stait significativement plus 6levde (1)<0,05) que celle des 
m6tisscs frisonnex Arsi. Etant donn6, par ailleurs, que la consommation des 
vcaux des dcux groupcs 6tait similaire, la production commercialisable des 
premiers 6tait donc plus 61eve. 

L'intervallc dc temps entre lc vlage et la conception suivantc 6tait plus 
long avcc l'allaitcnicnt rationn6 mais cettc diffhrcnce n'6tait pas significative. 

Les resultats de cette 6tude montrent qu'il est possible d'accroitre ]a pro
duction de laiten d~but dc lactation cn faisant tSter les veaux avant et apr~s la 
traite manuelle. Par aillcurs, I'allaiterment rationn6 se traduit par une cros
iaiicc plus rapide des veauxjusqu'i l'age de 6 mois; cell-cil 6tait associ6e i tin 
iccroisscuicit de It consommation de lait des jeunes, accroissement qui
ri'avait toutefois eu aucun effet significatifsur ]a quantit6 dc lait commerciali
,able. 

D. A. Little, P. Chigar et A. Doyle 
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Embouche des boeufs de trait dans les petites exploitations 
des hauts plateaux 6thiopiens 

La plupart des petits exploitants des hauts plateaux -thiopiens poss dent 
gi-n6ralement un ou plusieurs boeufs dc trait qui, en fin de carrire, sont 
engraisses et vendus i l'occasion des ftes. SouciCux de dc-velopper cette pra
tique, le Fourth Livestock Development Project (FLDl)) du Ministre thio
pien de I'agricultUre s'emploic actuellement' i aider les paysans et les coop6ra
tives de producteurs des rt-gions de Debre Zeit et de Modjo i obtenir des 
pr ts et des sous-produits agro-industriels, en vile de l'embouche de tels ani
maux. Dans leurs recommandations pr6liminaires, les services de vulgarisa
tion pertinents preconisent de donner quotidiennenient i chaque animal 7 1 
8 kg d'une ration conipos-c de 56% de paille de tef (Er, grostisIte), de 25% dc 
son de bW, de 13% de tourteau de noug' (Guizotia abyssinica) et de 6% de m6
lasse liquidc. Scon ces recommandations, cette ration devrait permettre i 
l'animal dc gagner en moyenne qtelque 650 g pilrjour. 

Afin de vcrifier cettc assertion, la consonimation et les gains de poids de 
bocufs Arsi out 6~t6 observes i partir de f6vrier 1989 pendant 15 et 17 semaines 
clans dcux cooperatives de producteurs dont l'unC 6tait situ6c Babogaya et 
I'autre i l)ibandiba. Les dCux coopnratives venaicnt chacune d'acheter 10 
boculsi de 308 kg alimentes "i l'6tabie, et possedaient 10 autres animaux de 
nitme poids initial, assujcttis al labour et alimcnt6s cxciusivement sur les 
pituragcs naturcis. Les animaux observes -talient pes-s toutcs les deux semaines 
et les quantitds d'alinients offertes et rcfisdes enregistr~es chaquejour 

Aliments conformdment aux reconimandations du Projet, les boetifs 
de la cooperative de Babogaya recevaient chacun environ 7,5 kg d'aliments 
parjour, y compris 50% de paille de tef. En revanchc, ceux de Dibandiba re
cevaient quelque 13 kg d'aliments par jour, dont 9 de concentr6s, au cours 
des 11 premiercs semaines puis presque 20 kg parjour, dont 13 de concentrs, 
au cours du dernier mois de l'exp6ricnce. Les quantit6s d'aliments refus6es 
6taient n6gligeables dans les detx cas. En d6pit des importantes diff6tences 
observdes entre lcs dcux coop6ratives en cc qui concerne les quantit6s d'ali
mcnts ing6rdcs, les animaux en stabulation avaient tous gagn6 en moyenne 
de 25 30 kg dc poids, lc gain ponddral moyen 6tant de 230 g parjour. Quant 
aux bocufs utilis6s pour le labour et 61ev6s exclusivement sur piturages natu
rels, ils avaient tous perdu de 15 i 20 kg au cours de la mlme p6riode. 

II est apparu qUC certains paysans n'etaient pas au courant des recoi
mandations du projct et que d'autres avaient simplement choisi de ne pas en 
tenir compte. Enfin, les gains de poids, de 40% inf6rieurs aux pr6visions, 
6taient similaires eitre les dcux cooperatives, cc qui signifie quc les aliments 
compl6mentaircs utilis6s a Dibandiba avaicnt 6t$ servis en pure perte. 

D.L. Coppock et Getaneh Hailu 
En collaboration avec l' Fourth Livestock Development Projectdu 
Ministre ithiopien de I'agriculture 

Evaluation de m6langes gramin6es/!6gumineuses 
pour I'alimentation b I'auge des bovins dans 
le sud du Nig6ria 

Utilis6es dans l'alimentation i l'auge des bovins, les 16gumineuses four
rag~res arbustives comme Stylosanthes scabra, Desmanthus virgatus et Desmo
dium cinereum pr6sentent de nombreux avantages. Alliant Ala fois les qualit6s
de croissance des lignetIx et des esp~ces herbac6es, tout en 6tant plus r6sistantes 
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que ces dernicrcs, 'lles denieurent vertes niumc au beau milieu dce la saison
 
s~che.
 

En 1988, tn essai a ti lantc6 i lbadin (Nig6ria) en vue d'6valuer la pro
ductivit6 de la varidt, ,chisi dc Ianicimn maximum cultiv6e seule ou en associa
tion avec Desmanthus l'irqits, Desnodium cinereun et Stylosanthes scabra cv.
 
Seca. Le, cultures avaient Ct raises ei place enjuin 1988 et les parcelles por
tant les 16guumincuses et le m6lange graniin6e/l6gumineuse fertilis6es Araison
 
de 2(0 kg de P (superphosphatc simplc) par hectare. Une premiire coupe g6
n :rale, effcctuc en t-cv ricr 198. avwit 6tsuivic de six autres coupes aiinter
valles de six ;elaine cyitrc avril et octobrc de la nl1e annee.
 

Les parcelles i asiociation Panicmi,/Stylosandits scabra (tableau 5)avaient
 
donn6 Ies rendecinuts otaux de matinre s 'che les plus levds mais les chiffres
 
enregistrds nitaient pas significativenient diffrents ili entre les divers types
 
d'associations ili par rapport IiIa culture pure de Pan cun. La production de
 
inaticic seche dce Panicuon cultiv6 en association 6tait l6g~rement, mais pas
 
significativemnit, inf6rieure Aicelle de Panictim cultiv6 en peuplenient pur.
 

rableau 5. 	 I'rodutio, da ,tinrc.wcllc Ia 'ari ;t; ichisi de lanicuf axinu in cuhure pureon
 
cnl s i'ctr, 'spt ',is t It IIIn lbadan, dartsIa zone
tionaIII fro ill'ussjogrraa&rcsliinvuscs, 

suablmidh dctNiqt'ria, 1989.
 

Production de matiZre si~chee(t/ha) 

Traitcnent 	 Gramin es L6gumineuses Total 

Cultures pures de 

Panicutm 	 24,8 24,8 
Desmiodimn cinereun 	 6,6 6,6 

Desmanthusvirgatus 	 7,1 7,1 

Sty'osantihes scabra 	 9,0 9,0 

Cultures associes: 

Panictim + Desmodiur cinereumn 22,7 0,6 23,4 

Panicum + Dc,manthus ,,irgatus 23,9 1,6 25,5 
Panicurr 4-Stylosanthes scabra 24,3 2,5 26,8 

PPDS (5%) 	 2,5 2,5 3,0 

Coefficient de variation (%) 	 5,4 30,2 9,2 

Production totale de six coupes. 

En revanche, la production des lgumineuses cultiv6es en association 6tait 
significativement plus faible que leurs rendements en peuplement pur, en
core que pour Desmodium cinereum, la chute enregistr6e par rapport 5 la 
culture pure ne soit que dc 9%. Cette exp6rience ddmontre clairement que 
ces Idgumincuses arbustives nc peuvent r6ellenient concurrencer la varidt6 
haute de Panicum. 

A.N. Attah. Krah et L. Reynolds
 

Jn collaboration avec IVuniversits' d'Ibadan(Nipria).
 

Utilisation optimale des banques fourrag res dans 
la zone subhumide du Nig6ria 

L'utilisation des ressources des banques fourragres comme compl6nients 
des rations de saison s&che du bdtail permet d'accroitre significativement les 
performances des vaches et des veaux dans la zone subhumidce du Nigeria. 
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Certes, les niveaux de prodtictivit6 ainsi enregistres sont encore inf6rieurs 
aux potentialit6s de ces animaux mais les ani6liorations d6ji obscrvees sont 
indniables. Un essai a 6 lanc6 en 1987 au ranch d'ldon, darts I'Etat de 
Kaduna, en vuc d'6vahtier l'effet, stir les performances des gdnisses, d'une 
compl6mentation alinientaire i base de 1kgumincussc, fourrag{rcs et dce blocs 
de ni6lassC/ur6c. Dans le cadre de cCtte 6tudc, 2(0 gdnisses Bumaji avaient t6 
soumises i l'tn on I'autrc de!,cinq traitenients cl-aprs: 

P : paiturage stir parcours libr,: 
* PPN paturage sir par cours nattarel protdg6 
* PMU paturagc stir parcours naturcl prot6ge + blocs de mlasse/ur&c 
0 PB piturage stir banqucs fotirraglrcs 
0 PBMU pituragc stir banqucs fourrag res + blocs de m6lassc/ur6e 

L'acc saux balUeCS fotirrag'rc:; &tait limit6 ail'apr s-midi ct les blocs de 
mdlassc/ur&e rdservs pour ]a nuit. Lcs aninatx avaicnt tous accis i des 
pierres a l6cher et 6taient pess tine fois par quinzaine. L'application des trai
tements dcrits ci-dcssus coincidait avec les deux saisons siches (janvicr it 
niai), de 1988 et de 1989, annde an cours de laqucllc des fistulcs avaient t6 
utilis&es pour 6tudier les concentrations en ammoniac et le taux de d6grada
tion de lamati&rc s'ic Atidrolog,on',l} s et de Stylosanthes hamata chez 
les g6nisses. 

En 1989, les yaclhts alimentdes stir les banques fotirrag~rcs avaient t6 
plus nombretiscs i v,1er qtic letrs cong6niCres Lies atirres gronpes (tableau 6), 
cc qui 6tait cn harnonic avec le ni caul tie I'activit6 ovarienne observdc l'anzIne 
prc6dente. Par ailleurs, les pertes de poids cnregistr6es au cours de le saison 
sC'che 1989 par ces vaches 6taicnt infifricures I celles observees pour les fenielles 
des autres grotIpcs (figure 7), encore quc les diffdrences ne fusscnt pas signifi
catives. Plusicurs des animaux aiments stir parcours libre ou sur piturage 

Tableau 6. 	 Distributio des 'ela.i'es ais s'in div tromp-mii expt~ri
mental, Ranch d'ho, zone subhImmide di Ni'ria, 
1987-1989. 

Nombre de v~lagcs 
Groupede
 
traitement 1981 1988 1989 

P 	 - 3 5 

PPN I - 5 

PMU - 4 8 

PB 1 5 13 

PBMU I 1 1I 

P = piturage sur parcours libre 

PPN = 	pfturage sur parcours naturel protg6 sans 
acces aux blocs dIemdasse/ure 

PMU = 	piturage sur parcours naturcl protg6 + blocs de 
nmcla:.sc/trSc 

P13 = pturage tiebanqucs fourragt'rcs sais accts aux 
blocs de m;lasse/urdc 

PBMU = 	paturage de banques fourragres + blocs de 
mdlasscs/ur&e 
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proteg6 sans conlpleInciitation avaient dCi tre rctir6s de l'txp~ricncc parct 
qu'ils souffraiciit dc graves troubles nutritiotnecls au milieu dc la saison seche. 
Anucn des traitcnlents appliqus il'avait cn d'cffet significatif sur lc rythmt. 
tie ddgradatiOn tie l.a matire sbchc de A. ga),,uset dC S. hainataCt stir la tentur 
ell 1111n101iiol dt rumueni. 

Peres 
de poids 
(kg) P PPN PMU PB PBMU 

0 - I> - p~ituragc stir parcours 
libre 

I'N - pfituragc sur parcours 
-10- i:! naturel protcg6 sansacc6s aux blocs de 

: :L 
+ 

,n6lasse/Ur~e 

-20 MU - paitrage str parcours
na turel protig' + 
blocs de mtdassc/ 
urc 

-30 PB - pfturagc dc biltLIUCs 
fourrag'res sans 
accs atix blocs tic 
inilassc/ur&c 

-40 P1MU - pituragc de banques 
fourragrcs + blocsde ,nilassct,/tjr&e 

-50 

I)es cssais scront lances en 1990 sur l'ttilisation des banques fourrag&res 
pour Ia cormplmcentation tic I'alimentation ties aniiman x pendant l'hivernage 
plutot utIian cours tic la saison sbehc. Ces travaux serviront cntrc autres, 
verifier I'hypothesc scion laquelle Is aniniaux cntamuant la saison sbchte avec 
tin potids elev aurti t e iit'mc potids la f tinde cette priodc que ceux ayant 
hbnclificitd'tille coiplinientation alinientairc tic saison s iche,niais qu'unt 
coin plemncntatio:l pendant I'hivernage se traduira par Line plus grande fecon
ditt tlU'Ui tilplelt'intationl tie saison slcIc. 

R¢.von Kautlnmtl ('I./. A'qIU'lt 

I:tn collabo, ition i'Cc I 'A lstralian (etire.1Or iternationalAqricutural Research, 
o':.vi 1,rmt-m'nts Iocaiux d's I'tats dhe Kaduna tide Ka tsina (Nioria), 
't " ii crsiti d' A ilbourne (A istr, lic), 

Iv NationalAniimi Production Research Institute et 
It Nationallivistock IProiect Divisiondit Nitria 

Elevage traditionnel bovin dans la savane secondaire 
du Nig6ria et systbmes de production am6lior6s 

La savant secondairc till slid tIL Nigria posstdc d'texcellentes potentiali
tcs pour '61vage bovin mais les syst&ncs traditionnels en place dans cette 
zonc sont encore ieal conmius. I)Cs Cnqucs ariemnnes dcrites dans Ie Rapport 
amun'l 1988 di (1) EA (page 21) revblent que cettc rdgion abritc d'importants 
trotipeat x b( vins tout an long tic I'anndc. En vue de micix connaitre ies 
caracteristiu.t s (Ic l'elcv.igC dis ccttc region, lc CIPEA a cntrcpris td'etudier 
It*s systeimcs traditionicls tie gestion en place, les probnics lids i la sant6 ct 
a li prodtlctivit6 (II ctihcptCl hoviii, les potentialits de la region en iiatirc de 
production fotirrag&rc ct I'impact probable de ces parainkres stir la pro

cti'ti ll boville. 

Figure 7. 
ti-' dt' alimeintation de 
sOison s&he sur hes pertes depoids des ,,aches Biuajidans 
fa zone subhiunde du 

Nwtria, 1989. 
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S6dentarisation des 61eveurs de bovins dans 
le sud-ouest du Nig6ria 

ilressort d'une eLnqu&e effectu6e dans les Etats d'Ogun, d'Oyo,
d'Ondo, de Biendel et de Kwara dans le sud-oest du Nig6ria et dont les
r6sltats ont t6 anaiys~s en 1989, que 80(% des bovins de cette region appar
tiennent aux Penls, les 2()% restants revenant au': Yoroubas, le groupeethnique
autochtone de cette region. La piupart des propridtaires de troupeaux avaient
vdcu dans leur lien actuel d'habitation on 5proximit6 de c-hui-ci pendant plu
sieurs ann6cs dja; enl ontre, IspratiqUaient l'agriculture et poss6daient un 
domicile permanent, antant tie factenrs qui d~notent de leur part un degr6
lev de sedentarisation. 

Le tronpean, dont la taille 6tait inversenient proportionnelle ii la dur6ce
dii sjour et an degre de sddentarisation dii propritaire, comptait en 
moyenne 6(0 bovins et IM0petits rtminants. 3840 Liela population bovine 6tait
constituile de Muturn on de Keteku, races trypanotolrantes originaires du 
sud du pays, le reste dtant compos6 soit de zcbus soit de croisenients de z~bus x Muturu/Ketek,. Les etfectit des tronpeaux exciLsivement ou 1 majorit6
Muturu/Keteku 6taient g dnralenient plus faibles que ceux des troupeaux
exchUsivenlent on a,majorit6 Zibu. 

A Inesure que les Penls opteront pour tile sedentarisation permanente,
les interactions et la co, pdtition entre I'agricuture et l'61evage iront en s'in
tensifiant. i con vient done d'-ntreprendre des travaux sUppl6mentaires pour
d6terminer le mode d'acquisition ct tie conservation des droits de p;iturage et
d'exploitation des xrres dans le Stid-Ouest nigtrian et pour dfinir les rap
ports futurs de I'agricutnre avec I'devage dais cette zone. 

Enqu~te pr6liminaire sur les syst6mes d'61evage bovin de 
la savane secondaire du Nig6ria 

Entrejuin et aomt 1989, Line enqte a 6t6 effectu6e dans cinq circons
criptions administratives du nord-ouest de l'Etat d'Oyo, au Nig6ria. Elle
COLuvrait 50 proprictaires de bovins 6levant des bovins White Fulani et leurs
croisements avcc des N'l)ama. Des donndes avaient t6 rasseinbi6es chaque
mois stir le mode de piturage/alimentation ainsi que Sur les naissances et la
mortalit6 des veaux ag6s tie moins ieI an. Les proprictaires de troupeaux
avaicnt par ailleurs 6 invit6s Aexprimer leUr opinion stir la race N'Dama. 

I1
ressort des r6sultats de cette enqutc que, d'nne niani~re g6n6rale, les
bovins paturaient des parcours i graminees pendant huit mois (avril i no
vembre). puis se noUrrissaient de rsidus de la seconde r6colte, essentiel
lement de Ia paillc de mais, entre d6cembre et f6vrier; i partir de f6vrier, et 
ce jusqu'a I'apparition des nouvelles herbes en avril, leur alimentation se
coniposait de iignenx fourragers associes aux produits de la repousse d,s par
cours (tableau 7).

Entre avril et sepinmbre, 86 et 98% des 6levenrs faisaient respectivement
paitre leurs aniniaux dan tin rayon de 2 ct de 3 kml autour de leurs campements.
A partir de janvier, les tronpeaux s' 6loignaient davantage des habitations 
pernanentes: 50% d'entre eux sortaient 5ipeine de leur zone de piturage d'hivernage; 42% s'avcntUraient i 10-15 km de leur base et s'installaient pendant 
une i quatre semaines dans des campements temporaires ou rugq et le reste 
s6jorurnaitjusqI':m 12 semaines i 15-25 km duicampenient.

36% des propri6taires de b6tail pratiquaient i'agriculture; toutefois, un
seul d'entre eux alimentait ses animaux avec des r6sidus de la premiere r6colte 
car ceux-ci 6talent moins nourrissants que l'herbe naturelle iicette 6poque de
1'ann6e. Ell revanche, tous leur donnaient entre d6cembre et f6vrier des rdsidus 
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de la seconde r~colte obtenus sur la base d'accords passes avec les paysans ex
ploitant les parcelles contiguis. A partir de janvier cependant, l'herbe qui
avait repoussd apr~s Ic brCilis occupait une place grandissante dans l'alimenta
tion des animaux. Pour 8 6 % des 6leveurs interrog6s, cet aliment contribuait 
plus 5 la croissance pond6rale des bovins que les r6sidus de r6colte. 

Tableau 7. Distribution des exploitations en flnction de P'utilisationmensuelle des aliments des bovins

dans iasavane serondaire du sud-ouest du N¢tria, 1989.
 

%d'exploitations utilisant 

les r~sidus
Mois les gramindes de rcolte fa repousse les ligneux 

Avril-octobre 100 2-
Noveznbre 100 10  -

DWcembre - 96 2 
 2 
Janvier - 84 88 24 
Fvrier  30 100 60
 
Mars  8 94 82 

Uinquement enjuillet. 

Les naissances 6taient concentr6es sur la p6riode f6vrier-avril, avec une 
pointe en avril pour les N'Dama et les croisements, et en mars pour les ani
maux de race peule. Ccla signifie que Is conceptions atteignaient leur sommet 
enjuin-juillet. En revanche, les taux de conception les plus bas s'observaient 
en novembre-dcenibre. 

96% des propritaires de bctail ont indiqu que la mortalit6 des veaux 
atteignait son maximum au d6but de l'hivernage, lcs causes essentielles 6tant 
les parasites internes (86%), la diarrlie (00%) et i'ingestion de sable (2 4 %).
Le taux 6tait en inoyenne de 29,5%, avec des chiffres de 36,5% pour les trou
peaux Whitc Fulani, de 24,2% pour 'es metis et de 2,25% pour les N'Dama. 

12 des propri6taires tie b6tail ont indiqu6 n'avoirjamais entendu parler
de la race N'l )ana alors qie trois agricuteurs Yorouba employant des bou
viers peuls d~claraient avoir toujours 61evC des animaux de cette race. Deux 
proprictaires de b&aiil dcetetirs de troupeaux nixtes ou constitucs d'ani
niaux hybrides avaient acquis leur cheptel par voie d'achat ou d'hritage et 20 
autres qui n'6levaient auparavant que des White Fulani purs, avaient adopt6
d'autres races en raison de la niortalit6 6levee des veaux White Fulani. Les 6le
veurs de N'l)ania estiment que cet animal possde de nombreux avantages 
sur le White Fulani, i savoir qu'il est plus resistant aux maladies (7 2 %), qu'il
consoill ni title vaste ganime de graniines (30%), qu'il produit du lait et de 
la viande de nicilleure (tjalit6 (30%), qu'il pctit viler chaque ain6e (19%) et 
qU'il arrive fi naintenir son poids pendant la saison s,_che (16%). Ses points
faibles seraient sa petite taille (84%), soi temperanlent fougueux (47%), sa 
faible production laiti&re (29%) ct la niodicit de son prix de vente (16%) par 
rapport fi ceiui du White Fulani. 

Des rccherches sUpplcnieitaires s'averent ncessaires en vue d'expliquer
les diffdrences observles entre les taux de niortalite des diverses esp&ces et de 
d6fiziir la distribution des conceptions et d'expliciter les disparit6s qu'elle 
pr6sente. 
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Mthodes d'6tablissement des I6gumineuses ligneuses dans 
les p~turages naturels 

La fertilisation des parcours gramines avec des engrais azot6s est un 
proc6d6 cofiteux d'amendcncient des sols dans la plupart des r6gions 
d'Afrique tropicale. En revanche, on pourrait tr s raisonnablement envisager 
d'y 6tablir des 16gumineucS, cn ayant soin d'6viter les csp~ces herbac6es, peu
r6sistantes au pftnrage. Certes, des l6gumincuses fourrag res arborescentes 
comnimc Letucaena hniccephala et Gliricidia sepiuni tpoUrraicnt tre plus r6sistantes 
que les herbac6cs, mais on nc dispose d'aucun renseignenient sur la manibre 
de les 6tablir dans Icpituragc ou stir le moment lc plus indiqu6 pour le commen
cement de leur mist cn piture. 

Pour tenter d'apporter des 616ients de r6ponse a ces interrogations, des 
cssais ont 6t6 mis en chantier ?iIbadan (Nig6ria) en 1989, en vue de d6finir 
l'effet de I'intervalle de temps entre I'cnseniencecnt ct la misc en piture stir 
la croissancc, ]a survic et la production foirrag.re de Leucaena leucocephala 
6tabli dans tin pittirage i Panicuim naxiumion. Les parcellcs avaient 6t6 labour6es 
et hers6s ati d6btt dc I'hivernage, et des graines scarifi6es de Leucaenaseni6es 
dans des poqucts dispos6s de 25 cm en 25 cm stir des ligncs distantes de 4 m 
les unes des autres. Quatre semaines plus tard, des fragments de plateau de 
tallage de Panicum avaient 6t6 plant6s. 

Bien qtc tondue dcux fois au cours de la saison dc croissance, l'herbe 
continuait 1i faire de I'ombre aux plants de Leucaena, incapables dans ces 
conditions dc pousser convenablenent. I1vaudrait donc miiCx, pour r6ussir 
l'6tablisscenlct de cette esp{ce stir pfturages gramin6cs, l'associer au cours 
de la prenire saison i tine culture commcrcialc ou vivri~re comme le mais 
ct ne scmer la gramin6c qtic la saison suivante on - de prf6rence - l'ann~e 
suivante. 

Un atitre cssai a d6marr6 enjuillet 1989 a Av6tonou (Togo) sur l'6tablis
sement de Gliricidiasepiun dans tn paturage 5 Panicun: muaxitnum. Dans le 
cadre de cettc exp6riencc, trois techniques dc pr6paration de la terre (labour
iila houe, ou au motoculter dc bandcs de 0,5 m de large ou labour au disque 
dc bandes de 1 in de large), deux m6thodes d'6tablissement de Gliciridia(semis 
ou repiquage dejeunes plants) ct trois m6thodes de lutte contre les mauvaises 
herbes (sarclage 5 la hotie, fauchagc de bandes de 1 m de large toutes les six 
semaines ou absence de toute niesure de lutte contre les adventices). 

I1ressort des rfsultats cnregistrds que le repiquage des plants sur des bandes 
de I m de large labour6es au disque avait donn6 les plantes les plus hautes 'i la 
fin de ]a pdriode dce vdgtation (tableau 8). Les plants repiqus avaient en 
outre micux r~sist6 i la concurrence des gramin6cs et des mauvaises herbes 
que ceux issus du semis direct (P<0,05). 

L. Reynolds 
En collaborationai'ec le Centrede rechercheet d'dlevaged'Avtonou, Togo 

Technologies de conservation et de 
transformation du lait 

Rares sont les petits producteurs de Ioit qui, en Afrique, disposent de cir
cuits structur6s de commercialisation de leurs produits. La plupart d'entre 
eux 6coulent donc leurs 6ventuels exc6dents sur les circuits informels ou les 
transforment en d'autres produits commercialisables comme le beurre et le 
fromage. II ressort des 6tudes effectu6cs par le CIPEA sur ce theme, que
l'am6lioration des mdthodes de transformation et des politiques de prix peut 

26 

http:foirrag.re


contribuer ;i accroitre de niani.re signiticative laproductioii de lait des petits
 
6leveurs.
 

Les travaux entrepris par le CIPEA dans cc doniaine visent i identifier
 
les obstacles aIlatransformation du lait, " icttre au point des technologies et
 
dt, materiel appropries ei vuc Lie latranstorniation tie quantits limites de
 
lait, et "'61argir la gainie des produts tlbricablCs at, niveat, de ]a petite ex
ploitat ioI .
 

Tableau 8. li/it de itsWhh'h polflt 1., h,de pi, etdc htte acomtroIde i)n d t,aii ,i des arlpres h's 
cde wpit, sur flt j,itmrac :tailli,mma ,,aic.,h r/l,3w latwi..,m ;Ihricidia ,i, lWtna, 

"Oi,5)), 1989. 

Hauteur des arbres (cm) 

M4thode d'6tablisseictit Utilisation Utilisation Utilisation
 
des arbres/de huace d'une charrue d'une d'une
 
contre les adventices .idisque houe rotative Moyenne
 

Seiis direct/sarclage 77,0 47,3 55,5 56,9bc 

Semisdircct/faiclage 64,5 50,5 49,3 54 8bc 

Seis direct sans lutte contre
 
ls advcntices 65,3 47,5 46,3 53,Oc
 

Rcpiquage/sarclage I(,0 75,8 79,5 85, 1a 

IepilCi'age/fatichage 95,3 71,3 72,.0 79.5a 

Repiqtage sans luttecontre
 
les adventiccs 84,5 61,8 52,0 66, 1b
 

MoycneC 81,la 59,0b 59,lb 

icte lettrc
Ls moyciecs suivies ticla ne sot pas sigliificativelfent diffrentes (P>0,05). 

Utilisation en milieu r6el d'une baratte traditionnelle 
6quip6e d'un agitateur interne 

En Ethiopic, le bcurre traditionnel est fabriqt,6 i partir de lait acidifi6. 
l)e petites quantit6s de lait sont recucillies et ccnserv&s dan Un pot en argile 
plusicurs jours durant, en vue dc lctr acidification naturcllc. Lorsque ]a 
quantit6 dc lait estjugtc suffisante - normalemcnt entre 3et 8 litrcs - on pro
c, cau barattage en sccouant lc potjusqi',i cc quc se forment des granules de 
heurre. II ressort detudcs precedemnicnt effctu6cs par Ic CIPEA quc cc 
barattage pouvait prcndre jtisqu'a 3-4 hcures et qtCe le babcurrc pouvait 
contenirjusqu'a 2Y/% de matirc grassc. Ces chiffres pLt6t 61cv6s ont amen6 
Ic Centre ', :oncevoir Lin agitatcUr en bois qui, fixe . I'intcriCur dc la baratte, 
perniet, d'apr{s les rst,!tats d'essais cffectu6s en station et en milieu r6el, 
d'aniliorer lc rendcment et dic r6duirc li dur6e tic l'operation. 

A cet effet, des agents dui CIPEA ont suivi en 1989 l'utilisation de cctte 
notvelle baratte chez cinq exploitants dc laregion dc Debre Berhan dans les 
hauts plateaux 6thiopiens. Les techniques traditionnclles de fabrication 
n'avaicnt en rici 6t6 alt rcs: la temp6raturc de barattagc, la quantit:6 et le pH 
habitucls dII lait 6taicnt les mrcs; lcseul 616 cnt notveau, ayant trait 5 ]a 
fixation dce l'agitateur fIl'inrcricur de labaratte. 

Le temps dc barattagc variait de 50 ;165 minutcs, avec une moyenne de 
57 minutes (tableat 9) contre 139 minutes en nloyenne dans les op6rations 
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utilisant la baratte traditionnelle pr6c6deninent observes. Par ailleurs, ia 
teneur du babetirre en mati~re grasse 6tait beaticoup plus faible que celle 
observe avec la baratte traditionnelle, le chiffre moyen (tant de 0,36% contre 

Tableau 9. (artt,:ristiqu,,sthulaji Iarttt t du temps de harauqtqe, 
eltencur en matiiereirasse du babcurre erretdencnt 
beurrieroubtcnusavef baratte cn terre'utn traditionntlli 
cfit' tqutpet' 'E ittifaleur interne,ltebre Bl'rhan 
(Elthiopie), 1989. 

Intervalle 
Moyente de variation 

Temp6rature ("C) 17,4 15-19 

Taux bttyreux du lait (%) 7,2 6,9-7,5 

Acidit6 du lait 
(% d'acide lactique) 0,96 0,88-0,99 

Dur~c du barattage (mninutes) 57,4 50-65 

Taux butyreux du 
babeurre (o/) 0,36 0,3-0,5 

Rendetnent beurrier 
(kg de lait/kg de betrre) 14,6 13,9-15,7 

Moyelne Le 51)observations. 

Ces essais font clairenient ressortir les avantages de l'agitateur interne. 
Cclui-ci permet en effet, non seulement de gagner du temps, mais 6galement
d'accroitre la production de beurre. Ce dernier aspect revt tine importance
(conomique particuli~re dans la mesure o6i le beurre cofte sept fois plus cher 
que le fromage fabriqu6 i partir du babeurre. 
C.B. O'Comnor 

Production et consommation du lait et des produits
laitiers dans I'est de la province du Shoa (Ethiopie) 

L'6crasante niajorit6 de la population c6thiopienne est constitu6e de petits
exploitants vivant dans les zones rurales et pour qui le lait et les produits laitiers 
rev&ent tine importance particuli&re tant stir le plan 6conomique que nutri
tionnel. 

En 1989, tine enqute a 6t6 effectu&e aupr&s des petits exploitants des 
hauts plateaux au sud-est d'Addis-Abeba stir la production, la transformation, 
la commercialisation et laconsommation du lait et des produits laiticrs. Cette 
6tude a permis de couvrir 160 personnes, soit deux membres de chacune des 
80 associations paysannes rencontr6es dans tn rayon de 55 km autour de 
Debre Zcit, localit6 situc Aquelque 50 km d'Addis-Abeba. 

Chacun de ces petits 6leveurs poss~dait entre uine et cinq vaches, la 
moyenne 6tant de 2,3 vachcs. Trois d'entre eux possddaient chacun une vache 
matisse de race frisonne X Z6bu alors qtic tous les autres n'dlevaient que des 
animaux de race locale Z(bu.Dans leur 6ci asante majorit6, ces petits 6leveurs 
pr(f6raicnt les vaches locales qu'ils trouvaient plus faciles i 6lever et plus
r(sistantcs aux maladies. 17% d'entre eux ont toutefois indiqu6 qu'ils pr6f6
raient les m6tisses parce qu'elles produisaient plus de lait (jusqu' six litres par
jour contre sculement dcux litres pour les vaches locales de race Z6bu). Ils 
h6sitaient malgr6 cela i en lever, estimant que ces animaux 6taient plus vul
n6rables aux maladies que les vaches locales et que de surcroit ils 6taient plus 
exigeants en mati~re d'alimentation et de soins. 
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La plupait des inionages (1)3 '.) consoinnialent Lil lait frais et presque
 
tolls (99"/o) tIbriquaiiCn dl beUrrC it do fr0iiiage. I.Cait frais n'etait Colinier
cialise ic par t1'01 reux, Li 1,.1jorite
d't'itrC Ies III6Iiages cOIusidrirant qu'ils
 
gagnitent plus I coin iercialiser Ic hit sOis 6oriiie i' bcurre it iefroniagc,
 
qo' I IC'veiidrc al'tat frais. Le hit etailt tra~isforiiio par les feninies et les entalits,
 
ess Itieilel ell1 !partird: ',,tli lIes, baratte aii lioroe
th ,,', iiiditiounn I.I 

conuoie par le (CIPFAn' tant utilisee pte par oic stIle taniille.
 

Un tiers des oniages enqi,,rts prodIIisaiCit Lil betirre exClsivenic t
 
pour l'tito-cOIson1ntioaci . Too~tes es 1iiles utilisaiCet cette denrce
 
CoIIl me produit costIIIti(ILe it 97%, d'entre elics l'employaieint pour lacuisson
 
ie lkurs iinilents. Quait attbabeurre, ili'tait directeient consonim ou
 
orilise pour ftih riijucr 'lyit, tn tromage tietype artisanal, L'ayib est soit
 
aIIto-COIlsoIlIIIM. (04% Lies famiilies cOnsOillinal't latotalitc Lte leiur pro
dtctioni), soit con IInI'rcialiso .
 

L.a abrication di hetrri' posAit des problnl'is a toutes les persounes
 
interroges, les contraiutes les plus sooveut 6voItIlCes 6tant laqualit:6 et
 
Il'hygine parlois douteuses du lair, ladiiroc do arattage et les variations des
 
teinperattr's 0Lil hit avan t et pendant cette opcratioii. Ali denicurant, seuls
 
deox uiu uages avaiet iMdiqtIu5 avoir rco1u des conseils en mati&re Lie transfor
,nationdu hait.
 

Au vu ieces rosultats, ilapparait ,&cessaire de inettre ei place Lin projet
 
de Vlilgarisatioin destiii' a proioO voir laproduction et la tranlsformation du
 
lait a iiiveau des petites exploitations. Par ailleurs, des travaux suppl3
nenitaires devraient itrc entrepris pour prolonger ladure &e conservation
 
des produits aettiels et explorer ]a possibilitc d'en t'hbriquer d'autres, plus
 
taciles I coi: ervecr.
 

C.B.O'Connor 

M6thodes am6lior~es de transformation du lait 
Ue &ituipc de Li FA0 conipos& de ftornateurs en techniques de pro

duction laiti~re en niilieu rural ext&Iute actuellemient dans ]a rugion
 
d'Arusha -Kilianudjaro (Tauzanie) tn projet d'assistance desrin6 ;Iproniou
voir Li production t a transtOrinatioi ILLlait iinivca, Lies petits prodUcteurs.

LIes a(tiolIs IClII es viseut 'I dvelopper li production laiti~rc, en partictlier
 
par LiA ievulgarisation et d'insinination artificielle
rise eii place de services 

dans lazone ciblc ct par 'aiiiliration des ilitlodes de gestion titilisies par

ICs populatiolls concern(es. I)auis le cadre ieI'appui foorni aIcc projet, le
 
(IDEA a entrepris i'tudicr Li possibilito de laproduction i petite 6cchelle
 
d'uil'(rolII.ige 'Ip.^ie tbe appele scainorza. Lc produit envisag Cdevra prusen
ter les caracteristiqoes soivailtes: 
0 	 on tiibli taux butyretx, ce qti perniet d'utiliser I'exc~dent de rnatZre 

grassi .i iantris tins, par excinple Iaf.,brication dii beurre: 
iiis pertes dv poids rC'dUites Ju coors du processus d'affinage; et 
Lu11e bOIne ,ipareicc et oine excellente presentation. 
112 froiiiagcs Lie CC type oit aiisi 6t6 tabriquts avec du lait prdsen tant des 

taux b'atyreix ie2, 12, 2,97 et 4,45%. Les pertes de niati~re grasse au cours 
d'olu,' pi'riode d'iitItgC de senaines, laquantit de lait n6ccssaircdqatre 
pour prutire I kl die t'rOtllIgi Ct les pertes iepoids do fronlage enit,oe OI 
noii i' beurrc olt ete enregistrees. 

Apr&s titl pi'riodi qtatre scnaines, les pertes de inati&rc'iiattInagCLieI 
gr,,sse variaieit die22,5%. (erreor type 5, I) pour le fronage fabriqu avec do 
lait coitenant 2,12% Lie inati&re grasse i 

3 9, 3 8%, (erreir type 3,07) pour le 
frornage prodit i partir e lair prosentant on taux butyrcux de 4,45%. 
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Quant i la qu-,ri-6 dte hit nssiire pj.r produire 1 kg iefromage, elk 
variait Lie 10,36 litres (crreur type 0,48), pour le lait i tiblc taux butyreux, i 
9,01 litres (errcur type 0,21), pour le lait I taux butyreux 6leve. 

Au depart, le froiiage non cnrobe iebeurre perdait plus de poids que le 
fromage enrob6, les chiffres 6tant respectivemcnt ie11,43% (erreur type 
1,43), ct de 9,75% (erreur typ" 1.15) au cours iela premiere semaine. Cepen
dant, apr&s laquatribnie semaine d'affinage, les pertes de poids n'&,taient pas 
significativement differentcs, les chiffres 6tant respectivcment die 21,97% 
(erreur type 2,24) ct de 22, 15% (errctr type 2,98) pour les vari6ts enrob6c et 
non enrob6c de beurre. Enfin, i la fin Lie LI p6riode d'affinage, la teneur -n 
matibre sMcle ics deux types iefroiniage etait similaire et s'6levait "ienviron 
62%. 

I1apparait, au vuide ces rtsultats, Itue le scamorza devrait &re tab: iquI i 
partir d'un lait presentant tn taux btityreu x die 2,5 a13 (/o. Ce choix perinet 
notamment de limiter les pertes Lie niati're grasse et d'obtenir tn bon ren
dement froniager. I es .ttiides supplhmeitaires doivent cependant ctre entre
prises in ve ie i teriiininer a rent.iblitt &ceonoiiquede Li stanidardisation de 
la mati&re grasse dtLi hit Ie nIvea. Eiitin, des travaux appropri6s doivent 
&re entrepris en vtie d'amliorer Ic tatx Lieconservation Lies prot~ines et de 
la inatiere seche totale aiuCours du processus Lie Labrication. 

Al. al,,,s ,etC . ,,C,,,r 
Enl. Co/laborion ,'e,laI'l () Rural1)airy I)ei,chlpmw 1l'rainin. l'ea,men I anzanie 

Evaluation et am6lioration des races bovines 
Les pays d'Afrique subsaharienie tie disposent pas d'une strat6gie pr6cise 

d'anilioration et ieconservation ties ressources gcnitiqucs de leur cheptel 
bovin. Or. toUte ani6ioration gtiictique durable passe ,uncessairement par la 
mise en place ieprogrammes iesdection dignes iecc noi. Ceux-ci doivent, 
non seulemiCit dfinir les paraiiitres 6conomiqucs iconsidrer dans l'6va
htiation des animaux, mais 6galeient faire intervenir des m thodes d'6valua
tion, d'accouplement et tie s6lection aussi pratiqlu"s Ct aussi cfficaces que 
possible. 

lcs activits miecns au CIPEA dans cc iomaine visent essentiellement 
aider les SNRA 'tanalyscr les donnes dont ils disposent pour 1'6valuation 

des races bovines; 'tcaractriser les ressources g6ntiqucs locales; imettrc en 
place des syst&nics d'enregistrement des performances en milieu r6cl; et 56la
borer des programmes et des politiques appropri6s ie slection. La meillcure 
strat~gie ici consiste glcollaborer directeient avcc les chercheurs des SNRA 
travaillant effectivement stir '6valtiation des races. Voici, brivement 
pr&sents, les r6sultats des travaux cffectus dans cc cadre par lc CIPEA au 
Kenya. 

Evaluation g6n6tique des bovins laitiers dans 
les petites exploitations de la zone c6ti re du Kenya 

La petite production laitibre connait tine relative expansion dans la zone 
c6tire subhtmide du Kenya en raison principalement de la nature des ani
maix 61evs daiis cette rgion. II s'agit gniralement d'individus issus de 
croiscineits tie la race locale Z6btI avcc des races laitibres europdennes et dont 
la production tie lait est largcment sup~ricure 5celle de l'East African Zebu. 
Elcvs au iiveaU ie la petite exploitation on dans des ranchs plus ou moins 
importants appartenant parfois i des entreprises commerciales, ces m6tis 
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sont 	largement majoritaires dans ICsecteur de la production laiti.re o6i l'on 
reicontre cepClldaiit quelqties bovins laitiers tie race pure. En collaboration 
aVCc I' Kenya Agricultural Research Institute. Ic CIPEA 6tudie les perfor-
Ilmances de certails Lie .es trotpeaux ellvile tie: 
* 	 comnparer les d uutcs relatives i lh sant&et iaL production des gnotypes
 

des bovins laitiers reucottres dants cette region dans laperspective de
 
Icur utilisatioi par les petits exploitants: et
 

* 	 proposer des syst mes de selectionl propres i produire des races laitiEres
 
iptes a remplccr les inilleurs ginotypcs identifi6s.
 
[ a stlection all sein d-ile race pure et It: croiselient en rotation de deux
 

races coistittit lesi,,thodes de selection les plus appropries en vue du d6
veloppenient Lie a petite production Ilitire. L'6tude entreprise par IcCIPEA
 
S'.p tlie
sur lAcorn pirason des pertiOrmalces Lie produlction et de santo5 d'in
dlIvidtIs issus Lie ces l,,thLIes tic stlectioii I ceiles Lie mitisses FI, stir la base
 
Lie dmines rassenibles :i iincs 60 daLns lc cadre d'un programme
partir des 

Lie selection Lie races Ay-rshire, Sahiwal ct Frisonlc 1hemn ati Centre de re
cherche lootcchiiiiitpe do,KenVa Agriclhtoral Research Institute " Mariakani.
 
(CeLentre est Slttlt
dns LI.plaiue c6tierc, ole region qui, aveC onl1e pilvioine
trie .1i ellc tooCsniie Lie ,60) 111111. est esseitiel lenient doni inoe par 1'61evage 
et Ih culttre till tilI. lcvecs stir pfituragt naturel. ces vaches bcificiaient 
parfots .ispas tojonrs LI'ine coinpllentiittiton alimentaire limitce. Elies 
ctalent tra.it's mantiLcll'Ciltii t t ccotI lp&S tOtltt' I'auiee. Qallt aux vealx, 
ilstatcit alilCtes .m seat. Fniu ,.lalotte contre les maladies animales les 
pis couranimmnt relconmtrtes iais cette region, s'appuyait stir les m thodes 
prtcnVLtivCs couralites. 

()in tronvera au tableau 10 Its pertoriinaiices de reproduction et de lacta
tioin Lies cLIiLI gti)OtVp's isss ti s trois systt'ils de stlection nientionnes plus 
11.11t. Li CC LItMi preiner vt'agt les FI6taient les plus prtcocesColicerne l'igt .at 
et Its Sali wal ailiores Ics phs tardifs, tootetois, acuie diffi'rence signi
ficativc n avait etc ciregistre eitre les intervalles Lie vtilage. La dur6e de la 
lactation, t l production journali,'re Lt' laiit augnileltaient avec l'accroisse
iiieit Lie liroportioli Lie sang d'origiu' turopeeune, ce qtii se traduisait par 
tin accrois,.t mcint sensible des rendements laitiers. 

Tableau IW0.i ,tr,'rt)'pi' (I Ooyonhl' -Ipiar d"/a hit aui'.' 	 ziq demieirc', liion par Iamthode destoindres Carrts ite. gcimnqytlpes
t,opm).i1"ud 'two )'t'm' s tzt', ,(itii'reduKeny#}a.
 

Production Production 
Age au premier Intervalle I)ur~e de la laitireau coursetitre jounalifre 

veIagC vlages lactation de lait de lalactation 
tiours) (jours) Ijours) (kg) (kg) 

geCmtypeCs 	 ErrCur Erreur Erreur Errmur Erreur 
Nbre 	Moyrnne type Nbre Moycnne type Nbre Moymmertype Moyenn type Moyenic type 

i(ics pures 

p1kus 	 75 i6 121 7dc 87,59%Sahlwal 11 16 41)5 203 264 6 4.3 1,13 1135 44 

Ayrslire x Sahiwal 57 979 19 122 404 7 184 273 6 5,5 (1.14 1504 48 

Itis(ntle x Sahnwal 34 967 24 (A) 397 10 95 284 9 5.5 (.20 1533 6 

C risells lti ts enlrotatIonl 

2/3 aliwt.-1/3Ayrsure 78 I(M12 15 130 396 7 224 272 6 4,5 0.13 1228 44 

2/3Ayr'hire-t13Sahiwal 62 1(X)5 18 112 424 7 174 291 7 5,6 0.15 129) 58 
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La production annuelle de lait des Sahiwal de race pure 6tait respective
ment inf6ricurc de 35 et de 23% 1celle des F, (tableau 11) et i celle des indi
vidus issus dti croisement en rotation. Au ,iveau des troupeau), les avantages
dui croiscment F, 6taient contrebalancs par ]a proportion de Sahiwal affectde 
1 la production de ces hybrides de premierc g6n6ration. La production de 
generations alternies des deux croisenients en rotation 2/3 Ayrshire-1/3
Sahiwal et 2/3 Sahiwal-1/3 Ayrshire, sc prtscnte toutefois conime une 
m6thode plus pratique de sdlction pour les petits exploitants. 

W. Thorpeet.I'.C.M. Trail
 
En collaboration a,'ec l Kenya A. ricuihralResearch Istitute (KARI)
 

Tableau 11. IProduction annuele moycim" de lait de cinq 
* ;~t(ypr's de hovins issus ,h trois syst'es dfe.h'tiop, 
zon' cWtirC du Ken)ya. 

Production Taux d'am6
laiti~re lioration par 

moyenne rapport au 
Syst rne d'51evage/ annuelle Sahiwal 
gdnotypes (kg)' (%) 

Races pures 

plus de 87,5% Sahiwal 1023 

F, 

Ayrshire x Sahiwal 1359 33 

Frisonne x Sahiwal 1409 38 

Croisements en rotation 

2/3 Sahiwal-1/3 Ayrshire 1132 11 

2/3 Ayrshire- 1/3 Sahiwal 1385 35 

Moyenne des croisements 
en rotation 1259 23 

(Production de lait par lactation x 3 6 5)/intt:valle entre 
vtlages. 

Pertes en reproduction et gestion de la sant6 
des bovins 

Les performances dce reproduction constituent une composante impor
tante de la productivit6 des syst6mes d'61evagc bovin. En Afrique sub
saharienne, ces performances sont m6diocres dans )a ph,part des systimes de 
production en place, essenticllcmcnt cn raison du faible taux de f6condit6 des 
femelles - imputable principalement i l'anoestrus pr6pubertal ou postpartum 
- du taux 61cv6 des avorteicunts, ct de la ,mortalit6 6lev6c des veaux. 

Par ailleurs, l'age au premier vlagc est g6n6ralcment sup6ricur 4 ans 
pour des intervallcs entre parturitions dc pls de dcux ans. Qui plus cst, 20 a 
50% des veaux incurent avant Ic sevrage. 

Les travaux cntrcpris par lc CIPEA dans cc domaine viscnt en cons6
quen :e accroitre its performances dc reproduction, notamment en r6dui
sant les effets des maladies ct ce, grace i I'am6lioration de la conduite du trou
peat, ct de l'alimcntatioi des animaux. 
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Effet d'une compl6mentation pr6coce base
 
de foin de I6gumineuse et d'eau sur le poids du
 
veau au sevrage, sa croissance et son 5ge pubertaire
 
dans la zone semi-aride d'Ethiopie
 

Lcs V'caiux ct I s hum iiics sc dispnicnt IC itldans de nonlbreuses socit6s
 
pasitoraIcs it agropastoralcs dI'Afriquc snbsaharienne. Celles-ci peuvcnt
 
consomin riusqua Ill nioitic diC l production totalc Lies vaches, cc qul peut
 
limitcr Ics pcrfOrm.lccs des trotipcatux eli dlpriniant Ics poids an sevrage.
 
Naturellcincic, ccli r~duit Ies revemis iontaircs puisque Ics animaux
 
\'eiiindS solit pils pcImits qils nc dcviicrai I'itrc i Icur Sgc. Cettc pratiquc
 
coitriuC a iiihiber L croissaiice des vcatix cti retarder Icur puibcrty.
 

li1 I98(). un cssaii aur,. ladC6 stir Icplatcau lorana, dans le sud ie I'EtIhio
piL. pour ctidicr IL's eti 's 'l,,ie conipluciiitation prcocc i bsec d'e;Itl Ct de
 
1 nii dc l igumincusc stir Ics pcrtlriiiaiiccs Lie vcaux matnuiLIs darts le cadre
 
d'uC gcsttll paistoralc siinule. (Cetteexperience visait 5:
 
" dIiitliir dIAis itjclic mesurc 1.1coiiipli0incnitaCioH i pernicttait an veat dc
 

ctin pcmlscir cnticrci iciit ICs cfi'ts i titolrinecint tie la production lai
ticrc all profit die I'hoinc ein terincs tie poids an scvrage;
 

" deicriiincr dans qnelleIcMisirc Ics ,itltIitiolis tic poids r6sultant dc
 
Li coiiipiclilcit.itlill petlvet persistcr ct cntrainer ilic amlioration des
 
pertformianccs ilti'ricrC's et n,,nC baissc tic I'Sgc ' la m11laturiit; et
 

" 	 dhimir 1'Ilgc ct IC poIs ,oVCincs pubcrtaires Lie vean x Zcbn t$cvcs ell
 
cOllditioli d' ICvAigC extClsif."
 
Lcs fcmnllcs ctaiCnt cousidtIirces coiiiic pubres d&s qu'ellcs commen

i icilt '1accCpter Ic ,Ia'e; dMis cts conitijonis, hi palpation rectale (Cffectm~e
 
chaeitit mois) pirmcttait tic &tIcccr Ia prstncc tie corpsjatnc t le taux de
 
progest~ronie tinl sang (mcstr tols IS Iljours) dpassait 1 0 ng/mil.
 

(cs travatlx ot ctc ticrits cii itail ct Its rstltats prci1iminaircs prcscn
t s daiIS IC.R,japort ,niU'l Ltinl (II'LA
1988 (pages 2 15).

II rcssort ties dtoniecs rasscmblhcs par la suite que la convergence des
 
poids Liis vcanx li:s i'll 1980 s'tst poursuivie cii 1989. Amisi, dc 45% a I'agc tic
 
I all, h iitre'rcC tic poits itrt Ics miliaux biiticiant des mcillcures compl6

nlclitations ell 6i1 Ct cii cn. t ccn x Liti groupe tnioin n'6tait phls que de 4% 
a I'.'igc tic 30 imois (190 kg contre 188 kg; figurc 8). II eli 6tait de m'&e entre 
ICs vcax aVant Ctil lt's .'Ila total dtit aut iiatcriiel et ceux qtii n'avacit ell 
droit ('a la in oi ii' tic.li production tie li m'rt. 

it's 02 gmsset'snricsee 1980 pcsaicia ell inloycnc 19 kg (iScart typc 3) ;
Lianaissanc' 't 94 kg (tcart type 22) au sevragc S322jours (5cart typc 65), avec 
un gain mo en tie poids tie 224 g/jotir (oScari type 48). Enjanvier 1990, 5I'ige 
illovtell ic' 43 mils, stules 3) d'ciitrc tlics t&taitnt pub&rcs. L';^tgc moycn ;i ]a
pnhcrtc des 31 gtSnissts tic ci groupe, tait dc 1231 jours (6cart type 117), ct 
nc rctfi&aii anctlic diftrencc significative citre les traitements appliqu6s.
"tlicois, Icgain journAlier (iii poids ti' Cs aniia jusii'ati sevrage 6tait 
sigictivi'niciit pils 6lCvL (I'<(1,l ll)ie celni tics gofiisscs imipub~res. Le 
poids pubertarte tait iel ll llncd 218 kg (6cart typc 23), c'est-l-dire tout 
JUSt liii pcn iiiniiis tint' cliti il oviii Ioran adute. 

Stir ces 30 Ifecilcs pibircs. 21 soit 7(0, avaiCt coiiu a Ienr premier 
otstrus, 't cimIt autircs avain ctotu 58 jours aprcs loestrus. L'Sge nioyen i 
l. coce'ptioil ti'cCs 20 gililssts Ctait ti' 1233joUrs (&-art type 111), Ic taux de 
conception i hI prciiikrc sailliC ital t Lti 4(0% pour ti iaux global de 58%. 

IMcc qui conceriic I'agc ct Icpoids pubertaires, ls r6ultiats prdiininaires 
tie cite ititd SOii eni harinloic avCc ceux Lie rccherches aiitirieurcs effec
tuiies tInS cettc rgionil. Comiii cii ttmoigne Ic Rapport ami'l 1988 du 
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Figure 8. 
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CIPEA, ces travaux iifiirnient l'idie scion laqucllc 1a complmcntation de
laliiieiitatjoi tit'e v CXpendant noils d'un an eitraiuc automatqucincit
des gains durables Lic p)ids Onl tin reduction de Ilagc a L. unaturiti5. i apparait
par aillcurs quc Icpoids at, scvrgc est fil mativals iidicatenr Lies pertformances
tiltcrictircs dais des eiviroiueincits atissi i,,stahlcs Lile 'cuX Lies syst&IIes
traditioiIncis ie production. ( c;t' tidciIfirine en otitre I'idde scion laqulle
tin ratiomiincint niiodr ie I'.cc's ant lit petit infltctier durablercnt I_; 
para intrcs dc Lhcroissaice. I.'citide iioutre 6galeiicit que chercher i ain6
liorcr les paraim&tres a hong tcriic ie ha reproduction danS dis civiroiic
iiicnts Instabics sciible plht6t hasardeux. A titre d'excuiple, richn ie pour le
grotipe bhfndticiant ie a incilletire coinipldncntatloll en call ct ell loin, on
cstiic avoir "'perdti"envirun 1301 kg Lie t0ini ct qtielqtie 105(0 litrcs d'can an 
cours ie ces tra vaux. Par cois6qnett, nictix vatndrait, Iorstu 'on a affaire i cc 
type de uiilicii, conccntrcr ses cl'Orts stir ies interventions destiincs i rchuirc
Li iortalt Lies veat x eti aiilorcr leur mode ie gestioin, pie d'en visager
ies actions visant a proiiouivoir la croissaiicc. 

1). L. CojpOck, S. Soiani ct 0.B. Kasali 
F.j 1 coIllahoratio;,a'ec I' '1tirdLivestock )eielopmel Projictdu 
Ali,isth,i'thiopi'n de I 'aqricuhnri'i (v IARF.-1liopia 

Pr6valence des maladies chez les bovins laitiers 
de la zone c6tibre subhumide du Kenya 

Les IaladiCs constituCnt tin des obstacles les plts scricux au devcloppe
mient ie Li productioii Iaiti're ies petites exploitations de ]a zone c6tibre sub
liimide iti Kenya. I)c fait, ies travatix effccttuts rdcemiiient stir les syst~rics 
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agricoitCs Lie cttc rcgion r&Ilci quti pour Ics pctits cxpoitants, cc problcinc

constitue lapriorit6 ds prioritts (voi lIlapglt' 0 duipirscnt rapport ]'article
 
iiitituh "Caracttrisatioll dcs Sy,tcill ,AIilclirCs dLiC11 )Cl'it' stIhhuiN
i1 

'icrct ide
 
diu Ken'ya"). I )Is ICC.Il' tiC h.pt'llCitLtetildt, LICs boviins laititrs Lie race
 
,llic1ior&"ct dtis yhus tlill 1'4,( SUiViS cltrcjuillct ct scptinbrc 1989
(OCAU 

dans i r Ltgion \i' ICidctrllillTr Ill plrvaih'incc' dts priMcipaiCs
dc"IKlhnCi, cin 


irotipc liiX 
s &h1iiult sLnig cc cIC o)ut 6c 

Ill,1Litics (11 Altct.tCIct IL', iniiltcitlis par I's pctits lcvtiirs. 
A c ctct. t ic i ls ti ICl t' s OM prlcvts stir
 

730 .lilAUX Lt'rIlcc ii11ior,6 ct 211 boviis ]-isiAtrii.in /cbu appartciiant
 
134 troilpl'tIX. Its cxIaliciisL i0laboratoirc out icc l'ltctLAIcS en collaboratioll
 

,aVcc IC Kcnvan Vi'tcrin a:V I )cparmiciat it le lahoratoiric int'rnational tie
 
itclll'rt lies stir its inalidi's a ii It (IIRAI)).
 

)n tlouvcr,i lltla[lcail 12 Ic r:sti
mc des priicipai, x rcsliltats cnregisties. 

Tableau 12. Itt,u0, pit, It l,it, II,I I y,,m ,,,mo,,de, hconq hnaw trimno is par Is iqu s, 
h11' ,I Ill /'hIIV\1)11 x ,ls'i'(' Ii ,i1,bC c Za 11dIl$sI the'i- ',ig11,1 , c. / i', IllfI'SOr('Z 

iteI,-n', a '-,m l dI la. w kefi' I, '9.
li ,ric, ,; , 

Zollt Zoll' Zonet' 

cooitier- anardier- clevage-
InI'mI it IllillliOm lId 

R.R. R. 

A I i t' ZioMl A1161i o r& ZMm Aind5ior& Z(Sbt 

Noiinbr di trupilcaux 76 32 47 20 10 5 

It'f'ctilsbovins 338 121 287 84 III 15 

IrypaiisoniisiX(,
 

'ilTechi tivhuIty cofoat 1,5 1,2 (),9 

Mihode II.ISA 30 -_ 24 15 

IIiiopar.asits transmis 15 26 15 7 9 7 
p.r Its iiqucs (%) 

l'hIc&hrios' (%): 74 83 76 78 47 
Para'sit's iit'stijtix(%)'Y 29 27 28 16 25 15 

I Icinatocritc(%) 33,2 31,8 33,0 31,8 32,9 29,5 

Au itrall30 d', is 0.1UI'ti posirils.. tic 


Flsi I 1iticrtps ii iunolliiort'Sct'iii olisidt'rt toinliii' pusitiflor.qut' Iictaux cst supriCLr a40%. 

iu s dltt' IS 11105 fill]Am A i iS ii)iilS: pills tic 200hoidU", de pa.rasites p r grlllilc di IZIt'es. 

l.'cxainin till ht\t coat par latcchniquic Lill Coiitraste de phase a rv61 
tii'e li prv.ilt'llC di' li try paiiosoiiilastt&taitin'lrictirc i I%,cliez lcs 956 ami
illaix chacitIlollics. lin rITvanicht', I'aualysc tic 777 t'hantiilons tie s1rum 
par ll 1 dos;gc iis anticorps (ELISA),ttdc inkiuiic o Clllllat iijiCtic 
hi(tutil' pt'riict ii' dtiLtcctcr ics ,Ultigcincs il'i'rphtllm, aliiouch6 stir des 
atlx tic prtvAlCt'icc tic 301, 24 et 15%,pour lcs animaux lit raci' a i6!ior~c res

pti'vt'iicC11t daluS I'S ZOItI s prdiominantc cocoticr-minioc, anacardier
iilailioCt c]tv~lg.'-n i],Ct dt' 30"%, pour I's ztibus. 

lhciinatocritc IiloV'ini &it d vt , notaiiimilnt 'icz lt's zcbtus, obiildcpas
sat 3()',. (t' clidl rc t'st ,i itudetcoi-,i'rr aux 27% rapportts daits tnet r(cem
iinit 'ftlct'ttuci' stir t'ttc t'il' . Ict' a Mtlaka, localttt situMte ;Iquelquc 60 kin 
Alistil di KAIholt'i. I)'s travaotx supplhmiintaires devraient &re elntrepris 
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pour savoir si la tiiblesse relitive Lie I'himatocrite "iMuhaka est, conme onIc suppose, Icresultat d 'iie pression trvpinOsoiliculeie plus forte ell ce lieu. 
Plus die 95%, Lies hnmloparasitcs transmiis par les tiquCs ct identifi~s sir les 

frottis de sang :taiClit Lies piroplasmcs et leur prtvalcnce, qui variait Lie I 'I 
2()% cICz les an iliati x Lie race amnliorec, (tail plus faible dans la zone semi
aride tilIe dLtS ILlzo1llsubhlide. I)ains cette dernil're Zone, cette prevalence

tailt plus lcv(:e che cles aniinatx Lie race ainilior~e 61ev~s en piturc libre que
chez Cecux 111,1iitenus eLn sst ie ixte oil soui is an zero paIturage. Ces r6
:;tltats taiciit 'oln Il'rutCS Sii pressioni ixodiqte attenduc. 

Li prvalcnce d'anticorps de 'l'lwilria p,, a ditects par le test d'anti-
Corps iInlllttlllior'Cet' stir 623 &chaIItilhrs dt)ait &levte (29-95%) quels
title sOiCllt It groupc d'Sige, Ic svst'iIe tI'alimentatio, la zone 6cologique on
la race bovine coiisid&r&s, I e ,iinbrC d'oelfs tie parasites par graminme de feces 
etlit Iii )Cp'Iiti.ICttie Iarate by'i)c ct tit' li zone &cologilcLe, mais plus Ciaible 
chez Ics su jets amclors t1cv6s t1a1s ICs'st&Ine tiu z ro paturage.

Les rt:sultats tie ces travaux confirment limportancc de la theileriose ct 
tie li trypanosoiiise dMis tCtte re~gion. )n1envisage, dans Ic cadre d'un pro
graiin teild'registreinent Coutinu ties LonnII(es, d'6tudier en 199()l'6pidniioIo
giC tie ces nlaliies ct Li'.pplyVCr cette etude par tine enquite ethnovwtrinaire. 
I)Cstinlc S dt)teriiMitr Its Collltaissallces tics tieveurs stir les inaladies et Ics 
mesurcs proprs ICS toc0lhattrc, cctt' eiIn.utc devrait pernicttre d'ideiitifier 
ICs obstaleICs 'I lI'aioption ct :i Ia durabilit: ties traitements quie c CIPEA 
pourrait et re aIniiei'I proposer. 

I1'. 'horlp' It S. .\lJal 
lu Ollcloration a'ec h Kenya I "eprilar' I)cpartment,

ht' Couert, itr11tin l (Icilhysioho,Qiv ct ,h ic des inscacs d Naitbi (Kenya),
Inni'ersiti ,h'(.Irs,' (R. - I '.) ct I' liholatoire international 
de rhchc/t/s Sur is ttfli's ,mimal's (11 RA )) i Nairolii (Ken),a ) 

Activites du R6seau de recherche sur 
le lait et la viande des bovins 

Le CIPEA se propose, grcatc ia, Rseaui tie recherche sur le lait et la 
viandc ties boviiis, i'etmcurager les chercheurs ct les institutions membres
ies sv'stiinCis iiatioiiallx tie recherche agricole (SNIRA), a unir Icurs efforts 

dans ICciilli tie la recherche et Sis'enrichir inntucllemCnt Ct Cn permanence
tie Icurs diverses coiaiss.tices et expericnces.

Cc r'sealu a et cree suite ala tentie, enioetobrc 1988"1 I'universit6 d'lIbadan 
(Nig6ria), d'iiic rtiii ion colnsulitative tLii a rasscnib16 67 participants venus
dI Cainroun, ie a C(te d'Ivoire, tin (;hana, tie ]a Guin6c, dcli Mali, du
Nig:ria, till Senegal ct tilt logo tt i laquelle ii avait 6t dkcidO de mlettre stir 
pied ti rescaui tie recherche stir Its bovins pour I'AfriCIuc de l'Otiest et
I'A triqut' centralC. Un autre scninaire, ten.i cette fIis ; Kadoma (Zimbabwe)
enuiin 1989, tt tilli retiissait ti's participaliis veilis tie I'Ethiopie, iu Kenya,
di Malawi, tie I 'laMzaiie, tiCLil Zanbie. titl Zimbabwe et du Botswana 
devait 0galenlellt tt'cier tie Li creation ti'tmc structure analogue pour
I'Afrique tie I'Est et I'AIritLie australe. 

A l'issuC tie ces stminaircs, till comite intrinairc charg6 d'Olaborcr Ic 
programlie tie recherche et tie travail avait 6t6 t1u pour chaqtic r6scau. Le
(:omitl: interinilir' pour I'A frique tie '( I'ucst tt I'AIf'ique centrale s'est r~uni 
pour la premi'rc f'ois au Sitge dll CIPEA SiAddis-Abeba en janvier 1989,tandis qte son honiologt' pour I'A fritice tie I'Est et I'Afrique australe tenaitsa preimire rtililol i Nairobi (Kenya) en fin aofit 1989. Ces assists ont d6
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bouchl3 stir tin certain nonibre de reconimandatiois stir les objectifs, Lastruc
ture, les prioritds de recherche ct de formation et le mode de fonctionnenient
 
du Rseau, y compris les echangCs dinformations entre ses menibres. Les
 
participants ices reunions, apr 's avoir souligni le caract&re vital d'une tr6so
rcrie adequate pour financcr Ics activitls rctntues, ont enfin recennu que
 
I'obtCntion des fuids necessaires dtait toutefois tributaire de lacapacit6 di
 
RWseau aisounicttre aux donateurs ies protocoles de recherche et des pro
gramurmIes ICforination ct d'iitformation techitiquemnent valables.
 

L.e Rscau ic recherche pour I'AtfriLuc deI[uCst et I'Afrique centrale a
 
tenu en septemnbre 1989 "1Saly (Sg5iigaI) ute rdinion de planification consa
cr.e i I'6hoilAtioi Ieses prowcoles dLe recherche. A I'issue dle leurs travaux,
 
les participaits 'IcCtte rtiunioii tollt
Mis 111point des protocoles de recherche 
concertdc couvrant trois domiiaiics dcfiinis conime prioritaires par les SNRA 
de la 	 rcgioii, a savoir: 
* 	 I'amliormlonides perfOrmamccs de reproduction et de la viabilit6 des
 

veaux geres en Ci1evige traditioiinel et dans les syst&nes p~i-urbains de
 
production laitierc
 

* 	 '6valuatioi, li caractrisation et I'amelioration g6nctique des races
 
bovines; et
 

* 	 lainisc alm pornt Lie Str,ltcgies appropriCes d'aliientation ct de gestion en
 
vtie d'une produLictio bovine Sotiten tie.
 
Les participants .I cette retunio omt en outre 61u tin comiitt directeur de
 

six membrcs en remnphCIeiLIiCItdi Comit6 intcriniairc. 
En niai 1989, ICRscau a publ i en anglais et en fraii;ais le premier nu

mro ie son bulletin, dont plus Lic750 cxeniplaircs ont t6 envoy~s a des
 
chercheutrs et 'mties institutioms hoalisa s en A triqtie su bsaharienne oti ailleurs.
 
li.A. 	Olaloku et 1. a.ruJChi 

PERSONNEL DU SECTEUR DE RECHERCHE 
P. Chigar, (ordonnateur du Secteur de recherche 
j. Agwu, Specialiste en physiolo qie deila reproduction (boursier d'tudes 

jl~iot imers iii iri's) 

A.N. Atta- Krah, A lrostoliop,**
 
Azage Tegcgne, lIi',crin,nir, (botu'sieriI'tudes postunniersitaires)*
 
P. Bartholomew, gqrostolo que
 
Ilclete I)cssalegi, Zooteclnicien
 
R. Brokken, licononiste 
B.S. 	Capper, Spiuialist, ti,la nlutrition aninale** 
F.N. Chabari, 'conotniste"** 
1). L. Coppock, Zhoticllnicien/i.colofiste 
S. (Crosse,/ootechnicien * 
S. I)ebrah, lco1iaomisit 
(. Lesi3ordes, Zootechnicien** 
L. l)iarra, I'colo ,iste 
A. )oyle, I'tudiant (lit 2"cycle universitaire** 
R. Franceschini, eItetrinaire (attacui de recherche) 
G;ashaw Geda, itudiant li 2" cycle universitaire* 
Getaneh Fl-Iailu1,Etudiantdu 2"cycle universitaire 
13. Hlassane, lfudialnt du -3 cycle unimiersitaire 
S. [lolden, Lconmiste (consultant) 
0. A. Ikwuegbu, Spcialiste (it la nutrition animale (chercheur invite)** 
M. A. Jabbar, Agro-ico,,nmiste* 
0. 	 13. Kasali, Vet&iaire/Pathologiste 
. on Kaiufinann, Agro-&onomiste 
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H. Khalili, Sp&ialiste de 1a nutrition anitnale (chercheur associe)* 
D.A. Little, Spcialist, d la nutrition animate 
S. Maiga, V t~trinaire 
S. Maloo,Etudiant du Y' cycle universitaire*
M. Mattoni, V :t~ritnirc 

M. Moens, Explert en technoloie Itlitihe (expert associi de la FAO)* 
M. A. Mohamed-Saleem, Agronome 
R. Muinga, Etutliant u3' cycle universitaire* 
E. Mukasa-Mugerwa, Zootechnicien
 
Mulugeta Assefa, h'tudiant du 2"cycle universitaire**
 
J. Murcithi, Etudiant tu 3"cycle univcrsitaire* 
W. Mwenya, Sptcialiste tc la s'lection animale (chercheur invit) * 

C. B. O'(olor, expert,ntechnolo,ie laiti~re 
S. Okantah, Sp,cialiste ,tla s'lction,mainahc (chercheur invitj)* 
E.A. Olaloku, Coordonnateur du Rtseau tie recherche sur les bovins* 
A. Reese, Zootechnicienne 
L. Reynolds, Zootechnicien 
A. N. Said, Spcialistc t la nutrition animae
 
Senait Seyouni, .Assistantede recherche principale
 
S. Souniarc, Sociolo ,'. 
S. Sovani, l'tIttrilairc (clercheurassocie)
G. Tarawali, Aqr,,st,,Iogue 

Tekclyc liekel, IPctrinaire 
W. Tlorp,, Zootechnicien
J. C. M. Trail, Uni~ticien 

A. Traor6, l''t,-.rinairc 
T. Varvikko, Sp~cialisteie olatritionanimale (chercheur associ6)* 

* est entr, au CIPEA en 1989 

•* a quirt, It CWPEA en 1989 

38 



M- z" *-4 


40~~~ ~~ 

404V:
 

4() r-'A 



Secteur de recherche sur la viande et
 
le lait des petits ruminants
 

Avec leur petite taille, Ietr grande prolificit6 ct ]a rapidit6 de Ieur cycle
tic croissancc, les ovins et les caprins s'adaptent parfaitenient i l'environne
mcn t tica petite exploitation agricolc. liss'int.grcnt facilement au syst&Il'e 
tic protductio n pratiti, pulisque lamain-d'oeuere cxc~dentaire dont dispose 
IC11111,ilge sutfit "Iassurer Icur gcstioi. En outre, Is consoninient peu et utilisent 
(IC',. lientcns pcu ,ipp~tts par its attres anilaux. Entin, les capitaux requis
 
potr dnirrcr iide'iceh)ppcr tin clvagc de pctits iniinants sont modestes,

CtCui sign tic titliics risqucs ont imit& t qtie cc type de sptctlation
 

i'.1dapic p.I'irlItilelncnlt niN SVStn Ia&IIcs lhilc nivcan d',tilisation (intrants. 
L.s pctits ruinn.ts tot rnissciit I l'Afriquc subsaharicnne environ 30%
 

ti a Vialitic 'C]] L ct qu'ellc produit.
LtI consoii 111c I peu pr&s 1(% du lait 

Ic dvchippCiMicit it.IWcvagc tiCs pctits rumiinants 
ne petit par cds&cltent
 
tiili'cgIIcIItcr IC rcviiti tics 
 ilitnages agricolcs, parce qUe glniratetir des
 
rcvcnus Ihilliliciers tLUi pcrincttront an paysan tie se procurer les intrants dorn
 
ila bcsOi n pour rca'Iiscr scs attres activitcs tie production.
 

La nission tin Sector tic recherche stir ]a viande et Ic lait des petits
 
riiii wants coIsistc par Constlunt I accroitre de mani&re durable ]a produc
11)1 tie viinticCt ic liri tiCs petiCs exploitations mixtes et partant i am6liorer
 
It IitC,'a tit vic tics pt pIILitions tic ' Afritque stibsaharienne.
 

Economie de la production 
des petits ruminants 

t'iitrotducti ind'iiniovations techniques dans 1'6levage des petits
ruinniants passe nccssAircnient par trie i6ttide approfondie des contraintes 
qu1i psCnt s1ir i1 prottction ct lacornniercialisation de ces ani man x en 
A IriquC subsahariennc, par I'iticntification des possibilit6s qui s'offrcnt dans 
ce secteur, et par Laid6trmination des conditions socio-6conomicucs qti
prcsitdeiit a sOn tonctiorMiCciIent. Poutir profiter tie mani&re durable au grouipe 
cibic idtii6, ICs innovations dcstin6cs 'I accroitrc la production des petits
ruminants toivtit &tre cnalitifitcs stir labase de ictirs rctoibces 6conomiqucs 
ct socialcs. 
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Etudes sur la commercialisation et la demande: 
commercialisation des ovins et variations 
intra-annuelles des prix en Ethiopie centrale 

Variations intra-annuelles des prix et effets 
des caract6ristiques de I'animal 

Aux fins tie la misc ati point ieprogranines rationnels ies,,ectionl et
d'alimentation et en vue de tirer parti Lies mcilleures possibiliti Sjui s'trent
stir le marcht6 et t'&valuer I'inportaiCe ies car cttristiqLies ies amiiialux stir
les prix pra ciqtics, lacollecte iedonnes sur les variations intra-annuelles ies 
prix Lies lniontons ipp.irait indispensable.

('est ,insi tji'tite t'tde stir Jes variattions intra-mnuelles ies prix et stir
les eftts ies car.ietristiqutes des a.iiniaux s-nr 1-s prix a t eiitreprise en 1989
stir neufnarclies 'Iovis ies hints pIateitix ee'tI( ltiXde I'Etlhiopie. Tont ti 
long tie 'lllie. hCtii des iet.f iiilt'hts tOVtC'S a ait t observ chaque
seinalile, ICjotur Lil grand 1iiii-Cht.. [cs trailsactioiis iintervenant allcotrs die 
Cette jonurntie t't,iiiut colies cn retgistrCes v comiiipris desIoliles stir les prix
par t&e, ICp)Oids, ICsexC, l'i3g'. I'tt.t IVsitLiLe, l. ra'e et i eoIleur ies
aniiialtIx, ainsi que snr ]'objeetifte lachetetr, Ies C.IUCt~risttiLes dt vendeir 
Ct tLiIJael t'iir, ElIt' lllollCll tit LI \''ite. !Liottre, Lies dollites stir les
et'ectifs ofte'rts et stir IeiiCilibre totAl d',iiiiiatnX VCnduItS &taient6galeIIeiit
relevtes. Lin teIipsllnor0iil, t,1tes ICs transactions iiitervenalit dais LI 
journe, etajeilt eiergistr is. lit revanclie, dnrait its jo'rs pr~c6dait les 
grandes fttes, 'IcIuste (i' l'.tlignl'tiCltioln sUIstintille til Vo'luitmie ties ventes,
les observatetirs travailaieult sIns tlr1 pour Ielt'Ver IICIlaxjilunILl tie traiis
actioiis possible. Ai total. 5f I 112 transALctions avajent ainsi ',t6 releves. 

Les marchs ,vmcntit tt:celLs& silt coniie tImix soit cominc redistri
bitenurs stir li bast deses ii poi rsui'is pr I1s ,Ileteiirs,qui'ils'agisse
essntiellenIeiit tie a COiSOliiii.itht)i iirecee. (it' revente, oula dc la
producttion (Ceiii OChe on silectin). (.)tainre ties ma rch6s avaenlt t6classs
conlint liaux, tiatre coniine redistributeurs et intillne intermndiaire,
les proportions ties inotitols .Coti Iti ti t tie lh consoilmation directe ct
ieli rtvente &tant., tias LC'terniIer cAs, iX,C(tltnelt It's nii~i1es. Le prtsent
rapport lait Liecoin paraisons et I'ectties en!re Ii principal march final
d 'Addis-Abeba (Shola), It nmarcli interiiMiairt tie l)ebre Berhan, et tin 
march& ieredistribution localis& i I )egollo.

Stir labase dII iiiodSIe iiniaire gLntral (MI.(;), tite rtgression orrlant 
les donnes stir les prix par t'te et les prix iti kilogrImmie t les caract ris
tiqties tie I'aniinal, le temps et I's priodes tettes acti trace. Les principaux
r6t.ltats obtilntlS ont it rtistinis AI tableai 13. 

Les pri x annutlis moyeiis variaient tie 1,85 birr le kilo ati marchli rural de
redistribution LieI)egollo, i 2,84 Ii kilo an march& final urbain tic Shola. Le
poids, ICsexe et li Couletir, caracteristitties qiii SOt totts fIiCileiiielIt iiCnti
fiables, i6taient les setils i avoir tin eftht significatifI (P<(1,5) stir it prix aI
kilograninn "iShola, oil 98% ties AnliialUiX AChits t1ient '1estinsLi
ctisommation directe. En revanchei, au march rtiral tie I)egollo, I'Age ct
I'iStat physique tie I'animalI ainsi tltit' I'objeCtiftie I'acheteur avaient 6galeient
tin etfet signiticatifsur les prix prati 1 6S (P < (),05).

Le poids Lil'aiinal ;Ivait tin eft't non lilnaire sur Ieprix ali kilograimne
pratiLt35 stir I'ensembIle ties march~s, LIaCote all kilo Lis aiimatix tie poiis
intermddiaire 6rant totitefois inft*rieure I Celle ties st jets p1lis lourds oti plis
I6gers qtie la moyenne. Les poids moyeins hebtIoniadairs Lies anilaux
variaient substantiellement d'tiine seeaine ;i I'atitre et, en partictilier, ti'ne 
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saison I I'autre. Par consequent, Is variations hebdonladaires des prix au 
kilogrammC diff6raient des variations des prix par tate d'animal. 

Les prix hCbdonIadaircs moyens au kilogramme sont donn6s ;i la tigure 9 
pour les tromls marchSs. II conviclt Lie souligner que ces chifflrvs correspondent 
an x prix hCbdo1Idaircs moycns dc I'enscmnble des animaux presents sur ces 

Tableau 13. 	 Rt;mltat3 dii m,,,dheh I @nnai e ritapitultf
 
de., tra sitim e.t, isfrv's pou hr. sites dv Sh la,
de Il e eB'lrhan (.t d"e ,,h (Ethiollic . 

Shola cehre Degollo 

Nbre d'obscrvations 6226 8551 7782 

Prix moyen dui kg
 
(birr) 2,84 2,26 1,85
 

1,2 
 0,33 0,26 0,35 

Poids 	 ** * * 

Poids au carr5 ** ** ** 

Sexe 	 ** ** ** 

Age 	 ** ** 

Etat physique 	 ** ** 

Cotileur ** ** ** 

Objectifde I'acheteur * ** 

Saison ** ** ** 

* = P<0,05; 	** = P)<0,01. 

1dollar E.-U. 2,07 birr 

Prix moyen
 
hebdomadaire
 
(birr/kg)
 

4- Sholn Debre Berhan Degollo 

3.5

3-	 Figure 9.Prix moyen hebdomadaire du 
kg de mouton enregistr dats 
trois tnarchs des haus 

5 /plateaux ithiopiens, 1989. 

I2- v v 

/ \ . .. .. 

S4 " 1013 16 19 22 25 28"31 S4 S7 43 46 49" 2 

1dollar E.-U. = 2,07 birr Semaine 
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marchus ct titleladistribution ties caractristiqties de ces aniiaux n'Wtiit pas
unifornic d 'une senaiue i I'autre. Les poids nioVens variaient ienial"re 
sensible d'tine priode 'Il'autre de l'annc et ladistribution du sexe, die i'5ge,
Lie i'6tat physique et d.ela coolctr 'arait Lie niani're substantielie chez les 
aIniimaux proposes pour lavente. 

Integration et efficacite du march6 

Aux fin s ieI'valti.iton des niarchts et Lieli determination des possi
bilitds d'anelioration de leors structures, ilimnporte de disposer ierclseignc
inents prcis stir les optrateurs, Ies pratiques en viguetur, I'integration ies 
march5s et les dit'erences ieprix entre ,narchs. Les donnles relcwvts stir ies 
ventcs eft'cctti's dans divers marchcs ont 6ttc tiiiistes pour ddteriniier si les 
prix pratiqutics stir tin inlrcLe tiolile ttiCnt indpendants OLIdpendailts des
prix en vigueur stir los Alircs irclies l.'ana \se ett'ectl6e s'apptiyait stir tin 
InodelC sinpI 'Idelx variables perlnettaint iecorrdler It's prix pratiqul6s 
entre Lies 111.1rclhts appalries, avcc on dtcalagc d'LneX i detix semaines entre 
iarelichs dc redistribution ct imarchtes iti X. 

Le's nirchs converts se caraicterisaieit par llprcscice d 'un grand 
iioibre tic ni-Larclians, par ],hiibcrtt" totalIc d'entrc ou de sortie offerte aux 
operateurs et par I'existence tc li isonls piVsiques IssUrces par des moyens die 
transport rtgulicrs. (Cs c.ALctristiLjues pCrnIettent tie dire que les Inarc1~s 
etancnt ilntgrs IorsLtlc ICs prix p.tiquLis dins I'un in]uaient ie iialire 
notaible stir Ctix pratlqutcs daniS It's autres. 

[Lcs .11IVscs tie c C f Ippel I 'utilisation d'tun produit ulnique et.I 

0oliiog 't et 1 1 ill produlit avait &t6 testc en v6rifiant pendant

tin certain temps It's f] tctiatliolls tits prix, coinpte tenm ies diffrcrites carac-
tt'ristitiCs tIM Lt'CI)Ctlt. Ctl ine rcgressioiIt's iilt] A dgard, log-hiniaire des 
prix tracct ( oi'ttion ties car.acterisi tljLitSties ;Inilatlx a vait 6t6ltilis6e. I1y
atvait 1oiiiogtiindit& tILI produit orsquc Clscotfficients tiintcraction n'taient 
pas ItividullccIlR-itt Oil cl)noiiteilienit diffi.rits tie zi'ro. 

Un test distinct ivaiLt iicin pour clacLine ties trois categories de scxe,,.'tc 

ain d dtiterminer d'tLint part larelation entre le prix et I'interaction des carac
tcristiltts tic I'aninial ct tt it'nemt et iatitre part entre le prix et les objectiis
tit I'achtt'tir tt lcimoicnt tic ]'achat. Les ritsultats obteiitis pour I'enscmble 
ies niarchds contirmen l'homogll~it; tits inilts pour ce qtii est tie l'6tat 

phVsitie; celle ties fet'nIelt's ei cC tuili conccrne ics objectifs des achetetirs; et 
celle ies castrats stir It plan tic li cotileur Ct ties objectitS des aCh,:ters. II 
COltVient toutfitis i' signaler, qu 't'i tc q.i concerne I'iitmgration des 
niarchtis, stIs les mles prtstiitaicnt ties ef'ectits suffisamnient nombreux 
pour se prcttr nil test, et cela stulnleent poor qtuatre narch&s. 

A cet gard, les rtstltats titi test mis cii place r&v&Ient qtie its march~s
obscrvl~s 6taient tous bicn intdgrt&s 

Pour tester l'Cflcacit3 di niarch, on dOit dotterminer si les diffirences de 
prix observtes cntrc i.s (iivers inarch6s consitlires s'expliquCnt par Ies seuis 
cofits t'arbitrag. Aux fins d'un tel test, ii convient tie voir dans qielle 
inesure les coIts i'arbitragc varient en fonctioni des prix. ThoriqiernCIIt, Ies 
cocits d'arbitrage n dcvraitnt pas varier ell toictiotin des prix, tant qu 'iln'y a 
pas chaiigCiiient tits pOlitiuit's en vigticur oimodification des paranitres
techiiitqut's tuii titrCnt cIL jeL. 11ressort ties rtlstiltats obtenus qtie Ic grand
inarch& final id'Addis-Abcba 6tait iicfficacc, c'cst-ai-dirc qtie Ics cofits des 
opi'rations ti'.rbitr:tge variaient avt'c Ic niveati des prix. El revanche, Its 
cofits dt' ces opi'ratioiis ti'arbitrage i'taient constants potir tous les autres 
inarchtis. L'iictficacitt observSc poUr le march6 d'Addis pourrait s'expliqtier 
par i'ct'et ties dehlal, intertnldiiaircs ti'on ne ret'rotivC pas stir les autres 
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niarch&s converts par I'6ttde. (s interin&diaires imposent leurs services A
 
tons les acheteurs et pr6l&vent tics coi uSSions d'uine importance variable
 
stir les ransactions r6alis~es.
 
.fldarqaclew Kelb'de et R. lBrokken 

Analyse 6conomique des effets dela complmentation

alimentaire et de la lutte contre les endoparasites
 
sur la performance des ovins Menz
 

les elidoparasites, v coipris Fasii,,la Iupatica, Haetimonchus cotttortus,
 
Ditj,,aniisIfiaria,Tridh,,strotl.,hischibrl/riniset Trichuris skrjabini constituent
 
uic catus iniportaitc Lie d(c s et de morbidit6 chez les ovins des hauts
 
plateaux. l.'6t~tid dot ilest tit rapport ici sc penche stir l'6conomie de la
 
coil]plciiientatio aliinentaire et de la luttc contre les endoparasites chez des
 
ovins nainitentis i laStation de recherche dui CIPEA i l)ebre Berhan.
 

l.'essai cnt repris cotivrait quatre grotipes d';illhalx assujettis Thacun A
 
tin traiteinent diftreint et composes chacuin de 50 brebis ig6cs de 2 4 ans.
 
Les traitenicnts cftecttis se pr6sentaient comnime siuit:
 
S pas ie traiteient au purgatif o ie conmplkmcntation alimentaire
 

(gronpe tt~noin)
 
* traitCenit a ptirgatifcontrc les nt'matodes ct les trinmatodes 
* 	 ctliplineiitlion aliientaire settlemnt
 
S traitenicit an pn rgatifet cor iplinetation alimentaire
 

Les diftf rcnts gronpes observ6s ktaicnt tois conduits au pfturagc en
 
1nit'nc teiips peiidant a journC, l'acC&s I l'Cau et ax pierres 16clier 6tant
 
totaleient Iibre. ILacoinplenieltation des rations avait coniinmnc6 en mars
 
I988. Idle consistat elitite ration de 300 g de son de b6 et de 150 g de
 
lotirtcati de 1nliQ ((l;izoi, ab)ssinia) par jour ct par aninal. Cet apport

fotirnissait 8 MJ d'6ncrgie digestible et I1)()gde prot6ines brutes aux aniniaux
 
bneficiaircs. Les etfcts dc ces traitenents stir Li performance de reproduc
tion des ovins sont prt~semnts I lapage 01.
 

La mithod Lie bdgktisation partielle availt & utilise pour comparerd Ila 

les effcts des quatrc traitemnits.
 

L.'association trailtemient an pn rgatifet coniplenientation avait donn6 les
 
imnarges brtmtvs les pIls clcvees, mais le traitenment au purgatifutilis6 tout seul
 
avait donn les incilletirs taux de remidement (tableau 14). I1apparait ainsi que

l litte contre les parasites est profitalble ani nivea, de la station et quc, sous
 
rcscrve de Lidisponmibilite d'imntrants vtt6rinaires ct d'un service d'encadrement
 
adetluat, elle devrait galeineint tre profitable au niveau de l'exploitation.
 

R.Br0kkcet i 1.NQatqize 

Sources de revenus des petits exploitants
dans la zone semi-aride du Mali 

Les nn6nages ruraux du Mali tirent leurs revenus de ]'agriculture, de 
1'61cvagect de diverses antres activit6s de type non agricole. Toutefois, i'6co
irOniie tie ces nwnages ne pctit trc r6ellemcnt comprise que lorsqu'on 
dispose de rcnscigeneints precis stir l'allocation dc Icurs ressources et de 
lotrs revenus. C'est pour obtenir ces infornations que des 6tudes ont 6t6 
entreprises en 1987 stir les reveinus ties petits exploitants dc la zone semi-aride 
du Mali. 
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,M 1% i'mTableau 14. I),iI.,gl ai, i uiill , jim' la , ,miIlt'n I Il ,, h1i,: caI t1l[ it' nr lt aI'lrO i h ,aaI )( ,/)I-rha,n (h1,1t11sp.lidx 
en 1i,,11'10 .' I tsiii c, 	 ix 50 tttPOltihth/ pIt 'Ii 1989. 1.' l nt, i I,t I ct , ',pllcliqitit I d ,)tvcc/ 

Ii|rr 

Corn pletien tation 
'Vostc Vaturage Coi Iphitticitat iolI Traitement et traitment 
budgttorv (t~ttoitl) sanit|aire s.mitaire 

A 	 V al Ur Init iadle O t roupe.u 24105 2844 2597 2678 

1, 	 Valeur tinale dI: trUpe.iu 2182 32107 2554 3326 

( : 	 V.dltir i' i'.ugtieaII ,evrt 043 952 705 865 

I) 	 Rete.ttes brutes (13 + ( - A) 320 1315 662 1513 

F 	 (ocit s des tot:plttulnt s - 796 - 796 

F 	 Cui'tts ties proditlts .IIthc1 uthl(1iti - 109 109lqus 	 -

G 	 ( uorits suppihnietitres totaux (E + F) - 796 109 905 

II 	 Marge brute (I)- (;) 32)0 519 553 608 

Accroissement des rendements par rapport au t~moin 

I 	 Reecttes brutes (I )-ttinoi tic I)) - 995 342 1193 

.I 	 Marge brute (I I -ttl|i tic 1 1) - 199 233 288 

K "I.Imx dic ricmiicnt ties totts
 
suppltcnitaires (J/G x 10')) - 25 214 
 32 

I dullir F. -U. = 2,117 birr. 

Li site d'dtudc choisi sc sitttic 15) kill auo nord de Bamako (Mali), en 
pays Bambara. La pluvionltric anntoclIC dans cette region varic de 60() A 
801) inin, l'cssent'iides pluics etant coniccitr' entre join ct septcinbre. La 
principalc activit6 agricole est 1a prodoctiotn mixtc. Les espC'cos ctltig&'oCs 
dotnlinantcs sont Ic r1ill, lc sorgho. Ic niche, et I'arachidC. Parmi I's princi
pales csp~ccs aninailes 1cv~cs dlats la zone tIgurcnt l's bovins, les ovins. les 
caprits, les asits ct la volaillc. 

I)ans le cadre cdi' tudc, 35 nicnagcs ont rcgttlierciemct etc COltv'rts 
pCidat toute I'antiec ct des donntcs ont etc collcctecs stir: 
* 	 les activites agricoics, c'Cst-.'i-iirc stir les superfiiics ciblaves, Ios 

cspeccs cultivlics, les pratiques agrotlotiiqtics, Ii's rendim nts, Ii's 
v'tesltis c d nrtcs agricolics et la productiotniautO-consollllllc par 
Ie n1li'age; 

* 	 Iatailli't l.I Composition tie a t.aitllt', la nllain-tlocLtvrC disponible ct 
soil utilisatioti ditS Ii's activitis dc type agricolc ct non agricole; 

" le bMtail possed6 it sa composition 't sa dynainiquc; 
* 	 Iis revenos d' type 1io1 agricolt', c'Cst--idirc Is travaix de construction, Ic 

comt'rce. I'artisatiat, la cteill'tti di fruits ct les envois de fonds. 
Lc pr6sent rapport coo vrc on 6chatitilhn reprt~snatifi d' 15 nl 6 nages 

ruraux qui ont etc observes etntrejatnvicr 1987 et f vrier 1988. 
Li' 1tlilagc lloyci ctultivait ittt supcirticii' d'envirou 14 ha (dont 54%, 

VOLt6 AIal associ6 ,vtv'c Ie nib6 Otl I'arachide), poss6dait 24 bovitis et 
34 petits rulminatlts ct etait colpos6i de 15 mcmbrcs dont 7 travaillatit dans 
1'agriCutltorc. 

L'agricolttre et I'dlvage fournissaient respectivtlment 57 et 4(1% du 
revenu dli 'tdnage(tableau 15), y compris la valeur tie la productioti auto
consotmnie. Li' rcivi'nu agricolC itim'agc 6tait asstiri6 at76% par Ic rnil ct 
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1t dui eensi soneTableau 15. Orkiin, ,ncont 'is d nit,,ii QCsnraux, . s i-aride, Mali, 1987/88. 

Valeur %
 
Secteur Sous-sctcur (F CFA/numriage) du total
 

Agricole des cdrales 220 500 43 

des sous-produits agricoles 43 (')0 9 

des produits non c.rcali .,-s 26 750 5 

Total partiel 21X) 250 57 

Animal Lait 79 00X 15,5 

Petits rumiinants 72 750 14 

Bovins 49 750 10 

Total partiel 201 500 39,5 

(Cueillettc(bois et beurre tie karit ) 3 750 1 

Artisanait 3 000 0,5 

Einvois tic fonds 11 750 2 

Total 510 250 1(X) 

I trnirt tralliyil = lr5ii ( ";A, 

I';rachidtc. Les vlitcs dc htit dc vacht et de ch&vre constituaient 4 0 % du 
rcventl tIc 1'I1Cvagt, ciontrt 3 5 % [lpour Ics ventes de petits runminants et 2 5 % 
pour cellos dcs bovins. Les en vois dc uOds ethctus par les parents/menibres 
tie l tanilcll rtsidaint daIs ICs zones urbaincs ou dans les regions voisines 
consttuaicnlt la source lA plus iniportantv. de revenus non agricoles quoique 
tic rcprtscntant qItic 'Y,,tild rcvcnt, total du iin6age. 

S. l)dhrah 

lEi ,ollaliora liti a,,cc: I'Istitutnitionaldc recherchezootechniqut', 
.tresti~rcet hdrobiIoqique,Ala/i. 

Evaluation des ressources g6n6tiques et 
am6lioration des races 

Aux fins de ]a misc en place d'une politique nationale de s6lection et 
d'andioration des races ovincs, ]a collectc c dolnncs sur les performances 
potentielies des races indig&ncs apparait indispensable. Toutefois, les 6tudes 
seriCusCs consacrces aux races ovinus atricaines dcineurent tr s limit6es en 
nonibrc ct les donn6cs pr6ciscs stir Icurs pcrformances sont rares. Les recherches 
cnvisagcs stir Ic thnic 6nonc6 ci-desSLs porte:Int stir ]a misc au point et 
I'exp6rilucntation de mthodologics propres a permettre la coniparaison des 
productivites dc diff6rentes races ovines 6voluant dans divers syst~mes de 
production. 

Evaluation des performances des races ovines 
6thiopiennes maintenues dans divers systbmes 
de gestion 

L'tnbouch tices bdlicrs Ct tics in;ilts castr6s en vue des grandes f&es, 
pcriodes ob 1ildCinandc ovinC CulIninC, est largement pratiqu6e sur les hauts 
plIteaux 6thiopiens. Un cssai a done &t6 inen6 pendant la saison s~che de 1989 
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en vuC ieddterniner Ies performances d'engraissement dc trois races ovincs 
dc cette zone a savoir, I'Arsi, LiMenz et laWollo, I laStation de recherche du 
C:IPEA I I l)ebrc lerhan. 

I)ans Iccadre iecet essai, 53 males adultes des trois races "g6s d'e;1viron
22 mois avaient al total 6t uitlisds. Leurs poids nioyens initiaux 6taient de
25,7 kg pour l'Arsi, Lie 22 kg pour hi Mcnz, et ie27,3 kg pour la Wollo.
29 des 53 animaux avaient 6ttcastr6s aU d6but de 1'essai qui avait dtur6 au total 
28 semaines. 

Les anaintix ieI'experience stjotirnlient 8 heures par jour stir los pfitu
rages naturcls ct recevaient en conplemcnt tn mdlange de concentres 
coimpose a 30,75%, ie toil rteat tie nou ' (Guizotiaabyssinica), Ai50% de son de
W, 1 18% i' mis, 1 %, tie Calcaire, et 0,25%, tLie sel, I hauteur tlie 200 on 
i' 500 g par joUr. 

Les taux ti'croissance Ile diff6raient pas significativenicnt entre les races
oti entre les castrds ct ICs iiMIlcs Ctitrs (tableau 16). Ilsavaicnt cont line
chtite speetactUairc apr 's lI 18" scmainC, cC qui iinplitiC tluCI'engrdisscient
au-dcli ie18 semaines est I dccoisciller. Le nivean tie l'al inentation avait tin 
cfict signiicaitif (.'<().15) stir Ius tan x tie croissance. Enl ct'ett, les anilnau x 
bcnticiaint i'tltl regimc ricl a Clihaic'ii tics gains tie poids dCix lois sUprieurs
a ccnx ties aniniatx asstjettis I tI rt6ginic paivrc (tableau 16). Le poids des
illiniiitx assIttctis ,tn rtgi cpau1rt1 osillait erntri 28,0 (Mcnz) et 33,2 kg 
(Wollo) ' Ia fii ties 28 scnmt ines tt'engraisscinitc, cc qui correspond i la limite 
iifltriirt dt l. totirchettc t' variatio pontieralc prt6f6r&c pour les ovins 
tlstimlts a I'.Ibattagc tIc'lItAlltIt's tt'tt's. 

'Tab leau 16. A i),ti ' drc atw:, "t , P.
111,1t16M ., 

,tii pi, 
J
ci,,:.".O)':',Ho/1 . ,, tIr 0': .:i:',cl .jwtpi rr.' ,'d u' dijup~tdr 22 ppw ,it, ,ct ,iditi' tit, piw cuc\ o 

:'7 
it, 

, t M6 ic dloIs -l,'iIha1ts1,, p'.kt, A -1.y ('1:1't~/ 1w', ), !989.m t.t~ 


1-8 sc ailimt'. 9-18 SClliintcS 1N-28 st'n.ina 's 0-28 si'iaines 

Variable II MIax. %ii, II M oy. S.,i n Ma . S-i II M oy. Si, 

luitl 53 67 2,5 52 54 3,0 52 25 1,9 52 47 1,7 

Race 
Arsi 17 62 4,3 17 61 5,2 17 30 3,4 17 49 3,0 
Menz 18 67 4,2 18 50 5,1 18 22 3,3 18 45 2,9 
Wollo 18 71 4,2 17 51 5,2 17 24 3,4 17 46 3,0 

Niveal d'alimentation 

Patlvr' 26 44 3,5 26 32 4,2 26 20 2,8 26 29 2,4 
Hichi 27 89 3,4 26 76 4,2 26 31 2,8 26 64 2,4 

Castration 

Non 24 68 3,6 24 53 4,4 24 28 2,9 24 49 2,5 
)ui 29 65 3,3 18 55 4,1 28 22 2,6 26 45 2,3 

1 2 (,69 0,63 1,41 0,73 

Conipar; aux iiiOUtons assujettis aiun r6gime pauvre, les ovins b6n& 
ficiant din rugimc riche pr6sentaient un nijlleur pourcentage de parage
(46,3%/a contre 4 2 %)), tin poids mort plus important et des d6p6ts de graisse
plus substantiels dans Ies tissus sous-cutan6s ct intra-musculaires. 
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II ressort ic cos travaox qtu'avec tin apport limit6 Le concentres alimen
taires (500 g parjotir) Ics oviiIns tiie's des races Arsi, Menz, Ct Wollo peuvent
 
ctre cngraisseS avcL SIccs pcniIult Ia saiso sI che. I1apparait egalement
 
qu'tone coin p11ltincIlta tiOi icnic'eati p1lus tnodeste nC pourrait probablement
 
pas garantir ,Iuproductcur les poids carcasses types recherchts par le march$.
 

K.-1). (;,Msch ctK].PIers 

Production fourragere et systemes
 
d'alimentation
 

Les proIl)cIes ienutrition constituent on obstacle sirieux au dvelop
penlent die Li production aniniale en Afrique subsaharienne en particulier
 
part'c qu 'isCtIIp&'cit ICs sU jets sous-alinlcnt6s Lie realiscr pleinement ICur
 
potciicl gencttiquc. L'amtlioration ie la production fourragere et des
 
systcjiics t'Alinicnt|atiou rcpresente l'mne des voies choisies par Ic SectCur de
 
rcccircIIC stir la Vialnde ct Ic lait ies pctits ruminants do (IPEA pour lever
 
eCtt
Ccolt railte. 

Parcc qn'cllc perinct d'idcntifier les besoins ILdes noments particuliers 
de iiinec, I'xaliation ies ressouirccs alimentaircs constituC le premicr pas 
tafirc dans cc proces:.us I)es recherchcs sont t6galncint Inent&s sur h 
determinationl dies varits t)irrageres les plus promettcuscs, y compris sur 
Ictir gcstiOli Ct stir Icur utilisatioin en ftoctioti do systbllie de production dans 
lequcl elles scrott iitcgri-s. 

I )ans les svstniics d'agricuturc uixtc, les ieguloiicoses fourragbres 
pexc Cit +ocr iin eucial ouiriisscit ies aliiients riches en nutrir,51 i:lies 

nents an btail, cottribuent anl mainticn ie ]Ia tertilit5 Lies sols et assurent 
I'angnictitatioti des rcndCnieCnts culturaux. Les sous-produits agricoles consti
tucnt par aillcurs tnc source iUnportantc d'alimcumation do bdail encore que 
lcnur utilisatioll dCinctire actuclcnicnt nettenicit en dca de leuir potentiel. 

Effets des tourteaux d'o16agineux et de la paille 
de tr6fle utilis6s comme compl6ments de rations 
de moutons h base de paille de tef 

I.i paille ieCt (l:'r,frostis tel) Cst till important sous-produit agricole
 
alins ICs hatts platCaux ,ethlopicns, reals, conime plusieurs autrcs pailles de
 

crcales, clio est pauvre cii proteincs et a ee faible digcstibilit6. Les trbfles, 
qui appartienuciit aUNx csp&cs "'I'l'liui, strit largemnt distribus dans les 
hlatits plateaIx thiopiciis Ct sotit parlaitcnient adaptSs aux conditions qui y 
r'gimit. Ils prodlisent 5 'i 0 t de MS/ha stir les vertisols et constituent ainsi on 
c t plcincit poticl mix rations ovincs Sibase tie paillc tiectr&ales. Le tourteat, 
Lit 11,it, i alf'silici) cst on aliment a base tie graines d'oleaginCx. II;ifi,,ti 

cst faci Ile.Iobtenir inais sa tnnCUr eti cxtractits iiisolubles dans le detcrgent 
netitre ct dns I',cide est relativelncint 6lcvc, cc qui en fait tn al ient de 
Iiibic digCstibilit. 

Un essal tcstine Sicomparer Its vcrtus de la paille de trfle (7Trifolinni 
(1i1ltlili,11mIi ) ctiti ttLill'tat tic ?it tltilists coitticti ctnlpl~nieint ;Ionc ration 
.i base tie paille di tcfscrvie ad libimnui Sities ovins a 6teffectut6 Sila Station de 
recherche tin CIPEA ;II )bre Zeit. Les animaux de I'exp6rience avaient 6t 
repa rtis el ilcuf'groupes coin ptist;ciacon diesix ovins IIIaIes. Les cOIiiphtliCiints 
scrvis, la consomination alimcntaire et les gains ponidraux enregistrs sont 

49 

http:proces:.us


( ,'nhtil'i 
Oebr, Ze'it 

'ableau 17. de'?II??aI)n (hcet' de prt :fsf biuc', t.qaist I poids 1i1 oviwImih,'s,
(Fthiopie). 

(C nsomlm|latinn IItloyelit'
du grotipe (g/jour) 

;ain dc 
Maticre Protincs poids vif 

Traiteentcn sMcIc brutes (g/jour) 

1(X)g LicTr/lidiun + 3(X)g tdi'ns.i 54) 113 35c 

225g + 2(X0gde oug 635 101 47bc
 
350 g " + II(Og tieug 685 85 61a 

2M gdc no ug 425 72 8d 

250g 425 86 3de 
350 g " 4M0 IWX -7e 

350)g die Trilblium 699 57 36c 
400 g " 715 63 42bc 

6X0g 788 84 53ab 

1
e tite tiffi'rcn't (1, > 0,(x)1).Les mIov lmlo .i[' uct'cs tic.1 nitl ]cttr' pms siglnifii'ativi''illnt 

donns au tableau 17. LIcs gains tic poids des moutons avaicnt &6 analys6s an 
Illoyeii dtl test Lie StUdenlt, contrairecient ;'laco..;ommation puisque les six 
ovins Iafles figurant dans chacun ies lots observs avaient &t6 asstijettis a un 
rationnement collcctil'. 

Utilis6 sel coi IIe coiMpl61ie1It tie Ilaration tic base, Ic toi, rteat, de noug
avait doiin lien i tine faible COhISOilI niat ion ie MS Ct 'I Lile croissance 
pondcral' f;,ibh' on,ligative. Les gains qnuotidieiis augntaicnt de nianilre 
significative (1 <(,00 1) IVeC I aCcroisseniit die Ia qnaiMtit6 de foii servie. Par 
ailleurs, IL's gains les plus importazits avaient tt6 cnregistrds avcc un apport
coniplmcinlt-ir' luntidien Li' 351 g Li' loin tiL'trili' et ieI1( g Lie 11011,' , 
encore qnue c's resultats ticsojent pas sigiificativecniet dit'rents tieceux 
obtens avcc tn apport compliientairC LiL'6(A) g Lie tloin tic tr&l]c. 

II appiaMit itinsi tLI)'em ployc tout sel coninc conpl6ment aux rations ;I 
base Lii paille Lii tel. 1Ctotrtetn ii no ie LitliIIe pits Lie bons r6sultats. Eu 
revanche, tle stratigi' Lie CoilI pliiieiitatioiIassoCialt dtes qnantits modestes 
ie tie tre'li' Ct Lic tourte' dtie 'qp'rnIetnode d'obtenir tiie croissaiice 
pondrale aussi li'In s'appnVaiitaI I.tit' Lti regil' CxClIisivcnIiit sir des 
apports substantiels LieIbm Lie trbtle. Les consiquences pratiqucs Lic cc potenticl
pour les zones o IL')ioii, c~t I laIois t'acileuent accessible et bon march6,
coiinic C'est le cas daiis lamajetirc partic Lie I'Ethiopie centrale, sont, on le
volt, extr&mnient im1portantes. 

A.N. Sai'd 

Valeur de Desmodium intortum, Stylosanthes 
guianensis et Macrotyloma axillare utilis6s 
comme compl6ments alimentaires 

Les sois-prodtLlits agricoles CoiistituIenIt title importante sourcc d'ali
nientation pout, !-s animaux 61ev6s par les petits exploitalits; toutcfois, pour 
que ceix-ci puissent enregistrer Lies gains tie poilds addquats, les sous
produLits agricolcs auxquls LIsout accis doivent trc enrichis par d'autrcs 
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apports aliiieutaires. Cest daus ce cadre qu'Un essai dalirnetatioil a et6 
efIectual en 1989 i l)ebre Zeit (Ethiopie) pour evaluer le potentiel Lie trois 
1eguin ineuises locaCnIent cultiv~es (Desmodinm intortoni, St)losalthe's g uiam'nsis, 
et Alatrttyhtnia axillart'). (Ces trois h.gU niijeuses avaient 6t6 servies sous 
tori] idelf. i, corn inc coin plnicnt Sune ration ii base te pailk Lie inais des
triae ' des 	Inoutitis. 

I)aIIs Ic cadre de I'essai, les animaux avaient &6 rtpartis entre neuf 
gronpcs differents coiiipos6s clIacun ie six stjets. La paillc de mais avait 6t6 
servie ad libitmni cOllinc ration de base. En revanche, ICs 1oins Lie 1glriIICuses
employes coiiiine complement avaieit et6 offerts aItrois paliers diffrents, 
' savoir 2501, 35) et 450)g par ttte et parjour. L'cxperieiice avait dur6 81jours. 

l.'Ingestii Lit' paiIlI Lie a' 	 baiss6 (P<110,05)ifs avait significativement 

av'ec I'accroisscnicnt ic h, colisoMnI atiOli Lie IegLiiiiinCses, avec des effets
 
variables stir li cotlsoninatioii totale (tableau 18). En faisant passer la quan
tit de l). jitoriful qtiotidieiinment servic Lit 25) 35)) g/joUr oin avait enre
gistre tile progression significative (P<110,5) dli GMQ. Tontefois,
 
I'accroisseiieiit supplnii'enitaire di taUx ie croissance observ6 lorsqn'on
 
l.iisit passer l'apport LiL1). iitortm 1451) g n'dtait pas significatif. 11n'y avait
 
p.aS 11oi1 pils Lie diffreice sig,iticative entre les taux Lie croissance des
 
iiiMItoiis Liui recevaient S. '"uit'nsis a hauteur de 250 et de 350 g/jour.
 
CCpCHLidiait. en taiisant passer :a qiantite oft"rte 5 4501 g/jour, oii avait eiregistre'
 
tiiic alglnl)Cltat it(i iin porta.lte ct siginicati ve ies taux de croissance 
(P < 0,05). 	 Les niotitons recevant L1116oi1 Lie 11. axillareavaieCt tOtLs accus6 
ties pcrtes poiNderales, encore tite ICs sujets beu61flciailt dLiii apport comphe
imnitaire it 451) g/jour aient t&6significativenient moins affect6s quie ceux 
recevnit 250) g/.jour. 

.es cocentratiois moveines d'ainimoiac ruminal, qtiatre heures apr.s 
la consomiiatioii des fiins ie hgu mineuses, 6taient significativenient plus 
faibles (P <1,115) chez les ovins beneficiant d'un apport de D. intortum 

Tableau 18. 	 C.',,n ajmsatio u1,ir' t't gain, ,h 1uids d'apst'.x alint& ,ar toe ration , base dt
 
pailh. (it' mais im f ;et par lf'jfi~relnts t,'Sde-10ins de h1;g0MIMIMss.
 

Consomnmation ide ;nati~re sic 

(g/kg ' , 
7 5 parjour) 

Complnents Paille de Foin de Gains de poids vif 
(g/tt/jonr) 	 mais 16guninicusie Total (g/jour) 

l)esn'odium intortum 

250 	 28,9a 26,8c 55,7b 7,3b 

3501 	 26,9b 35,Ob 61,9a 24,9a 

4501 	 17,Oc 44,7a 61,7a 30,9a 

Stylosanthes guianensis 

250 	 33,4a 26,Oc 59,4b 15,Ob 

350 	 22,2b 36,6b 58,8b 13,9b 
450 	 20,3c 44,4a 64,7a 30,3a 

Aiacrotyhmmi axillare 

2501 	 18,4a 27,6c 46,Oc -19,3b 
351 	 15,2b 37,5b 52,7b - 9,9ab 

450 	 10,0c 44,6a 54,6a - 3,2a 

Ati scin ties cspc'ccs tic Itgtnumincuses. les valeurs situtcis dans la miiinc colou'nc et affcctcs de la 
,n,.mI ltti rc n dillkr nt pas significativemcnt (1>0,115). 

51 



(106 tug/litre) que chez ceix recevant S. guia'ncsis (120 mg/litre) et 
Al. axillare (117 iug/litre). Les valeurs correspondantes, huit heures apras
la consommation de ces aliments, 6taient respectivement de 121, 146 et 
157 ing/litre. Les aninaux b6ii6ficiant d'un apport ie M. axillare pr6sentaient 
tine plus faible proportion de propionate clans leurs acides gras volatiles 
runinaux qie les aninaux recevant les deux autres types de foins. Le propio
hiate est tie iuportante source d'6inergie mobilisable pour la croissance 
ponderale des animaux. 

!1 ressort Lie ces essais qti'utilis6s sous torine de foins, D. intortum et 
S. guianenisisconstituent tous deux des complcinents pronietteurs aux rations 
i base de paille de mai's servies ad libitun auX ovins, mais que Ic foin de 
Al. axillar n'a aucun potCnticl en tant qLi'aliment de croissance lorsqu'il est 
scrvi seul coinne compl6inet Iali ration des noutos. Des 6ctudes plus
pouss6cs s'averent par cons6quent ni6cessaires pour r66valuer Ic potentiel de 
M. axillare comine fourrage vert servi i I'auge, ct pour 6tudier lc in6tabo
lisine de cet alinent an niveau dU rumen des ovins. 

,4. N. Said et AduVa Thiera 

V6rification en milieu r6el des syst~mes
d'engraissement des ovins sur les hauts 
plateaux 6thiopiens 

L'engraisseicitt de b6iers et ie castr6sjusqu'! 30-40 kg en vue de leur 
vente pendant Ies f'&tcs est monnaie courante sur les petites exploitations des 
hauts plateatix 6thiopicns. Or, lcs 6tudes agronomiqucs du CIPEA sur les 
vertisols out dttj.i mis en 6vidence le potentiel d'accroissement des 
productions agricolcs dans cette zone ct a travers eles, celui des r6sidus des 
cultures dans les hauts plateaux. La riise au point die systenes d'engraissernent 
utilisant ces sous-produits agricoles apparait par coiis6quent souhaitable, en 
particulier pour los zones soumises de fortes pressions fonci&res et o6i les 
possibilit6s tie piturage sont limit6ces. 

Des 6tudes en milicu r6el out 6t6 ienc6es en 1989 avcc la collaboration de 
paysans appartenant aux coop6ratives de Dcneba ct de Hidi, dats les hauts 
plateaux 6thiopiens, pour dterminer les effets du contr6lc de la nutrition et 
de la sant6 animalc sur l'engraissernent des moutons g6r6s en petite exploitation. 

Deneba
 

Les 	 piturages disponibles Deneba sont extrmernent exigiis et les 
moutons tUtilis6s dans l'expdrience avaient tous 6t6 assujettis un syst~nle
d'alimentation " l'c able. lls avaient 6 rdpartis en quatre groupes diff6rcnts 
compos6s chacUtn tie 10 miles pr6sentant un poids initial moyen d'environ 
20 kg. 

Les traitemenits se prcscentaient colnie suit: 
• r6gime pauvre
 
" r6gime riche
 
* 	 r6gimc pauvre ct mesures sanitaires 
• 	 r6gimc riche et inesures sanitaires. 

Le r6gime pauvre consistait en uric alimentation constitu6e de 1000 g de 
paille d'avoinc, ie 100 g de f6veroles et de 50 g de graines de Lathyrus sativa. 
Le r6gime riche 6tait compos6 de 1X) g de pailie d'avoine, de 1OOg de f6veroles,
de 50 g de Lathyrussativa et de 450 g de graines d'avoine. Parmi les mesures 
sanitaires applic1u6cs figuraicut lc traitement antinimatodes et tr6matodes 
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aux purgatifs; les bains contre les ectoparasites et lavaccination aiticlavel6e
 
et antipasteurellose. Les essais avaient dur6 36 seniaines, c'est-a-direjusqt, i
 
IPjques 1981).
 

Les .ii inaux sOnMis an regiic pa LIvre avalent refts6 une bonne partie
 
de la paille qui leur avait t6 offertejusqt,'i la 22" seinine de I'essai, alors que
 
ccux assujettis au r6gimc riche avaient consoiiime tous les alimlents qUi leur
 
avaient t6: servis apartir de a 4C seinaine.
 

Les animaux bhn6ficiaiit ditrgime riche avaicut en des taux de crois
sance significativcenint plus 61ev6s (11< 0,05) que cux ass:.jettis an r6gilue
 
pauvre au cours des 36 scinaincs qn'a dur6 la p6riode d'engraisseinent (44,9
 
contre 14,4 g/jonr). Le contr61e sanitaire n'avait pas significativeient affect6
 
les tau,x dc croissance. Les tiuatre tiaitcinets taient tOtS 3IticCononhiqUes,
 
Ic oCit Lies aliltits cxcdant g6ncralenieit la vaIenr dui poids vif gagn6.

Ccite situation 6tait essentieileneiit due au prix d1cv6 des ft\'crolcs ct des
 
graines tie Lalhyrus sativa, coilsoinnics toutes deux par I'homiie sur les
 
hants plateaux. Ces r6slitats dcinonitrent que les systtnics d'alimentation
 
proposer iie pcnvent ctre viables tie s'ils se fondcnt stir des ressources qui tie
 
sOIit pas directeieint coiisonin6es par I'homme, par exemple les tourteaux
 
et les sons tie graines d'ohagiiienx.
 

Hidi 

A lidli, ics animaux de I'exprience avaient 6t repartis en six groupes
 
COi poss cactii ie I () oviiIs.
 

Les differeilts traitenients utilises se pr6sentaient comme suit:
 
S aliicntation exclusive stir p ltLirage (t6mnoin)
 

* 	 paturagc ct complinetation
 
S ailicn tatioil a I'tablc
 

* phturagc ct contr61c sanitaire 
* paituragc, compl6cnetatioi et coiitr6c sanitaire 
* alinientatio 'il'6table et contr6le sanitaire. 

Les coipltcmits alinentaires scrvis ctaient compos6s de 200 g de fcuilles
 
dc esbania, de 50 g Ae tourteau de noug (Guizotiaabyssinica), de 50 g de son
 
tie hi2, tie 8 g tie sel ct tie 5 g dc fatinc d'os parjour. En plus du compl6ment
 
alinicntairc, les animatx nourris ;i 1'6tablc rcccvaient quotidicnnement 700 g

tie paille de tef(Eragrostistel). Les mesures de lutte sanitaire 6taient les m mes
 
tiuc celios eimployCes ."'
I)encb;. Lessai avait dur6 60jours.
 

Les animiax nourris stir piturage mais recevant un compl6ment ali
nientairC avaient enregistr6 des gains de poids moyens quotidiens (56 g/jour)
 
sliperiecurs a ceux ties snicts aliinent6s I'6table (38 g/jour) et ceux du
 
grotupc t6moin (41 g/jolir). Le contr6lc sanitairc n'avait eu aucun effet signi
ficatifslur les taux de crolssaiice.
 

K.-I). (Gaitsc/ 

Am6lioration des syst~mes d'alimentation 
des petits ruminants dans la zone semi-aride 
de I'Afrique de I'Ouest 

i)ans le Sahel, les sous-produits agricoles, I'herbage naturel et les 
ligncn x constituent lcs principales ressources alinientaires consomm6es par 
les aninaux durant les sept a huit mois que dure la saison sche. Une sdrie 
d'6tutdes a donc t6 lanc6e au Niger pour identifier des l6gumineuses fourra
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gores adapt6es i cct cnvironncnent semi-aridc et pour mettre au point des
systnl~es durables d'utilisation des tcrres ax6s stir l'int6gration des 16guniincuscs
fourrag rcs aux cultures cr6ali&res. 

Evaluation pr6liminaire de germoplasmes fourragers 

Au total, 45 g6notypes de l6 gumineuses fourragtres issues de lign6es
locales ou introduitcs out t6 6valu6cs, y compris plusieurs lots appartenant
auIx esptccs Stylosanthes, Desnodiunn, Vii'a, Ca Janus, Lablab ct Centrosetna etdes ligincs uniqucs dc ,41)sicarpUsoi'alijlilim, lndi ,1'?ra hirstita, Macroptilium
lath yroides real. plantes 
senmes stir des lignes de 5 inde long s6par3es par un espaccment de 1 ni de
large et disposcs en tin bloc compiet raidomlis6 avec quatre r6p6titions. 

et ephrosia i)pu Les de l'exp6rience avaient dt6 

Plusicurs d'entre clip'savaient t6 d6ciiu6cs par Line sdcheresse qul s'6tait 
d6clardc au d.but IeI'llivernage, y compris toutes lcs esp~ccs Desmnodium 
ct plus de la moiti3 des espYccs St),losanths. Touttcfois, les sept lign6es de
l"itia availt toutes pousse eoniil lc faLut; un cultivar local s'6tait
d'aillcirs avdr&plis vigourCux quc tous les autres et avait doiIIn6les mcilleurs
rendcments cii grains. I phrosia et Indao/I-er, 3taient 6galement apparu
proillettCtirs. llsscront par conscqucint int6 gres aux essais de productivit6
cnvisag(s poUr '1990, tIC inenc pie les trois ligncs de Vi"ia les plus promet
teuses (ILCA 6784, 9334, et 9628). 

Evaluation des systimes de culture intercalaire 
m il/Stylosanthes 

Les effcts de I'association du n1il (Pennisetutn glaucum) avec Stylosanthes
fruticosaou S. haniara ont 6t: ftudi6s en 1989. L'association se pr6sentait sous
forme de lighes altern6es tine par tie et de trois lignes vou6es au mil alternant 
avcc trois liglc, Vouics ;'.a l16gumincuse. ['espacement entre les lignes 6tait
de 75 cm avec un 6cart interplants de 1,30 In pour Ic mil et de 30 cm pour
Stylosanthes. Les parcclles avaient 16 In de long et 8,25 In de large et 6taient 
disposdes suivant tn plan dcesplit-plot cln blocs comphtement randomis6s 
avec quatre r6p6titionls. 

La Culture intercalairc du imil et de Stylosanthes avait permis un 
accroisseicnt significatif (P< 0,05) des rendmients totaux ct utilisables enl
bionlasse ct cn prot6incs brites, compar(s flceux du illil ciltiv6 en peuple
mcnts purs; elle s'6tait toutcfois traduite par uine r(ductiol significative des 
rendenlcnts en grains du imil (tableau 19). 

Ccs rsultats foilt qu'il y a tr s peu de cllanccs quc ICs paysans acceptent
de se lancer dais tilc association mil/Stylsanthes, qui s'oppose par essence
]a r(alisatiol de Icur principal objectif: la production de rmil en grains. 

Comparaison de fa valeur alimentaire des esp~ces locales 
de ligneux 

Les ligncux conIstittcnt Lil aliment important pour les ruiiiinants, en
particulier pendant la saison stlchc, pc:riod'. oCi les autres alimneis du b6tail 
sont rarcs. S'ils sont souvent riches en protines ct elI min6raux, leur sapidit6
pett toutefois tre limite par la pr6sence d'importintes quantit6s de tanins. 
Un cssai a 6t6 mcn eil 1989 pour d6terminer la valeur alimentaire de six
ligneux locaux isavoir, Azadirachta indica (neem), Bauhinia rfiescens, Combretumn
acuh('atuin, Guieraseneqalensis, Maerua crassifidia, et Ziziphus mauritania ainsi 
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Tableau 19. Rendemrents en hionasse, protines bnaes etgrains de nil de cultures associ~es de 

Stylosanthes/nil, Nicer, 1989. 

Rendenient (kg/ha) 

Protdines Protines 
Biomasse Biomasse brutes brutes Grains 

Syst~tuie cultural totale I consomniable2 totales3 consommables 4 de mil 

Peuplement pur 

Mil 2114 942 96 65 494 

S.fruticosa 3075 3075 401 401 -

S. hatnata 1062 1062 123 123 -

Lignes altern~es une par une 

Mil/S../hicosa 2889 2361 261 248 243 

Mil/S. hanata 5703 5155 595 585 215 

Lignes altern~es trois par trois 

Mil/S.fiic0sa 3126 2809 299 289 106 

Mil/S. hamata 4936 4226 524 519 139 

PPI)S (5%) 1157 824 118 115 228 

Pi.eudenents en paille de mial et/ou des p5turages Srylsanthes. 
2 Rendernents en feuilles de railct/ou des p.iturages ,Stylosanthes.
 
. N 
x 6,25. 

4 Protines brutes d'aliments consoniniables. 

que du foin de ni6b6 oflfrts i des ovins comme compl6mnents a des rations 5
 
base de feuiles de inil.
 

Un essai pr6liminaire de sapidit6 a r6v616 que les ovins consommaient
 
volontiers Bauhinia, Combret'm, ZiziPhus, et le foin de ni6b6 mais qu'ils
 
refusaient g6n6ralenicnt les autres ligDcux.
 

L'cxamcn des quantit6s d'aninioiiiac contcnues dans le rumer r6vle
 
que si une consoniniationjournalire de 75 5 100 g de prot6ines brutes issues 
du foin de nitb6 se traduisait par des niveaux d'amnioniac ruminal de 90 5 
100 mg/litre, Line consoniniation similairc de prot6ines issues d'esp~ces
ligneuses nc donnait e(1 revanche quc 20 i 40 mg/litre, quantit6s inf6rieures 5 
celles requiscs pour miaintcnir ]a croissance microbienne dans le rumen. Ces 
ligncux tie constituent done pas des compl6cniets appropr6s aux rations 
carenc6es en azote. 

J.M. Powell, D. Roxas,J. Lambourne etS. Hoefs 

Mise au point de syst mes d'alimentation destin6s 
aux petits ruminants de la zone humide 

Evaluation de Leucaena servi frais et s6ch6 comme 
compldment A une ration de base destinde b des moutons 

Les essais agronomiques effectu6s par le CIPEA dmontrent ,:ue 
Ltucaena et Gliricidia produiscnt plus de feuilles lorsqu'on les 61ague deux fois 
-1ans I'ann6e, en octobre ci. enjanvier. L'exc~dent de production enregisti 6en 
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octobre pcut ftre s6ch6 au soleil et conserv6 aux fins d'Utilisation commealiment de saison s&che; il pctIt 6galement 6tre ajout6 5 la r6colte dejanvier.Un essai a 6t6 effectua en 1989 pour comparer des feuilles de Leucaenafraicheset sdch6es au solcil, offertes 5deux niveaux, comme compl6ment 5 uve rationde base compos6c de Panicn mnaximun servi ad libitun et de 50 g/jour depCUres de manioc s6ch6es au solcil. Les aninlaux dc l'cxp6rience avaient 6t6r6partis en quatre groupes compos6s d'agneaux initialement 5g6s d'environ
10 mois ct l'essai avait dUr6 huit semaijncs.

S6ch6e. ou fraiches, les feuilles de Leucaena offcrtes avaient 6c".consomm6es sans probl.mes par les animaux de 1'experience, la quantit6ing6r6e 6tant ici fonction des quantit6s servies (tableau 20). Au cours des huitsemaincs qu'a dur6 l'exp6ricnce, les animaux recevant les feuilles s6ch6cs deLeucaena avaient enrcgistr6 unc croissance plus rapide (40 g/j) que ceuxconsom mant les fctUillcs vertes (12 g/j). Cette disparit6 pourrait tre due Suneddpression du niveau de la mnimosinc, un aminoacide toxiquc contenu dansLeucaena, provoqudc par lc s6chage au soleil. Cette 6tude sera compl6t6e en1990 par des essais de digestibilit6 et des cxp6riences sur le bilan azot6. 

Tableau 20. 1-fet de Leucaena servi sec et en vert emnme compli
mneit d'unie ratio, d base de Paricunii maximuni sur
la croissanced'aneauex dqes de 10 i 12 mnois, zone 
hum e dit Nieria, 1989. 

Consommation 
d'alirnents (g de MS/j) Taux de 

Compl6nient Cornpdnient Gramin6e croissance(g/j) 

Leucaenas6ch6 M 581 42a 
Leucaena en vert 91 580 13bc 
Leucaena sdch6 119 576 38ab 

Leucaena en vert 187 556 12c 

Les moyennes affect6es de la menme lettre ne different pas
simnificativement (P >11,05). 

Utilisation en milieu rdel de Leucaena et de Gliricidia 
comme aliments pour petits ruminants 

Une 6tudc lanc6c en 1987 sur I'utilisation de Leucaena et de Gliricidiacomme alimcnts pour petits ruminants par les paysans du sud-ouest duNig6ria a montr6 quc dans cette zone, les petits ruminants recevaient8,8 jours par mois des ligneux cultiv6s scrvis 5 hauteur de 125 g deMS/animal par repas (Rapport annuel 1987 du CIPEA, pages 30 et 31). Uneetude similaire a 6t6 mcn6c en 1989, ann6e o6 les paysans maitrisaient mieuxla technologic dc l'agriculture en couloirs. Elle couvrait quatre groupes depetits exploitants compos6s de six paysans adeptes de lagriculture encouloirs et de cinq autres pratiquant l'agriculture traditionnelle. Ces quatregroupes de producteurs 6taicnt 6tablis dans dcux villages diff6rents du sudouest du Nigeria. )es donn6es avaient &6 recueillies sur le type et ]a quantit6des compl6ments alimcntaires offerts et sur la fr6quence de la comphkmentation.
Aussi 6trange quc cela puisse paraitre, les quatre groupes observ6soffraient tous et Gliricidiact LeucaenaAleurs animaux (tableau 21). Leucaenaet Gliricidiaservis par les paysans traditionnalistes " leurs animaux 6taientpr6lev6s sur des jach~res pr6c6demment vou6es S la culture en couloirs, 
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souvent sans la permission des propritaires. Toutefois, chez les paysans
traditionnalistcs d'Owu-ile et d'lwo-Ate, respectivement 93% et 42% des
 
livraisons Ieligneux cultiv6s MIX animaux coincidaient avec le premier mois
 
de l'essai. Abstraction laite de cette p6riodc, I'utilisation de Gliricidia et de
 
Leucaena par les paysans traditionnalistes pour l'alimentation de Icurs
 
nioutons se limitait a tuisCuljour par mois. 

Tableau 21. Quantit tu'ne ' ,onpl;,enf alimentair,'.,et. d' ',h' lea J des di're. villa.e,,ises pardes adeptes de I'aqriculureen 
,1do,,irspa)'saes dU syst/',, traditim ,.iel du sud-omest di NiePria, 1988-1989.(I,l,'s dain deIux villae.k 

Own-lik Iwo-Ate 

IPaysans duisyst~inc Adeptcs de 'agriculture Paysans du systme Adeptes de l'agriculture
traditionicl en couloirs traditionnel en couloirs 

Qtiantit Frquence Quantit Frliience Qtiantit Fri~quence Quantit6 Fri~quence 
Complhmeit (kg/occasion) (joours/nois) (kg/occasion) (jours/iois) (kg/occasion) (jours/nois) (kg/occasion) (ours/mois) 

Leueaenact 2,9 5,3 5,1 2,5 4,7 10,1 4,1 2,5 
(;liricidia 

(;rainiic, 0,(, <0, 3,2 0,1 0,4 0,2 0 0 
Ligncux 1,8 0,8 0,8 0,1 3,7 0,8 4,3 0,1 
indigencs
 

'tubercules et 2,1 13,2 2,0 17,2 3,8 13,8 2,9 18,4 
pclures ticmanioc 

Ordures 2.1 12,0 2,4 14,3 3,6 7,8 3,4 11,8
 
nienagercs
 

l)aji. 1'enscmble des quatre groupes observ6s, Ic comphi~ient alimen
taire le plus utilis6 6tait Ia pelure dei manioc. Les ordures m~nag res venaicnt
 
Cn secondc position dars trois des quatres groupes 6ttudis. I)e tait, cc West
 
quc chez les paysans d'lwo-Atc que Gliricidia et Lcuncaena avaieot pius

d'importance quc les ordures ninag rcs. Les effcctifs 61cv6s par les paysans

d'lwo-Atc 6taicnt plus inuportants quc ceux d6tcnus par ies paysans d'Owu
lie, cc qui Cxpliquc quC ]a quantit6 de compl6ments offerte par animal soit
 
plus taible i Iwo-Ate.
 
L. Reynols, A.N. A tta-Krahj.Cobbitiael M.A..Jabbar 

Evaluation des ligneux usages multiples clans 
les syst mes de production agricole-l'agriculture 
en couloirs 

Culture en couloirs sur sols d6grad6s portant des jach~res 
pftu r6es Gliricidiasepium 

Un cssai die longue dur6c a 6t6 lanc6 Cn 1983 sur Gliricidia sepium plante 
sur des sols dcgrad6s pour 6tudier Ics effcts de lajaclre ct de l'introduction 
datimatlx lans cCIlC-ci sur lafcrtilit6 des sols et les rendements des cultures. 

Les rcndemcnts en grains du mai's obtenus en 1989 6taint proches de la 
moycnne des cinq auts tant dans les champs vou6s itine culture en couloirs 
Continue cdans is parcellcs sans arbres exploit6ces en continu (tableau 22).
Les rendements enregistr6s pour Icsjachrcs en 1986-1987 avaient g6n6rale
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ment r6grcss6 pour se rapprocher des moyennes des parcelles cxploit6es en
continu, apr s avoir connu une forte augmentation en 1988. Exception faite 
pour P,la teneur eni nutriments des sols en 1989 6tait plus forte dans lesparcelIcs exploit6cs cn couloirs que dans cclles exploit~es cn continu (tableau
23). Entre 1985 et 1)89, les niveaux de l'azote et du potassium ,;'6taient micuxmaintenus dans les pdrimtrds vou6s a la culture cn couloirs que dans ceuxtraditionnellement exploit6s, mais avaient globalenient d6clin6c dans toutes 
les parcelles. 

Tableau 22. Retuhdmentnt grains de mais de parcelh'sexploities selon lesystme de lagriculture encouloirs avec etsansjaclitres, z.onethumide ds Niqiria, 1985-1989 (total de deux saisons 
cultur'respar antt"). 

Rendement en grains du ma's 
(MS totale/ha) 

1985 1986 
 1987 1988a 1989
 

Exploitation en continu 
 1,9 2,4 2,8 1,9 
 2,0 
de I'agriculture en couloirs 

Agriculture en couloirs 1,8  - 2,3 1,9 
avecjachres 1986/87 

Agriculture en couloirs avec 1,8  - 2,3 1,7 
jachres patur6es 1986/87 

'.ulture continue sans arbres 1,8 1,9 1,6 1,4 1,7 
Culture sans arbres 1,8  - 2,0 2,2 

avecjachrres 1986/87 

Culture sans arbres avcc 1,7  - 2,4 2,1
jachtres p~tur6es 1986/87 

lPremiere saison seulement. 

Tous lestraitcments avaient retu une fertilisation de base de 45 kg de N/ha au cours des anndes 
culturales. 

Tableau 23. f'[fets de a .achre sur hrspropristes chitniques des sols dans lesparcelles gtries selon lesysttne de 'agricultmreen couloirs avec Gliricidia etdans desparcellesexploitsessuivant
lat/thtode traditionnelt, zone Ihttmide dstNiria,1985-1989. 

C organic Azote total P Bray K 6changeable(%) (%) (ppm) (meq/100g)
 

1985 1989 1985 1989 
 1985 1989 1985 1989
 
Agricultureencouloirs 1,32a 2
0,99a 0,117a 
 0,1 1a 35,9 10,2 0,52 0,37a 

en continu 
Agricultureencouloirs 1,40ab 1,33b 0,125ab 0,143b 
 26,8 12,7 0,54 0,40a
 

avecjacheres
 

Agricultureencouloirs 1,40ab 1,10a 0,125ab 0,127a 26,8 8,4 0,54 
 0,41a
avecjach res pitures 

Culture continue 1,466c 0,79c 0,128ab 0,101c 35,9 0,5211,8 0,23b 
sans arbres 

Culturesansarbres 121,51c 0,99a 0,133ab 
 0, 4a 26,9 8,2 0,52 0,29b
 
avecjachres
 

Culture sans arbres 1,35a 1,05a 0,139b 0,123a 
 27,6 8,8 0,63 0,37a
 
avecjach~res p~tur&-s 

A I'int6rieur des colonnes lesmoyennes suivies de lamsnie lettrene difflerent
pas significati
vement (i>0J,05). 
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Au cours de la premi&re annie de culture aprs lajach re, lesjachlrcs, 
mises en piture ou non, avaient produit significativernent plus (P<0,05) de 
feuilles d'arbres (5,40 et 6,37 t de mati~re s che/ha respectivenent) que les 
parcelles cultives en continu, et partant, continuellement dlagudes (4, 13 t de 
MS/ha). Ces donn6es montrent clairement que le producteur a intdr& ne 
pas 6laguer au cours de la pdriode desjachres. 

Comparaison en milieu r6el de I'agriculture en couloirs et
 
du syst~me traditionnel
 

Un essai a 6t6 lanc6 en 1985 pour d6terminer les effets de l'6lagage des 
arbres, pratiqu6 pour I'alimentation S I'auge des petits ruminants, sur les 
rendenietnts Lill itafs. Aux fills de I'exp6rience, huit parcelles contigucs dont 
qiatre exploitdes en couloirs et quatrc en version traditionnelle avaient t6 
utilisces. I)ans les parcelles vouces Sla culture en couloirs, 0%, 50% ou 100% 
de la prodtuction t)liaiirc des arbres avaient 6t6 appliqus commc paillis. L'cxc6
dent de la production foliaire des pdrimitres vou6s i la culture cn couloirs 
avait 6t6 transf6r6 stir les parcelles traditionnelles pour servir de paillis. Les 
parcelles n'6taient pis directcient comparables puisque les pdrimitrcs vouds 
a ]a culture cn couloirs avaient t6 cultivds pendant cinq ans, alors que les 
parcelles traditionnelles, prec6deninient laiss6es en jachres, avaient 6t 
dcfrichtcs en 1987. 

Stir des parcelles voLcs i ]a culture en couloirs, les rendements en grains 
du mafs avaient gdncralcnient augmcnt6 avec l'accroissement de la quantit6
ICpaillis Utilise. I)'tinc niovenne de 2,14 t/ha sans application de paillis, ils 

6talent pass6s 5 3,04 t/ha avcc l'utilisation de la totalit6 de la production
foliaire des arbrcs coinme paillis. Les effets du paillage 6taient similaires, 
encore pic plus marques stir les parcelles traditionnelles, sails arbres. 

Si l'on fait abstraction du travail requis pour le d6sherbage, la main
d'oeuvre nrcessaire pour produire Ic mais sur les pdrirn&tres vouds S la ,ulture 
en couloirs 6tait 16g'rement stipcrieurc S celle titilis6c sur les parcelles tradi
tionnellcs (285 contre 260lheures-homme/ha), sans pour auttant que cette 
difference ffit significative. 

11fallait Lin supplc1mcnt de main-d'oeuvre pour chaque opdration d'61a
gage (21 heures-honinie/ha) et d'6pandagc du paillis (12-h/ha) r6alisde sur 
les parcelles voL16Cs i ]a culture en couloirs. Toutefois, Ic d6frichage et le 
billonnage du sol cxigeaient nioins de travail. D)'apr s les paysans, les parcelles 
vouces S ]a culture en couloirs pr6sentaient moins d'adventices, cc qui laisse 
supposer que la main-d'oeuvre requise pour les ddsherber 6tait moindre. De 
fait, dans un essai nien6 en station, le d6sherbage des parcelles vou6es S la 
culture cn couloirs n'avait mobilis6 que 105 h-h/ha, contre 175 h-h/ha pour 
les parcelles traditionnelles saris arbres. Ces r6sultats portent Acroire que par 
rapport ati syst iie traditionnel, la production du niais sur une parcelle vou6c 
a ]a culture en couloirs n6cessite tine main-d'oeuvre plus r6duite, quoique la 
distribution du travail soit dans Ic cas d'esp&ce tout 5 fait diff6rente. 

Etude de I'opinion des paysans sur I'agriculture en couloirs 

En 1981-1982 et en 1983- 1984, le CIPEA a mend des 6tudes en milieu 
rdel sur I'agriculttire en couloirs respectivement dans I sud-ouest et dans le 
sud-est du Nig6ria. Depuis lors, lc nombre des paysans participant aux 
recherchcs en milieu rdel du Centre n'a cess6 d'augmenter dans le sud-ouest, 
coiwrairement i cc qui s'observe dans Ic sud-est o6i il tend S baisser. Dans le 
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cadre de ces travaux, seul un nombre limit6 de parcelles vou6es a l'agricultureen couloirs avait ?:tcintensivemcnt convert. l)e fait, la plupart des adeptes de
I'agriculture n'avaient b6n6fici6 que d'un appui consultatif, et non d'un suivi
intensif de leurs activits et performances. Ces paysans peuvent 6tre consi
dr6s lafois comme des participanits actifs aux recherches en milieu r6el du
CIPEA et commc des adeptes autonomes de l'agriculture cn couloirs. Une6rude a 6t6 effcctu~c en 1989 pour dterminer l'opinion dc ces paysans sur
l'agriculturc en couloirs coiisidcrce commc le point de dcpart d'actions de
recherchCs ult6riCUres, et pour assurer tne plus large diffusion de cette 
technologie.

I)ans le cadre tie l'6tude, 151 mnnages pratiquant I'agriculture encouloirs dans lazone de recherches en milieu rcel du CIPEA ou aux alentours 
de celle-ci dans Ic sud-ouest on dans lc sud-est du Nigeria avaient an total 6t6interview6s; 75 d'cntre cux (5(0%) r~sidaient dans des villages du sud-oucst
obi larecherche en milieu r6el est de niveau intensif; 59 (39%) dans des villages
du,sud-oucst o6 larecherche en milieu r6el est de niveau peu intensif;
et 17 (1I1) dans des villages t sud-est oCI la recherche en milieu reel est de 
type intensit. Les chMantillons correspondants de m6nages pratiquant l'agri
culture traditionnelle s'ulevaient respectivement 80 (42%), 89 (47%) et 20(11%). Les donnes avaient t6 collect6Cs an cours d'Ute visite unique 5I'aide 
d'n questionnaire. 

11rcssort des r~sultats pr61iminaires dc Il'tudc que la plupart (89%) desadeptes de l'agriculture en couloirs consid6raicnt le paillage commc Line
raison valable pour adopter l'agriculture en couloirs. Cette nlanitre de voirest confirm6e par le fait que 73 % des adeptes de l'agriculture en couloirs
r6servaicnt Icurs engrais i leurs parcelles traditionnelles, ;'cxclusion des 
p6rimLntres Vois I laculture en couloirs, et quc souls 9% d'entre eux appli
quaicnt des cngrais simultan~ment i l'un ct a l'autre type de parcelles. 90%
des adeptes de I'agriculture cn couloirs ont, a un moment ou iun autre, utilis6 une partie de laproduction foliaire de Icurs arbres pour aliniemnter i I'auge
leurs animaux. Quoiquc les quantit6s utilis6es comme alinents di b6tail 
aient &6tapparcmment limit6es, il ressort des d6clarations des paysans que
leurs animaux avaient rellement tir6 profit de la grandc qualit6 nutritive des
feuilles servies. 49% des adeptes de l'agriculture en couloirs ont fait allusion 
aux utilisations multiples qu'ils faisaient de cette teclnologie, y compris ]afourniture de tutcurs pour I'igname; 28% de ces paysans avaient 6galement

utilis6 des branches stcies comme bois dce chauffagc. Un nombre limit6 de
producteurs du sud-est avaient plant6 des arbres fourragers comnie haies

vives pour d6limiter les fronti[res de leurs concessions ct pour construire des
 
cl6tures destin6es a prot6ger leurs animaux et leurs cultures.
 

Seuls 19% des adeptes de l'agriculture en couloirs 6taient satisfaits des

superficies voL1Cs i l'agriculture en couloirs, et 18% 
 avaient d6j5 implant6

une autre parcelle vou6c I'agriculture en couloirs; 9% d'entre eux ont
 
d6clar6 qu'ils atraicnt augment6 le nombre de leurs exploitations vou6cs i la
culture cn coUloirs si l'acc[s ;i la terre mc constituait pas tine contrainte majeure.Parmi Ics paysans traditionnalistes, on retrouvait 18 (10%) adeptcs d6sen
chant~s de I'agriculture cn couloirs. 10 d'entre eux avaient abandonn6 ragri
culture cn couloirs parce que lcurs arbres n'avaient pas r~ussi s'implanter; etlcs 8 autres, parce quc la technologic avait perdu tout attrait pour cux.
Certains dce ces paysans avaient 6galement fait allusion i l'accroisscment de la
demande et des dpenses cn niain-d'oeuvre comnic 6tant d'autres motifs qui
les avaient pouss6s "iabandonner I'agriculture en couloirs. 

77% des parcelles vou6cs ala culture en couloirs 6taient plus proches dtulieu d'habitation de l'exploitant quc sos parcelles traditionnclles. Cette p,oxi
mit6 relative contribuait r6duire les d6penses de temps et d'6nergie tiue le 
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pIysan doit cousentiurpour sC rtndre i1son Charlp et pour rainener des 
alimeits 'tses petits rurir.,llaits. 

(onini l'iniagirait Ic (1IPEA, l'anilioratioi ies sols Ct dtes pro
ductions enu Utrales deitire par consequent le principal obijectif dii paysan 
dants l'agrictihurc en ct)Liuohrs tttois ltlisatioii dLiest'tiiIeS ,lgal.ues 
corn1, me tori age par 90%. Li,es adeptes de I'agriculture en cou,loirs tend 
protivir tie ctte tecl1ohgiC est egaleiet considere par Ie paysaln coninle 
ine inno',va1tion h'n'tiqut pour L productioin artnilal. 

I..uOtbhil, . ,ah ,'.C. I.i O..lahlib,di IA)llnanih et L. Reynolds 

Pertes en reproduction et gestion de 
la sant6 animale 

Ies probhli'es ti sant; aiiinale constituent un obstacle majtur I'effica
cit6 biologiquC et iCtoiliiqtIle ie la production animale. Ce sot sou vent les 
JcLrLCS Ct It's s,' tetS physiologiqIUint it stress6s dtiraint les periodes ie gr;viditdt, 
det l.ici at ;on et dt croissance acct3lir&e qui soutf'rent i' plus de la inaladie, cc 
qui 	coiii ribha deprircr Ics pet ftoriliancels Lie reprodduction. 

la t"ibhILcs, di I'etlicacite reproductive ddeoe te i' Li conjonction de 
p tisitirs tacteirs dordrc sanitaire, nutritionncl, et organisationnel. Pour ]a 
iiihIirc p ri i dtes pt is p vsans Ct igropasteturs ie I'Afrique, sub'S des 

saihariclirc, It' rceoi rs, atux soins vctcrilnaircs et aux niMdicainents imports
 
potir hi protcction Lit. [curS petits ruminllnts ne constitute pas tine stratgie
 
viable a c.|se ties t roits ql 'e! Ic i ipl iqlie ct i' I'iidispoi Ibil it6 gt~nirale des
 
produits pha nhilCctiques. II ipparait doneC nceessaire ie s'atteler i la mise aur
 
ploint iuiitcrvertions reeClleint |ccessibles atix paysaris.
 

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

lcs pcrttOrm ces it production, et Li' reproduction constituent des
 
ColIipos.iiti'S rlU,1itirts i' i'cOI]lllit Lie l production ovine. A cet 6gard, il
 
coMviint Litisouligni'r qut ileI contirolteic h nutrition et de la sa5t6 petit influer 
i' inani rt,notable stir h,1pi'rtor i,Aiic globalC d's ovins, soit directtilent, 

soit idiri'ctinent :i travers Ils cf'tts itcractifs tie ces deux paramn'tres. 
I)ans Ic cadre iies travaux nii's stir la production it la reproduction des 

ItiotltOlIS d1i'raci Mcnz 200I bribis avaierit itt ri~parzies eii qiatr groulpes 
daiiiiatix igts Li,2 "14 ais ct assiijCttis Iquatre types ditfhrents ic traitelents: 
* 	 pas ie ikparasitagc an purgatiftet pas ii coniplcmenitation (t6moin) 
• 	 dt parasitagc aki purgati f e n vii LidI'irination Lies nlirnatodes et des 

trciii atodtis 
• 	 aliiientatioi comrplr.'entaire 
* 	 diparasitage an pu rgatiftt alini'itatioil conplimentaire. 

Les irilhAUX tics q.iratrC grotipes arit tols aces an p'ittirage pendant 
1. jrl.irn, et pot vaient i' otitr' coilsommter a volont I'eati et les pierres 
I&her iises ' Ii't r diposition. .a corn lncintation Lis rations avart 
coiil iulict en miinars 1988 ctitcrveiiait ithairtiti r iie 300)g tic son tie b6 et de 
151) g tie toUrteanu tie ii,/., (( ;itizotia al)s.-inita) par jti, r, cc qui foturnissait 1 
I'ari mal 8 MJ d'rinrgic digestibli' ct I0)0 g iie proties brutes. Lec traitenient 
ati pi rgatift'ait pratiqti enjaiviir, jui,i et scpttilbre. 
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La col",nIcentation availt signiticativenicrnt (1'<(),()5) a:gmentc2 le 
taux d'ovulatioi des brebis; 35'/O des aIlinIaui x bcn1ficialt dI'one conph6
mentation alimepitairc avaient cnregistr; ics ovt,]ations multiples contre 
17% pour les amimao x do groupc temoin. Les tao x d'agnelage et la survie des 

jetnes tloSqU ati sevrage avaicit 6galcmei t 6t& a mnliores par L,coniplhmen
tation. Les brehis produisaient entrc 300 ct 900 g de lait parjour, Is aniraux 
bniliciant dtonc coiplcinicntatioi alimetntaire ftoornissant eviron 150 g de
plus qt11C ]es stjets ton compltmciits. Pratiqtic sol, le traitenient ao purgatit
II'avait aucon ei.t stir Ics paramnitrcs dc productioi ou de reproduction
&ctdi6s 1iais con jugut avec Li coiipliientation, i avait tin effet additif 
certain. Les risultats d'ime analyseccoi oiniqtic priliniiaire cti'ecttie soir cc 
Stujet SoMi do111s 'I la page 45. 

Zere lzaza, (). B Kasali, E".A;Iiikaqa-, loi,'erna ct Ncq ussie Akalh'uork 

Causes de la mortalit6 au sein des troupeaux d'ovins 
des hauts plateaux 6thiopiens 

Influence de I'immunitd passive (colostrale) sur 
la mortalit6 n6onatale des agneaux 

I)es 6tudes prtccdeni;eit nien6cs ont dji dLnontr6 qoc I'acquisition
de I'Miitiiiit6 passive (colostrale) accroit ]a survie des agneaux nouveau-nes. 
Le niveati des iiiitmoghobines striques (1vi)a &5t66tudid chez de; agneaux de 
type Menz I laStatitim dc rccherche do CIPEA I Debre Berhan pour d~ter
miner I'efficacitc io,transtert de I'minnitinite passive. Des donn, s prlimi
naires olt -t6 rassenblees stir 105 aglieaox classds sorvivaits ocela pdriode
niioatale pour avoir atteiut I'Jige dc 3(ijours. Netifd&cs d'agnieaux avaient 
at, total et6 cnregistrcs aL cours des essais. 

48 heures apr's laparturition, le niveao de F'1g s~rique moyen 6tait de
3,77 g/dl (6cart type: 1,49). Si I'chec du transfert passif se d6finit comie 
tanit 6gal Lu dessoos diinivcau de i'lgdetix 6carts types en moyel, et 1'cliec 

partiel coniiiic correspoidant Itn 6cart type en dessous de ce paraiitre, il 
apparait ioLCI'Mchec total ou partiel do transfert passifs'observait chez 18,8%
des agneaux. Le niveati de I'Ig scrique moyen chCz les ielt agneaox morts 
6tait de 2,91g/dl chiffre (I n'&tait pas significativenent diffrent de celui 
observ6 potir Ics agncaux survivants. Toutefois, chez 44% des agneaux
decedes, Ics nimvcix Le l'Ig sriqctie dcnotaient oin chec partiel o0 total de 
transfert passit; contre seulenient 17% chez les agneaux survivants. 

L'ttcide decrite ci-dessos avait t6 r6alis6e pendant l'hivernagc, pcriode
ofil'herbagc est gcndralemcnt abodant, cc qui a p0 contribuer at gonflerreiit 
du taux de survic. Unc tude de rptition est envisag~e pour la saison sche. 

O.B.Kasali, 7"ekel',e 1ekelh'etK.-D.Gautsch 

Syst~mes de gestion 
L.es innovations technologiques mises au point dans les domaines sani

taire, alimentaire et organisationnel doivent &re test6es dars Ics systrnes
agraires poir lesqtiels ellessont conques, dans ]c cadre d'essais ci milieu r6el 
destins ireenser I'einsenilc dc leurs effets biologiques et socio-&onoIniq, es. 
La productivi6 de troupeaux maintenos dais uinc m ne rgion par des 
paysans disposant en apparence des memes possibilit6s et des mernes 
ressources petit varier de mani~re notable. L'6tude de ]a gestion de ces 
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troupeaux d6niontre comment la touche individuelle des paysans petit
contribuer, par tne allocation judicieuse des ressotirccs priv6es ct comImunales, 
"tLine nieilleure otilisation desdites ressources. 

Quantification des obstacles Ala production ovine
 
dans les hauts plateaux 6thiopiens
 

I)ans les hatits plateaux 6thiopiciis, i1 a t6 constat6 qac lcs moutons 
lev~s en station ont des pertoriianccs nettement sup6ricures - celles de ours
 

cog(nt'res g~rts en exploitation. Le CIPEA aentrepris dX Lidier les causes
 
prtooides Lie ces disparits Lie pert ornianccs.
 

Mesure de la performance et identification des effets de
 
l'environnement et de la gestion sur la productivit6
 

I nit troupeaux coMpos(:s aU total de 21)1)() niottons Lic type Menz 61revs 
aux alentours tie I)ebre Berhan (hauts plateaux 6thiopiens) ont 6t6 observ6s 
pendant toute l'ainte 1989. Les agnelages 6taient distribu6s stir ]a totalit6 de 
I iie, cLqui d61ote la iioii-saisonnalit6 icl'oestrus chez les ovins de cette 
race. Oln note tottfois tlje les taux de conception atteignaient leurs niveaux 
ICs pis &1ev6s en jtin et enjuillet apr&s Ic commencement ties grandes pluiCs, 
p(riode o6 ilv . abondancc d'alineits stir Ies parcours, et laplupart des 
agncaux naissaient cn ,iovembreet cii d~ceibre. Lc taux d'agnelage 6tait 
tfible (4, IM). Le gain tie poids inoyen tie la naissance 5 180jours 6tait dce 
59 g/jour. 

Au tours L' I'anie considerce, 1172 aviiinaux avaient quitt6 les
 
troupeaux; lapart des niortalitcs dtians ces d6parts 6tait tie 39%. Les ventes et
 
les ibiattages constituaient lts atitres causes tie so; tic tis troopealix et 6taient
 
c'd'lcnit repartis eiitre les iaies et les feniclles.
 

Alimentation des ovins sur les vertisols 
des hauts plateaux 6thiopiens 

Entre inai et d~ccnbre 1989, tin 6tude portant str 12 troupcaux d'ovins 
a t6 men& stir les prati(ties tie pitturage en vigtIctir stir dceux sites des hauts 
plateaux ithitpiens, I)ebre Berhan, a 120 kin ati nord d'Addis-Abeba et 
Invwari-I )ncba, 151 kii an nord-ouest tie l)ebre lBerhai. A I)ebre Berhan, 
on trouve tie nonibreux p5tUragcs naturels alors quti Inewari-Deneba, les 
pa:tirages sont rares I catist tie laforte iiit'iisit6 tits cultures. 

A I )chrc IBerhan, Ils lltitltons avaient pass cni oycnic 8,5 heorcs par 
jour stir Its paturagts, \ conmpris 6 lctircs ete'ectivencnt consacr'es ail'ingestion
d',al iiiitts. I)c ,'l1i.'1 octobrt, Its alinients consoinnis provtnaient exclosi-
VC Cnt dS paturagts iaturtls. Par ailtIurs, la p5ture ties chau ies avait pro
gressivC'nent gagilt C'1 importance, inobilisant vers dt:cembre le quart dtU 
tC'lips conisicrt' anlpaturagc par lIs aiiiitix (figure W0). A Iiewari-I)eneba, 
ItCttIIlpS tit' p^ttIrt &iait Lit 1,.Llieures parjour, y compris 8 hcurcs eftfctive
ini it consat'rces a I'al icii tation (flgure 11). La longuenr dU stjour stir les 
Vit tirages variait st'isihleInt'nt to f MIctii dICla p'rioLi coiisitcr(c. Toutcfolis,
SiX tiCs hulit loiS it' Iti ltt' avaitnt te consacres lliconsoiniiatito des 
thaLn Cs par Ies Mnimanux. Les ovins &ltvcsa Iewari-I)eneba avaient 6gale-
IMtAt d'nctiticaliltICtaItion ptndant totitt lap6riode ticLttiue aI I'augt 
1'dtti. (Ct apport coiplnieintairc u6tait essciititlleiient constitu6 d'adven
tices prcleves stir Its parcelles ctiltivvs. 
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A Debre Berhan coinnie Inewari-Deneba, c'est atu plus fort de l'hiver
nage quc le temps consacr6 a I'alinientation 6tait tomb6 a son niveau le plus
 
has. Au dcemcurant, c'est durant cette ninime p6riode que les gains dce poids les
 
plus faibles avaient 6t6 observes. Pendant hks p6riodes ie gel, qui sont
 
fr6quentes i l)ebre Berhan durant I'hiver, lCs montons 5taicnt gardds i 'tablc
 
jusqu'i 9 ou 1( lcures le inatin. Lorsqu'il y avat disponihilit6 ie coilp]lii6vnts
 
alimentaires, ce sont les bovins (111 en profitaient en priorit6, aU d6triment
 
ies ovins. A Inewari-Deneba, des quantits limites de paille, de foin, de
 

grains et tic dr&ches ie brasserie &taient habituellement servics 5 tous les
 
anMatx alors qu'a l)ebrc Berhan, ces alinients 6taient exclusivement
 
reserves aux brebis cn fin de cycle de gravidit6 o en dbut de lactation et aux
 
castr6s en engraissement.
 

K.-D. (;autsch Ct 1H. Airaksinen 

R6seau de recherche sur
 
les petits ruminants
 

Eni 1989, Ic R6scau dc recherche sur les petits ruminants, qui n'6tait
 
auparavant qu'un simple groupe d'6cchanges d'informations, a entam6 son
 
processus ie transfOrinatio:n qui devait i tcrme en faire tin r6seau adute dce
 
recherche concert&c. La direction de cette structure est assur6e par un comit6
 
directeur compos6 de menibres 61is et regroupant des chercheurs africains
 
spcialis6s dans diff6rentes lisciplines scicntifiques. Un repr6sental du
 
CIPEA si4ge 6galcinent ?icette instance. Un comit6 int6riniaire avait d6jii 6t6
 

1ii en janvier 1989 lors d'ur.e conff6rence tenue 5 Bamenda (Cameroun).

Chactine des cinq sous-regions de I'Afriqu cest reprdsent6e au Conit6 a
 
raison de deux menibrcs par zone.
 

Echanges d'informations 
Quatre fois par an, le R16scau public simultan6nient en anglais et en
 

frantais un bulletin d'information tirant i plus de 1500 exemplaires et dont la
 
distribution suit lc rapport des locuteurs dce ces deux langues en Afrique
 
(.ipeu pr's 72: 28). 

Les actcs des ateliers et des conf6rences organis6s par le R6seau sont
 
publi6s par Ic CIPEA ct distribu6s gratuitement aux participants. A cet
 
egard, signalons quc les Actes de ]a Conf6rence de Ban, nda tenue enjanvier
 
ont 6t6 publi6s das avr'I 1989.
 

Un annuairc ds chcrchicurs et des institutions intervenant dans la
 
recherche sur les petits ruminants cst en cours d'61aboration.
 

Formation 

1)6sormais bien tabli, le stage de formation stir les "Techniques d'evage 
ties petits ruminants" s'est tenu en mai 1989 Niamey (Niger). D'une durde 
dc deux scmaines, il avait 6t6 suix i par 24 participants franco
phones. A l'avenir, on envisage de lier les actions de formation individuelle 
aux rechcrches concert6es men6es dans le cadre du Rseau. 

Recherche concert6e 

Au cours ies discussions qui ont eu lieu a la r6tnion de Bamenda, les 
groupes dc travail out idcntifi6 quatre grands th mes de recherches conjointes, 
a savoir: 
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" identification et analyse des contraintes, et questions politiques et 
6conomiques; 

* 	 nutrition et misC an point de rcssources alimentaires et de syst&Ies 
d'alimentation; 

* 	 pertes cn reproduction et gestion de la sante animale; 
* 	 les ressourccs g6ntiqucs et Icur amnilioration. 

Pour chacui des thlincs 6nuiiLrls ci-dessus, les rechcrches actuellement 
encn6es et les capacitus disponibles en mati&re de recherche, les zones a 

problnies, les th&nes possibies de recherche et letrs r6sultats probables ont 
etc identifies. 

Des s~minaircs sous-regionaux ont t6 organiss au Togo, pour
l'Afrique de l'Ouest, et at, Zimbabwe, pour les neuf pays dc la Conf6rence 
pour la coordination du dcveloppement de I'A frique australe (SAI)CC) avec 
la participation des reprcSsentants pertinents des pays des dcux zones et ]a 
contribution des experts du CIPEA. Des protocoles gciiratx de recherche 
s'inspirant des principaux thimes retenus ont 6te mis au point stir tine base 
rngionale et les sites associ6s et les chercheurs participants ont tt identifi s 
ainsi quc Ics ressources actuellement disponibles. Unc proposition de finan
cement a 6t souimisc " Lin bailleur de fonds et on espre que les travaux de 
recherche envisags sous 1'6gide dI R16seau conimenceront en 1990. 

R.T. Wilson, 1). tiourzat et 13.Rey 

PERSONNEL DU SECTEUR DE RECHERCHE 

K. J. 	Peters, Coordonnateur du Secteur de recherche 
A. A. Aboud, litudiant du 2" cycle uni,,ersitaire 
Adugna Tolera, Etudiant du Z cycle universitaire 
H. Airaksinen, Agronomne (expert associ;) 
Aklilu Askabe, Zotec/nicien 
Andargachew Kebede, Etudiantdu 2"cycle universitaire 
A. N. Atta-Krah, Agrostlogue**
 
1). Bourzat, l1"thinaire/Zootchnc/itiicien(tach au CIPEAparI'IEMVT)**
 
R. Brokken, Eco,niste 
J. Cobbina, Agronotne (consultant) 
S. I)ebrah, 1-.'conotiiste 
C. di I)onicnico, Sociohgue (consultant) 
K.-I). Gautsch, Zootechnicien 
S. 1-ioefs, Etudiantdu 2"cycle uiversitaire 
M. A. Jabbar, Agro-economijste* 
0. B. Kasali, Vf!t~rinaire/Patholoqiste 
R. von Kaufiann, Agr,-'cononiste 
J. Lanibourne, Zootechnicien (consultant) 
E. Mtikasa-Mtigerwa, Zootechnicien 
Negtssie Akalework, Coordonnateurde la Station de Debre Berhan 
P. Ngategize, Economiste (boursier d'etudes postuniversitaires) 
J. M. Powell, Agro-coloiste* 
13. Rey, Vtiinaire'/Zoot'cli:icien (detachW au CIPEA parl'IEMVT)* 
L. Reynolds, Zootechnicien 
1). Roxas, Zooteclnicien* 
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A. N. Said, Sp&ialistc de la nutritionatimale 
G. Tarawali, Agrostologue 
Tekelye Bekele, V Ytrinaire 
R. T. Wilson, Zooteclinicien/Coordonnateur du Rseau de recherche sur les 

petits ruminants 
Zere Ezaz, Etudiant ,du3"cycle universitaire 

* est ,ntrfau CIPEA en 1989 

** a quitt, le CIPEA en 1989 
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Secteur de recherche sur la traction animale
 

"All milieu du xx sicle, il y a eu une p6riode durant laquelle une bonne
 
partie de l'opinion estimait que la traction animale n'avait aucun r6le ijouer

dans l'agriculture africaine. Stimuilcs par I! manne petroliere et l'assistance
 
tiiancicre trangere, les gotiveruements nejuraient alors que par ]a mctcani
sation agricole. Aujourd'imi, avec les bouleversements c6conomiques que 
Ion salt, cctte stratgie apparait pelt viable. 11n'est done pas surprenat qu'en 
maticre de recherche-dveloppentun agricole, ]a traction aihimale revienne 
ni force all devant de a scenc. 

L.orsqu'clc s'appuie uniquement stir le travail mamel, l'agriculture peut 
difhiciiment tre atre chose qu'une activit6 de subsistance. En revanche, on 
petit, en utilisant l' nergie animale, attdnuer la p~nibilit: de certains travaux 
agricoles, t produire irs excedents qtii permettront de nourrir ]a population 
sans cesse croissante des villes du continent. 

Les recherches etTecttnies en 1989 par le CIPEA stir la traction animale 
AV;lient sturtotit pour cadre les hatits plateaux ,thiopiens - largement domin6s 
par ics vertisols - et le Saliel, deux regions o'i lYnergie anima,? est d6ji large
mcnt intcigrde aux systniies agr; :ok; en place. 

Les travatix iieinis stir les vertisoL zdans Ics hauts plateaux visent essentiel
lement i ,nettre aiu point d,s ,mnthodes appropries de lutte contre ]'engorge
ment. Ces recherches, qtui couvrent deux volets, Asavoir l'lntensification et 
i diversificatioi tie I'tilisatjou tie la traction animale et les Autres sources de 
puissance de traction, drvraient permcttre, a terme, de tirer pleinernenc parti
ties ziorncs :,)teutialits de ce type de sol. 

(Coitraireiet'i~ a ietrs collgues des sites de recherche des nauts plateaux 
tijopietis, caractrisls par tine forte pLviosit6, Is chercheurs en poste au 

Mall et all Niger, c'est-ii-dire dans le Sahel, 6tudient les rnoyens de conserver 
I'ca tIe pitie par voie dt captage, en vtue tie maximiser son utilisation par les 
plantes. Etant donn par aillet, i que la mauvaise condition physique des ani
illatux ati d&but tie la periode de vegetation constittie tin obstacle majeur au 
dtiveloppement de la traction aniniale dans cette rt~gion, les travaux effecttuis 
par ie CIPEA stir ces sites portent essentieliement stir le thme StratSgics 
d'alinentation dies ;imix tie trait. 

I )aIns till cas Coine dillnS i'autrc, Ia traction animale se pre'sente comine 
tiee tec:nologic non seulemnent viable et fiable mais 6galement capable
L.alniliorer la prodtictivit6 des travaux agricolcs et de les rendre moins 
ptnibles. 
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Conscient de la modicit6 de ses moyens, le CIPEA sait qu'en essayant de 
faire cavalier seul, iln pourra avoir qu'un impact limit6 sur l'agriculture afri
caine.Fort de cela, le Centre coop~re avec les cherchcurs des syst&nes.nationaux 
de recherche agricole en vue de rcdynainiser la recherche-d6veloppeient
technologiquo dans le domaine do la traction animale. Cette collaboration 
prond g6n6ralenient la forme de projets sp6cifiquos ou d'activit6s men6es 
dans le cadre do riscaux do recherche concert6e. 

C'est ainsi quo lo CIPEA, tout on collaborant troltmcnt avec l'lnstitut 
(6thiopien) ierecherche agricolo, participe activoliolt aux travaux du Riscau 
oucst-africain do recherche sur la traction animalo (ROATA). Cr66 en 1985, 
co r6soat, a beaucoup fait pour sonsibilisor I'opinion aux avantagos potentiels
do l'utilisation d Lia traction animalo dans los syst&cs agraires do cotte sous
r6gion. Nous pr6sontons ici cortains des r6sultats enrcgistr6s dans lo cadre de 
ces diffrents offorts iocooperation. 

Intensification et diversification de I'utilisation 
de la traction animale 

C'est surtout dans les hauts plateaux 6thiopiens que les travaux entrepris 
par lo CIPEA dans le domaino do ]a traction animale out lo plus progress6. Ici,
lun s6rio do protocoles itit~gr6s de recherche sont e cours d'ex6cution stir
l'intcnsification et ]a diversification do l'utilisation do l'6ncrgic animale. Cos 
rochorches son. essenticllcment destin6os i assurer la miso on valeur des verti
sols, losquols couvrent 3,5% do la suporficio totale do l'Afriquo et sont parti
cUli&irncici importants dans cotte r6gion pauvro et dons6ment poupl6c.

Los vertisols sont caract6ris6s par Line forte capacit6 de r6tention d'eau. 
DIans Is hauts plateaux 6thiopicns, ils sont g6 n6ralemcnt cngorg6s d'cau dcs 
le d6but des pluics ct cc, jusqt,'i la fin dc l'hivornagc. I1rossort des r6sultats 
d'cssais cffectu6s on station ct on milieu r6cl stir des billons 61argis mis on
place avec labillonncuse aniclior6c, conjointencnt congue par I'lnstitute of
Engin ering Research do I'Agricultural and Food Ixosearch Council du 
lloyaunc-Uni ct le (2'EA, quo cctte m6thode dc pr6paration du sol pormet
tait d'ain6liorer Ic drainage et partant, d'accroitre dc mani&c substanticlle la
production vivri)rc et fourrag-rc des vertisols. La ltte contre l'engorgc
ment permct 6galement d'envisagor d'autres strat6gies culturalc$, y conpris:


lJo semis pr6cocc en vue d'accroitre la production vivri&re et fourrag.rc;
 
* 	 los cultures successives; et 
• 	 I'cxploitation de c6r6alescomme cultures dc souticn otu cultures en relais, 

en association avec c',autres culttres vivrires ou fourrag rcs. 
11va sans dire quo los chcrcheurs nc pcuvont esp6rer am6liorer durable

mont Its systncs agrairos et los modes do gcstion de leurs zones d'interven
tion sans tine connaissancc approfondie du climat, des sols ainsi quo des 
syst&ncs et des potentialit6s agricolos de ces r6gions. Nous pr6scntons ici les 
r6sultats do cortainos des activit6s effectu6es par le CIPEA en 1989 dans ces
 
divers doinaines. 

Donn6es de base sur la mise en valeur des vertisols 
Le CIPEA rassemble des donn6cs sur les n6thodes de gestion utilis6es 

dans los petites exploitations agricolos. Ccs donn6es devraient servir de base 
• l'identification des groupes ciblos appropri6s, en vue de la formulation de 
recomniandations propres lpcrmettre l'introduction de techniques am6
liorces do gcstion des vertisols. A cot effet, le Centre a effectu6 en 1989, en 
(3llaboration avcc I'Institut (6thiopien) do recherche agricole (IAR) une 
cnqufte sur les syst~nes agraircs utilis6s 5 Ginchi, localit6 situ6e 5 2 200 m 
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d'altittde et i 90 kim 'i l'ouest d'Addis-Abcba. Avec tine pluvionidtric annuelle 
de 1 000W ni, cette r6gion est constti6ec i plus de 650%de vertisols. Dans le 
cadre ieces travaux, un total ie102 pavsans avaient t6 choisis au hasard au 
scin de qtuatre associations iepaysais du district comptant chacune 300 i 
35(0 mnages. 

I1ressort des r suIltats de cCtte etudC tuC lataille moyenne des exploi
tations 6tait de 3, 1ha (crreur type ),1)dont 2,56 (crrcur type 0,1) 6taient ef
fcctivemnit cultivs. Par ailleurs, les families Lie cette region comptaicnt en 
inoyenie 5,5 personnes, Lc tcf (1-rarostistet) ttait ctiltiv par la quasi-totalit6 
tics paysans ct occtipait 49% des superticies ciblavdes. Pour sa part, le bW 
6tait cultivt6 par 62% des paysans, et venait en deuxi{me position apris lc tef 
avec 13% ties stupcrticies. Les attres cultures rencontres dais ceitc r~gion 
ttaiCnt IeS lhgumiuctscs , graines (pois chiche et Lathyrus sativa), lc noug 
((,ttizotia aIhyssinica), Ic nia's et le sorgho. 

La taillC iioyeiMIe des troupeaux 6tait de 4,3 t1iiit6s de b6tail tropical 
(UII'I 1), dont 89 ,dc bovins. Les petits ruminants n'6taicnt pas importants 
dans cette r6gion et leur :noycnne s'6tablissait ;i un animal sculement par cx-
ploitation alors tl,'on .inoibrali t environ 1,6 boctif par exploitation. Les 
paysans qui nC posSeti lient pas dti tout tie boeuf ou qui n'en avaient qu'un 
scul ctiltivaicnt moins de 1,5 ha de tcrre contre plis de 1,5 ha pour ceux qui 
ell posscdaicIlt iCX Ol pIlis (figire 12). Enfin, i1y avait tinc corr61ation posi
tive entre tI'mc part la dimension de la propri6t6 foncilre ct les superficies
 
emblav6cs et tie I'autre, lataille dr, trotipeat.
 

Nombre d'animaux
 
exploitation
 

10- Animaux de trait Effectif$ bovins 

8.
 

6-

4-

.... / . ..
.. ... 


/l ... . .....
 

<1,5 1,5-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 >5,5(llll
u'lhaneIllil
 

Superficies emblavdes (ha) 

( etachewvchrultaltinele&hopenAsamenvult' apk iesa dinsr lensllaoic 

Mise au point d'instruments aratoires btraction 
animale adapt6s aux vertisols 

Les travaux cffcctt,6s danIs cc cadre viscnt a nicttrc au point, partir dle la 
charruc traditionnllc 6thiopicimc appel6c tnaresha, des instruments aratoires 
adapts ilagemSion ties vertisols. Lc choix de ]a maresha comimie base dle ces 

I UBT = 250 kg de 
poids vif. 

Figure 12. 
Nombre d'animaux de trait 
et effectifsbovinspar 
rapportan:: suprficits 
embylavcs dGinchi, danis h's 
haws plateaux thiopiens, 
198 9. 
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travaux s'explique par le fait que la plupart des paysans des hauts plateaux
6thiopiens en posscdent d6j , et que cet instrument aratoire est fabriqu6 stir 
place a partir de mat6riaux locaux, cc qui le rend parfaitement adapt6 au sys
tame agraire de la r6gion. 

L'utilisation d'instruments aratoires 5 traction animale dans la lutte 
contre les mauvaises herbes suppose que lcs cultures soient scm6es en lignes
et non Ala voldc comme c'est actuellement Ia pratique dans cette rgion. En 
consequcncc, l'un des nouveaux instruments aratoires mis au point dans cc 
cadre est un semoir ein lignes ;I distribution manuellc de conception tr~s 
simple, mont6 stir la billonncusc an61ior6c. Au d6part, cc semoir disposait
d'un entonnoir cn bois dans lcquci les graines 6taient vers6es par un op6rateur
marchant i cCW2 de la billoncusc. Les 'essais en milieu r6el effectu6s sur cc 
matdriel ont cependant inonitr6 qte le debit des graincs i travers l'entonnoir 
6tait inadequat, cc qui entrainait d'importantcs variations de la quantit6 de so
mences passant i travcrs les tubes dc dscente. Cette constatation a amen6 les 
chercheurs ;Irevoir cet entonnoir et I remplacer lc bois par de ia t61e. 

Les cssais prdliminaires effectu6s en atelier avec cc nouvcl entonnoir ont 
r6vd6 tine plus grande rdgularit6 dans lc d6bit des graines. Lorsque le semoir 
6tait r6g1k pour l'ensemenccment du bW avcc cinq tubes de descente, le 
rythme de distribution 6tait en movenne de 26(0 g de grains par coutre (220 i 
290 g). Lorsque le r6glage tait effectu(: poir lc pois chiche avec trois tubes de 
desccnte, lc debit 6tait en meyenne dc 629 g, les chiffres variant de 613 A 
641 g. 

La pratique actucllc consistc i laboure,"et I reformer les billons 6largis
chaque ann6c. Etant donn6 que lc "minimum tillage" pcrmet aux billons dc 
durer plusicurs saisons, tine barrc porte-dents qui se fixe i la billonneuse 
am61ior6c ct qui se pr&c ii cc type de labour a 6t6 misc ati point en 1989 en col
laboration avec I'AFRC Engineering. 

La barre porte-dents cst constitu6c d'unc tigc en bois A laqucllc sont 
fix6es citiq dents dojit trois droitcs, ,t deux rccourbdes. En guise d'cssai, cc 
mat~riel a 6t6 utilis6 po,:r labourer 0,2 et 0,3 ha de terre ensemcnc6 rcspecti
vemcnt en iai's ct en bW& au cours dc ia saison prc6dentc. Pour ameublir 
correctcment lc sol, dcix passages de la billonneuse anliorde avaient 6t6
necessaires. La durdc de l'opcration &ait d'environ 4 hcures par hectare alors 
qu'avec la maresha, il fallait 24 hcures par hectare. La barre porte-dents avait 
assez bicn rdsist2 ati ployage et i l'ustire ct s'cst de cc Lfiit av6r6e extrcmement 
prometteuse pour les syst6ines de "miiiinitim tillage" destin6s Aprolonger 
'Tesp6rancc de vie" des billons dlargis. 

Abiye Astatke 

Travaux de terrassement en vue de la gestion des 
ressources en eau et de la conservation des sols 

Quel quc soil Ic systenme de drainage utilis6, la circulation de l'eau se 
prdsente toujours commc tin facteur d'6rosion. Dans Ic cadre des travaux 
qu'il m6ce stir la conservation des sols, Ic CIPEA ttdic l'effet des billons 
dlargis stir Ilerosion des sols. A cet 6gard, tin essai destin6 quantifier les 
pertes de terrcs subies par des vertisols presentant diff6rents niveaux de 
dtclivit a (:t6cntrepris cn 1989. 

L'cssai en qucstin avait 6t6 cffectu6 stir dcux sites: ADebre Zeit et A
Hidi, dans lcs hauts plateaix 6thiopiens. Chaquc essai comportait six parcelles
de 30 in stir 6 chacIne, la d6clivit6 6tant de 0,65% a l)ebre Zeit et de 2,7% A 
Hidi. Ces parcelles 6taient cntour6cs de t6lc ondulc enfonc6e dans le sol . 
une profondeur dc 15 cm pour arr&er l'6coulement en provenance des par
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celles en amont ou Lies parcelles adjacentes. Les eaux d'6coulement 5taient
 
recucillies dans des cuves 6tanches dispos'es ati pied de chaque parcelle.
 

Des billons 6largis avaient t5 mis en place stir trois des six parcelles, les
 
trois autres parcclles 6tant pr'5par es conform6ment aux pratiques tradition
nellos, c'est-i-dire sur des lits de semence non 6srig6s. Les six parcelles avaient
 
toiitcs etc enseniencees en bW6, 5 raison .de150 kg de semences par hectare, en
 
jrin, an dlbut ieL grande saison des pluies. 

II ressort Lies rdsultats enregistr6s que 1ecoulemCnt et l'6rosion du sol
 
taieilt pls importants avec les billons 61argis qu'avec les parcelles tradition

nelles (tableau 24). A 1lidi, avec lne dcsclivit6 moyenne, Ierosion 6tait certes
 
clev&e avec Its billons 61argis mais ]a quantit de terre emportde par les eaux
 

denierait infdrieure aux 11 t/ha de terre consid'r6es comme acceptables
 
potr les sols argileux d'Afriquc. Enfin, 1'6couleinent et 1'erosion demeu
raient rclativeient liniit6s i Debre Zeit o6i ladclivit:6 6tait relativement
t~ihle. 

Tableau 24. 	 lioulement de I'ea, et,era.im,h dol ,ans ieslaarfelles misesen place avec ou sans billons
 
elaris , Delr; Ze"t ,enre de 0,651 ) etI lidi (poi e de 2,7%) dans les hauts plateaux
ethiopiens. ,jinsTte'nhr,i,.liy
 

Dcbrc Zeit 	 Hidi 

Mthode de Ecotlemcnt Erosion Ecoulernent Erosion
 
priparation du sol (n13d'ean/ha) (t de terre/ha) (ni3 d'eau/ha) (tde terre/ha)
 

Biilons dargis 280 2,2 1230 7,0 

Lits de semence
 
non 6rig6s 115 0,7 660 3,6
 

Scuil de signification NS * * NS 

NS = non signiticatif; * = 1<0.05. 

Toojours dans lc cadre de ces travaux, un second essai a &6 effectu6 en 
vuc d'5tudier la possibilit6 de mettre en place une culture de pois chiche a ia 
suite d'one culture de W6. Sen3 sur billons 61argis a la mi-juin, c'est-a-dire au 
d6but des grandes pluics, Ic bl a 6t6 r'scolt6 en septembre. La couche sup6
riore du sol a alors 6t labour6e an moycn d'une herse-cultivateur avant 
l'ensemnceinent ;i la volce du pois chiche et son enfouisscent par la herse
cultivateur. 

Les quatre traitements suivants avaicnt 6t6 appliqu6s au pois chiche: 
* 	 pas (Iirrigation (t6nmoin); 
* 	 irrigation an semis; 
* 	 irrigation at, semis et pendant la phase v6g6tative; et 
* 	 irrigation ati semis, pendant la phase v'g6tative et i mi-parcours du 

cycle de lafloraison. 
Avcc 50 in dce long et 4,80 in de large, les parcelles observ6es 6taicnt 

constitoces ICquatre billons 61argis flanquds de cinq sillons par lesquels 6tait 
achenIin6e I'cau dirrigation. Pratiqucmcnt nul stir les parcelles non irri
guces, Ictaux de germination 6tait dce 70 A80% stir les parcelles irrigu6es deux 
ou trois fois. Les plantes irriguces dcx ou trois fos 6taicnt significativement 
(P<(),05) plus hautes que celles irrigucs tiniquenient au semis. Par aillcurs, 
Is rendcments en grains des parcelles irrigudc~s trois fois 6taient significative
ment (P<0,05) inf6rieurs i cctix des parcellcs irrigu'c- tine ou deux fois (1,1 
contre 1,4 t/ha). Enfin, la production de paille n'6tait pas significativement 
diff6rentc d'un traitement i l'autre. 
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Ces r(sultats montrent qu'il est possible dans Ia miiie saison de cultiver 
du pois chiche apr 's uie culture die bW(lorsqu'on dispose d'eau pour irriguer 
le pois chiche an SCIIIIS. 

Abiye Astatke 

Exploitation des vertisols drain6s 
l)epuis 1986, les chercheurs du CIPEA 6valtient dans diff6rents sites des 

hauts plateaux &hiopiens certaincs vari~tcs et esp&ces cultig&nes et tourra
g rcs daus le but deimettre au point des systnics culturaux adapt6s aux verti-
SOlS.
 

l)ans I"cadre tieces travaux, des es'sais ont &ft6cffcctu(6s en 1989 en vuc 
d'6valuer des cultivars tie b16 i haut rendenient semns stir des vertisols drains,
et de d(terminer laviabilit6, lastabilit6, ladurabilit: technique et la rentabi
lit, (:conomitquedticertains systCIIIes Culturaux. 

Semis de tr~fle sous couverture de bl6 
Une experiencc lanct(e en 1988 en vuIc de d6finir l'effct de ]a culture du 

trtflc soLIs couverture du bN6 s'est poursuivie en 1989 a Debre Zeit (I 8110 m
d'altitude), (;inchi (2 2(M) i) et Akaki (2 3(X) ti). l)ans le cadre de ces travaux,
trois varilts auiiliorces de hW3 (Enkoy, bW panifiable; et Boohai et Gerardo,
bls durs) ont t6 semes en culture pure ou en association avec Trifolium 
steudneri et T. rueppellianmn 6tablis sous couverture di b16 i la densitl: de 
12 kg par hectare. 

11ressort des r6sultats enregistr:s que 1a culture du treflc sous couverture 
du bi n'avait aucun etf'ctsigiiificatif stir le rilenient en grains du b1W et la
fi-aduction de paille mais sc traduisait par une augmentation significative
(l'<O,Ol) de la production fourrag&re totale (tableau 25). Ces r6sultats 
concordcnt avec ceux obtentus en 1988 (v,r Rapport anniuI 1988 du CIPEA 
pages 67 et 68). La culture du tr flc soLs cotverture du bW semble par cons6
quent constituer dans les hatts plateaux 6thiopicns tie pratique viable per
mettant d'accroitre laproduction d-, fourrages de qualit6 sans pour autant 
r6duirc les rendements tie laculture vivri&re. 

Abate Tedla 

Tableau 25. Rendncn,rn)'n , rna in Et nitpaill. de trois z'arit;s atniorees de bi dur associes 
mntu ide.k se'timstri'lh.e smi, couv'rtur des ci/reiaes i Irbre Zeit, Gindii et Akaki 

(l1lholpi), 1989. 

Rendement (kg/ha) 

Total 
SysthiedeCultUre Grainsde I'ailledeb16 bhe Chaumede alimentstrtIfes du btail 

Enkoy sans treflcs 988 2880) - 2880 
Enkoy avec tr'flcs 1026 2799 499) 7789 

Boohai sais trfles 784 2687 - 2687 
Booliai avec trils 851 2473 5462 7935 

Gerardo sais trnfles 975 2'64 - 2664 
Gerardo avec trifles 863 2414 6486 8900 

I'IDI)S 15",'' 153 256 

t'mrej
eAssocia i il de lr/itulitt 'r ttieTrfiuim ru'ppellianin. 

770 
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Rendements du blW sem6 sur billons 6largis 
Un essai lanc6 en 1988 en Ethiopic en vue d'6valuer diverses varit6s de
 

bid scnes dans des zones de haute et de moycnne altitude stir des vertisols
 
draiins s'cst poursuivi en 1989. l)ans Ic cadre de cettC 6tude, les rendements
 
dei trois varits anieliorecs de bW dur ont 6t: conipar6s 5iceux d'une vari6t
 
locale de !li3 dur, toutes semncs darts des zones d'altitud-, moycnne 5 I)ebre
 
Zcit, (;nchi ct Akaki. I)es essais similaires ofit 6t6 Cettctus 5iBichena et
 
Iuicwar,, en Zonre dC haute altitude, pour comparcr les performances dc trois
 
varietes de blipanifiable icelles d'une varidt6 locale dc bN6 dur.
 

II ressort des rdsultts cnregistrds qu'Cn altitude nioyenne les ren
deiienits cnlgrains ties diverses varits icbik dtudcs n'taicnt pas signifi
cativement (liffrcnts. En revanche, deux ics varits rmi5lior6ces, i savoir
 
(:I" 71 /(:andeal et Boohai produisaient significativeniet (11<0,05) plus de
 
paille qClLiUCvaritc locale utilisce coiic ttioin (tableau 26). l)ans les r6
giois IehatutC altitude, lavari~t5 panifiable ET 13 avail prc duit significative
incut (1'<(I,)5) plus de grains Ct dc paillC que les autrcs varits tcstdes, son
 
rendecmon en grains donblanit inc1ine cclUi iclavaritl3 locale t6moin (ta
bleau 27). Le rende.nent cn grains dU cultivar Enkoy ,Stairlui atissi significa
tivuCiCnt plUs dlcv& que cclii du trmoiii.
 

nti noye. t Inlaillh ,I,' 
,ilIh illr , ltiv,'i en 

Tableau 26. Rc,,en en raint varid;f;s 
s sIgr v'rtisiI drinl; altitild 

n' )'pne , I)ebe Zeit, A kaki vt( ;inthi Ii.hwpie 
1989
 

Rendeient (kg/ha) 

Cutivar En grains En paille 

Vari&t locale (tSoin) 1358 3245 

Boohai 1446 3781 

Cocorit 1217 3391 

C1T71/Candcal II 1571 4096 

PPJ)S (5%) 245 318 

Tableau 27. Rendements nuyteno grains it en pailhe d'une
 
,arifi;Iocal de bh dur etde trois ,,arittes de bhW
 
paniiale culti,,es sur vertisol en
drain; zone de 
hmut alitude ,iBihena etInewari (lithiopie) 
1989. 

Rendernent (kg/ha) 

Culhivar En grains En paille 

Vari&ty locale (tioin) 831 3456 

HAR 407 805 1951
 

Enkoy 1203 3755
 

ET 13 1641 4391 

IPl)S (5%) 122 332 

Les paysaus des hauts plateaux 6thliopiens s{nment g6n6ralenent les 
vari6t6s de b dur i cycle court 5 la fin de la saison des plhies, afin d'6viter les 
problmes associ6s 5il'engorgement des vertisols. Les essais effectu6s 5 
Bichena et Itiewari montreut comment Ic drainage cont-ribue 1uaccroitre leurs 
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rendements culturaux et la productivit6 de leurs terres en leur permettant de 
semer des varits i cycle long et i haut rendement d s le d6but des pluies. 

Abate 7"edla 

Production de 16gumineuses sur vertisols drain6s 
L'am61ioration du drainage des vertisols permet de hitcr I'ensemence

nient des plantes 'oturrag rts et doni de tirer Iemeillcur parti possible detcgralit& ie li saison tie croissance. En 1989, des essais ont 
in

td e|tf'cctu6s surdes vertisols Al)ebre Zeit en vue d'valtier I'effet dU drainage stir la producti
vit6 d'tlll ligleix ftourragcr, Sesbania sesbnm (6cotype de I)ebre Zeit) et deden x 16gtnifeInses ftourrageres aintielles, Laliai purpireus (cv. Rongai) etVi/lna 1111.iculata(tib. 

Le 21 Ijuin 1989, Sesbti,a, Iabil1 et Ie ni6b ont 6t6 respectivenlent Stmes a ilc densit6 de 20, 50 et 75 kg dce semences par hectare. Les graines ont 6t6mulangiges i l'engrais (1010 kg de phosphate diammonique par hectare) avant
d'ftre sem6cs I la volc ct etloiiies an, moveli dtMC billoniiCse pour les par
celles stir billons oU d'unc maresha pour leS cultures ;Iplat. Cette exp6rience ae6t coitl(e sniv'lit tin dispositifdc split-plot I quatre r6pktitions, les trois esp&ces Lie l6gtninctises constituant les traitements principaux et les deuxnI6thodCs tie prcparaitioi ti sol les sotis-traiteinents. Chaqut,parcelle avait 
tune superticie dre 25 111stir 2(0,4 in et Ierendement en mati rc s chc avait 6t6 
6valti6 6, 12 et 18 scmaincs aprs la lev~t,. 

il ressort des r6sultats enrcgistrs quc les rendenients cn maticrc sc'ch de
Lablab et du ni6b6 &taicnt significativemcnt plis 61ev~s que ccux de Sesbaniaqucl qut,soit ICii1oncIit tie la coupe (tableau 28). Par ailleurs, Ic rendcnient
dn ni6bt 6ait significativenient plus 61cv6 quc ccni dce Lablab six scmaines apr~s ]a leve, mais n'en differait plus significativement par la suite. Sesbania
avait mietix dlonn6 stir les bilous clargis pendant toute Ia dur& de I'essai. Leni6b6 avait 6galement C ses nicillcures performances stir les billons 6argis,
mais seulenient jtisti'I six senaines aprcs ]a lev6e. Quant i Labab, il ponssait mleux stir les parcelles sais billons et ce, seleIC1ntjUisqti'S 12 seinaincs 
apres la lcv6c. Totittt'ois, Ic incilletur rcndncemnt de I'essai avait 6t6 obtcnu 
avec Lablab conp6 18 semaincs apr s la lcv6e. Enfi,, il y avait eu des intcractions siguificatives (11<0,05) eiitre Ies diffrirentcs espYcos de l6gnnLInoses ctla m6thodc de pr6paration d sol, cc qi signific que ccs plantes .6agissaient
difflrci mcnt S I'am6iloration diu drainage. 

Tableau 28. R,'nhment. en matir,' sei,' de Sesbania stsban, Lailab purpturcus (cv. omgai) et
Vigna lnguiculata s,ls i plat ,i sur bi s ,qarqisii Debre Zei (Ehido, ie), 1989. 

Rendement e matire s&hc (kg/ha) 

Moment de la coupe Sesbania Lablab Vigna
(nombre de sernaines 

aprs la levde) semrosur sere sur seni6 sur - plat billons plat billons . plat billons 

6" 250 540 650 470 830 10(14 
12 1980 24901 4450 3360 4780 4(X) 
18 250M 3650 6410 7140 6010 5930 

Cos resjltats niontreit qut, ICs lcgiiligiieIses fourrag&rcs reagisscnt
diffircment i I'ain6liorationi di drainage des vertisols. )es 6tudcs conip6mcntaires s'avreiit cependant n6cessaires pour d6crire les r6ponses de diverses 
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esp ces fotirragres en Vue tie leu,r integration aux systenmes culturaux s'ap
puyant stir la technologie des billons 61argis.
 

H. Airaksinen et Abate Tdla 

Exp6rimentation en milieu r6el de techniques
 
am6lior6es de gestion des vertisols dans les hauts
 
plateaux 6thiopiens
 

('ouscieut fait que l'adoption d'une innovation par le grotpe cibleedI 
constitte la pretve mnie de son titilit6, le CIPEA aentrepris I'3valtiation en 
,nilieU rural tie la billonnese qn 'ila raise an, point, et ce, afin d'en d6terminer 
I.IccCpt.,bilit par Ies paysans. Lane: en 1986, ce progamnie vise 6galemient i 
jeter les bases di.activitcs de vu,lgarisation a grande 6chelle. 

Avcc pour cadre les regions tie I)ebre Zeit, ID)jen et In.'wari dans les 
liats platCaux cthiopiens, les activit6s ex6(ctt(Cs en 1989 ont permis de 
couvrir 4(0 paysans et 25 coop6ratives de prodtictCurs ayant ati total qnelqtie 
1)000 mniebres. (es CSsais 6talent destiu(s I comiparer Ies rendements obte
ntis stir des bilhous 6largis ,mis en place avec la billonnetise, avec cetx enregis
tr(s stir ies parcelles pri~par&es avec les iMthodces traditionnelles (semis i plat 
, I )ebre Zeit eti I)lien et semis stir bilous ianuellement t aloqncS i Inewari). 
Lies champs avaient &tdivis6s en ictx parcelles pr6par6es, l'uc de iiianiC.re 
traditionnelle, l'mtre avec la billoliieuse. Iots les attres paramn.tres (intrants ct 
pratit1Lies dC gest ion) a titent 6t6 Iijainteuns idenltitLues pour l'une ct I'atitre 
parcellis. 

Le premier labotir avait t6 effectu, en avril, pendant lcs petites pluies,
 
avec la charruc traditionnell appel6e mares/ia. II avait t6 suivi de deux autres,
 
eti'cctu,(:: c aleicint 'IIa1,1iresha, et aclievts "ila nii-juin, an cotirs de la grande
 
saison ies pluies. I )ti bli (cv. lloohai a I )cbre Zcit et cv. ET 13 stir tous les
 
,ititres sites) avait &tt seni& entre la ini-juin ct dibut juillet Sila deiisit6 de 
151) kg ie senences par hectare. Les parcelles avaient (t rtguli'rcnicnt d6
barriss:es Lie letrs inativaises herbes et, conforniiu ient aux rccomniandations 
Lill Minist&re i6thiopien ti' l'agriculture, fertilis(es avec tt phosphate diam-
Il onique ait dose ie IM()kg par hectare an semis, puis i' 50 kg par hectare all 

t,11l.lgc. L.es besoiiis en Iain-d'C nvre, la puissance tie traction aniniale nccs
saire, Iis rendeniIiits en grains ct en paille ainsi tiie les prix des intrants et des 
produits obtenus avaient 3t& rigulircnennt ecreistrs, Les rendiements 
avaient &ti estin(:s stir lh base d'tn 6chantillon corresponilant ii 1/%de la st
perticic tOt.1lt des parcelIts. 

11ressort Lies rt:snltats cnregistr~s pour les sites de I)cbrc Zeit et de 
I )e.eii l eIis rendenents en grains et en paille Lu bi3 smc36 stir billons 61argis 
ctaicicl (.iu moths an niivea ti' I<1,)1) suip~rieurs "iCCIx du bW scmi6 selon 
Iis mthoites traiitionnells (tableau 29). Cela s'6tait tradlit par tin accroisse
icnt signit icitit'(<(10,1l) dies reccttes 't tie la inarge b~M6fic'ire brutes re

latives au x p.rcelI's i bilIons. Par ailliCurs, la variabilit:6 Lies rendements et des 
rccettes tii pills f'ible potir ces derni~res Itic pour les parcellcs exploit6es 
si'lo les mini. oides traditiolielles. 

1:11iCcitli COLt'rli ICsite di'l iii'wari, les rendciemnts eii grains et en paille 
i' taicilt pas sign ificativi'iecnt diffireiits entres les bilous faits i la main et 
ceix construits avec la billoniiensc. Ccpendant, les coefficicnts de variation 
6taie ri'latiVcemi'nt ulcvts stir ce site, cc qui itait peut-ctre imputable Ia 
tnrmatinn tie petites mares stir ccrtaines des parcelles exptricnietales. 

(cs rlsuhitats sont en harmonic avec cctlx obtenis all cours des ann6es 
prcdcuientes (voir Rapportannui'l 1988 du ('iPEA pages 72 et 73), et montrent 
nte lits i' plus itlC Ia1nisc en place de billous all nloyen de cctte billonneuse 
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Tableau 29 Rendernents en grains etcv paille, reitvtts et margqe hnificiaire bntes obtenus pour le bli 
seinhurbillns Haris u ),Imoi Ic's nm;thodes traditionnelhs ,i Debre Zeit, Dejen et Inewari 
(l'lthipie), 1989'., 

I)ebrc Zeit iDjen Inewari 

Billons Mthode Billons Mthode Billons MthodetIargis trad. - dargis trad. dargis trad. 

Rendement en grains 
kg/ha 1353 1029 1281 892 1274 1347 
CV (%) 10 20 20 33 59 69 
Scuil de sign. P<0,01 P< 0,001 P = 0,72 
PPDS (5%) 162 172 403 

Rendement en paille 

kg/ha 3335 2628 2235 1761 2820 2554 
CV (%) 8 24 15 24 49 55 
Seuil de sign. P<0,01 P<0,001 P = 0,43 
PPI)S (5%) 447 240 665 

Recettes brutes 

Birr/ha 1083 830 737 516 994 1071 
CV (%) 8 18 20 32 56 67 
PPDS (5%) 114 97 292 

Marge brute 

Birr/ha 904 652 542 321 799 822 
CV (%) 10 23 27 51 70 82 
PPI)S (5%) 114 97 292 

Moyenncs de 10. 21 ct 35 parcellcs rcspecctivcrncnt . Debrc Zeit, i)ejcn et Inewari. 
2 Semis a pht. 
3 Bilhms largis fails a la main. 

I dollar F-U. = 2,07 birr. 

pett pernicttre d'accroitre los rcndements dans ies r6gions o6i le semis . plat
6taitjusque-Lt consid6r comme la r gle. Par aillkurs, dans le cas d'Inewari oCj
les billons sont traditionnellement faonn6s 5 la main, l'utilisation de ]a bil
lonneusc am61ior6c permettrait de rendrc ]a pr6paration du sol moths p6nible.

Le potenticl de la billominctsc ne pourra r6cllemcnt s'cxt6rioriser qu'avcc
I introduction d'un certain nombre d'innovations dai's lc systcme cultural. I1
s'agit notainment du rccours an semis precocc de varit&s am61ior6es et Ala
fum re. Les paysans qui ont particip6 i cette 6tude avaiclnt volontiers acccpt6
d'utiliser des vari6t6s am61ior6ces de b16 et des engrais mais s'6taicnt Inontr6s
pr6occup6s par Ic fait qu'on ic pouvait ctre certain de toojours disposer dc ces 
tacteurs de production a iiionwnt ofi l'on en avait beoi. 'crtains owt en 
outre indiqu6 qu'il suffirait d'une courte p6riode dc "6cheressc, juste aprcs lc
semis, pour compromcttre 1'6tablisscmcnt des cultures stir bilons. Pou
d'autres Cnfin, tte InVaSion massive des champs par les sauterelles, notari
ment dans les rcgions dc basse altitude, pourrait d6truire les cultures et par
tant, rdduire 5 n6ant leurs invcstissements en semences et en cngrais. L'adop
tion i graude hicllc de cette billonneuse passe nmcessairem|ent par la r6ponse 
5 ces pr6occupations. 

(G;etacIew Asamentu, 
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M6thodes d'alimentation des animaux de trait 
Compl6mentation alimentaire et puissance de
 
traction des boeufs de trait
 

L'inadquation quantitative et qualitative des alilments du betail dispo
nibles au Sahel cip he lc paysan de cette zone de maintenir ses anitnaux de 
trait dans un bon &tat physique. Cest fort de cela que le CIPEA ?tudic depuis 
1987 au Mali l'etfct 6vcittiel dunc Comlpl:Cmentation alinentaire stir la 
puissance ie traction des bovins. 

Les rtsultats d'essais eft1ctutls en 1987 et en 1988 indiquent que la compl6
ilileltation des alinIents des boeufs Lie trait pendant lasaison s&hce permettait 
d',accroitre Icur poids vifCt d'alnliorcr leur 6tat physique sans pour autant 
anicliorer de nani& c sensible leur puissance ie travail. Ces travaux se sont 
poursuivis en 1989 avec l'6valuation des param&res physiques dont depend 
latorce de traction. A cet gard, 2(0 paires tie boctlts ie trait appartenant i des 
petits pavsals et evoluant en milieu viliageois avaicnt i3ti suivis au cours de la 
salison ies pluies. Lc temps et la vitesse de travail de ces animaux ainsi que 
leur puissance Lie traction avaient ctt nicsur~s tous les quatrejours. Les ani

aux etalelnt pests chaque nlis Ct leur 6tat d'engralssemielt enregistrc tous 
Ies deux nois. A ]a tin tie la saison tie culture, les paysans de deux villages 
a vaicnt t&intcrrogts en vtic Ie d6terniner la coitribution Lies bovins aux 
opcratioiis a;gricoles ainsi que les probhkmes pratitlucs rencontres stir Ie 

iterrain, 
II rcssort ties r sultats enregistrs tjUc les auiiaux avaicnt tlln poids 

ioven tie 277 kg (&art type 61,2) ct uine note nloycenn d'engraisscmcnt de 
N au dNbut tie la caunpagnC, c'est-hi-dire ii la tonibce ties prcmit.res pluics. 

I)e la nii-juillet i fin scptenibrc, lcur gain pond6ral moyen 6tait de 
0,0(1 kg parjour et leur poids moycn final de 325 kV (t6cart type 67,9) pour 
tite note tie N +. 

Sur les 99 paysans interrog~s, 95 utilisaient les boctifi dc trait pour 
niettre en place des billons tandis que 72 s'en servaicnt pour le sarclage. 40 ii 
5) d'entrc ctix les utilisaieit pour Ie labour, Il hersage ou la retfornation des 
billons, iais seuls 24 s'cn servaient pour lc semis. 

On trotivera au tableau 30, les valeurs moyenncs du tenps quotidien dc 
travail, du nolnbre tie jours travaills, et tie ]a vitcsse ct de la puisa;tncc de 
traction d'unc paire tie boeufs utilise dans )a ralisation des priniripales 
operations culturales. 

Tableau 30. I ah.urs in ye""idt tnjso du nr bre tie otrs, e h vitesse tie afifrce teIravaii d'une 
paire tttebocwii utilisie danis diverses ilprnationsculturoes, Mali, 1989. 

Temps de tra- Nb dtjours ie Force de Vitusse
 
,)piration vail (Pnn/jour) travail/an traction (N) (m/s)
 

Hersage 2501 3,4 652 1,07 

Labour aplat 171 2,7 825 0,85 
Formation tie billons 273 16,2 835 0,/4 

Semis n.d. 0,9 292 n.d. 

"iarclage 09 11,2 65c 0,77 

Ref rmation iebillons 282 2,7 708 0,72 

n.d. = non disposinblc. 

Nicholson M.J. ct Butter
worth M.-t. 1989. Grille 
de ,otation de lIat d'en
graissement des bovis 
zims. CIPEA (Centreinternational pour 1'6le
vage en Afrique), Addis
Ab'la (Ethiopic). 3 1p. 
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Par rapport au poids vif, laforce deploye par I'aniimal t6tait g(i:n(rale
ment 61eve, ]a formation des billons et le sarclage exigeant respectivecient
die la paire de boeofs on effort 6gal 1 15 et 1 12% du poids vif. Les paysans
interrog(s n'avaient pratiqetnient siginal: ,ituCtLi problemne majeor concer
nant les animaux au travail, peUt-etre parce que les periodes Lie travaux durs 
taient relativement limites. Par exemple, lors ielaraise en place des billons,
les animaux travaillaient en moyenne pendant 67 secondes sur tine longueur
de 51 t1 pois se reposaient 27 secondes, c'est-a-dirc Ic temps pour le condoc
teur, arriv6 au bout du champ, dle tourner son attelage dans le sens inverse. 

Au d(but de la pt:riode de travail, lapairce hocti's pcsait entre 404 et 
762 kg. Malgr cette tr s grande diff(:rence de poids, auctie tendancc ne se 
d6gageait clairement en cc qtui concerne lavitesse et ]a dur(e du travail, et la 
force de traction. 

Aucun des paramitres physiques ttudi(3s (poids vif, taille et 6tat d'en
graissenient) ne senblait influencer les performances ieces bovins mesurees 
par Ia vitesse Lietravail, sa dure ou - chose peut-tre plus surprenante encore 
par la force de traction ou le travail total cffectti6. Ces rt:sultats montrent clai
rement qu'tine complimentationi de saison schc et les gains de poids qu'elle
occasionne ne permettent d'accroare ni le volume die travail des animaux, ni 
vraisemblablement les superficies emblav6es ou laproduction agricole. 

1'. Bartholomew, 

Activit6s du R6seau africain de recherche sur 
la traction animale 

En mai 1989, le CIPEA a aorit6, son Siege a Addis-Abeba (Ethiopie), 
une reunion de planificatiot des protocoles du Rseau ouest-africain de 
recherche stir la traction animtie (ROATA). Au cours de ces assises, des
protocoles ierecherche pr6sent(s par des repr:sentants de 11 pays ouest
africains (l3enin, Burkina Faso, C6tc d'lvoire, Gambie, Lib6ria, Mali, Niger,
Nigria, S6initgal, Sierra Leone et Togo) avaient &6trcvis6s par laConfirence 
en vue de leur soumission aux donateurs potentiels du ROATA lors du 
prochain atelier du Rseau pr6vu cnjoillet 1990 au Nig6ria.

Par ailleurs, les actes dcela conference tenue au S6n6gal en 1988 stir le 
th.me "La traction :niniale au service du ddveloppement agricole" ont 6t6
mis au point e. 19T.9 ,.seront publi6s au cours do premier semestre de 1990. 
Enfin, 11c bibliograplic annote stir I'utilisation de Ia traction animale en
Afrique subsaharicnnc scra bient6t disponible Ouin-juillet 1990) sous la 
double forme d'ut livr, et d'une base de donn6es informatique fonctionnant 
sur le logiciel CDSilSIS dce I'UNESCO. 

R.von KaOjnann 

PERSONNEL DU SECTEUR DE RECHERCHE 

S.Jutzi, C,,ordonnateurdu Secter de recherche(usqu'en mai 1989)
R. von Kaufinam, Cordonnateur su Secteur de recherche (j partirde mai 1989) 
Abate Tedla, Agrostoogue 
Abiye Astatke, Inqt;nicor duenie rural 
H. Airaksinen, Agronome (expert associe)
P. Bartholomew, Agrstohque 
Getachew Asamenew, Agro-conomiste 
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M. R. Goe, Zootechnicien** 
I. HaquC, Pjdologue 
1). A. Little, Specialistede la nutritionanimale 
N. 	Luyindula, Specialiste en microbiologiedes sols (boursierd'etudes 

postuniversitaires)* 
M. A. Mohamed-Saleem, Agronon-
L. Mugwira, Spicialistede la nutritionanimale (chercheurinvite)* 
A. Panin, iEconomiste (boursierd'tiudespostuniversitaires)** 
E. Zerbii, Zootechnicien (boursierdY'tudes postuniversitaires)* 

* est entt au CIPEA en 1989 

** a quiuc lt CIPEA en 1989 
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Secteur de recherche sur
 
les aliments du betail
 

Les dtficits alimentaires saisonniers et la faible valeur nutritive des
 
alinients du b6tail disponiblcs constituent des obstacles majeurs au d6velop
penient de I'61cvagc bovir eln Afrique subsaharienne. C'est i l'l1imination de
 
ces obstacles que travaille Ic Scctei:r dc recherche stir les aliments du b6tail,
 
apptuy'6 ci ccla par les divisions d':s sciences vtgtalcs des trois sectcurs
 
VoCan1in prodduits du Centre, ainsi utlc
par lc Secteur de recherche stir les
 
politiquCs d'61evaC Ct lagestion des rcssources primaires.
 

Avec coninie objc-tif l'accroisscicnt durable de laproduction dc viande
 
et de lit de lar~tgioii, cc secteur dc eclicrche s'emploic essentiellemcnt ii mettre
 
all point des strat6gics appropri6es en vIc Lie lacomplmentation des fourrages
 
naturcls ct dis r~sidnis de r6colte par des 16guiinetscs fourragbres herbac6es,
 
des ligimcix fOurrai,, rs et des sons-prodnhits agro-industriels.
 

Developpement des services disponibles et 
6valuation des ressources g6n6tiques 

Lcs r rincipaux obstacles I tin accroissenient plus soutenu des ressources 
fburrag~res de l'Afrique subsaharienne sont la raret6 d'esp&ces i haut 
rendenent atl1,ptSes an iiiilieti; tine connaissance insuffisante de l'effet des 
carences en nutriments ct dI manqUc d'eau stir les plantes; l'inexistence de 
m6canisiies efficaces d'approvisionnenient en semences; unc .tilisation 
iuadcqtiate des voles biologiques en vue de I'alinientation des plantes en 
nutriments et de l'assimilation ad6quatc dc ces nutriments; tinc connaissance 
insuffisante des substances qui influent stir ]a valeur nutritive des plantes; et 
mc int6gration inadtquate des aliments s6lectionn6s dans h, systtnmes de 
production niixt,. 

Alors quc certaiin; de ces obstacles peuvent &re surmont6s grace la 
misc cii place et an, rcii-orcement de structures et de services d'appui tels que 
labanqUc de g,ncs, I'unit6 Semcnces fourragres, les laboratoires de pido
logic ct de broiatolo.gic, d'autres n6cessiteront d'importants travaux de 
recherche en vtic Le dtterminer les potentialits et les limites des ressources 
alimentaires disponiblcs. Certaincs ,cs activit6s effectu6es dans ces domaines 
sont priscit~s sou, le thine 17'.6veloppenent des services disponibles et 
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6valuation des ressources gdndtiques, qui constitue ]a base de l'appui strat6
gique fourni par Ic Scctcur de recherche stir les aliments du bMtail aux fili~res 
S vocation produits dans leurs travaux relatifs aux systnmes d'alimentation. 

Ressources g6n6tiques fourrag res 
En 1989, la collection de mat6riel g6nitiquc fourrager du CIPEA s'est 

encore cnrichie de plusieurs lign6es, passant plus de 10 000 acquisitions de 
germoplasme de gramindcs, de 16gurnineuses et de ligneux fourragers. Tout 
agent employ6 dans la rccherchc-d6veloppencnt agrostologique ena Afrique
subsaharienne peut gratuitement sc procurer du mat6riel gdn6tique fourrager 
aupr~s dc la banque dc genes du Centre. Celle-ci a pour mandat de collecter, 
de conserver, de r6pertorier et de d6crire morphologiqucmcnt Line gamme
aussi varic quc possible de gerinoplasnies fourragers adapt6s aux divers 
milieux rencontr6s en Afrique subsaharienne. En 1989, la banque de genes a 
distribu6 6 746 6chantillons en rcponse i Lin total de 245 demandes. Par 
ailleurs, 3 565 acquisitions ont t6 soumises a des op6rations de r6g6niration,
esscntiellenient Ala Station de recherche du Centre a Zwai, dans ia Rift 
Valley 6thiopienne. 

Toujours aui cours de Ia mrnm ann6e, le Centre a entrcpris la culture in 
vitro de ligneux S usages multiples avec l'appui du Centre de recherches pour
le ddveloppemeint international (CRDI) du Canada. Ce type de recherche est 
particulitreinent difficile i mener, non seuienient parce que ces esp ces v6
g6tales out besoin dc plusieurs ann6es pour se d6velopper et produire des 
semences, mais 6galcinent parce qu'un grand nombre d'entre elles se repro
dvi'cnt par hybridation, cc qui rend rnalais6 le maintien de la puret6 gdn6
tique des lign6cs. Aussi espcre-t-on, a partir de cultures in vitro, arriver 5 
contourner cos divers obstacles. 

Dcs travaux ont d6rrarr6-n 1989 sur les syst&nes de reproduction et sur 
les caract6ristiqucs de Ia pollinisation chez certaines esp.ces ligneuses. Les 
6tudes effectuctes dans ce cadre stir Sesbania sesban montrent que des fleurs
issues de diffrentes acquisitions 6taient autof6condables, mais que la pollini
sation ne pouvait probablemient pas sc faire sans qu'elles aierit d'abord t6 
butin6es par des insectes. En revanche, les r6sultats prtliminaires de travaux 
effectuds stir certaines esp&ces de Trifoliun out rv616 que T. tembense, T. 
steudneri, T. lugardii, T. tnultinerve, T. pichisernollii et T. baccarinji6taient 
6galement autof~condables, mais qu'elles pouvaient donner des fleurs sans 
]'intervention des insectes. 

J. Hanson 

L'unite Semences fourrag res 
Devenue optrationnelle en janvier 1989, l'unit6 Semences fourrag~res

du CIPEA a pour mandat de promouvoir et d'appuyer la production et ]a
diffusion des sentences fourragres au niveau des organismes nationaux de 
ddveloppement de 1'61evage. 

Bas6ce S la Station de recherche du Centre S Debre Zeit, cette unit6 a 
commenc6 i multiplier, ds sa premire ann6e de fonctionnement, les ligndes
de 16guniincuscs fourragrcs les plus prometteuses ainsi que le germoplasme
des ligndes les plus fr6quemment demand6es Ala banque de g&nes du Centre 
par les syst&i1es iationaux de recherche agricole (SNRA). Les nombreux 
6changes quc le CIPEA a cus en 1989 avec les agents du secteur de l'industrie 
senienci~re des pays d'Afrique subsaharienne ont r6v6l6 que les SNRA 
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avaient surtout besoin d'assistance en mati~re de services et d'appui tech
nique. En cons6quence, cettc unit6 s'emploie essentiellement A:
 
* 	 proc6der Aila multiplication pr61iminaire des lign6es prometteuses et a
 

haut rendcmant fr6quemment demand6es par les utilisateurs, notamment
 
ceux travaillant dans lc cadre de projets de recherche concert6e;
 

* 	 promouvoir et organiser, A l'intention des agents du secteur de l'in
dustrie semencibrc des pays africains, des stages de formation et des
 
missions de consultation dans Ic domaine du contr6le de 12 qualit6 des
 
semences;
 

* 	 mettre au point des techniques aPpropri6ces de production, de collecte,
 
de conservation et de gestion des semences;
 

* 	 6laborer et diffuser Line m6thodologie propre assurer la commerciali
sation des semences fourrag res;
 

" 	 favoriser des 6chaiges dc vues stir lcs obstacles politiques et 6cono
miques ali d6vloppcment de la production semenci~re; et
 

* 	 rassembler des donnics de base stir la production de semences fourra
g&res en Afrique subsaharienne.
 

R. Grffitis 

Recyclage des 616ments nutritifs dans les syst6mes
 
de production int6grant des I6gumineuses
 
fourrag res cultiv6es sur vertisols
 

L'cngorgement des sols ct leurs carences en azote et en phosphore assi
milables constituent les principaux obstacles Ala production vivrilre et four
rag~re dans les vertisols des hauts plateaux 6thiopiens. I1 est cependant 
possible d'accroitre de mani~rc substantielle la production sur cc type de sol. 
Pour cc faire, on pourrait cnvisager tin certain nombre d'options, y compris 
lPintroduction de 16gunineuses fourrag~res dans le cycle de rotation. Ces 
16gumincuses foturrag-res pourraient &tre intercalcs avec les cultures 
vivri res ou scm6cs sous leur couvcrture et fertilisdes avec des sources d'dl1
ments ntitritifs bon march6, comme lc phosphate naturel et les esp~ces vg&ales 
peu sensibles aux carences en phosphore des sols. 

Nutrition phosphat6e de trffles des hauts plateaux 
sur vertisol 

Une exptriencc a &t effectu6c en serre en 1989 en vue de comparer les 
r6ponses dc diverses esp&ces de trifles a ]'application de phosphore. A cet 
effct, 20 ligndcs dc trflcs appartenant I11 esp~ccs diff6rentes (T. baccarinii, 
7'. decorum, T. rueppellianumn, T. steudneri, T. tenbense, T. pichisermollii, 
T.polystachyun, T. bilineatum, T. nattirolianun, T quartinianum et T. schimperi) 
ont 6t6 cultiv6es pendant 60jours dan'; des pots remplis de vertisol pr6lev6 au 
Siege du CIPEA Shola (Ethiopic). Du phosphore a t6 appliqu6a ces 6chan
tillons 5 hauteur de 0, 12,5, 25, 37,5 et 50 mg par pot (soit 0, 25, 50, 75 et 
100 kg de P/ha) sous forme de Na2 HPO 4. 12H 2 0. 

L'application de phosphore il raison de 12,5 mg pat pot se traduisait par 
une augmentation significative (P< 0,05) de la production de matiare sache 
de Ia biomasse a6rienne de toutes les lign6cs par rapport au t6moin, mais 
l'accroissement des taux de fertilisation au-del de cc niveau n'avait pas 
contribu6 a augmenter la production de niati~rt sachc de T. baccarinii(ILCA
8158), de 7'. rueppellianum (ILCA 9690), de T. pichisermollii (ILCA 8065 et 
9960) et de T.polystaclyum (ILCA 6298). La production de mati~re sche de 
la biomasse a6rienne d'ILCA 6264 et 9682, deux lign6es de T. decorum, &ait la 
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plus 61eve. En cc qui concerne ]a production de mati~re sche des racines,
elle suivait le mrnme sch ia que celle de la biomasse a6rienne. 

Pour les petites exploitations, la lign6e ou l'esp~ce "id6ale" correspond 5
celle qui. tout en produisant des rendements 6lev6s avec un apport limit6 ou
nul de phosphore, r6pond quand mme bien aux applications d'engrais. Sur 
cette base, on peut dire que les meilleures lign6es correspondaient AT. decorum
(ILCA 6264 et 9682), suivies de T. quartinianum(ILCA 6301), T. bilineatum 
(ILCA 8351) et 7'. tembense (ILCA 9681, 8635 ct 8501). 

Fixation biologique de I'azote par les tr~fles 
des hauts plateaux 

Des cssais 	ont 6t6 effectu6s en milieu r6el au Siege du CIPEA en vue 
d'6valuer ]a fixation d'azote chez huit lignc s de Trifoliutn (T. quartinianum,
T. stcudneri. T. decorun, 7. rueppellianuiaet T. tembense). La quantit6 d'azote
fix6c a r6_d6terrninte par la m6thode de I azote 15 et la mdthode de la
diff6rence d'azotc, I'avoine 6taint ufilis6e comme plante nitrophile de r6f6rence. 

Ces deux inithodes ont permis d'aboutir iides r6sultats similaires et i Lin
classement identique, mme si la m6thode de l'azote 15 donnait des quantit6s
16grement plus 61ev6es. 7'. quattinianum(ILCA 6301) et T. decorum (ILCA
6264) avaient fix6 les plus grandes quantit6s d'azote (tableau 31). La fixation
de N permettait de couvrir 84 5 89% des besoins des diverses esp~ces de 
trifles. 

I. Haqueet L. Mugivira 

Tableau 31. 	 Fixation d'azote biologique chez diverses esphces/ 
lidnes de trfle (Trifolium) cutivies sur un vertisol 
j Shola (Fthiopie), 1989 (AMerhode de 1'azote 15). 

Fixation d'azote 
Lign~o (kg N/ha) 

T. quartinianum (ILCA 6301) 122a 
T. decorum (ILCA 6264) 112ab 
T. rueppellianum (ILCA 6260) 100bc 
T.decorum (ILCA 9447) 89cd 
T. tembense (ILCA 7102) 84d 
T. quartinianum (ILCA 9379) 81d 
T. steudneri (ILCA 9720) 75d 
T.stcudneri (ILCA 6253) 55e 

Les mcyennes suivies de la ,nime lettre ne sont pas significa
tivement difffrentes (P>0,0") (Test de Duncan). 

Evaluation pr6liminaire des aliments 
du b tail 

Le CIPEA 6value depuis quclque temps des lkgumineuses fourrag~res
sur plusicurs sites exp6rimentaux localis6s en Ethiopie et au Nig6ria. Voici,
bri~vcment pr6sent6s, certains des r6sultats enregistr6s dans cc cadre en 1989. 
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Evaluation de lgumineuses fourrag~res sur 
un sol acide localise dans une zone subhumide 
d'altitude moyenne de la Rift Valley 6thiopienne 

Trois esp&ces dc Stylosanthes i savoir, S. hantata, S. scabra et S. guianensis 
ont 6t6 6valuces en 1989 dans de grandes p6pini&res 6tablies sur des sols acides 
i Soddo (Ethiopic), dans une zone d'altitude moyenne. 

Dans le cadre de ces essais, le cultivar Verano (ILCA 167) appartenant a 
]a vari6t6 S. hatnata (163 lign6es) mise au point en Australie'A partir de 
semences collect6es au Venezuela, a produit en 1989 environ 10 tonnes de 
mati're s~che par hectare en 18 coupes, soit plus de trois fois la quantit6 
fournie par la deuxi~me lign6e la plus performante. 

En cc qui concerne S. scabra (93 lign6es), ilressort des r6sultats d'une 
coupe unique effectu6e A la fin de I'anne d'6tablissement, que plusieurs 
lign6es 6taient plus productives que les cultivars Seca (ILCA 140) et Fitzroy
(ILCA 441), tous deux mis aulpoint en Australie ii partir de senences col
lect6es au Br6sil. La production d'ILCA 12555, lign6e de maturation prdcoce
obtenue auprbs de l'Acad6mie des sciences des Etats-Unis, inais qui vient 
probablement du Br6sil, 6tait significativement (P < 0,05) sup6rieure i celle 
de ces deux cultivars (2 174 kg de niatibre sche par hectare contre 762 pour 
Seca et 661 pour Fitzroy). 

En cc qui concerne I'espbce S. guianensis (2(1 ligndes), la production des 
cultivars Oxley (ILCA 1)et Cook (ILCA 4), mis au point en Australie i partir 
de semences collect6es respcctivement au Paraguay et en Colombie, 6tait 
inf6rieure i celle de plusicurs autres cultivars, notamment ILCA 11879, 
lequel a produit en 1988 environ 12,2 t/ha en huit coupes, c'est-5-dire signifi
cativement plus qe les cultivars Oxley (2,4 t/ha) et Cook (8,1 t/ha). 

-1.Lazier etl. Kahuratianffa 

Evaluation de I6gumineuses fourrag~res tropicales 
en vue de leur production dans la zone subhumide 
de I'Afrique de I'Ouest 

Des essais d6vahation de l6gUmineuses fourrag~res tropicales en vue de 
leur production dans la zone subhumide de I'Afrique de l'Ouest sont en cours 
de r6alisation dans le nord du Nig6ria, non loin de Kaduna. 

lI)ans Iccadre de ces 6tudcs, sept ligndes (trois de Stylosanthesguianensis 
et tine de Centrosema acutijblium, de C. pascuoruim, de S.fruticosa et S. scabra)
qui sYtaient r6vcl1es proniettcuses dans des cssais d'6valuation prdliminaire
r6alis6s en 1988, ont fait l'objet d'une 6valuation agronomique en 1989. L5 
encore, Iaproduction des lign6es de CentrosemaFascuorut (ILCA 14972) et de 
S. guianensis(ILCA 15557) qui 6tait re.pectivement de 1 886 et de 1 837 kg/ 
ha, 6tait significativeniant (P<(0,05) supdrieure S celle du tcmoin, c'est-a
dire ICcultivar Verano de la varit6 S. hatiata (1 244 kg/ha). Par ailleurs, la 
vari6t6 S. guianensis, demcur6c vcrte tout au long de la saison s&hc, s'6tait 
r6v616c r~sistantc a I'anthracilose, maladic provoqude par un champignon, 
qui affecte frqUlemment Stylosanthes. 

l)ans Iccadre d'un autre essai, 13 lign6cs de S. hamata s6lectionndcs ii 
partir d'un total dc 163 ligii6es ayant fait I'objet d'une 6valuation pr6liminaire 
en 1988, ont 6galcment 6t6 souniises Sune 6valuation agronomique en 1989. 
I1ressort des rdsultats enregistrds que la production de mati&rc s&che de trois 
d'entrecolles (ILCA 15876, 15868 et 15861) I la fin de l'hivernage 6tait signifi
cativement (P< 0,05) sup6rieure i celle du cultivar Verano. 
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Enfin, stir 10 lign6es (deu Aeschynotnew, histrix, deux S. guianensis, et 
une de Destnodiumivirgati4s, de D. discolor, de D. distortum, de D. tortuosuin, de
Galactiastriataet de V(lqna caracalla) testdes dans Ic cadre d'un essai agronomique, les deux A. histrix (SODIEPRA et ILCA 12463) et les deux S. guianensis
(CIAT 136 et CIAT 184) avaient eu une production de matiire seche significativement (P<0,05) sup6rieure Acelle du cultivar Verano, utilis6 comme
t6moin. La lign6e SO1)EPRA venait en tte avec environ 13 t/ha contre
10 t/ha pour ILCA 12463 et les deux acquisitions CIAT, et 3 t/ha pour la 
vari6t6 Verano. 

S. Tarawali et M. Peters 

Evaluation agronomique des l6gumineuses
herbac6es dans la zone humide de I'Afrique de I'Ouest 

1)epuis 1987, ann6e au cours de laquelle 31 lign6es ont t6 test6es, le
CIPEA 6value i Ibadan et h Fashola, dans le sud-ouest du Nig6ria, des 16guminCuses fourrag~res herbac6es. Les crit res d'6valuation utilis6s dans lecadre de ces tests 6taient la productivit6 et la persistance de ]a plante ainsi queson aptitude i s'6tablir. Les 31 lign6es test6es au cours de cette ann6e compre
naient 10 lign6es de Centrosema, huit de Desniodiumn, six de Stylosanthes et une
de Puerariaphaseoloides, de Macroptilium atropurpureun, de Calopogoniun
caenrdeuin, de Desmanthusvirgatus, de Lablabpurpureus,de Cassiarotundifoliaet de
Tephrosia bractiolata. Noibre d'entre elles n'avaient pu survivre en 1988 et
celles qui y 6taient parvenues avaient t6 de nouveau 6valu6es en 1989.

Plusieurs de ces acquisitions avaient persist6 pendant plus de 24 mois sur
les deux sites, produisant plus - 2zCux tonnes de niati re s.che par hectare surine p6riode de trois mois. Ai nombre de celles-ci, il convient de citer Centro
senia arenarium, C. inacrocarpun, C. pubescens, Desmanthus virgatus, Puerariaphaseoloides, les cultivars Graham de Stylosanthes guianensis, Verano de S.
hamnata et Seca de S. scabraainsi que S. viscosa (tableau 32).

Ces r&sultats montrent qu'il existe plusieurs esp~ces de l6gumineuses
herbac6es promcttcuses dans la zone humide qui peuvent d6sormais ftre
ajout6es i ]a liste des l6 gumineuses ligneuses comme Leucaena leucocephalaet
Gliricidiasepium dont l'utilit6 dans cette r6gion a d6j5 t6 d6montr6e. 

A.N. Atta-Krah 

Etude de la fertilit6 de sols ensemenc6s en 
l6gumineuses herbac6es 

Caract6ris6s par une toxicit6 like la pr6sence d'aluminium et de manganise et par une carcnce en phosphore, en calcium et en magn6sium, les sols
acides de l'Afrique subsaharienne couvrent une superficie de quelque
400 millions d'hectares. Pour am6liorer leur fertilit6, on peut les enrichir avec
du phosphore, du fumier ou de la chaux, utilis6s seuls ou dans le cadre dem61anges. Etant doun6 le cofit 61ev6 de Ia chaux pour le petit exploitant, le
CIPEA a entrepris d'6tudier I'effet de sources bon march6 d'616ments
nutritifs sur les plantes fourrag&res cultiv6es sur divers types de sols. Ces 
travaux visent essentiellcment 1:
" 6valuer ces sources d'616nents nutritifs, notamment le fumier et les 

phosphates naturels; et
" identifier des plantes fourrag~res capables d'utiliser au mieux les sources

locales ou non d'616ments nutritifs ou de donner des rendements 61ev6s 
sur sols pauvres. 
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Tableau 32. 	 Productionde Iign es de Wgumineusesfourragres apr~s une periode de rmp,,use de,trlic
 
mois d badan etFasholadans le sud-ouest du Nigiria, 1989.
 

Production de.natire s&he 
Num~ro (kg/ha) 

de collection 
Esp&es/cultivar CIPEA Ibadan Fashola 

Centrosema macrocarpumn 12146 5350 5005
 
Puerariaphaseoloides 156 4780 4069
 
Stylosanthes scabra cv. Seca 140 4400 2877
 
Desmodium tortuosum 174 3626 495
 
Centrosema arenarium 12451 3000 2138
 
Stylosanthes hamata cv. Verano 75 2975 2533
 
Calopogonium caeruleum 272 2800 Died
 
Desnanthus virgatus 312 2350 2125
 
Stylosanthes viscosa 6860 2300 
 6558
 
Centrosemapubescens 219 2175 2755
 
Stylosanthesguianensis cv. Graham 73 2100 2879
 
Desmodium cinereum 448 1M0 3264
 
Centrosemasp. 153 1775 Died
 
Desmodium ovalifoliun 10870 1460 
 Died
 
Stylosanthes scabra cv. Fitzroy 441 1148 3563
 
Desmodiun sandwicense 6990 1032 Died
 
Centrosemasp. 12184 650 
 1106
 
Macroptiliumatropurpureum 69 600 1343
 
Cassia rotundifolia 10789 
 600 2835
 
Centrosena sp. 12182 483 
 593 
Stylosanthesguianensis cv. Cook 4 333 Died
 
Desnodium distortumn 7263 
 96 1909
 
Calopogoniumnmucunoides 6750 Died 1597
 
Lablabpurpureus 6529 Died 565
 

Coupe apr~s larepousse 25 mois apr~s lesemis. 

Comnie en 1988, le cultivar Hunter River de la vari6t6 Medicago sativa 
(luzerne) a servi de plante de r6fdrence dans les essais effectucs en 1989. 

Effet de I'application de fumier sur la luzerne cultiv6e 
sur sol acide 

L'effet de I'apport de fumier iun sol acide sur ]a production de mati~re 
s~che de la luzerne a 6t6 6tudi6 dans le cadre d'un essai 5 r6p6titions effectu6 
en 1989 5 Soddo (Ethiopie), sur un site d'altitude moyenne. Dans le cadre de 
cette 6tudc, du fumier de vaches laiti~res a t6 fourni en mai 1989 au sol ai 
hauteur de 0, 1,2, 4, 6, 8et 10 t/ha, et Medicagosativa a 6t6 ser6 enjuin 1989, 
5 la densit6 de 20 kg de semences par hectare, et r6colt6 en novembre 1989. 

I1ressort des r6sultats enregistr6s, que la production de mati~re sche de 
la luzerne augmente de manikre lin6aire avec I'accroissement de I'apport de 
fumier (figure 13). Par cons6quent, I'utilisation comme engrais du fumier 
produit dans les syst~mes agricoles mixtes des hauts plateaux peut permettre 
d'accroitre la production d'aliments du b6tail de ces r6gions. 
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Figure 13. 
Effet dufimier sur la luzerne 
semie sur sol acide j Soddo 
(Fithiopie), 1989. 
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Les valcurs relatives aux colonnes narquecs de la mnie lettre 
ne sont pas significati
vement diff6rentes (P>O,05). 

Effet de la source de phosphore sur la production de 
mati~re s6che de la luzerne cultiv6e sur sol acide 

Les travaux de recherche entrepris par le CIPEA sur l'effet r6siduel de 
quatre types d'engrais phosphat6s appliqu6s en 1988 - superphosphate triple
(TSP), phosphate naturel acidul6 (PNA) 'a50 et a 25% et phosphate naturel 
non acidul6 (PN)- sur la production de matikre s~che de la luzerne se sont 
poursuivis en 1989. Cinq coupes ont t6 effectu6es au cours de l'ann6e 
consid6r6e et la production totale de nati~re s~che a 6t6 6valu6e. 

L'application de TSP s'est traduite par une variation quadratique de la 
production dc matilrc s~che de la luzerne. Ainsi, 'a des doses de 50, 100 ou 
200 kg de P/ha, lc TSP favorisait une augmentation significative (P<0,05)
de ]a production 1989 de mati&re s~che de la luzerne par rapport a celle du 
tdmoin (tableau 33). Celle-ci augmentait de mani~re lin6airc avec les niveaux 
de PNA appliqu6s en 1988, les diff6renccs 6tant toutes significatives exception
faite pour lc PNA a 25% utilis6 a la dose de 50 kg de P/ha (tableau 33).
Enfin, aucune tendance ne se dfgageait clairement des r6sultats relatifs a la 
fertilisation par apport dc phosphate naturel non acidul6, ce qui montre la 
non-rfactivit6 des sols acides ' cette source de P. 
I. Haque 

Ligneux ' usages multiples 
Les ligneux 'a usages multiples se pr&ent a de nombreuses utilisations 

dans les systrnes de production mixte. Ils fournissent du fourrage de qualit6 
au b6tail, et de l'cngrais vert et du bois (chauffage, cl6ture et construction) a 
i'hornme, tout en lui donnant leur ombre et en le prot6geant des intern

10 
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Tableau 33. Effet 1988 de de phosphate natrelde Papplication en stiperphosphatetriple (TSP), 
acidulM (PNA) j 25 et50% etdephsphatenaturelnon acidudt (PN)surlaproductionde 
matiires/ehe de laluzerne ,i Debre Zeit (Editoie), 1989. 

Dose Production de mnatifre sche de laIuzerne (kg/ha)
 
d'engrais
 

(kg/ha) TSP 50% PNA 25% NA PN
 

1263b 1263c 1263c 1263a
 

50 1763a !543b 1463bc 1348a
 

100 2071a 1823a 1736ab 1616a
 

150 2111a 1790ab 1802ab 1457a
 

2(X) 2147a 2054a 1854a 1580a
 

Au scin d'une nitnc c,,lonn, Ifs iuoycnucs suivics dc Lim nic ecttre ntsont pas significativement
 
difflrcntcs (P>,()5) (Test de i)ucan).
 

peries. [Is ptot gcnt 6galeinecit les sols contre l'rosion et contribuent A
 
conserver !eur humidit& ct i accroitre leur fertilit6. Les ligneux S usages

multplCs posscdent stir les plintcs lerbac6es dIe nombreux avantages: ilssont
 
en eft-et plus persistants et moiins exigeants cue ces derni&res et, dans des
 
conditions difficiles, donnent de ujCillCurs rendenients et conservent mieux
 
ICIotMrrage Lie qualit que les herbatLes.
 

Le CIPEA t6value actuellcnient des ligneux A usages multiples dans
 
plusieurs zones 6cologiques d'Afriquc subsaharienne, en vue d'identifier des
 
esp ces tourrag&res locales on introduites dotces cle hautes qualits nutrition
ielles. 

Etudes agronomiques sur les ligneux A usages
 
multiples les plus prometteurs dans les hauts
 
plateaux 6thiopiens
 

l)ans le cadre de ces travaux, neft, lignies appartenant 5cinq varift6s de 
Leucaena (L. h'uc'cephala, L. diversfifllia, L. pallida, L. puivenlenta et L. revoluta), 
sel1ctionnces ) ]a suite d'ine 6valuation pri51iminaire ont &6 plant6es en aofit 
1988 sir tin alfisol ce la Station de recherche du CIPEA i l)ebre Zeit, dans les 
hauts plateaux i~thiopiens. L'esp cc Sesbania sesban (ILCA 10865) avait 6t6 
utilisce coinnie ttmnoin. Les plants, distants de 50 cm les uns des autres, ont 

6t§mis en place en trois blocs constitucs chacun de rang~cs de 24 in de long 
separ6es par un espiceCnInt de 1,50 in. Effectu&6: 575 cm au-dessus du sol en 
aoCit 1989 au cours de l'hivernage, laprenire coupe a 6t6 suivie de trois 
autres 50, 86 et 128jours aprs, eta servi i cvaluer la quantit6 de bionasse a6
rienne qui aurait pu ,tre utilise comine paillis pour la ccr6ale associ6e dans le 
cadre d'un syst~ine de culture en couloirs. Les coupes suivantes 6taient destin6es 
" determiner le moment de la saison sbche oi doit intervenir la coupe pour 
permettre d'obtenir Line production maximum et de r6duire au minimum la 
chute des feuilles. 

II ressort des rtsultats enregistr6s que laproduction de niati&re s&he 
6tait g6n6ralement lfcible en aoit, exception faite pour les 'ign6es de L. pallida, 
L. revolua et Sesbania ses/ban (tableau 34). Comnme lors de l'6valuation pr6li
minaire mentionnc e ci-desstis, l'acquisition ILCA 14203 de la varift6 
L. pallida venait en tte sur le plan de la production fourragare. Pour plusieurs 
lign6es, la production de nmatizre sache de la derniere coupe (128 jours) 
effecttSe 82 jours apr-s les derni&res pluie - 6tait inf6rieure i celle de la 
deIxi&me, probablement en raison d'une importante chute de feuilles impu
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Tableau 34. l I'i,,hentreent cosIpes stir la productiontit mafitre s;che 'IC igmnes de Leucaena 

a 1)ebre Zeit (Iiihiopie). 

Production de matiresi'che (kg/ha) 

Numdro Prernire coupe Coupe suivante aprts
d'acquisition pendantl'hivcr

Esp&ce CIPEA nage (aoft 1989) 50jours 86jours 128jours 

L. leucocephala 71 296f 882a 99lab 536ab 
(cv. Peru) 14198 227f 230bc 481bc 799a 

14200 128f 466bc 399c 
 539ab
 

L.diversifolia 11676 
 447ef 410bc 462bc 
 624a
 
14193 883de 
 547abc 587bc 
 356b
 

L. pallida 14189 1565bc 593abc 1187a 699a
 
14203 2500a 504abc 1240a 808a
 

L. pulverulenta 14197 634def 411 bc 657bc 726a 

L. revoluta 14201 1078cd 190c 661bc 556ab
 

Sesbania sesban 10865 1907b 354bc 460bc 57c 

Au scin d'une mnirne colonne, les moyennes suivies de la m6ne lettre ne sont pas significativernent 
diffdrentes (P>0,05). 

table au d6ficit hydrique du sol. Cc ph6nomnie 6tait particuli~rement
marqu6 chcz Sesbania sesban, csp&cc qui, avec Ics plus fortes tencurs en azotc 
et en cendres ct ]a mcilleure digcstibilit6 in vitro de la mati~re skhe, 6tait 
pauvre en lignine. En ce qui concerne Leucaena, ]a teneur en azote 6tait 6lev6e 
ct la digcstibilit6 in vitro dc la mati{rc s chc supdricure i 65%. 

Enfin, deux lign6cs L. pallida sYtaient av6r6es extr menient perfor
mantes stir lc plan de la production de mati,)rc siche, de la teneur en azote et
de la digestibilit6. Ellks pourraicnt valablement rcmplacer Sesbania sesban 
pour l'alimcntation du b6tail dans lcs r6gions d'altitude moyenne ou dans les 
hauts plateaux de l'Afrique subsaharienne. 

J. Tothill 

Recyclage des 616ments nutritifs chez 
les 16gumineuses fourrag res dans 
les hauts plateaux 6thiopiens 

Evaluation de souches de Rhizobium chez Sesbania sesban 

Unc exp6rience a 6t6 effectu6e en serre en vue de comparer l'efficacit6 
relative dc six types de Rhizobium (USDA 3110, 3117, 3781, 3782, 3785 et
3786) en association symbiotique avec la 16gumineuse fourrag~re Sesbania 
sesban. Celle-ci avait t6 mise en terre dans des pots contenant des 6chantillons 
d'un vertisol cn provenance du Siege du CIPEA i Shola, dans ]a r6gion des
hauts platCaux 6thiopieus, ou d'un sol acide en provenance d'une r6gion
d'altitudc moyemc du nonm de Soddo (Ethiopie). Les pots contenant les 
plants t6moins n'avaicnt pas 6t6 inocul6s de Rhizobium et 6taient soit totalement
priv6s d'apport azot6 soit fertilisfs i hauteur de 100 mg de N par pot (6quivalant
I100 kg d'azote/ha) sous forme d'urde. 70jours apr~s le ddmarrage de l'essai, 
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les plants ont 6 r6colt6s et le poids de matibre siche desjeunce pousses ainsi
 
que le nonibre de nodules des racines d6termin6s.
 

Sculc espbcc de Rhiztobium i avoir induit la production dc nodules avec
 
lcsol acide, I'USI)A 3117 avait 6galement contribu6 significativement
 
I'accroisscICnt deLIa production (11<0,05) de nodules racinaires chez les
 
plantes cultiv6es sur le vertisol (tableau 35). La production dc mati&rc siche
 
desjeUCs pousses des plants inocul6s avec cette esp&cc 6tait sup6ricurc 5celle
 
des ttnloins non Ccrtilis6s et des plantes inocul6es avec d'autres esp&ces de
 
Rhizobimnp, sans pour autant influencer les rendements sur les sols acides. La
 
production des t~moins ayant b6n6fici6 de ]a fulnure azot6e 6tait ]a plus
 
d1vce, que ctcsoit sur sol acide ou sur vertisol. Enfin, Ia croissance des plantes
 
etait plus vigourCusC sur sol acide, pcut-&tre en raison dc la plus forte min6ra
lisation de l'azote sur cc type de sol connu pour tre g6n6ralement mieux
 
drain que les vcrtisols.
 

Tableau 35. lI't i,IVcspice ,leIhizohiunIn sur Scshania sesban csitiv' sur deux types de sols en 
J'thil'ju. 

Vertisol de Shola 	 Sol acide de Soddo 

Nodules par pot Mati~re Nodules par pot Matinre 
sbche des s&he des 

Mati~re jeunes Efficacit6 Mati~re jeunes
 
siche pousses relative sZche pousses
 

Traitcr:..!nt Nombre (Ing) (g/pot) (%) Nombre (Ing) (g/pot)
 

T6moiu 0,OOc OC 0,113c 4,1 0 0 9,29b 

T6nioit +
 
fumureazote (,OOc Oc 2,750a 100,0 0 0 12,08a
 

Esp~ce de Rhizobiun 

(USDA)
 

3117 70,67a 113a 1,17b 40,6 80 280 10,97ab 

3781 22,67b 77ab 0,410c 14,9 0 0 1l,Olab
 

3782 12,00bc 60ab 0,307c 11,2 0 0 1l,65ab
 

3110 9,67bc 80ab 0,320c 11,6 0 0 10,93ab
 

3786 8,33bc 67ab 0,297c 10,8 0 0 10,32ab
 

3785 3,67c 23bc 0,190c 6,9 0 0 l0,32ab
 

m tie 

diff6rentes (P>0,05) (Testtie)uncan).
 

Au sein d'une uruiue colonne, lesmoycnies suivies de la ue lettresont pas significativerent
 

Tous Iesplants ont bdn6fici6 d'engrais phosphat6 ladose tie 50 mg de P/pot. L'azote avait W 
to'urni
sous forme dureei a dose de 1IN)rg tie N/pot.
 

iEfficacitt: retive Poids de larriati~re s&ihc dcsjeunes pousses desplants inocul6s
 
. ..- 	- - x 1()
 

Poids de ]a matierc sichic des ttnmoins hIure
fcrtiliss 

Des 6tudes sont actuellement en cours en vue dc d6terminer la persis
tance de I'USDA 3117 sur sol acide et sur vertisol en milieu r6el. 
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Croissance et fixation biologique de I'azote chez 
Sesbania goetzii 

Un essai a &6 effectu6 en serre en vue d'6tudier 1'effet de l'inoculaton de 
Rhizobiumn et de l'application d'engrais phosphat6 et azot6 sur la croissance, 
la nodulation ct lafixation biologiqte de I'azote chez Sesbaniagoetzii cultiv6 
el pots. 

Dans Ic cadre de ces travaux, des semcences ont 6t6 scarifi6es puis st6ri-. 
lis6es par immersion pendant 20 minutes dans de I'acide sulfurique concentre. 
Elles ont ensuite t6 lavies A plusieurs reprises dats de I'eau distillke st6rile 
avant d' tre seni6es dans des pots contenant des 6chantillons de vertisol 
(15 graines par pot). Les traitements appliqu6s se prtsentaient comme suit: 
* semis stir sol non st6rilis , sails engrais ni inocutlun (t6moin); 
S tenloin sere6 stir sol st6rilis6; 

* graine inocul6e avec ]a souche de Rhizotiumn USI)A 3117; 
* semis stir sol non st6rilis6 et apport de 50 kg de P1/ha; et 
* semis sur sol non st6rilis6 avec inoculation et fiumure. 

Chaque pot avait t6 fertilis avec I',qUivalent de 20 ou de I(X) kg de N/ha 
sous fornie d'ur6e marqu6e ll'azote 15 en vue de d6terminer ]a proportion
d'azote provenant de la fixation. 17jours apr~s le semis, on avait d6marri6 
pour rdduire le nombre de plants .icinq par pot et compt6 le nombre de 
nodules des racines. 

L'inoculation dotiblc d'ii apport de phosphore se traduisait, par
rapport aux autres traitcnients, par tin accroissement significatif(P <0,05) de 
la hauteur des plants et de la production dce iatitrc s ichedesjcuncs pousscs
et de la biomasse racinaire -t totale (tableau 36). En revanche, lc rccours 
exclusifh I'inoculation Oti iI'apport de phosphore n'avait d'effet significatif
stir aucun des paran1.'tres tudis. Les r6sultats 6taient analogties en cc qui
concerne ]a tcnctir en azote des jcuncs pousscs et ]a proportion d'azote pro
venant de la fixation. 

Tableau 36. l'tidel'inoculatinde Rhizobium ide l'applicationd'enqraisphosphat sur lanodulation 
etlacroissancedheSesbania goectzii stmntsur des /ichantillonsde z'ertisol en provenance de 
Shola (Ethiopic). 

Nodules par pot Mati~re Mati~re Hauteur 
siche des s~che des moyenne de 

Mati~re s~che jeunes pousses racines laplanteTraitement Nomnbre (nag) (g/pot) (g/pot) (cm) 

Tmoin 0 0 0,23b 0,052b 2,52b 
Tmoin avec sol stdrilisd 0 0 0,39b 0,147b 3,46b 
Rhizobiurn (1R) 4 5 0,22b 0, 102b 2,21b 
Phosphore (P) 0 0 0,26b 0,122b 2,90b 
P+R 66 220 2,37a 0,735a 11,53a 

Pour un total de cinq plants par pot.
 
Apport d'ure 5ladose de 20mg N par pot.
 
Au sein d'une mnne colonne, les moyCnes suivies ic la
mne lettre ne sont pas significativement
diffhrentes (1'>0,05) (Test de l)uncan). 

II ressort de ces r6sultats que les carenccs en phosphore limitent la 
nodulation ct la fixation d'azote au niveau du Rhizobium cc qui, une fois de 
plus, fait ressortir la n6ccssit6 d'apporter une fumure phosphorde aux 
I6guminietises. 

N. LU),htdulta et I. Haqu: 
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Les 16gumineuses fourragbres dans
 
les systemes de production mixtes
 

Les l6gumineuscs fourrag res ont un r6le important ijouer dans la raise
 
en place de systcmes de production agricole 6cologiquement durables et
 
6coiomiquieIiient viab, 's. Elles fournissent au b6tail des aliments de qualit6 
et peuvent, grace a la fixation de l'azote, amdliorcr ]a fertilit6 des sols et 
partailt, accroitre les rendemnents des cultures c6riali_'res. Cos caractdris
tiques ics 6guIinenses, nota1m ent leur tfacult6 d'ani6liorer les proprits 
physiques et chiiuiques des sols, sont particuli rcment iluportantcs dans des 
environiienleints aussi fragiles que ceux rencontrns en Afrique subsaharienne. 

Le CI EA ttiidie actuellement trois grands syst_'iues de production 
-rotations avec lcguminetses annuelles ot p6retnes, cultures intercalaires,
 
et 6tablisseient sous couverture de cultures annuclles 
- stir diffhrents types

de sols. L'ob.jectif-pourstiivi ici consiste i determiner la viabilit6 technique et
 
6coionilque ie ces systenies et d'en comparer les effets stir la fertilite des sols,
 
les rendenient.; des cu!tures et la productivit6 dU b6tail.
 

Int6gration des 16gumineuses fourrag6res 
herbac6es I'agriculture de subsistance 
dans la zone subhumide du Mali 

L'intctrtt des bhtiques fourrageres ;1St),lsialithes Ilamata pour 1'61cvage et 
pour l'agriculture a tt6 aiiplement d6monitr6 dans la zone subhumide du 
Nigdria. Par ailleurs, des essais effectus cn 1987 et 1988 (voir Rapportannuel 
1988 du (1I PEA page 1W)ont ionotr6 que cette legunincuse poussait i;lie
ieIt biCn dais la zone stbhumide di Mali. Toutefois, il a t6 reconmiancd 
de fcrtiliser les banlques fbtirrag res avec du superphosphate lors de ]a mise en 
place, cc qui ll'est 2videlinncnt pas 21la porte diu petit paysan nialien. Aussi 
ti essai a rcpctition a-t-il 6t6 ralisis en 1988 et en 1989 stir de petites parcelles
ell vue d'6ttidier la possibilit6 d'utiliser dii phosphate naturel obtenu stir place 
plit6 clue dii superphosphate import6, jtig6 trop coiteux. 

(Critaines tie ces parcelles ont t6 fertilisdcs avec du superphosphate
(150) kg/ha) oi dti phosphate nature] (150, 300 ou 450 kg/ha), alors que les 
parcelles tmoiis nie bnifiiaient d'aticin apport d'engrais. 11ressort des 
rtsultiats enregistres quci'application de phosphore, quelles que soient la 
source et 1i dose, ii'availt eu pendant deux ans aucun effet significatif sur ]a
prI)dctiotice St),losatnthCs. Au cours de cettc p6riode, le rendement moyen 
cii nilatiere s&che 6tait ie 7,2 t/ha. 

U1n aUtre es-ai a &6t rualis6 en 1989 pour ddterminer l'effet de S. hainata,
ctultiv pendant deux als, stir la production diuic culture subsdquente de 
sorgho. 11ressort des rdsultats enregistrcs que ccllc-ci prcduisait significa
tivemet (1)< 0,0)5) plus Lie grains qu'un ciulture de sorgho sem6e 5 la suite 
d'te aUtitrc culture ie sorgho. Par ailleurs, I'application d'engrais azot6, 
jUstltu'I Ia dose i 5)) kg de N/ha, n'avait aticti effet significatif stir la 
pruidiictioii du sorgho tandis qtu'Ln apport de 22 kg de P/ha se traduisait par
tim accroissenient hatitenient significatif (P<0,001) de la production de 
grains diu sorgho (tableau 37). 

1). lartholontew et Al.1. Cissm9 
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Tableau 37. ti/jtideI'ap:pliariti, di ivieyrs niveaux 1'enr,,is 
azotf om phosph iort;et Cultur' pril'llin (i'ti 
Styhlsalth.s hainal a stir It'rendi',t,t in',rains dlu 
srh,dtiIn.l Zone sibhtsinfide du Mali. 

Rendenment e s
Traitement (t/h 

Culture prec&iente 
Aver"St},losanthes h ltafi 1,56
Sans Stylosanthes hamata 1,37 
Erreur type 0,05* 

Apport d'azote 
0 1,42 
25 kg N/ha 1,51 
50kg N/ha 1,45
Erreuir type 0,08NS 

Apport de phosphore 
0 1,02 
22 kg P/ha 1,90 
Erreurtype 0,06*** 

* V<1<0,05; ** P<0,()I; NS non significatif. 

Etudes agronomiques de certaines espices
de 16gumineuses fourragires dans la zone 
subhumide du Nig6ria 

Effet de la densit6 de I'herbe sur la productivit6 de 
Stylosanthes hamata et le rendement en grains de 
la culture subs6quente de c6r6ale 

Les graiciic's pecvecnt rcpr scnter 8 0 % ou plus de ]a biomasse foliairedes baiInttcs tbirragrcs des paysans nigerians. A ]a lumi re de cela, un essai 
a t6 ainc6 en 1985 en vue dc determiner l'cfltet 6ventucl de a dcensit6 du 
couvert hcerbac stir Ic taux d ji'.otc du sol, latcncur en proteincs brutes ct la
qualit6 duitourragC des banqucs fourrag.rcs ainsi quc lc rcrdcment dcscultures subs6quentes de cerIalcs. St),losanthes hamaita a t6 s,''i cnjuin 1985
i la dcnsit6 de 10 kg dc graincs par hectare stir des parcellcs Lie 4 m sur 3. Lavtgttation granineennc naissante a t arrach6c de manitrc ltrepresenter 0,25, 511, 75 oti100% dei l population vtgdtalc. Ces associations gi 1inIcuscs/
graniiecs ont t maintenties pendant trois ans sur les parcclles c6servcs,
aprts quoi tci culturetie nIlS .16t misc en place en 1988 (voir Rappir/ annuel
1988 du CIPEA page 105) ct 1989 sans apport d'azotc. Cet essai avait 6con(u suivant tinplan d'cxpricncc en blocs compl.tement ranidoniis6s avec 
quatre repetitions.

A 'instar de cc qui a t6 observ6 en 1988, Ic rendement du mals au cours
Lie I'annc6C 1989 baissait avc I'accroisscmecnt tc la proportion de l'herbe dans
Ic traitcment prctdent (tabicau 38). Ccs rdsultats font uric fois encore ressortir
Ia n6ccssit6 de hitter contre I'invasion des banqucs fourrag rcs par lcs gramindes. 

Effet de la fr6quence de coupe sur la productivit6 et 
la teneur en prot6ines brutes des 16gumineuses 

Les banqucs fourrag rcs avalcnt &.t6conques au d6part pour fournir auxanilaux tine compl6mentation alimentaire de saison s6chc. Toutefois, des
6tudcs tlt6ricurcs ont inontr6 qu'cllcs pouvaicut 6galemcnt ftrc titilisc., 
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pour I'alimncntation de saison huiniide du b6tail. A la iumi&re de cela, un essai
 
a &6 lanc6 en 1987 au CIPEA pour niettre en 6vidcnce les cons6quences de
 
cette d6couvcrte stir ]a gestion des banques fourrag~rcs.
 

Tableau 38. de de d'iun ,i-ffietla densitt: I'herbe partnmrs 
Stylosanthes hamata sur lerendement en grains de 
la culisre subseqsuent ,t,'emai's dans lazone sub-
Imnide du Nigt'ria. 

l)ensit6 de l'herbe Rendement en grains du mais 
(M) (kg/ha) 

0 585a 

25 469ab
 

50 316bc
 

75 230cd
 

100 131d
 

Les moyenncs suivies de lamirme lcttrene sont pas significa
tivement diffkrentcs (P)>0,05).
 

l)ans Iccadre dc ces travaux, trois csp&ces de l6gumineuses qui se sont
 
r6v 16cs particuliirenient promcttcuses dans lazone subhumide du Nig6ria,
 
,savoir Stylsanthes hamata, S capitala ct Centroscma pascuwnin, ont t6 scm6es 
cn 1987 1la densit6 de 10 kg de scmcnccs par hectare stir des parcelles de 5m 
stir 3 suivant tu plan d'exp6rience en blocs complkemept candornis6s A 
quatrc rcp&itions. Des coupes ont t6 effectues ;i intcrvalle d'Unc, de trois,
 
tiC six ou de neutscnlaincs an cours des saisons dc plUic (mai-novcmbre)

1)88 ct 1989. En cc qui concernc les parcellcs tdnioins, les coupes n'ont 6t6
 
effcctt(Cs lU',l chaque saison des pluics. Les rdsultats relatifs i 1988
latin Lie 
ont &6(prcscntds dans le Rapportanniml 1988 du CIPEA (page 107). 

I1rcssort des r6sUltats cnregistrds en 1989 quc la production augmentait 
g6nmraleiient avcc I'accroissement de l'intervalle dc coupe (figure 14). Par 
aillcurs, lapratiLque d'unC coupe unique effcCtuc i ]a fin dc la saison des 
pluics avait donn6 Ic rendemcnt le plus 61cv6 avec S. capitata. En revanche, 
pour S. hamata ct C.pascuoruln, cette pratique avait abouti ,ides rcndements 
intfricurs aiccux obtcnus avec les coupes cffectuces toutes lcs ncIfscmaincs. 

1Iressort d'analyses cffcctu6cs stir des 6chantillons prdlev6s en 1988 que 
latcncur en protcines dICfecuillcs diminuait avec la baisse de la fr6quence de 
coupe. Ainsi, pour S. hamata, Ic taux 6tait de 10,95% pour la coupe unique 
contre 15,33% pour ICs coupes hebdomadaires. 

A lalunitrc de ces r6suIhats, ilapparait que les banqUCs fourragires des
tindcs aI'alinientation de saison huinide du b6tail doivent &re p~tur6es toutes 
Its trois i ncufsemaincs. En cffet, i ne sert ii rien d'attendre la fin de l'hiver
nage pour proceder ; la coupe dans la mesure oil la production de mati~re 
sechc et la teneur en protdincs du fourrage s'en trouvent dirninues. 

(;. Tarawali 

Evaluation des 16gumineuses fourrageres 
dans les syst6mes de gestion - les banques 
fourrag6res 

Les banques fourrag&crs, initialenent conques pour pronouvoir la pro
ductivit6 du b&ail chcz les populations agropastorales de la zone subhumide 
du Nig6ria, font aujourd'htii de plus en plus d'adeptes parmi les petits 
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Figure 14. 
lffet de I'intervalede coupe 
sur ta produiction de 
Stylosamthes hamata, S. 
capitata et Ceitroscma 
pasciortim dans la zone 
suhhuinidedu Niqria, 
nai-noiovembre 1989. 

Production totale
 
(t/ha)
 

8. 

SS. hamata 

S. capitata 

6- C. pascuorum 

., 

4

, 

.J*1
 

2

., 
 3 /
 

13 6 9 Coupe PPDS 
Intervalle de coupe (semaines) uiu 

1cveurs dc ce pays et des pays voisins. Ma Ilieureusemen t, I'azote s'accumule 
rapidernent dans les sols portant les banques fouirragl~res, ce qui favorise leur
invasion par des plantes adventices nitrophiles et partant,.dirninUe la valeur
nutritive du fourrage ainsi produit. L'univ des solutions a ce probl nie consis
terait i cultiver p~riodiqluernent ces lopins de terre. En 1988, le CIPEA alanc65 un essai visant a comparer diverses stratdgies culturailes en vue de d~ter
miner los modes dc gestion Its plus appropri Ss pour les banques fourrag~res
(voir Rapport atmuel 1988 du C'IPEA pages 109 i 112).


Toujours 
en 1988, du naf's, du sorgho et du soja avaient 6~t6 sernds enCulture pure ou en association dans la Zone subhiumide du Nigdria, dans cinq
banques fourrag&res ou stir des parcelles gl~rlesde mani~re traditionnelle. Six
niveaux d'engrais azotds, ;'t savoir 0, 40, 80, 120, 160 et 200 kg de N/hia
avaient &t6 utilis Ss et 1'essai avait &6 conq;u suivant tin plan de "split-split
plot", chaque traitement 6tant appliqL6 ' quatre billons de 3 m de long
chactin. En 1989, chacque parcelle avait encore &6tldivis~e en deux parties et ]a
quantit65 d'engrais titilis~e en 1988 avait &6tappliqul~e 1 la rnoiti65 de chaque
parcelle, l'autre moiti6 ne recevant auicun apport azot6. 

Les r Ssultats enregistrs sur les parcelles fertilis~es 6taient identiques
ceux obtenus en 1988, alsavoir que le rendernent en grains des plantes semns
stir les banques fourrag )res 6tait supSrieuir A celui des plantes serapes sur 
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jachre naturelle. La production 6tait faible sur les parcelles non fertilis6es et
 
rien ne pernettait de penser que ]a fumure azot6e appliqu6e en 1988 ait eu un
 
quelconque effet rdsiduel. L encore, la production des banques fourrag~res
 
6tait plus 6lev6e que celle desjach~res - aturelles.
 

Enfin, lcs faibles rendements des parcelles non fertilis6es en 1989 d6
miontrent la iicessit6 de recourir ila fimure azot6e pour ,"haquesaison cultu
rale, 1flCne sicette furnure doit tre apport&c en doses plus r6duites aux
 
parcelles pr6cddemment vou6es a Stylosanthes.
 
G. 7",rawal 

Utilisation des 616ments nutritifs du sol
 
dans les syst mes de production agricole
 
des hauts plateaux
 

Les carenccs eniazote entravent la croissance des plantes sur la plupart 
des sols de hauts plateaux. Malheurcusement, les engrais azot6s, qui pour
raient pernettre e r'soudre cc problkme, cocitent trop cher pour les paysans 
lorsqiu'ils ne sont tout simplement pas indisponibles. Comme solution de 
rechange, on pourrait semer sur ces terres des l6gumineuses plantes connues 
pour lcur aptitude i fixer l'azote atmosph6rique et 5 fertiliser les cultures 
sulivatcs, ct fiurnissant en nimnc temps au b6tail des aliments d'excellente 
qualit6. 

A cet effect, les travaux entrepris par le CIPEA stir l'6valuation de la
 
protduction dc divcrscs espt'ces dc 16gumineuses cultiv6es ftnassociation avec
 
d'autres piantes ou intgr~es dans des rotations culturales se sont poursuivis
 
cii 1989 sur deux sites des hauts plateaux.
 

Effet d'une association mar's-Macrotyloma axillare sur
 
la production de grains et d'aliments du b6tail
 

Fn 1988, tin cuivar local de mais et Ic cultivar Archer de la vari6t6 de 
16gumimeuse Macrotyloma axillare ont ct6 sem6s en cultures pures ou associ6es 
dals Ies proportions de 3 pour 1sur un sol acide localis6 en altitude moyenne 
a' Soddo (Ethii pic). Toutcs les parcelles avaicut bdndfici6 au semis d'une 
fuimure phosphatec ,i la dose de 50 kg de P/ha sous forme de superphosphate 
triple. En plus de cela, lcs parcelles portant le mais et les cultures associ6cs 
avaictit bciicfici6d'un apport de 60 kg de N/ha. Les rcsultats relatifs i la pre
niu're anncsont prdsents dans le Rapport annuel 1988 du CIPEA (page 113). 

La l6gumineusc a 6t6 coupe trois fois en 1989, plus prdcis6ment aux 
mois dc mars et nmai pendant la morte-saison, puis i Ia fin de la principale 
saison) culturale. Quant au mais, ila 6t6 sem6 enjuin de la mcme ann6e saps 
apport supplhmcntairc d'azotc. 

En cC (j1.i conicernic la Coupe cffcctu6C en mars, le rendement en matizre 
s'che ICMiacrotyloii, sciroen culture pure 6tait significativement (P < 0,05) 
supdricur i celui dC Ia culture intercalaire, mais pour I'enscmble de ]a morte
saison, iln'y avait aucune diffhrence significative entre les traitements 
(tableau 39). En ce qui concerne la coupe effectu6c i la fin de la saison cultu
ralc, Ic rcldcmett en mati're s&chc de Macrotyloma scrod en culture pure 6tait 
galcnicnt plus 61cv6 quc cclii dc la culture intercalaire. 

Lc rcndement en mati.rc schc ct en grains du mais en association 6tait 
infdrieUr de plus de moiti6 i celui dc la culture pure du mais, mais la pro
duction totale dc matierc s&chc des cultures associ6es 6tait significativement 

99 



Tableau 39. Prod!:ctiondu mai'v et'de Macrotylom aaxillare cv. Archersenmis en cultures pures ou en 
association sur sol acide ,iSocddo (Fithiopie). 

Rendement en niati~re s~che (kg/ha) 
RendementMorte-saison Principale saison culhurale en grainsSyst&ne 

du maisdeculture 9/3/89 17/5/89 Total MaYs Macrotyloma Total (kg/ha) 
Mais 2 9 2422 2422c 80a
Ma's + 60 N 22484 484c 32 14a
Ma'fs/Macrotyloma 197) 2503b 4474 61173 5122ab 296a 1351b 
Ma's/Macrotyloma 1936 2223b 4141 1005 4357b 5362b 1164b 

+ 60 N 
Macrotvloma 1394 2960a 4354 6116a 6116ab 

Au sein d'une nierne solonne, les moyennes suivies de la mme lettre ne snt pas significativement
diffcrentes (1'>0,05) (Test de l)tmcan). 

plus 61ev6e que cclle des cultures pures de mais. La baisse significative(P < 0,05) du rendcmcnt en grains diu mais cultiv6 en association avec Macro
tylonma 6tait probablement imputable la comp6tition entre ces deux plantes 
pour l'eau ct les 616ments nutritifs du sol. 

La quantit6 ct a qu,'lit6 de la production fourrag re de Macrotylona au cours de la saison slchc pourraicut suffire pour compcnser ]a baisse du rendement en grains du mais au niveau des exploitations mixtes et inciter les paysans i adopter I'association rna'is-lhguniineuse fourrag~re. L'effet r6silduel decette culture de l6gurnineuse sur la culture suivante de mais sera 6tudi6 au 
cours de la saison cIlturale 1990. 

Effet du type de culture et du systime cultural sur 
la production d'aliments du b6tail et la nutrition azot6e 
du ma's sur un sol des hauts plateaux 

En 1989, un essai conq, sir le inodile des dispositifs en blocs complte
ment randomnis6s 1 quatre rcp6titions a 6t6 lanc6 la Station d, recherche duCIPEA I)ebre Zeit jan:. 'a r6gion des hauts plateaux 6thiopiens. L'essai enquestion 6tait destin -d'u,, part 56valuer la quantit6 et la qualit6 des alinents
du b6tail produits par diverses cultures dans diff6rent- syst~mes culturaux, etd'autre part, A6tudier la nutrition azot6e di, mai's sere6 imla suite d'une culture 
pure ou d'une association de cultures. l)ans le cadre de ces travaux, deuxcultivars de-Lablabpurpuretus (Rongai et Highworth) ont 6t6 sern6s en culture 
pure ou 'r,. ',mociation avec du nioYs. Certaies des parcelles voti6es au nai'ssem6 Ca ,..q ire pure et aux association; culturales avaient b6n6fici6 d'une
fumuL - azc' e A]a dose de 50 kg N/ha, les autres ne recevant auctun engraisazot6. l,'ess: avait 6 conqu suivant uin dispositif en blocs complktenient
randomis6s avec quatre r6pdtitions.

Lablab avait tendance Aproduire plus de nodules en culture pure qu'enassociation mais, d'une manire gin6ralc, cette diff6rence n'6tait pas significative. Par aillcurs, le cultivar lighworth produisait significativement(P<0,05) plus de tiodulcs que lc cultivar Rongai, aussi bien en culture pure
qu'en culture intercalaire (tableau 40)

La culture intercalaire de Lablab entrainait une baisse significative
(P<0,05) duirendement en grains du mai's par rapport 5 Ia culture pure denai's (tableau 40). Quant AI'association mais/Rongai, elle produisait signifi
cativernent (P<0,05) plus de mati~re sche que la culture pure de mats, mais 

100 



le rendement en niatinre sc'che de I'association mais/Highworth n'6tait pas

significativement diff6rcnt de cclii de la culture pure de mais.
 

L'adoption 6ventuelle des syst&nles de culture intercalaire d6crits
 
ci-deSSIs dpendra toutefois de I'iniportance relative accord6e par le paysan
 
aux rendemcnts ctri:alierset "ila production d'aliments dii b6tail.
 

I. Haque 

Tableau 40. 	 l.tf1tds systnr cultural sur latdulation et/aproductii de matiireshe de Lablab et le
 
remlem'nt en grainsetlaproductionde matihe shc/i' du mai's
i Debr Zeit, dans leshautsplateaux O;thiopiefls. 

Nbre de Poids de Rendernent en matifre Rende
nodules/ rnati~re sche (kg/ha) menten
 

Systic 10 plants sche des grains

cultural nodules Mais Lablab Total du mais
 

(g/ 10 plants) 	 (kg/ha) 

Mai', 3408 3408c 4214b 

Mais + 50 N 3475 3475c 4978a 
Mis Lablab cv. Rongai 30d 1,6b 2727 2686 5413b 3342c 

Mais Lablab cv. Rongai 40d 1,5b 2419 32(X) 5619b 3067c 
+ 5ON 

M;isLablabcv. Highworth 159ab 2,4ab 2214 1380 3594c 3218c 

Ma'is
Libabcv. Highworth 124bc 2,2ab 2134 1477 361 Ic 3003c 
+ 50 N 

La/la/icy. Rongai 57cd 2, lab 6596 6596a 

liablabcv. Ilighworth 21 la 3,2a 4043 4043c 

Au sciII d'tn, ltcliic. ICs It)0Vcites suivies de lani~me lettre ne sont pas significativernent

iliitcrcitcs (1>I, 5) (Test de I)uncan).
 

Coordination des activit6s des r6seaux de 
recherche sur les aliments du betail 

Le ScctiUr de rechcrchesur les aliients du btail coordonne Ics activit6s 
de deux r6scaux de recherche concert6e, i savoir le R6scau africain de re
cherches sur les sotis-produits agricoles (ARNAB) ct lC Riscau de recherche 
s1,r It., paIragcs A I'Afriquc de I'Est ct de I'Afrique australc (PANESA). En 
1989, il a cn outre collaborte avec Ic Centro internacional de agiicultura tropical
((IAT) ct I'istitnt dlcvagc ct de m6decine v6t6rinaire des pays tropicaux
(IEM VT) pour lacr(ation du Rscau des aliments dI b6tail de l'Afrique de 
I'()ucst et centralc. 

Activit6s des r6seaux de recherche sur 
les aliments du b6tail 

Le PANESA ct I'ARNAl3jotcnt tin r61e de premier plan dans I'exp6ri
mentation des r6suiltats de recherche de cc scctcur de recherche dans divers 
syst&ines de production mixtc. Par ailleturs, ils s'emploient non sculeicnt 5 
proniouvoir lafoirmation ies cherchCurs nationaux en inatitre d'6valuation 
ct de production des totrrages mais 6galeinent 1 faciliter l'approvisionne
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ment en seniences des structures nationales de recherche en vue de la rmise en 
place d'essais multilocaux. En outre, ils contribuent i d6velopper l'6change
d'informations entre le CIPEA et les syst~mes nationaux de recherche agri
cole (SNRA) et ce, grice i des cours de formation, des s6ininaires, des 
conf6rences et des bulletins de liaison. 

Ainsi, le PANESA a organis6 en aoft-septembre 1989 5 Kisumu 
(Kenya) un stininaire stir le thine "Planification de la recherche concert6e 
r6gionale nien6 en mati&re dYvaluation multilocale de Sesbania". Ce semi
naire fourni aux participants l'occasion d'6changer leurs vues sur l'6valuation 
de ce ligneux ;i usages multiples, d'61aborer des m6thodologies normalises 
d'6valuation et de planifier d'autres essais multilocaux d'6valuation. I1 
rassemblait des chercheurs du Kenya, du Malawi, de 'Ouganda, du 
Rwanda, de la Tanzanie, dIi Zimbabwe, du Conseil international pour la 
recherche en agro-foresterie (ICRAF), du Centre (canadien) de recherches 
pour le d6veloppement international (CRIDI), du CIPEA, et du Conseil 
international des ressources phytog6ndtiques (CIRPG). !1a permis d'identifier 
12 grands sites de s6lection localis6s dans des environnements extr~mement 
vari6s au Kenya, en Ouganda, ati Rwanda, en Tanzanie et au Zimbabwe. 

Par ailleurs, un s6niinaire conjoint de formation ARNAB/PANESA
s'est tenu Sl'Agricultural Resources Centre de I'Egerton University ii Njoro 
(Kenya), du 6 ati 17 novembre 1989 stir le th'me "M6thodologie de re
cherche et analyse de donn6es agrostologiques en milieu r6el". Parrain6 par
la Division des bourses du CRDI S Ottawa (Canada), cette r6union a rassembl6 
23 participants venus du Botswana, du Burundi, de l'Ethiopie, du Kenya, du 
Malawi, du Mozambique et du Zimbabwe. Le S6minaire visait entre autres, 
5aider les biologistes des syst&mes nationaux de recherche agricole (SNRA)
travaillant dans ]a recherche agrostologique d6velopper leurs capacit6s S 
opdrer en milieu r6cel, notamnent en ce qui concerne l'analyse des donn6es 
statistiques issues d'enqu&es stir les exploitations agricoles, et 56laborer des 
dispositifs dc recherche exp rimentale. II visait 6galeinent S familiariser les
 
chercheurs nationaux avec les mi6thodes de mise au point et de transfert des
 
paquets technologiqUes relatifs i ]a recherche agrostologique.
 

L'ARNAB et le PANESA ont en 
outre tenu au Malawi, en d6cembre 
1988, on atelier conjoint stir le theme "Utilisation des r6sultats de recherche 
sur les fourrages et les sous-produits agricoles comme aliments du bdtail". 
Les actes dc cet atelier sont en cours d'impression. 

Par ailleurs, il a 6t6 d6cid6, ao cours d'une r6union tenue a Avdtonou 
(Togo) en fin octobre d6but novembre 1989, de crSer un rcseau de recherche 
stir les aliments do b6tail en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Cette 
conference, qui a permis de mettre sur pied un comit6 directeur provisoire et 
d'elaborer des protocoles de recherche pour 1990, a rassembl6 des repr6
sentants du BWnin, du Cameroun, de ]a C6te d'Ivoire, de la France (IEMVT),
du Ghana, du Mali, du Nig6ria, de la Sierra Leone, du Togo, du CIAT et du 
CIPEA. 

Soucieux de rationaliser la collaboration avec les SNRA, ces trois 
rdseaux ont d6cid6 de fusionner en 1990 pour former un r6seau unique de 
recherche sur les aliments du bdtail dont le premier s6minaire devrait se tenir 
vers ]a fin de l'anne an Botswana ou au Zimbabwe. 

B. Dzow'ela et A.N. Said 
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Secteur de recherche sur
 
la trypanotolerance
 

Le Secteur ierecherche stir latrypanotolrance a pour mission d'oeuvrer 
I'a
.'i ihoration iela production animale en Afrique, en particulier dans les 

,olesdl coltinient colioisces par lats6-ts6. Son action s'appuie stir I'6tude en 
protulidCUr ties ftcteurs qi inluCnt stir les performances du bdtail trypano
tIcrait LcSir elaboration ie.esures de lotte efficaces contre la trypanoso
wm.isc. I ).ms a poorsoite dic cet objectif, le CIP'EA et le Laboratoire interna
t oii i'rcclhcrcihcs str les maladies aniniales (ILRAI)) bas6 Nairobi 
1KeCoV) collaborent avcc les structures nationales de recherche agricole

(SNIRA) dcpuiJ, pIusiCoirs i11116eS, dmIMS le cadre d lRseati d'6tude du bdtail 
(r p iotolCr.nt. I.es chCrcheo rs travaillant stir les diffrents sites de re
chierclIe d itse.II st' spdaiMisCn dans les aspccts de la trypanotolrance

tin 'issont, di par hUr sitoati l, leS lsaptes "itudier, au double plan de
Pins 
I'fcIictit' et ics coLIts. UnC approche norialisee permet aux colaborateurs 
dol Itsetu d'itiliscr les nit'riies iocthodes pour proceder aux mestires de 
terrain reqUises ct potir cffectuer letirs analyses et iiierpreter leurs donnes. 

Le programme tie recherche du seeteor Trypanotolkrance s'exdctite 'i 
partir tie grotipcs tie sites distribus "il'Mtchdle r6gionale (voir Rapport annuel 
198S8 du (1I [EA pages 121 et 122). (Ccstainsi que des cherchetirs travaillant 
ell(;aiibic, ,il(Centre international stir li trypanotolrance (CIT), et au 
Stindgal, a I'lostitut sn~igalais (ierecherches agronomiqies de Kolda (ISRA),
6ocalisent Icrs ettudes stir lanutrition, lareproduction et l'extraction ielait. 
I )'auLtres chercheiurs bass i Boundiali (CCte d'ivoire) au site de la Soci&6 de 
tiveloppeme: t ties productitions aiiiiales (SODEPRA) 6tudient 'inter
action tie Iatr pilosoliiaste et ties autres maladies et lalotte contre lamotiche 
ts;-tsc. Au (;abon t At Zaufre, les travaux nien6s stir les sites du Rseau se 
foialisent stir lagc.itiqie et la selection aniimale dans des milietix naturelie
ient caractdrists par tle tIorte pression glossliaire. Stir les sites "associes" 

di Rseau en Ethiopie et au Kenya, les recherches entreprises portent essen
tiellement stir le bdtail trypanoscisible. 

Les activitls tio Secteur tie recherche s'articulent autour de quatre
themes majeurs, "isavoir I'cpidniologie de la trypanotol6rance, la 
trypanotol6rance, la gdndtique de la trypanotol6rance, et I'6valuation biolo
gique et 6cononitque ties reponses aux interventions techniques. 
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Epid miologie de la trypanotol6rance 

Les travaux entrepris dans le cadre de cc tlime visent i: 
* 	 d6terminer la contribution potentielle des recherches sur la populatior 

glossinaire 5 la planification du d6veloppement de l'61evage, en particulier 
par ia pr6diction des performances de sant6 et de production des 
animaux; 

* 	 6valuer sur le terrain des tests de diagnostic de ]a trypanosomiase mis au 
point par d'autres organismes; 

* 	 6valuer les divers facteurs influant sur ]a vuln6rabilit6 du bdtail Ala 
trypanosomiase. 

Prediction des r6ponses des bovins 
la pression glossinaire 

Les 6tudes entreprises sur l'6valuation de la pression glossinaire et sur sa 
contribution potentiellc S la pr6diction des performances de sant6 et de 
production d'animaux souniis 1divers nivcaux de risque decontamination se 
sont poursuivies cn 1989. 

Les relations cntrc la pression glossinaire et la pr6valence des trypanosomes 
chez les bovins trypanotolerants ct trypanoscnsibles ont 6t6 6tudi6es sur cinq
sites du R6scau localiss cn Ethiopic, au Gabon et au Za're (syst~me tradi
tionnel et ranching), de ni ic qu'cn C6tc d'lvoire. La pression glossinaire a 
6t6 dtcrriiii6c commc 6tant le produit des dcnsitcs relatives des ts6-ts6, des 
taux d'infection de leurs trypanosomcs, et des proportions des repas de sang
pris par les mouches stir los bovins. La pr6valcnce des trypanosomes chez les 
races trypanosensibles ct trypanotolrantes de bovins avait 6t6 estim6e sur la 
base d'examcnis ncInsuels. 

Des droites dc r6grcssion corr61ant la pr6valcince de la trypanosomiase et 
la pression glossinairc avaient 6t63 trac6cs stir la base d'unc transformation arc 
sinus de la pr6valcnce des trypanosomcs et d'unc transformation loglO de la 
pression glossinaire. La relation obtenue 6tait hautement significative
(P <0,01) pour les sites i bovins trypanotolkrants comme pour ceux abritant 
des esp~ces trypanoscnsiblcs. La pcntc de la droite de r6gression applicable 
aux bovins trypanotol6rants 6tait significativement diff6rente de celle repr6
sentant les espkces trypanoscnsiblcs (P <0,05). 

La comparaison des dcux courbes avec des non'bres entiers naturels 
(figure 15) r6vble que pour tine pression glossinaire donn6e, la pr6valence
trypanosomienne moycnne 6tait au moins deux fois plus forte chez les 
bovins trypanosensibles que chez leurs cong6n res trypanotol6rants. Ce 
r6sultat confirme la sup6riorit6 des bovins trypanotol6rants sur les races 
trypanosensibles quant i I'aptitude i r6sister 5 la pression glossinaire sur le 
terrain. Les deux courbes r6v&lent au demeurant, que dans les campagnes de 
lutte contre la ts6-ts6, il faut au pr6alable une r6duction substantielle de la po
pulation glossinaire pour que l'incidence des trypanosomes affectant les ani
maux diiminuc de niani~re significative. 

G.J. Rowlands, G. d'leteren,J.C.M. Trailet Woudyalew Mulatu 
En collaborationavec la Socit? de dveloppement des productions anitnales, Cdte 
d'Ivoire; le Laboratoireinternationalde recherchessurles maladiesanimales, Kenya;
l'Office gaboraisd'amntliorationel de production de viande, Gabon; la Compagnie
J. van Lancker., Zai're;le D~veloppement du progrspopulaire, Zai're 
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Pression glossinairel 

i. pressoI glossinairc est talctldc comm &tantIe produit de ladensit6 relative des ts6-ts6,
dcs t.tIax tdilncti n des motichcs et des repas de sang pris par lesmouches sur lesbovins. 

Infections trypanosomiennes r6currentes 
I)e s6ricux indices relev6s au site du RWscau a Ghibe (Ethiopie) r6vlent 

qtie l'iniportancc des infections trypanosomiennes r6currentcs contribue 5 
dprimer la prodctivit6 des bovins. 

Des dont cs ont t6 collectdes stir ce site stir la santo et ]a productivit6 
des bovins East African Zebu 61cv~s dans des troupeatix villageois soumis S 
tine prcssion glossilaire relativemlent 61ev6e. I1a 6t6 observ6 que plusicurs 
animiaux sou ftraien t de parasit6mics rp6t~cs nialgr6 )'action des trypano
cides qui leur avaient 6t6 administr6s. Cc facteur, conjugu6 avec le fait que ]a
prtlvalence trypanosoniienne gl male augmcntait et semblait &re sup6ricure 
a cc qu'clie devait etre comptc tcnti du niveau de la prcssion glossinaire, porte 
a,croire quc le traitenent aux trypanocides 6tait en train de perdre de son 
efficacit . Pour mieux comprendre lcs caract6ristiques de l'infection, une 
itthode pratique a 6t6 ,mise au point afin de distingUer les infections nou
velles des infections rcirrentes dans Ies cas oi seul un relev6 par iois est 
au toris6. 

Entre janvier 1988 et juin 1989, la pr6valence trypanosornienne 
mensuclle &fait chez les bovins 5g6s de plus de 32 inois,en moycme de 36,5% 
I'esp&c predomiintc k.ant repr~sent~c par Trypanosomacongolense (30,7%). 
C(heZ Ies animaux qui pr6sentaicnt Ia double caract6ristique d'&re indeines 
ietoutC infection trypanosomienne et d'avoir un h6natocritc sup6ricur a 

26% at, cours des trois mois pr&c3dents, la pr6valence de T. cotigolense 6tait 
die 14,1%. Cette valeur a 6t6 considr6e comme la mcsure du taux de la 

Figure 15. 
Pridictiondes relations entre 
lapressionglossinaireet la 
privalencetrypanosonienne 
chez lesbovins trypano
tolerantsettrypanosensibles. 
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"nouvelle infection", sa diffhrence -'avec 30,7% servant d'indicateur du 
niveat, 61evw de ]'infection r6currente. 

Ces r6sUltats dOinotent I'existence possible d'une r6sistance aux m6dicanients chez certaines des souches de 7'. congolensequi infestent ces troupeaux.
En consSquence, plusicurs isolats ont t6 pr6levs stir le terrain pour effectuerdes essais. Les r6sultats obtenus r6veiit notaniment la ncessit6 d'entre
prendre d'attres actions pour redu ire le niveau g6n6raldc la trypanosomiase.
C'est dans cet esprit qt,'une campagne dc lUtte contre la ts6-ts6 s'appuyant surI'utilisation d'ecrans imprdgns d'insecticide vient d'ftre lancde. Le suivi des6tudes initi6Ses stir la prdvalence trypanosonienne et stir ]a sant6 et ]a produc
tivit3 aniniales perniettra d'6valucr l'intcrtt de cette carnpagne et ]a perti
nence des solutions chimiothrapiques. 

G.J. Rowlands, G. d'ihteren,J. C.Al. Trail et Woudyalew Mulatu 
En collaboration av'ec lt Laboratoire internationalde recherches sur les maladies 
animnah's, Ketya 

La trypanotol6rance 
Les recherches incns dans le cadre de cc tl&ie visent i:

* quantifier la sant et la productivit6 du bdtail trypanotol6rant et des 
espces trypanosensibles maintenus dans divers types de conditions et 5,5valuer les differenccs interraciales qui s'observent au plan de ]a trypano
tolerance et des performances qui lilt sont assoc"es;

* estimer les effets des interactions possibles entre les infections trypano
somiennes et datitres grandcs maladies sur la frquence et ]a gravit6 de
l'infcction trypanosomninec;

* d6finir des crit&rcs permettant de d6tcrmincr la trypanotol6rance et a
6valtier les relations cntrc ces crit~res et les caract6ristiques de ]a 
production. 

Effets des composantes de la trypanotol6rance
 
sur la productivit6 des bovins
 

Comme le montrent si bien les 6tudes inenes au Ranch de Mushie, au
Zaire, Ia capacit6 de contr6ler lc d6veloppement de l'an6rnie influe de

lnanire notable stir les performances dc reproduction des N'Dama, ainsi que
stir la croissance des veatix et stir Ia produIctivit6 des vaches. Au total, 146 re
lev6s concernant les intervalles inter-v3ages ont 6t6 effectt,6s stir 64 vaches

de race N'l)ama maintcnties pendant 3,5 ann6es dans tin milieu naturellenient caractdris6 par tine forte pression glossinaire. Des donn~es appari6es

stir ]a santo ct la performance ont 6t6 enregistr6es chaque mois, en vue de

l'6vatiation sinltltan6e des effets de plusietirs parainmtres (par exeiple, le
moment dU d6pistage de la parasit6mie, 
et le niveau de ]a parasit6mie et deI'hi6matocrite) stir la productivit6c de la vache et stir ses performances de 
reproduction, ainsi que stir Ic poids des veatix ati sevrage.

Le contr6le dui d6veloppenient de l'an6,nic, mesur6 par le maintien d'un
h6matocrite plus 6ev6 que Ia moyenne ati cours de l'infection trypanosomienne influait tie iini&renotable stir chacun des trois caract&res de ]a per
formance (tableau 41).

La r6pctabilit6 des divers caract-res, mesurte entre des intervalles de v&
lage sticcessifs, d6finissait les limites stip6rieures di degr6 d'influence dug6notype et de l'h6ritabilit6 des caract-res. La r6p6tabilit6 de la valeur deI'h6niatocrite 6tait raisonnablement 6eve (0,33) et 6galait presque celle dupoids des veaux au sevrage (0,35). 11apparaft ainsi qtue I'aptitude Acontr6ler 
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dediv'rs riIr,.s dc trypanototh 

, . r~at,',tlla prohiictiiitt;,helavatit' Ranch ,'Alushit' (Zaire), 19S9.
 

Tableau 41. hillient Ie 	 rant sur 'int,.r'aIlh,de ',hai, h'po .,h't,'aitx 

Imi inution Accroissem nt Accroiss'mint 
diel'itervdl' tiu poids all ie a productivit 

de veldg' sevrage des veaux des yaches' 

Crit.res 	 jours 1% kg % kg " 

IVarasit6iic rapidem'nt dNpktdc 68 14,2 2,8 2,1 17,1 15,5
 
plut6t quc tardivcncint
 

Itarasit6iniei fiblc plutt 20 4,1 3,2 2,4 5,6 5,2 
qti'di'v& (il'intricur dcupai

tardiveinesitni 	 ici i t fpist~cs) 

Il6iatocrit' uIcvypLt6t qttl 27 6,3 7,8 5,8 12,6 10,4 
hibl' ricur f"(i I'it i 

para',it6mics,ral)IidcnwnCt
 

dl('pist6cs) 

I lit~atcritc dlc%' plntCtt quI 59 11,5 12,2 9,4 23,7 24,1
t'nble (ai tdesI'intdricuLr 


jlar.L,.m
tu s talrdiv tnicnt 

dipist, cs) 

ilis stitl dv 8 inno' scvrd prodtit par vacht et par an. 

l'aniiic, tcllc qti'indiqu6c par lh6inatocrite, pourrait constitucr Iccritbrc lc
 
plus fiable peritettatit d'idcntificr les aninaux Its pls trypanotol6raiits.
 

L'cvaltatioi siittltaid des ctftcts rclatifs du contr6lc di d'vciloppc
mcnt ieI'Mi;ii icstir lapcrformance de vcaux non sevrds et deCleurs malrcs a
 
rtvid(3 tltLtcetti operation pi'ut se pratiquer chcz Its petits tr&s t6t apri's Ic
 
scvragc. CCttc 6ttidC a LgalcHIc1t permis de diiiiontrer itueIis rccherches
 
entreprists stir lapertinect:e des tests de trypaiiotolerance mceIIs stir lc terrain
 
dtvraicnt ilais tn premier tenips viser a: 
* 	 soulicttri des \vcatix sevr,'s pCiidnMt dtIs p6iriodes itdtrit, variable . tine
 

pri'ssion glossinair, aturdlle aussi torte quc possible, et i6valuer Its
 
tf't'ts tic diff6rcntcs cspiccs dc trypanosomcs stir la sant6 ct ]a producti

* 	 cotirnltcr utc l'aptittde I contr6lcr It' developpccniet do l'aminiie 
constitti Ic critrc le pis pratique de deteriniinati,)n de la trypanotole
rnc:c ct i tvaltitr dii6rentcs niestirts ie cc earact&rc (par excmplc 
relever l'lhematocrite inoyen pendant toUte ladurce d'ti test; relever 
I'l~inatocrite inoyen ati moment o6 laparasitmic est d6pistee; et 
relever I'hia )critc lc pluis faible afficli6 par I'aninial); 

* 	 inesurer lc degri6 d'influence dui ginotype stir les caractlres de trypano
tolirancc, ainsi quc l'h6ritabilit6 de ces caract&res tt leurs corr6lations 
g(nt1 iqtics aVCC It's aspects productioii, ct/oil Its possibilites de tktc
lion tiC genes nlarqtct... 

G;. dI'l,'t,'rn et].(;.M. Trail
 

lun collahoration ancc la CompaPiicj.van Lanck-'r, Zaire 

D6termination en milieu r6el de critires de 
trypanotol6rance chez de jeunes bovins N'Dama 

Un test pertiettait die (6terinier en milieti r6cl Iis caract 'res de trypano
tilcraici dcitiunes bovins N'l)ana a 6 6valui6 avec trois groupcs de veaux 
igds Lie I an (au total 436 stijets). Lis anitnaux de l'cxpriicncc avaicnt t6 
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nIlaintenus 	pendant 12, 18 ou 24 senlaies lans un inilieu caracterise par uie 
pression glossinaire naturclle ie type 11od1r6, dars I'un des ranchs de
]'Office gabonais ii'ani6lioration et Lie production tie viande (OGAPROV), 
au (;abon. )es donn6es appari6es stir l sait6 et Its perftornianees ont et6 
respectivement enregistr6cs 4, 101et 13 fois. ell Vue ie '6Valua.tion silultaiii6e 
des eftets Lie ditT[rents caract&rcs ie trypanotolrmcc stir l perormance
aniniale. Les pr valenccs trypanosomicines relevt~es au cours des trois tests 
6taient respectiveient Lie 25, 31 ct 9% . 

L'aptitude i contr6ler l'aninie intiujit iiettenient pilus stir les gains ie 
poidsjournaliers (lite la tacult6 ie controler la pamlsit6inie, alors que I'xposition
ant6rieure "il'intection trypanosomiente n'avait aucun effet stir cc parain.tre 
(tableau 42). 
Tableau 42. 	 Ii t.sdii .,sti h' d Iaparai'.;i'it dh'I'mimic, ct ,h' I ' ,sit i m 'ii c.ii h' .,'i 

deIoids titidiens, Rahm c' I'O(C.A PR( ) I ( ;az1n?, 1989. 

Exposition
Contr6le' Contr6cle anttricure 

de la parasitnie de I'andmie 
Exposition Pas dc5 la trypa-	 H-Wima- -l6ma- Parasi- parasi
nosorniase Score Score tocritce tocrite t6nie t6inie(semaines) Statistiqucs dev faible 1ev6 faible pass&c pass6c 

12 Nbrc d'animax 57 57 58 56 62 117 
Croissance 248 273 283 238 238 29) 

(g/jour) 
erreur type 23,5 23,9 21,9 20,6 11,6 8,9 

18 Nbred'animax 51 51 46 	 6256 54 
Croissancc 97 106 135 1968 	 126 

(g/jour) 
erreur type 14,4 11,0 27,2 26,3 7,8 8,3 

24 	 Nbred'animutx 27 49 40 5136 91 
Croissance 81 89 59II1 106 114 

(g/jotr) 
erreur type 15,6 19,5 21,1 32,0 8,3 6,8 

Total 	 Nbredd'mimax 135 157 144 148 175 261 
Croissancc 142 176156 122 167 177 

(g/jour) 
erreurtype 19,0 19,1 23,2 25,9 8,3 8,1 

I)iffrciee moyenne tie 
croissance (%) + 10 +44 -5 

Elabor3 Sipamrtir ties lnCITImnCS tics moindres carr6s pour les classes s'cmboitant dans toutes lCs 
pcriodes stnvamt Ivdlpistigc Li Ii parasit6nic 
MoVencs dces iLii0t1iires tcarrts. 

Trois niesures distinctes du contr61c de l'an6mic ont 6tc compar6cs:
l'h6n atocrite moyen pendant totute la durc Lil test, I'h6matocritc le plus
faible atficli par l'ani mil et I'hi6matocrite nioven an niolnent du depistage ce 
la parasit6mie. Les deux premi &res mesures 6taicnt plus 6troitement associ6es 
aux performances aininales lueIla dernire et pouvaient toutes deux servir 
collille indices Lin coltr6le tin dIIcloppement ie l'an6iie. II cst apparn utie 
pour d6cclcr des dit'66rerces najeures dans I'aptitude i contr6ler l'an6mie, i1
fallait que le test dure anl mininum quelque six senaines. On petit done dire 
en pratique que pour avoir ti test appropri6, il taudrait exposer I'animal h 
tie iili'ctionInaturellc It plus t6t possible et mCsurer I'h6iatocrite stir tine 
p6riode dc six semaines a compter du moment du d6pistage dc la parasit6mie. 
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)e fait, la d6nionstration d'une corr61ation satisfaisante entre les effets de 
l'infection naturelle et cux de l'infection artificiclle permcttrait al chercheur 
dce disposer d'n test de caract.re plus pratique. 

G. d'h'teren etl.C.A. Trail 
h-n collaboration av'c I'Office gabonaisd'atnuliorationet de productionde viande,
 
( abon
 

Effet de I'infection trypanosomienne sur
 
la reproduction des N'Dama
 

L'6valoation des effcts de l'infection trypanosomienne sur ]a reproduc
tion a ddbouch6 stir des r6sultats dignes d'int6rt en 1989. Une 6tude d6taillkc a 
t6 tmence sur cinq troupeaux de vaches N'l)ama an Ranch de I'OGAPROV, 

au Gabon. La nioiti6 des suJcts pr6scnts (ails chaquc troupeau avait t6 
prophylactiqucment traitdc an Samorin avant la saison d'accoupleCnIt, 
!'atrc ioiti3 tii utilis(c Coim c temoin. Les ainjaux de l'tude ont 
cissitc etc observ6s pendant dcux saisons d'accouplement, 5 savoir de 
d&cenibre 1986 ;1mars 1987 ct dc d(ecembre 1987 i f6vrier 1988. La pr~valencc
iiCIesocllc dcs trypanosones au coUrs dc ces deux saisons 6tait de 8,6% pour 
le groope 11on traite. 

Ckcz ICs sojCts tItilis6s comnc t6moin, ni lc traitement, iI la parasit6mic
n.ivaient affei:ct6 Is taux dc vlagc affich3s par les vaches taries durant la 
s.isoil d'acCOuelieint; toutefois, cn cc qii conccrnc los vaches en lactation,
Ie taux de v1age moyen cnregistr6 pour les aniniaux non trait6s 6tait 
in'6ricur "Icelhi obteni pour les sujets trait6s (tableau 43). L'ajustement d'un 
iod1'le lintaire utilisant la fonction logit adapt6c ii l'analysc des don6cs bi
nomialcs I des paraniitres relatifs an traitemict, an mois du vlagc, a l'ann6e,
al troopcan ct il'age, a fait apparaitrc uic diff6rence significative (P< 0,01)
respcttivemnt avcc lcs valcurs atust6cs de 0,50 et 0,66. Cette diff6rence s'ex
pliquC par ha taiblesse dti taux de vdlagc (0,29) cnregistr6 chez 68 animaux 

non trait6s qui 6taient dcventis parasit6miques an cours de la saison d'accou
plmenit. 38 ic Cs so jcts avaicnt t6 trait6s au 136r6nil parcc qu'ils accusaicnt 
tn h6matocritc inf6ricur i 25% et un taux de vIagc (0,13) encore plus faiblc. 
(kCs r6sultats niontrent i quel point la trypanosointase pcut comproinettre ]a
tecoidite des vachCs soLIffrant du stress de ]a lactation, en particulier celles 
toli ont du Mal ;I jtIgtler le d6veloppenlent de l'an6mie cn.r6ponse a l'infcc
tion trypanosomienne. 

G. d'htren, G.J. Rowlands etJ.C.M. Trail
 
Ell collaloration avec I'Office gabonais d'aluioration et de production de viande,

( ;al,o 

Tableau 43. 1-fbr lit raitemnsi au Sam,,rin stir les tauxde vlaqe 
des vacles N')amna, Randh de 1'OGAPROV 
((;alo),1989. 

Etat des Traites Non traites 
vaches durant 
la saison Nbre de %de Nbrede %de 
des montes vaches v'lages vaches vElages 

Vaches tarics 93 86 114 91 

Vaches cn 
lactation 267 64 255 52 

http:caract.re


G6n6tique de la trypanotol6rance
 

Les objectit's vises dans Iecadre de ce th~iie consistent i:
" ddfinir des crit~res de s6lection pour la trypanotol6rance et Aestimer lesvariances g6ntiques et phnotypiques des caract res de ]a trypanotol6

rance et des paraintres de la santo et de la production, ainsi quc leurs 
covariances; 

* niener des tests destin6s i niettre aujour des relations possibles entre la
performance ct les syst~nmcs polymorphiques des antignes lymphocy
taires bovins tel. que le complexc majeur d'histocompatibilit6 (CMII);

* 6wiuer et i utiliser les mnithodes de d6termination du groupe sanguin 
pour identifier les groupes de deii-fr,'rcs pr6sents chez les bovins 
N'Dama de nires connues mais de pares inconnus. 

Aspects g6n6tiques du contr6le du 
d6veloppement de I'an6mie 

Pour la premiere fois en 1989, les param~tres g6n6tiques r6gissant l'apti
tude fi contr6ler l'animie ont fait l'objet d'une 6valuation en milieu rdel. Autotal, 148 bovins N'l)ama igcs de I an et issus de 29 gdniteurs diffir,'nts
avaient et6 expos6s pendant 92 jours uine pression glossinaire naturelle de 
type noddr6 au Ranch de I'OGAPROV, au Gabon. Des donn6cs appari6es
de sant6 et de performances avaient 6t6 enregistr6es i 11 p6riodes diff6rentes.
L'h6mnatocritc moyen et l'h6matocrite le plus faible affich6 par l'animal 
durant I'cxpdricncc avaient 6t6 6valu6s comme mesures de I'aptitude
contr6cr l'annilie. Des ImICsurcs avaient 6galenient 6t6 prises pour juguler
systematiquement les autres causes possibles de l'an6mie. 

Chez les sujets identifis commc parasitdmiquCes, cctIx pr6sentant un
h6inatocritc moyCn superieur Ii la normale ot dont l'lh61natocrite le plus
faible 6tait sUpdrictir i la moyenne avaient respectivement enregistr6 des
gains dc poids de 34 et de 359/ plus importants que ceux accusant des valeurs
inf'.rieures ; la moyenne. Mme chez les sujcts non identifi6s comme parasi
t6iniques, ceuix pr6sentant un h6matocrite moyen sup6rieur i la normale ot
dont l'htmatocrite le plus faible d6passait la moyenne, avaient respective
ment cnrcgistr ies gains pond6raux de ct 12%14 de sup6ricurs 1 la 
moyenne, ce qui implique qtc certains de ces animaux 6taient en r6alit6 para
sit6rniqucs. 

L'lh6ritabilit6 de la croissance, dc I'h6iatocrite moyen et de l'h6mato
crite le plus faible affich6 par l'animal durant les tests, ainsi que les corrdla
tions gdn6tiqucs ct ph&notypiqucs de ces paramntrcs sont donn6cs at tableau 44.

L'h6ritabilit6 du poids corporcl au d6but du test, moment o6i les
animaux 6taient approximativement ig6s de 50 semaines, 6tait de 0,49
(crrcur type 0,32). Cc r6sultat sC situe dans ]a fourchctte de variation rapportde
pour cc caract'rc, ]'importance de l'erreur type d6notant probablement le
nombrc liiit6 des descendants par g6nitcur. Avec la prise en compte de l'en
semblc des donndes disponiblcs stir I'environnement et la parasit6mie, l'h6ri
tabilit6 dc la croissance ati cours de la p6riode du test 6tait tombde 0,39.
(erreur type 0,31) mais se situait encore tine fois dans la fourchette de varia
tion dc la croissance stir tie p6riode de trois mois. 

L'hiritabilit6 des dcIx mesures de l'h6inatocrite 6tait supdrieure l'h6ri
tabilit6 correspondante de la croissance dans toutes les analyses et s'6tablissait 
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Tableau 44. 	 1 lfritahilitide la croissance etde I'hmatocritemoyen: niveau leplusfaible de P'himatocrite
 
atteintpendant le lest; et corratins phnotypiques etg,6ntiques de ces paratntres.
 

Niveau le plus 
H6matocrite faible de 

Croissance moyen I'himatocrite 

D6pistage, # score de la parasit~mie exclus de l'analyse 

Croissance 0,22 ± 0,28 0,41 + 0,73 -0,13 ± 0,74 

H6matocritc moyen 	 0,35 0,35 + 0,30 0.96 ± 0,20
 
HWnatocrite le plus faible 0,29 0,72 
 0,48 ± 0,31 

D6pistage de la parasit6mie inclus dans l'analyse 

Croissance 0,38 ± 0,30 0,71 ± 0,42 0,28 ± 0,55
 
1-16niatocrite moyen 0,32 0,63 ± 0,33 0,99 ± 0,17
 
1-kiniatocrite le plu'; faible 0,25 0,66 0,51 ± 0,32 

Depistage et score de la parasit6mie inclus dans l'analyse 

Croissaicc 0,39 ± 0,31 0,70 ± 0,42 0,28 ± 0,55
 
1-6niatocrite moyen 
 0,32 0,64 ± 0,33 1,00 + 0,17
 
IItiatocrite le plus faible 0,25 0,67 0,50 ± 0,32
 

± lrrcur type. 

L'hritahilit correspond;i la valc, r sittice stir la diagonale. 

L.I corrclatioi ge~ictiqtic correspond a la va!eur situce at,-dessus de la diagonale. 

la corrda.tion ph iiotytpiquc correspond Ih valour situLde en-dessous de la diagonale. 

a 0,64 (ci retr type 0,33) et S0,50 (errctr type 0,32) lorsque toutes les infor
,nations disponiblcs stir le milieu et la parasit6r.iie 6taient utilis~es. 

La correlation gcn6tiqte entre I'h~matocrite moyen et la croissance 6tait 
de (,70 (erreur type 0,42), lorsque toutes les informations concernant l'envi
roumcnint et la parasit6mie etaient prises en consid6ration; dile 6tait de 0,28 
(crreur type 0,55) entre I'he6natocrite le plus faible affich6 et la croissance. 
(onjligues a I'hritabilit6 encore plus forte de l'h~matocrite, ces valeurs 
laissent entrevoir des possibilits de s6clection dc sujets aptes A contr6ler 
l'anniie, stir la base du nivcau de l'h6matocrite. 

L'int6gratin des donn6s stir la parasit6mie dans l'analyse avait contribu6 
a accroizrc les valeurs dc l'h~ritabilit6 comnie celles de la correlation g6n6
tiqtic, quoiquc ]a parasitmie nait 6t6 d6pist6e que chez 28% des animaux. 
Parce qtue plus sensiblcs, Is tests cn milieu rdel cn cours d'61aboration sur le 
dcpistage des infections trypanosomicnnes permettront une classification 
plus pr6cise tie l'6tat de la parasit6mie. Cette classification devrait a son tour 
contribuer "iaccroitrc les valeurs de l'htiritabilit6 de I'h6matocrite ct de ses 
corr61ations gSn&iques avec ]a performance. 

Si tous les animaux pouvaient devcnir parasit6miques au cours d'un test,
soit par le biais d'tne tr{s forte infection naturelle, soit Atravers un maca
nisme de contamination artificielle acceptable, les chiffres relatifs Sl'hdritabi
lit6 de l'h6matocrite pourraient &re encore plus 61ev6s. Cela permettrait de 
fairc coincider ]a p6riode de test avec la dur6e mininiale reqtiise pour une 6va
luation pr6cise des valeurs de l'h6matocrite des animaux parasit6miques et 
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partant, de minimiser les effets 6conomiques n6fastes de I'infection trypano...
somienne stir les perfurmances animales. Avec la r6duction de la poriode de 
test, les valeurs de l'h-matocrite peuvent kre mesur6es de mani~re beaucoup
plus pr6cise que nc peuvent 1'ktre les performances animalcs. I!apparait ainsi 
que I'utilisation de la valeur la plus precise de l'h6matocrite dans les travaux 
de s6k.:'ction pourrait contribuer Aacc616rcr le proccssus de I'am6lioration 
g6n&iquc des N'l)acna trypanotol6rants. 

J.(C.M. Trail et G.,lrt,,i 
En collaborationavec I'Qficegabonaisd'amiliorationet deproductionde viande, Gabon 

Evaluation biologique et 6conomique
des r6ponses des bovins aux 
innovations techniques 

L'une des priorit6s du Secteur de recherche sur la trypanotoi6rance
consistc i nwettre au point des innovations techniques a caract~re pratique i 
I'usage des paysans. A cet 6gard, les 6tudes men6es en 1989 couvraient 
notainuent: 
* 	 I'utilisation de pi ges et d'6crans irnpr6gn6s d'insecticide pour la lutte 

contre les ts--ts-; 
• 	l'effct des mntdicanents trypanocides sur ]a sant6 et la production bovines;

l'efficacit6 de la compl6mentation alimentaire sur l'an6lioration de la 
santo ct de la productivit6 des bovins trypanotoldrants expos6s A la 
trypanosomiase; 

* 	 l'introduction de bovins N'Dama dans un syst~me de ia6tayage villa
geois; et 

• 	 I'61aboration de programmes de s61ection pilotes s'appuyant sur les 
crit~res de ]a trypanoto]6rance. 

Effets des pi~ges 6 ts6-ts6 impr6gn6s 
de cyperm6thrine sur la pression glossinaire et 
la prdvalence trypanosomienne 

D s le debut de l'ann&c 1988, 11n programme de lutte contre la mouche 
ts6-ts6 a &6 lan(e, dans la zone de Boundiali, dans lc nord de la C6te d'lvoire. 
Ce programme s'appuic sur l'utilisation de piges Amouches de configura
tion biconiquc, imprgns de cypern6thrine ct install6s le long de la rivire 
Bagou6, l'un des afiluents du Niger qui traverse, dans le seris sud-nord, le 
district de Boundiali. A cause des fortes pluies qui arrosent cette zone, les 
pitges doivent krc cnlev~s chaquc ann& pendant l'hivernage. Le deuxi&nie 
cycle de la campagne contre lats-ts6 a d6marr6 ati d6but de 1989 et, 5cette 
occasion, les animaux ont tous 66 trait6s ai Bor6nil en avril. La pression
glossinaire (Glossinapalpaliset G.tachinoides)6tait tomb6c de nianie're specta
culaire en 1987 et au d6but dc 1988 dans la zone cotiverte par lc programme
de lutte ani-glossinaire (figure 16). En revanche, aucun changement r6elle
nient significatif n'avait 6t6 enregistr6 stir ce paramntre dans la zone contigu5
"non contr61c". 

En moyennc, la pr6valcnce trypanosomienne mensuelle relev6e pour
10 troupcaux de bovins et 7 d'ovins dans ]a zone "contr616ce" avait commenc6 
a baisser Apartir dejuin-juillet 1987 (figure 17); les pr6valences noyennes
observdcs en 1989 s'6tablissaient environ au quart des valeurs enregistrdes 
pour 1987. Toutefois, tine baisse similaire avait 6galement 6t6 observ6e chez 
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les troupeaux de bovins et d'ovins maintenus dans la zone "non contr61kc". 
Dans unc certaine mesure, lachute de ]a pr6valence trypanosonicnnc ob
scrvdc chez Its aniniaux de la zone "non contr61e6" pourrait s'cxpliqucr par 
la proximit6 de certains des troupeaux de bovins et d'ovins de Ia "fronti~re" 
sdparant les deux zones. 

Pression Dans les z,ies Dans les zones
 
glossinaire' contr61,!s not' contr6lies
 

60- Commencement Commencement
 
de la I-phase de la 2' phase

de la lutte de lalutte
 

50 antiglossinaire antiglossinaire
 

40.
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20
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lpressim glo,.siiiaire ect 

talx (I'ill] ties d"Crepas decs.mig pris Ipar les ltuotilies 

L~a calculde comnie 6tant It'lroduit tie la deiisit relative des ts6-ts , des 

ettoil| 11)11tltlt']e',t stir les bovins. 
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E 1990, des picges a tse-ts6 seront utiliss ,ians les deux zones et la'Airveillaicc des trotipauIx die bovins et d'ovins se poursuivra. Au demeurant,
des donnees djh collectees sur d'autres param&tres de la sant6 et de la productivit6 aniales scront utilisees pour ivaluer l'impact de la lutte anti
glossinaire sur lasanto et laproductivit6 des animaux. 
G;. d'heteren, 1). In),, ( ;.]. Row~lanids et].C. A .Trail 

l:?o)hlaboratio ,t
aec /a Socit t de developtement des productions animnales, Cdtedi'oire;I La'ofri irt' international de recherches sr h's maladiesantimales, Nairobi 
(Kentya) 

Evaluation 6conomique de I'introduction du 
N'Dama dans la r gion d'ldiofa, su 7ai're 

Une ctudC .!tt iIent,en 1989 sur l'6conomie de l'introduction desN'l)ama dms lardgion d'ldiotia (Zaire central) en vue de la production
botichi'rc. II s'.igit I)die l premire ttide di genre rhalise .ipartir de donnes
ecoIniLiqnes exhaustives et de relevds stir l productivit6. Elle fournit uineinformatioii Licpremiere main stir latactibilit6 6conomique de l'introductiontie bovins trypaiiotolcraiits dls les svst 'ies villageois pratiqui]s dans les zones 'Itse-tse sans tradition d'§levage bovin. Les valeurs relatives ]a structure ties trotpeaux et I'laprodtctivit6 animale moyenne out &6 relev6es sur18 troupcaux obscrXTs entre janvier 1986 ct d6cembre 1989. Les donn6es 
etoiioiquc'si avaicnt ctt curegistrdes en mai 1989. 

Aux fins tic I'aalyse cofits-bMndfices, tin niodule de simulation permettanttie preiidre ii coiImpti' I,dVIIaiiqtu tit' laproduction animale avait t6 utilis6.UnC analyse tt'Olloilitlue II'&chelle tie ]a collectivit6 rtgionale a ensuite &6cf'ectue, la rtntabilit dtait envisage ici soLs I'angle de latotalit6 de 1a populatioi d'diOnt, ct 11011 till siCI point tie \'tic ies individus dlevant des bovins.Laivse eectu s'appyait, sclon iede besoin, stir le prix de rdf6rence,
Lt,isIobticut en dtdidisant les imp6ts ct les subventions des prix pratiqtids stirIt'nirchli, t stir Ictolt .t1opportulnite, qni correspond i 1a valeur de renon
cation des bieus, dt's services ou tin capital. Une analyse financiLre i l'cielleindividntelle a galcmciint td menice pour complter l'analyse dconomiqtie
eftfcttI'e tit poi it tie vii tice lacolectivi t rtgionale.

L'aiai1s1 iitneIco i l'dchelle rdgionale a r6v6l6 tin rapport global deslvcstisseieiits aux btdindticcs nets dIe1/1l, stir la base d'uu taux d'escompte
t'tiiitii 1(% e tauX tie reintit'it interne de 11,7%. L'analyse finaiiciEre

ettfectt' :'I'ichcllt niivitidelle a donn6 tin rapport des investissements auxbenefices nets tt 1/22 ct in taux de rendement interne de 13,4%. Dans lestLienx cas, Ies rendements ctaicut positifs sans poUr antant &re exceptionnelle
miic t lev's. 

11ressort ties rtdsultats de '6ttide qti'en d6pit d'tne productivit6 raisonliable des boviiis et tie lafiodestic ties intrants requis, les rendements 6cononiIliues ct financiers obtcntus dtaieit pLt6t taibles. Deux des facteurs respon
sables tie cet dat ti tIit daient les cofits relativement 6lev6s des bovinsreprodiuctetirs an dtLitiitraiit trs difficiles 5ltrotiver stir le marchd3 d'Idiofa, etles prix prohibitit; tie Liviande de boetif, compte tenui du pouvoir d'achat deIa poplation locale. Totitefois, l'6tude entreprise montre clairement qu'auplan &conomiqiuc, i'introduction ties bovins trypanotolerants dans des villages
oCi I'decvage bovin fie constittie pas ti tradition sejustifie. 

It/,, (l. 

l:.I 


G. d'eteren, 1). owvlands,.I.C.M. 7railet F. van Winckel 
co/lhhor,ltion a'1ec h'li)'elopp'ent dii proris poplaire, Zaire 
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Collaboration avec les syst mes nationaux
 
de recherche agricole
 

13 cadres dies SNRA ont t6 6troitenlent associ6s aux activit6s de recherche
 
du Secteur de recherche sur ]a trypanotol6rance en 1989. 24 articles s'inspirant
 
ics travaux du SectCur dc recherche out t6 publi6s, soumis pour publication,
 
ou pr6sent6s daiis des reunions scientifiques pendant 'aun&e consid6r6c. Sur les
 
67 auteurs de ces publications, 30 provcnaient des SNRA, 19 du CIPEA ct
 
18 d'autrcs centres internationaux operant en Afrique ou dans C'autres
 
parties du monde.
 

R6union du r seau Trypanotol rance 
La r~uion biennale du RWseau africain d'itudc du b6taiI trypanotoh6rant
 

a t6 organis6e itMombasa et i Nairobi (Kenya) du 10 au 21 avril 1989. Cette
 
rtinion a perinis aux experts du Rseai de faire le point sur leurs travaux de
 
recherche et iemodifier ou de red6finir certains de leurs protocoles. )e

notivcaux projets Lierecherche ont egalcicint 6t6 mis aU point. En outre, des
 
chercheurs venLis Lie3i (Tte d'lvoire, de l'Ethiopie, du Gabon, de la Gambie
 
et dui Zaire oit pr6sente les r6sultats de leurs aetivites "11a 20'rtunion du
 
(Coseil scientifique international ierecherche sur les trypanosomiases et
 
leur contrC61 de de I'tuit6 africaine (CSIRT/OUA) organis6e
dl'()rgain 

en lnirie temn ps qtie laliernale I Mombasa.
 

Le lWseau eitretient ties relations solides avec Ic CSIRT/OUA ct utilisc
 
sa r6tion bieniale, l'une des plus grandcs rencontres scientifiques organis6cs
 
en Afrique stir Li recherche stir latrypaiosoniiase, comnie un cadre privil6gi6

d'Mh.Mges d'id6es et de r6sultats de recherche, et comnie un moyen appro
prie pour toucher les repr6sentants des pays africains et des organisatiolls
 
r6gioiales etinternationales concern6es par latrypanosomiasc, ou intervenant
 
daeis CC do0iaiIe.
 

Formation 
I)es stages de f'ormation individuelle ont t6 organis6s ANairobi AI'n

tentioil tiC six cherchetirs en poste dans des sites de recherche du R6seau en 
(:6te d'Ivoirc, en Ethiopie, au Gabon et au Zaire. Ces stages portaicn sur des 
aspects pr6cis des protocoles de recherche du Rseau et sur les m6thodes 
utilisees elliatiCre ti'analysc et de traitcnlent de donn6es. 

Au cours de li piriodc considr6e, Is cherchcurs en poste sur les sites du 
Reseau en Ethiopie,en (;arbie, et ai Zaire ont donn6 des cours de formation 
1leurs propres coipatriotes oti a des ressortissants de pays voisins, ajoutant 
ainsi tine nouvelle dimension aux activit6s de formation du R6seau et per
iettant tine meilleure diffusion des r~sultats de recherche au sein des 

systeines nationaux de recherche agricolc. 

PERSONNEL DU SECTEUR DE RECHERCHE 

J. C. M. Trail, Coordonnateurdu Secteur de recherche 
K. Agyeiang, Zootechnicien 
G. d'letcrcn, Coordonnateurdu Riseau africain d'itude du bMtail trypanotolirant 
P. Itty, Agro-&onoiniste (expert associ de la FAO) 
1. A. Little, Spe;cialiste tet la nutritionanimale 
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S. Nagda, Analyste de dotinmes biologiquesprincipal
A. N. Ouattara, Assistante du Coordonnateurdu rt;seau Trypatiotolrance
J. M. Raricya, Analyste de donnies biologiques 
G.J. Rowlands, Zootechnicien * 
F. van Winckel, Agronone (djtact au CIPEA parl'Administratio:gincralede 

la coopc rationan d;v#hIoppe ent, Belgqique) 
Woudyalew Mulatu, Vtirinaire 

* est entli"lau CIPI'A en 1989 
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Secteur de recherche sur 
les poliiiquer d'elevage et la gestion 
des ressources primaires 

L'adoption d'uiie technologic nouvelle par les paysans est g6n~ralement
subordonne i i'cxistcnce de politiqucs gouvernernentalcs ad6quatcs ct 5 
litilisation efficace et judicicuse des ressources naturellcs disponiblcs. Lc 
SCctCur cit recherche sur les politiques d'61evage et la gcstion des rcssources 
primaircs vise 'iappuver les gouverncments des pays de l'Afrique
subsahariennc dans les efforts qu'ils d6ploient en vue d'introduire des inno
vations dais c,'s domaincs. En !989, environ 26% du budget du Secteur de 
recherche ont &t6 afltcct6s i des travaux stir les politiqucs d'61evage, les 74% 
restants 6tant consacrts aux tutiLCs stir les ressources primaircs. 

Recherche sur les politiques d'6levage 
l)ans ]c cadr de son thime Recherche stir les politiques d'61evagc, le 

CIPEA entreprend des 6tudes stir un certain nombre de problnmes qui
influcnt stir le d6vcloppement de l'(1evage cn Afrique. Parmi ceux-ci, 
figurent les zones critiques qui s'obscrvcnt dans les relations entre objcctifs 
politiqtLcs Ct moyens d'action et lcs sujets que le CIPEA est micux arm6 pour 
6tudier que les autres organisations de recherche, fussent-elles nationales ou 
internationales (par exemple les comparaisons pays par pays). 

En 1989, les travaux pr6c6demmcnt entrepris sur l'impact des politiques 
des prix et stir les relations entre la tenure des terres et 'adoption des innova
tions technologi(,a-s se sont polirsuivis. Toutcfois, l'6tude sur la tenure des 
terrcs a pris tite orientation nouvelle avec le lancement des activit6s de re
cherches concert~es men6es sur lamaitrisc des tcrres et la propridt6 des arbres 
en Afrique de I'Oucst avec le Land Tenure Center de l'univesit6 du Wisconsin 
(Etats-.Unis), travaux qti i terme ouvriront h voic a la collaboration avec 
pIlisieurs autrcs chercheurs cn Afrique de l'Ouest. 
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Impact des politiques des prix du b6tail sur 
la production de viande et de lait de certains pays 
d'Afrique subsaharienne 

Les politiques des prix pratiques en Afrique subsaharienne pour la 
coinmercialisation dU b&ail sont importantes i trois titres. D'un, parce que 
les populations rurales des pay.: concern6s tirent pour la plupart leur subsis
tance de Il1evage et cle leurs revenus sont directeient li6s aux prix des 
animaux qu'elles produisent. lDe deux, parce que les prix repr6sentent une 
charge pour les consomniateurs qui consacrent une bonne partie de leurs 
revenus i l'achat de produits animaux. Et de trois, parce ]e les politiques 
des prix dtu b&tail ont Un pouvoir d'incitation ou de dissuasion stir les produc
teurs et qu'clles influent stir les recettes et les d6penses des potivoirs publics. 
A cause de ces fibctions diffirentes, voire contradictoires, la plupart des 
gouvernenients rechignent it laisser les prix fluctuer au gr6 dui march6. ls 
essaient au contraire de contr6ler leurs effets par in cei tain nombre d'inter
ventions instmttittonnellCs. L'6tude entreprise stir cc tihenle visait ": 
* comparer les objectifts des politiques des prix et Is moyens d'action 

utilis~s dans certains pays de l'Afriqiue subsaharienne; et S 
* 	 estimer les effets des iterventions directes et indirectes des pouvoirs 

publics stir les rponses des producteurs aux prix, sur le d6veloppement 
de la production aniniale et stir le bien-tre du consominateur. 
Aux fins de la partie analytique de I'6tude, les donn,'es rassembl6es en 

1988 dans les pays couverts par 1'6tude stir ies prix officiels et sur les cours du 
march6 ont 6t6 coipl&es par des renseignenients puis,-s i ]a source ou 
rapport6s dans d'autres publications. 

Une t&UdC dcrite clans Ic Rapport antel 1988 du CIPEA (pages 136 et 
137) pr6sente les coefficients nominaUx de protection (CNP) de ]a viande de 
boeuf pour la periode 1973- 1986. Ces coefficients, qui mesurent les 
incitations a la production adopt6es par le gotivernement par la vole des prix, 
avaient &6testinics stir la base des taux de change officiels. Toutefois, conime 
on sait que durant cette p6riode, plusieurs pays avaient opt6 pour 1a survalo
risation de leurs ionnaies nationales, le coefficient applicable au Nig6ria a 
6t6 r66valu6en 1989 stir ]a base d'un taux de change ajust6. Cette approche 
perniet notainnicnt tie niontrer les effets de la survalorisation des nionnaics 
sur les reponscs des producteurs aUx prix. 

Le degr& de survalorisation du taux de change a 6t6 estini5 sur la base du 
taux diffirentiel d'inflation qui s'obs,-rve entre les prix int rieurs (approxi
niativenmeit dterrinins S partir de l'indice des prix i la consommation) et les 
prix 	internationaux (calcul6s sur la base de l'indice des prix i la consom
mation des pays industrialisSs). 1973, aniie oii ]a monnaie nige'riane a 6t6 
d6croch~e de la livre et baptis6e "naira", avait 6t6 utilis6 coinie anne de 
base. 

L'utilisation du taux de change officiel r v&le qu'i partir de 1975 les 
producteurs de viande de boeUf b6n6ficiaient d'une protection 6conomique, 
c'est-S-dire d'une subvention de fait, alors que le CNP estim6 en fonction du 
taux de change ajust$, niontrait que les producteurs 6taient implicitement
impos s entre 1979 et 1985 en cons6quence de ]a survalorisation de la 
rnonnaie nigiriane au cours de cette p6riode (figure 18). 

Le rapport du prix d'un produit animal i cclui d'une autre denr&e locale, 
telle que le nil ou le sorgho contre Icsquels les produits animaux peuvent &re 
facilemen: 6changSs, permet 6galement de se faire une id6e de l'effet des prix
utilis6s coninie ioyen d'incitation i la production. L'utilisation de cc 
rapport pernmet en outre de contourner les difficult6s inhcrentes S la conver
sion des taux de change. Entre 1975 et 1985, les prix des produits animaux 
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out chutc d'environ 5()',, par rapport "lecux ti,rmil (tableau 45). La dtvalua
(lol du naira, ConSCtLitive aiI'application du Programme d'ajustement struc
turel (PAS) en scptembrc 1986 s'6tait toutcois traduite par un rekvement des 
prix interieurs des marchandises comurcialisables telles que les produits 
.iniiiiaux. Cc phenon ne avait contribu6 ;trenverser a tendance 5 la baisse 
des produits animaux par rapport aux denrees non conimercialisables parmi 
lesquelles on compte le ril au Nigria. 

Tableau 45. I:,1ic'. d-ts mu tont d'prix ,'la 'iand' dtv bto,'df 
volailt' par rapport a (oix di rail,,Vi' ria, 1975
1986". 

Viande de Viande de Viande de
 
Annie bocuf/mil mouton/mil volaille/mil
 

1975 100 1M I(O
 

1976 III 10M 98
 

1977 89 94 90
 

1978 66 67 72
 

1979 56 57 55
 

1980 79 83 79
 

1981 48 53 53
 

1982 45 47 56
 

1983 56 63 66
 

1984 38 40 41
 

1985 42 53 52
 

1986 88 93 87
 

1975 = 1(). 
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Le problim du pouvoir incitatif des prix a egalement t6 6tudi6,quoiquc dc manire lkgcrciment diff6rente, chez les producteurs ivoiricns etnialiens. Les causes profondes des modifications annucllcs des CNP estini6s 
pour les producteurs ivoiriens ct malicns ont t6 examine6s, S la lunli&re de lacourbe de tendance dcs changements r6els de prix, en vue de mettrc l'accent 
sur l'aspect fluctuant des r6ponses des producteurs de viande dc mouton et delait aux prix. Dans le cas d'espece, les CNP utilis6s n'av.iient pas 6t6 ajust6spour tenir compte de la survalorisation du taux de change, en vuc de mettre en relief les effets des facteurs autres quc le taux Lie change sur les r6nnnses des 
productcurs aux prix.

La figure 19 donne lc CNP de la viande de mouton en C6te d'!voire.
Inf6rieur S 1,0 entre 1972 et 1975, il 6tait devenu sup6ricur i 1,0 de 1976 51986. I1apparait ainsi que durant cette p6riode, les pouvoirs publics avaientcess6 d'imposer les producteurs de viande de mouton pour commencer 5 les
prot6ger. La d6coniposition des fluctuations annuelles du CNI) r6v6lait queIcs changemcnts au niveau du prix nominal au producteur contribuaient
gdn6ralement 1 accroitre lc CNP. La hausse des cours internationaux avait
deprim6 le CNP entre 1971 ct 1973 et entre 1979 et 1980. Enfin, la chute duCNP enre-istr6e entre 1980 et 1982 et entre 1983 et 1984 6tait essentiellement
la cons6qu'uce d'un certain nombre de devaluations nomiiales du franc 
CFA. 

Dans le cas du lait au Mali, la .composition du CNP r6v&le que le prix
nominal au productcur 6tait demeur6 inchang6 entre 1971 et 1972 et entre1973 et 1975. I1d6coule de cela que les clhangements du CNP enregistr6s
pendant ces p6riodes 6taient oxclusivement dus aux variations des taux dechange et des prix internationaux (figure 20). Les changements observ6s 
pour ces deux variables 6&aicnt au demeurant relativement limit6s, cc qui fait que les fluctuations du CNP 6taient 6galement modestes. Un accroissement
substantiel du prix nominal au producteur enregistr6 entre 1983 et 1984 avait
contribu6 5 accroitre le CNP ct "tlc hisser au-dessus des valeirs observies audebut des anndes 70. Une tendance S la hausse avait 6galement 6t6 constatde 
pour le prix r6el au producteur durant cette p6riode (figure 20).

Les r6sultats pr6sentfs ci-dessus r6v~lent des variations substantielles
eritre les taux d'imposition ou de subvention appliqu6s dans les divers pays
couverts par I'6tudc. Ils morintrent 6 galement que la latitude dont dispose legouvernement pour renforcer ses mesures d'incitation i ]a production est
fonction de plusieurs facteurs, y compris les politiques affectant le prix
nominal au producteur, les politiques macro-e'conomiques influant sur letaux d'inflation, les taux dc change en viguer, et les niveaux des prix inter
nationaux. Les gouvernements peuvent naturellement exercer une influence
directe sur les trois premiers facteurs, mais ont moins d'emprise sur los prix
internationaux. 

T.O. Williams 

Tenure des terres et prop rit6 des arbres 
en Afrique de I'Ouest 

C'est au d6but des anndes 80 que le CIPEA a commenc6 5 tester en
milieu r6el ses recherches sur l'agriculture en couloirs au Nigeria. Les travaux
rdalis6s dans cc cadre ont ddmontr6 que les syst6mes de tenure des terres et depropridt6 des arbres avaient eu une tr~s grande influence sur les producteurs
qui avaient bien voulu participer aux essais et sur les types de parcelles qu'ils
avaient choisi de vouer S la culture en couloirs. L'6tude des relations qui
existent entre la tenure des terres et ]'agriculture en couloirs dans la zone 
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Figure 20. 
Alodi fcations annuelles des 
mesurtes d'incitationoar les 
prix destinies aux producteurs
de lail ,m Mali, 1971-1986. 
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hurnidc de I'Afrique de l'Ouest a d6marr6 en 1989 par un examen de la litt6
rature disponible. Ele visait notaninient a recenser les caract6ristiques

majeures des syst-'nmes de tenure des terres et de propri6t6 des arbres
 
pratiqu6s dans la zone.
 

Les systnines de tenure des terres en vigucur en Afrique de l'Ouest font
 
1 ]a terre et aux arbres des places totalement diffhrentes. Les divers membres
 
d'un ni6nage exploitent souvent des lopins de terre dtenus 1 titre individuel;

toutefois, l'attribution des parcelles cultivables relkve g6n6ralement de la
 
re'.ponsabilit6 d'ull groupe social plus large, souvent compos6 de personnes
 
appartenant au i nme lignage, ou de celle de ses reprsentants. Le lignage

petit jtre de type inatrilin6aire ou patrilin6aire ou rassembler des individus
 
issus des mnnmes ascendants paternels et matemcls. Les femmles sont rarement

liabilites i attribuer des droits f'onciers 
' des tiers; de fait, nimic les droits
 
d'usage iu'eIles peuvent trc aieln6es Aexercer stir tine terre leur viennent
 
g~n6ralcnent d'un 
 honinie, qn'il s'agisse du rnari, dont tile peutjouir d'une
 
partie dil patrimoinc, ou des autres nieibres masculins de la famille. Les
 
droits Colill1utillaux et le droit d'attribution des terrcs sont rarenleit confifs a
 
des groulpes qim transcendent lc village, aire o6i la descendance est . la fois
 
dircct ' et dciiontrahlc. A till niveaui plus niodeste, le clef d'une famille,
 
(Iu'eiesoit nucl6aire on 6largie, est habilit6 i attribuer des droits d'usage de
la terre aux nicnibres de sa famille ilill6diate, i la seule condition pour ceux
ci d'exploiter eff'ctivenidt les parcelles allou6cs. Le droit d'attribucr des pitu
rages petit avoir pour source tine autorit6 plus haut plac6e que celle habilit6e
 
alallouer des teires agricoles.
 

Avcc l'intcinsification des pressions dcmograpliques, ICs superficies

traditionnellement contr6l6cs par l'autorit6 lignagere la plus haut plac6e sont
 
progressivenicnt grignot6es et les terres peuvent actuellement 6tre prt6es,

dotuncs ell gage, loUces Ct vendues, sans pour aUtant que de telles tranis
actions ne Soiclnt nlcessairenlent sanctionn6ces par la loi. Les paysans exploitant

des terres dans le cadre de contrats S caract&re temporaire se voient automati
quneicnt interdire la possibilit6 de proc6der i des invcstissements durables
 
tels qtc lillplantation d'arbrcs. En vcrtu dtu syst&me dcsjachres tournantes
 
pratiqu6 ell Afrique de l'Oucst, l'utilisateur d'un lopin de terre donn6 peut se

voir reftiser l'accs Ala nIlnee parcelle i Ia fill du cycle de Ia rotation. Mme
 
Iorsq~ltlun particulier se voit accorder des droits d'usage de longue dur6e sur
 
tie terre agricole, cclle-ci retourne souvent an piturage communal aprcs la
 
rtcoltc tics espbces eilblav6es.
 

Les droits acquis stir les arbres peuvent 6tre distinct; de ceux exci-cs sur
 
les terres qui Icur servent de support. Ils sont ddtermin6s par le r6le person
nlellenlet jou6 par l'individu dans leur plantation ou dans leur ensemence
ilent; par lc type de persontic physique ou morale qui les ont plant6s et qui 

en sont les proprictaires (Etat, grotipe, individu, homme, femme); par
I'espbcc de,; arbrcs; par Ic dispositifspatial utilis6 pour planter; par leur desti
nation (exploitation pour Ia subsistance ou Ades fins commerciales); par la 
forit dans laquelle i0-i sont utilisds (cucillette, coupe, r6colte, sur pied); par
le mode dicdisposition auquel ils so. prtent (destruction, pr&, bail, nise en 
gage, vente, don); et par le syst me de tenure de la terre (h6ritage, achat, loca
tion, gage, mltayage, bail). L'int6gration des diff6rents param~tres 6voqu6s
ci-dessus r6v~lc que certains droits S]a tenure des terres et i ]a propri6t6 des 
arbrcs sont particls et se confondent les uns les autres, cc qui rend aidatoire 
toute perspective d'investissement Along terme dans larboriculture. 

Contrairenient i cc quonOl croit communement, les femmes de l'Afrique
dc I'Oucst sont habilitdes a poss6der des ressources foncikres ou autres 
(terres, animaux, arbres) et S avoir des responsabilit6s distinctes de celles de 
I'lhomrnme. Toutefois, les contraintes auxquelles elles ont Afaire face en ce qui 
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concerne la gestion de telles ressources sont diff6rentes de celles qui s'inlposent
5 l'homme. La femrne tient gin6ralement ses droits i poss6der des arbres de 
son 6poux, de son statut dans le lignage, ou de la combinaison de ces deux
facteurs. C'est ainsi qie le pouvoir qu'exerce la femnne sur les diffirentes 
parties des arbres et stir leurs produits, de mme que ses responsabilit6s S
l'6gard de telles plantes peuvent ftre dterniin6s par des rLgles diffl6rentes de 
celles applicables a "lhornme. Certaines de ces r6gles, telle l'interdiction faite a la femnme de planter des arbres, peuvent constituer LIn obstacle majeur a ]a
production d'arbres fourragers. 

A l'issue de cet examen bibliographique, des recherches seront entre
prises stir ]a scurit6 de la tenure des terres et de la proprit, des arbres; stir les 
droits du lignage face "iceux de l'individu; stir l'attribution de droits d'usage
Slong terme aux personnes ,trangeres au lignage; sur les rgles portant inter
diction de planter des arbres stipuiles dans divers accords de location; stir le 
r6Ie surjacent des droits dusage conmiltnattaires stir les terres agricoles; stir
les disparit6s qui s'observent entre les droits de l'homme et de Ia fenime 
quant S la tenure de la terre et lIa propri6t6 des arbres; et stir la r6glementa
tion gouvernementale en inatire d'utilisation des arbres. 

L. Reynolds et M.AJabbar
 
En collaborationaviec It Land Tenure Center, uniiversiti du Wisconsin, Etats-Unis.
 

Evolution des parcours 
Jusqu'ici, les tendances de la productivit6 des parcours, et l'ampleur et

les causes de leurs fluctuations sont encore entour6es de nombreuses zones
d'ombre. La midiocrit6 des r6sultats des projets d'am6nagement des 
parcours et la rticence des populations rurales 5 adopter les technologies
exp6riment6es dans ces zones s'expliquent essentiellement par ces carences.
L'objectif recerch6 dans le cadre du thenme Evolution des parcours .onsiste 
A61iminer ces zones d'onibre en aidant les structures nationales de recherche 
agricole (SNRA) i niettre en place des syst mes appropri6s de surveillance 
des parcours; S mettre au point des techniques adapt6es S un tel travail; et S
6tudier certains des principaux m6canisnies qui permettent i la productivit6
des systrnies de production des parcours de retourner ses niveaux ant6
rieurs, apr s plusieurs p~riodes de stress environnemental, ou qui contribuent
Ala faire chuter i des niveaux beaticoup plus bas. Ces travanx feront simulta
n6nent appel i des activit6s en rtseau, et des actions de recherche ct de
formation qui seront men6es par le Centre, soit isol6ment, soit en collaboration 
avec d'autres organisations. 

R6seau de surveillance des parcours sah6liens 
En f6vrier 1989, tin s6minaire a 6t6 organis6 S Niamey (Niger) pour

examiner les probl&mes pos6s par la surveillance des parcours au Sahel. Le 
seminaire en question avait 6t6 organis6 par lc CIPEA et 1'AGRHYMET, lc 
centre r6gional mis en place par les Etats du Sahel pour traiter des questions
d'agrom6t6orologie et d'hydrologie. il regroupait des repr6sentants de
l'ensemble des pays membres (Burkina Faso, Cap-Vert, Gambie, Guinde-
Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, S~n6gal et Tchad) et des &16gtu6s provenant
dc diverses organisations internationales et r6gionales, y compris la FAO 
(I'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture), le
PNUE (Programme des Nations Unies pour l'environnement), I'UICN 
(Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources), 
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I" BNUS (Buriau des Nations Units pour la r6gion sotdano-sah6lienne) et 
Ie CILSS (Comit permanent inter-Etats de Ititt contre la sdcieresse dans le 
Sahel). PIlusicurs cherchLeurs appartenant i des tniversitds du continent 
africain et du mlonde developpe (Australie, France, Royaume-Uni et Etats-
Unis), ainsi luI'atles organisations internationales avaient 6galemeint assiste a
 
cc sminalire donlt I'lItillc Scssion a api! , u.',e la misc en place d'un r6scau dce
 
surveillance (pastorale) des parcours sahliens. Avant de sc separer, les parti
cipalrts Olit 6g,clIIlllt &LI III colnlitc directeur provisoiret qui, I l'issue de ses
 
travautx, a dlahorc til program n tie travail et mis ai point des projets "i
 
soutitre aux baillcurs de fonds pour fiancicient.
 

I'. I li 'rnanlx t1. . )iarr,5 

Reconnaissances a6riennes 
Lc stcc.'s ICS progran11.1s de recherche-d6veloppenent zootechnique

clabor6s pour I'A 'riqtiLc passe 11ctessairenent par la disponibilit6 d'unc infor
illation fiablc et actualisc stir le'nvironneient, l'utilisation des terres et les 
ettectit's aliiatix. "ltclOis, ces donndes sont souvent tichniqtenieint ct 
tiinacirenicint difficilcs a obtcnir. 11s'ajOtltc 'I cela ltic les operations de 
cOllectc et di',alvset, tiLcdonncs sont lcntes I rdaliser. Les vols dce reconnais-
S.l1ltC 1 bassC altitttde pell'tit contribucr ii rcsOttidrc ces probl nmcs cnI 
totrnissait atI clierchtir des donnes raisonnableticnt fiables et peu col
tCuses, cii particulicr dans lCs zones les pltis arides, les plus ouvertes ct les 
moins petupites Lie I'Afriqute, o6 se rencontre la nitajtirc partie du blail di 
t'Olltll151 . 

Ai cours tc la d6ccniic qui vitint de secouler, Ic CIPEA s'est dot6 des 
cnhilpc)clcs ct tic It'tiipelneit requlis poiUr iencr I ien Le telles clqctces 
Ct a fis1 eln place tie tiiit6 sprcialement forilce pour eft'cctuer des survols 
aeriens, savoir lc groupe Reconnaissanccs a basse altitutde. Cctte structure a 
pour iilisSioli Lie realiscr des op6rations tie reconnalissance acriellne ct 
dt)IialvsC tie tih01ilcs pour Ie comptc des organisations de recherche
dvcloppenlcnt qui cII font ]a demande. Le Groupe peIut 6galtlcnt illettrc 5 
Iadispositioll ics orgalismes deandeurs tlui prttrtnt rdaliser certaincs des 
tiperarits reLqItiscs lvec Icurs proprcs ressources, utin partie setilement de ses 
lllOVclis daction, par exlIUplc till avioll Ct t1l pilotc. 

Ai cours dc Il nc ctosidcrte, !C(IPF.A a lotc au Resource Inventory 
ald MailagIcllClt (RIM) till avion Ct soil pilote, dans Iecadre de deux enqutes
acnnieies 0tl'ctles I'tmic a Mali et I'autre at Nigria. Trois cnquL3tes a6riennes 
oit -galeliert ct mcncts par Ic Centre el niai, jtillet et septenibre 5 l'est 
dl'lsiolo (Nord-Keinya) 2stir des terrains tie parcours couvrant ati total uic 
superficie Lie 35 0() kin. 

les recllllaissances etfftctic; dans Ia zone d'Isiolo rcvtent tie impor
tnce tolite partictli.re dans la mesure ou cette r6gion fair I'objet deptiis 1970 
LiC p'lisitirs Cllttictes a6rienes entreprises potir estimer lcs effectifs qui y 
s(ilt prsltts. Les eitluteltts r.alise'ts s'appuyaicnt touttes stir Iamthode des 
soldagcs, Ialis ICs attres techniques eniploy6es pr6scnrtaient de 16g~res 
dilt-'rcuces d'unc operation a I'lutre. i y avait .gaeitmeirt des diffrences 
mincurcs clitre I s tailles ties ioitcs strvolcs. La zoune couverte par le CIPEA 
en 198) 6tait d'environ 5% 11w; petite qtie celle s'irvolce par d'autres institu
tions ati ctours tCs aine6ts prc6dentes; exception faite pour le cas des bovins 
o6,I' IITA potirrait sous-cstinier de 25% les efftctifs prsents dans la zone 
Ia plus vast, parmi celles survoles, on petit dire des populations observcs 
pendant les diftretntes ann6es et enquetes qu'elles sont directemnciit compa
rables. 
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Figure 21. 
opulationsde noninant•" 

dontrstiqidesdu district 
d'Isiolo, au Kenya, rstitnes 
au moyen de z'ols d' 
reconntaissance, 1970-1989. 

La figure 21 r~sti' !es;clt, ts dc ccs ,nquictes qui furnisseit uneexcellente base quantitative aux donn6es qualitatives disponibles stir I'impact
de la guerre civile (la "Shifta" des ann6cs 60), de ]a stcheresse, tie la trans
hUmancc saisonnierc et des migrations plus permanentes dc divers groupes
ctiniques stir cette zone pastorale. C'est le lieu de signaler que l'information
quantitative et linforination qualitative ne stffisent pas l'une sans I'autre. Lafigure 22 donne les fluctuations intra-annuelles des parts relatives du bdtaildomestique et des aninjaux sauvages dans ]a prcssion stir les pfturages. 

Ass,'lfi sh,ete, Aichel (rra, Tassew G.Ale',hin et S. Santd/ird 
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NB. Les proportions ne sont pas respectes.
 

Les CntlutCS avaicnt t mcnics par lc Resource Managemnent and Research (1970 ct
1973), IeKenya Rangclands Ecological Monitoring Unit (1977, 1978, 1985 et 1988) ct le
 
CIPEA (1989). 

Prestations de services dans le domaine 
des politiques d'6levage 

l)ans Ic cadre de son tli.nme Prestations de services, le Groupe dc
cherche sur les politiques d'6cevage s'est fix6 comme principal objectif de
fournir Line information appropri6ce aux rcsponsables du sous-secteur del'dlevage, et de former ses personnels 5 I'analyse des problmcs politiques etde leurs solutions. A cette fin, le Groupe s'appuie sur i'ALPAN, le R6scau
africain d'analyse des politiques d'6levagc, et organise chaquc anne tin stage
sur l'analyse des politiqucs d'dlevage. Dans le cadre de cc th~me, I'6laboration
dc manuels stir P'analyse des politiques d'6levage, sur la recherche sur les
syst nlcs d'61evage et stir Ics statistiques de l'61evage africain a 6galement 6t6 
entreprise. 
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KL-i. itds ,lO 11177.
It't' n ,k+.,1]ct'l IM t,lllIti, rilngI. (ll 1978, 198 " t !988')Icl ('PF+A (1989). 

Reseau africain d'analyse des politiques d'6levage 
I)etix jclx dc doc:tinejits dII I(seau, v compris deux bulletins de liaison 

it ciq artiles (lit et:prodtiits cii 1989. Un supplhnient ;Il'nn des bulletins 
de liaison dressa, '%ilist de toutes les publications de la Division d'6tudes 
7o0-lo IoIn iquc dui(CIPEA cntre 1986 ct 1989 a (galenicnt 6t6 labor6. 

lx ioinbrc dies adh(rcnts IuI R(:scau aIl(grcnent auginenit6 vc:s la fin de
 
1989, s'(:ablissat1i plus deI I1 i00
mcibres. 80)% de ces adh6rents travaillent 
cii Alrique sus.liarieiine, lim.1iiniiclit dais la fonction publique (environ 
dCux tiers). Quclptc 4l. dsiesmmbres africains du RcWseau sont des sp6cia
listCs dIes sciencesiinturcllcs, lcs experts cn sciences sociales repr6sentant 
uil1 pen pllus dtin quart di hombre dc cos Adhrents. Lc tableau 46 donne 
a re:partiiti r(:giioi discipline et langue de travail despar protession, 

;iicinbrcs de I'A[PAN. 
.AddisAntttilh
 

Cours de formation sur I'analyse 
des politiques d'6levage 

Le quatriimc stage annuel dc formation iI'analyse des politiqUes d'61e-
v'agC s'est tenu aI Si.'ge dI CIPEA en septcmbre 1989. Dispens6 en franqais, 
cC coUrs ivait 6116 su~ivi par 21) participits, dont 13 appartenant i des minis
teres oiorganimses de dveloppemcnt, 5 5 des instituts de recherche agrono
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Tableau 46. Fitl tur dicipline t lanue de travail des nembres de I'A I t , A N au toide dt certe 1989. 

Ernploycur Discipline Langue de travail 

Organi- Expert en Expert en(3ouver- sation Secteur Secteur sciences sciences NonRegion Total nement internationale priv6 universitaire sociales naturelles class6 Anglais Franqais 

Afrique centralc 108 87 7 1 13 21 31 9356 15 

Afrique de I'Est 241 153 25 
 8 55 88 99 54 240 1
 
Afriqucaustrale 150 104 14 8 
 24 36 68 46 133 17
 
A frique de l'Ouest 330 210 60 6 54 77 
 125 128 142 188 
Total, Afrique 829 554 106 146 34823 222 259 530 299

subsaharienne 
Autres pays 6 1 5 0 0 1 1 4 6 

africains 

Total pays 835 555 111 23 146 223 349 263 536 299
africains 

Paysnon 189 16 118 18 37 4149 99 177 12
afficains 

Total 1024 571 229 41 272183 390 362 713 311 

mique ou zootechnique, I une universit6 et 1 Aune organisation inter
gouvernementale r6gionale. Le tableau 47 donne les origines r6gionales et
linguistiques des participants Aces cours pendant les quatre derni~res ann~es. 

S. Sautford et Senait Seyoum 

Tableau 47. Originter gioalt'et langue de travaildesparticipantsaux cours suri'analysedespolitiquies
d ,levagqe dispenses entre 1986 et 1989. 

Afrique Afrique Afrique Afrique
de ]'Est australe de I'Ouest centrale Total 

1986 
 11 6 
 3  20
 
1987 
 1 
 1 13 
 8 23
 
1988 
 14 2 
 5  21
 
1989 
 - 1 12 7 20 
Total 26 10 33 15 84 

Anglophones 25 8 8 - 41 
Francophones 1 2 25 15 43 
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PERSONNEL DU SECTEUR DE RECHERCHE 

S. Sandford, Coordonnateur du Secteur de recherche
 
Addis Antench, Economiste
 
Assef-i Eshete, Phioto-interpr~te
 
L. Diarra, Ecologiste 
P. I-iernaux, Ecologiste 
M. A. Jabbar, Agro-i:conomiste* 
1).N. de Leciw, Ecologiste 
Michel Corra, -cologqiste 
J. M. Powell, Agro-&ologiste* 
L. Reynolds, Zootechnicien 
1). Roxas, Zootechnicien* 
SeIait SCyou in, Assistante de rechercheprincipale 
Tassew G. Medhin, Pilote 
A. Traor&, [ 't rinaire 
T. 0. Williams, Zoo-econoniste 

* est enitr au CIPEA en 1989 

133 



717
 

' -4" --
 ! 
 , 


,I 

IJ 

4 



Formation et information
 

Avec la consolidation des secteurs de rechcrchc du CIPEA et des 
rcsca,'x aflulids au Centre, Ic 1Dcpartement de la formation et de l'informnation 
dui -:IPEA a, par ses activits propres ct ses prestations, contribuc 1 appuycr et 
i couiphter I'action du Centre ct des SNRA dans la poursuite dc leurs divers 
objectits. 

Les 	 activits du IW)partvnciv t cn 198) s'articulaient autour de cinq 
grands th&ies qui sont ddcrits dans lc prscnt chapitre. 

Uue 	reunion d planification organisdc cn octobrc 1989 a notamment 
pcrmlis tiC inCttrC i1 point In plan d'action balisant les actions de formation 
ct d'information du I)partenieit pour la priode 1991-1995. Les parti
cipants -. cette rdunion, qui regroupait sept agents dti CIPEA et six chercheurs 
tics 	 institutions nationales de rechercilL ct de formation de l'Afrique 
subsaharicue, s'6taicnt inspirds du, systime de planification par objectifs 
(GOPP). Aux tcrmcs de lcurs travaux, les activitcs prioritaires ci-apr~s 
,vaein pu tre icntific3es pour 1c I)ipartcment. 

Formation 
" 	 Aider les SN RA "tformer des cadres capables de diriger des programmes 

dc recherclie cn donnant a des dipl6ms du, 2' cycle universitaire, Ades 
jetules poursuivant des 6tudes postuniversitaires ct des chercheurs de 
haUt niveau, la possiilit de mener des travaux de recherche au CIPEA. 

* 	 Former les chcrchCurs et les techniciens des SNRA 5 des mdthodologies 
et techniques appropries de recherche dans le cadre de programmes
 
d'tudes individUClles on collectives.
 

* 	 Mettre cn place des cours de formation 'Ivocation productions. 
" 	 Organiser des actions de formation dans Ic domaine de ]a gestion de ]a 

recherche. 
* 	 Elaborcr des nianuets de formation et des programmes d'auto

cnseignenient s'inspirant des cours dispenses par lc CIPEA et des acti
vit6Sdes sectctirs tie recherche du, CIPEA ct des rdscaux qui leIur sont 
affilics i I'iitention des stagiaires et des institutions de formation de 
I'Afrique sUbsahariennc. 

* 	 Crer in cadre tie concertation Ci'EA-SNRA qui permcttra dc faire 
coincider les programmes de formation dui Centre avcc les besoins des 
systnmes nationaux tie recherche agricole. 
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Information 
* Assurer ]a diffusion effective de I'infornmation et des r6sultats dce recherche du CIPEA dans l'ensemble de l'AfriquC subsaharienne.
* Participer i ]a diffusion de l'information et des r~sultats de recherche des 

SNRA clans l'cnsemble dce I'Afrique subsaharicnne.* Rasseibler l'inforniation stir ]a recherche zootechnique et l'61evage
produite a l'5chelle mondiale stir l'Afrique subsaharienne ct ]a mettrc A 
la disposition des SN RA.* Renforcer les services d'information des SNRA pai la voic dce a coop6
ration et de la formation.

* Mettre en place des ,nc~aisnies appropris pour permettre aux
chercheturs des SNRA de publier Icurs r~sultats de recherche.Pour cc qui est dc la formation et dc l'information, Ic l)partement

devrait s'efforcer d'identifier des votes et moyens propres I encourager et " aider les chercheurs nationaux a dcicnercr clans la recherchc active sui lc 
continent. 

A cet &6gard,la voic a snivre est tris claire: le I) 6partement de la formationet dc l'inforniation dolt assurer l'interface entre lc CIPEA et les structuresnationales ct mettre au point des programmes ct des activit6s conformes auxbesoins des SNRA mais s'appuyant clans letr inise en oeuvre stir les ressources 
ct Ic savoir-taire tit, Centre. 

Formation 
L'61aboration d'n manuel 6nonant la politique du Centre en nlatiredc formation et fournissant par 6crit des renscignements stir les proc6dures etdirectives relatives aux possibilit6s dce formation offertes au personnel duCIPEA (conscillers Ct stipei viscurs) et aux stagiaires a d6ciarr6 en 1989. Cet ouvragc purniettra dc ddfinir de niani&re pr6cise les rcsponsabilites de touscetix qui interviennent dans la conception, la supervision et I organisation dela formation anl CIPEA de luine tie les obligations des stagiaires participantaux progranilics de formation individuelle ou collective dti Ccntre. 

Formation individuelle 
ALI cours de la pcriode consid6rde, 42 chercheurs ont men6 xterme lesprogrammcs d'6tudes individuellcs organisdes Aletr intention par le CIPEA.
l)cux chcrchcurs visitcurs, le docteur E.A. Olaloku de l'Obafemi

Awolowo University au Nig6ria et Ic docteur O.A. lkwuegbu du NationalVeterinary Research Institute de Vom, au Nig6ria, ont pass6 leurs cong6ssabbatiques an Centre. Sous Ia direction du docteur Philip Chigaru, Olaloku 
a travaill6 stir 1'6valation biologique dri potentiel de production laiti~re dce lapetite exploitation des zones humide et subhumide dc l'Afrique de l'Ouestalors quc lkwuegbi supervisait les rccherches nicnfcs stir les aspectstechniques de Ia vulgarisation des pratiques d'6levage chcz Ics Pculs diuNord-Nig2ria sous la direction de M. R. von Kaufinann.

An cotirs de l'ann6ce consid6r6e, quatre boursiers d'6tudes postuniversi
taires, M. 1'. Bcdiiigar du Tchad, M. A. Panin du Ghana, M. T. Williams diNigria et M. T.J. Ruredzo du Zimbabwe, ont men6 Aterme leurs travauxau Centre. M. T. 3eclingar a travaill3 sous ]a supervision de M. J. Mclntirestir les aspects socio-6conomiqtics des politiqties d'approvisionnemicit
alinients diu btail et sur 

en
les interactions de l'agricilture et de l'6lcvage.M. A. Panii a, pour sa part, travailk6 stir l'utilisation possible des vaches 
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laitieres Ct des attelagcs l 1u sCl boeutfdans lexploitation des terres agricoles
 
a l)cbre Zeit ct i I)cbre Berhan (Ethiopie), sous la direction de
 
M.S. Sandford. Egalenent sous la direction de S. Sandford, M. T. Williams 
,1, quant "1lui, tudi6 l'impact des politiques des prix stir la production de
 
v1'indc ct dc lait en Afrique subsahariente. Enfin, M.T.J. Ruredzo a finaiss6
 
ses recherches sUr la conservation in itro des gramindcs fourragtres, SOtUs la
 
directioi IeM iiCj. 1liunso1
 

" 
410 ctudiits dipl6nis du 2 ou du 3'cycle universitaire ont sjourne au
 
CIPEA en 1989 ct I I d'cntre CLIX ont terrain6 Icurs etudcs au cours de l'annc
 
coIIsidcrce (tableau 48). Ces 41 6tudiaits 6taicnt tous regulienrcmctt inscrits
 
dans I'uic des 32 univcrsites qui coopercnt avec le CIPEA ?itravers le monde.
 

'rableau 48.1:'tuli,tn d 2 et ifea)tt ihe't; h'ur (ICPE,du 3,q'de In ir1'sit Pip,,ra prict d'rethrche/a CI tn 1989. 

l'rtiioi (s) l)ipl6mc Agent du CIPEA Universit6
 
Ctnmml Nationtlit6 recherch6 charg6 de d'originc Titre du projet
 

lasupervision 

Maitrise L. Coppock 
en sciences State 	 fourrag&rcs ctdes arbres de I'esp&c 

Acacia dans I'amr6lioration de la 
gestion des veaux dans les zones 
scmi-arides de I'Ethiopic 

Menwyclet Atscdu ttliopicnne 1). Colorado Potenticl d'utilisation des banques 

Mulugcta Assefa 6thiopiciine Maitrise 1).L. Coppock Colocido Evaluation &conomiquede 
en sciences State I'amnlioration de lagestion des veaux 

dans les zones semi-arides 
de I'Ethiopie 

B.j. Hallininga hollandaise Maitrisc 0. B. Kasali Wagcningen Eflfts des infections par les n6niatodes 
ell et les trematodes sur les performancessciences 

de croissance des moutons 
des hats plateaux 6thiopicns 

Alemaychu Maino tliopieimne Maftrise 1.Haque Justus Liebig Gestion des vertisols dans les hauts
 
en sciences plateaux ,thiopiens
 

Fisscha Itanna 6tthiopicinne Maitrise S.jutzi Hohenheini Caract6ristiques de ladistribution 
en sciences des carences ctdes d16ments toxiques 

faisant obstacle laproduction
agricole dans certaines zones 
6cologiqucs de I'Ethiopie 

Wondimagegne Chekol 6thiopienne loctorat I. Haque G6ttingen )escription et gestioi, des vertisols 
(Ph. ).) des hauts plateaux 6thiopiens 

Getachew Tikubet 6thiopienmne doctorat R. Scholtens Sierra Leone Ecologic des tsc6-ts6 etpression 
( . ).) glossinaire dans le sud-ouest 

6thiopiei 
M. Frenken allemande Maitrise S. Sandford G6ttingen Systrnies agraires dans lazone 

en sciences serni-aride de l'Ethiopie 

A. 	Doyle irlandaise Maitrise K.J. Peters University Elevage de veaux nitis en Ethiopie 
eisciences College par lebiais de 'allaitement rationn6 

Dublin 
TakeleTilahun 6thiopienrie Maitrise 1). L. Coppock New South Compkinentarit6 et antagonismes 

en sciences Wales entre lepouvoir traditionnel etle 
pouvoir gouvernemntal post
rtvolutionnaire dans lesystrne 
pastoral Boran ctcons6quences 
de ces relations sur le d6veloppement 

Solomon Desalegn 6thiopienne Maitrise D.L. Coppock New South Embroussaillement des parcours 
ellsciences Wales 	 du Sud-thiopien; perspectives 

relatives .la lutte contre ce fl6au 
au nioycn du feu etdes techniques 
m6caniques/chimniques 
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Ces universit6s se r6partissent entre I'Aicnrique du Nord (5), l'Europc (16),
l'Australie (4) et I'Afrique (7). Le D~partcnicnt de la formation et de l'infor
niation se propose au deineurant de renforccr les rapports de coop6ration
qu'iI entretient actuellement avec les universit6s africaines. 

Trois 6tudiants inscrits cn licence et quatre chercheUrs confirm6s ont 
bdn6fici6 du programme dcI formation court terme offert par Ic CIPEA.
Sept "s6minaristes" parrain6s par le Centre ont 6galement tir6 parti du mtnmc 
programme.

Les programmes de formation individuelle, en particulier les programmes
long terme, connaitront Line expansion en 1990 Acause de leur impact sur

les activit6s et les ressources futures des SNRA, en particulier pour cc qui est
de ]a direction de ]a recherche. Le D6partement consid~re 6galement que ces 
programmes contribuent i la r6alisation des objectifs de recherche du 
Centre. 

Formation de groupe 
12 stages de formation ont 6t6 organis s en 1989, y compris 5 nouveaux 

cours. 6 de ces stages 6taient en franqais, les 6 autres 6tant en anglais. Sur les
857 denandes reques, 260 avaient 6t6 retenues mais 216 candidats seulement 
avaient effectivement pu participcr aux stages organis6s. Les participants 
aux 12 stages 6taient ressortissants de 39 pays de l'Afrique subsaharienne 
(tableau 49). 

Tableau 49. Forinationde ,rou, e au CIIlEA, 1989. 

Languede Secteurde Nombre de Nombre delitre du cours travail 	 recherche participants pays 
concerne 

1. Techniques d'6valuatiun des fourrages Franqais 4 	 27 15 
2. M6thodes de production ct de recherche zootechniques 2 Anglais 1 	 15 4 
3. Techniques d'61evage des petits ruminants Franqais 2 24 	 13 
4. Test de performance en milieu rMe2 

Anglais 1 18 	 10 
5. Statistiqucs appliques pour zootechniciens 2 

Franqais E 19 	 10 
6. Relations entre la santo et la production aniniales 2 Anglais 1,2 	 15 7 
7. Economic de la sant, animale ct de a lutte contre les maladies Anglais 1,2,3 13 10 
8. Traitement des produits laitiers en milieu rural Franqais 1 10 	 8 
9. Analyse des politiques d'devge Franqais 6 20 	 11 

10. Techniques d 6valuation des fourrages Anglais 4 	 23 11 
11. Nutrition animale et analyse des fourrages Franqais 1,2,3,4 17 7 
12. Amcdiorati:n de la praduction laititreen Afrique Anglais 1 	 15 7 

Total 
216 	 39 

1 1= Lait et viande des bovins,; 2 = Viande et lait des petits ruminants; 3 Traction animale; 4 = Aliments du bdtail;6 = Politiques d'tlevage et gestion des ressources primaires; E = Ensemble des secteurs de recherche ( y compris le Secteur 
n"5, Trypanotol6rance). 

2 Cours organis6s pour la premiere lois. 
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Chacun des cours dispens6s avait 6t6 plac6 sous la responsabilit6
conjointe d'Un coordonnateur administratifdu D6partcment de la formation 
ct de l'information et d'tn coordonnateur technique du Dpartement de la 
recherche. Au total, 39 agents dui CIPEA avaint pris part aux stages de 
formation organis6s par Ic CIPEA cn qualit6 d encadreurs (tableau 50). 

Tableau 50. lincadreursdu CIPEA (par ordre alphabtique). 

Agents du CIPEA Cours dispens6l 

Addis Antench 12 
P. Bartholomew 10 

R. Brokken 2,4,12 

E. Bruns 4,5,12 

B. Capper 12
 

1).L. Coppock 12
 

S. Crosse 12 

S. Debrah 7 
Ephraim Bekele 7 

K.-D. Gautsch 4
 
Getachew Asamenew 
 4 

M. Goe 4 
J. Hanson 9 

O.B. Kasali 5,6,12 
J. Lambourne 3 

J. Lazier I 

P.N. de Leeui 4 
T. Metz 4
 

Michel Corra 
 1 
M.A. Mohamed-Saleem 12 

E. Mukasa-Mugerwa 5,12
 

Negussie Akalework 4
 

J. Ochang 1,2 

C.B. O'Connor 7,12 

E.A. Olaloku 7,12 

K.J. Peters 2,4,5 

E.W. Richardson 2,6,10,11
 

Marcos Sahlu 
 2 

A.N. Said 8 
S. Sandford 2,8,12 

Senait Seyoum 8 
J. Stares 2
 

Tekelye Bekele 4,5
 
W. Thorpe 4 

J.C.M. Trail 5 
A. Traord 3 
B.R. Tripathi 2,5,7,12 

J. Walsh 2 
R.T. Wilson 3
 

Pour le numc6ro des cots dispensds, voir tableau 49.
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Mat6riels et m6thodes p6dagogiques 
Le groupe Mat6riels et m6thodes p6dagogiqUes est charg6 de la concep

tion p6dagogique des cours et du mat6riel de formation du CIPEA. I1a pour
autres attributions de r6aliser des illustrations, des photographies, des Zrtes 
et des supports ;ludio-visuels pour lc compte des divisions organiques du 
Centre et de nos partenaircs des SNRA. 

Au cours de l'ann6e consid6r6e, le Groupe a travaill6 en collaboration 
6troite avec le lWpartement de la recherche ii larestructuration des cours 
offerts en statistiques et en m6thodes et techniques de recherche en vue de la
rationalisation des enseignements dispens6s. Les cours sur l'6valuation en
milieu r6el des performances animales et stir los m6thodes de production et 
de recherche zootechniques ont 6t6 red6finis ct transform6s en deux 
nouveaux cours respectivement intitul6s "Biomtrie et traitement des 
donn6cs en recherche appliqu&e" et "MWthodes de recherches zootechniques".
Ces deux cours scront lanc6s l'un et l'autre en 1990. Les innovations
nientionn6es ci-dessus ont contribu6 5 la maise en place d'un programme a 
trois niveaux qui commence par les statistiques fondamentales et se termine 
par la recherche appliqu6e de pointe: 
* Statistiques appliqu6es i l'usage des zootechniciens africains 
* Biom6tric et gestion des don6ces en recherche appliqu6e
* Mthodcs dc recherches zootechniques. 

En outrc, Iccontenu du cours sur les techniques d'6valuation des fourrages 
a et6 61argi pour embrasser les aspects relatifs A]a production fourrag~re. Ce 
cours a donc 6t6 rebaptis6 "Evaluation et production des fourrages". I1sera 
6galement lanc6 e.,1990. 

Les actions nien6cs cn matihre de mise au point de mat6riels p6dago
giques ont essentiellement port6 sur des manuels de formation et sur des
modules utilisant comme support des bandes/diapositives. Le contenu tech
nique des textes de dcux manuels du (_IPEA, Applied statisticsfor African
animal scientists et Soil physics laboratory methods a fait l'objet d'une r6vision 
exhaustive. Le Groupe a 6galement collabor avec le Laboratoire international 
de rccherches sur les maladies animales (ILRAD), dans le cadre de l'61aboration 
d'un manuel intitul6 Gastro-intestinalparasites ojruminant in Africa. Deux 
modules utilisant comme support des bandes/diapositives, 5 savoir
Introductionto Milk et Milk processinqtechniques on,6t6 r6vis6s et produits. Ces 
deux modules sont actuellement sur le point d'&re test6s et valid6s. 

Parmi les activit6s nouvelles entreprises par le Groupe en 1989, figure
i'adjonction d'unc composante communication A chacun des stages de 
formation organis6s par le D6partement. Cette innovation a pour but de
former les particip- its aux techniques de pr6paration et de pr6sentation orale 
d'expos6s scientifiqucs. 

Comme par Ic pass6, le Groupe a continu6 remplir sa fonction de
prestataire de services techniques, en pr6parant des supports graphiques et 
photographiques et des cartes de reconnaissance a6ricnne Al'usage des agents
du CIPEA. Le diaporama du CIPEA a 6galement t6 r6vis6 en 1989 et sa 
version franqaise mise au point. 

Information 

Documentation 
La Bibliothhque et le service Documentation du Centre fournissent au 

CIPEA et aux SNRA l'information requise pour assurer le d6veloppement
de 1'61evage en Afrique subsaharienne. 
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La 1iibliotliqte coIlIpte acttllement 300 abonn(s ext6rieurs et parti
cipe aItin rdscau de pr~ts interbibliothLdcaires regroupant les institutions des 
Nations Unies et certains iiiriist.res, universit:s et organisines de recherche. 
Elle participe egaleneuit Lies programmes d'ichinges couvrant 350 institu
tiolls diss(enunees ') travers ICnionide. 

La liblioth xtje dispose d'une collection unique au monde stir la
 
recherche zootechniqtie et la production animale en Afrique. Le tableau 51
 
doiine ies renseignenients pertiients stir cette collection ct prtseiite les
 
aiCLlIISitiOnIs et'ectC sen 1989.
 

Tabl.eau 51. 	 (C.lhim'ij de la ihliothwqu et acquisitios

cfliaw c'i-1 I 89.
 

Nature Acquisitions 
de l'ouvrage en 1989 Total 

Livres 	 4358 25 456 

Tir6s 5part 534 6 139 
Microfiches 2718 26 099 

Titres de periodiques 53 1804 

En 1989, plus de 404 000 photocopies et 16 000 microfiches ont t6 
respectivement 'Ournies ' 4 993 et 146 demandeurs. 

Au cours deLi neni periode, le nomnbre des utilisateurs du service de la 
I)itfuIsioii s6lective deil'inrniation (1)Si) est pass6 ' 1015 abonnSs rtSpartis 
entre 46 pays atfricaiis. Ce service continue "Itournir chaque mois i ses 
tisagers ies rtsuiins cxtraits de la base die doni(es dILI ('ommonwealth 
Agrict, turaiil Bureaux International (CA BI). 

Quelque 750 recherches bibliographiques ont (t6 effectuties en 1989 stir 
li Dase tie doitices iiterne diu Centre (qui compte actuellemenit 59 (XX) entr~cs) 

et stir les bases de doiliices AGRIS, CABI et AGRICOLA. Ces recherches 
avaient et nienees " lilitention des agents du CIPEA et des usagers ext6
rietirs ie la lHiblioth('qeti. La base de donnes AGRICOLA est dsormais 
accessible stir C )-R()M I la Biblioth que dIi Centre. 

La deuxi'miie dition de 1a sirie Bibliographies succintes intitul6c Small 
Rmbi,,nts in sub-Saharai .fiica a :t rialis&e en deux volumes dont le premier
traitC ie li gestion et de la productivit: des petits ruminants et lc second des 
aspects 6conom iqtcs et nttritionnels de 1'6levage des petits ruminants. 

Les Piblicutiosdit CIPI.A, Lin catalogue dressant la listc des principales 
publications produites par les agents di Centre depuis sa cr6ation en 1974, 
ot 6t& ptiblhes ati cours de la pi:riode consid6rde. Le catalogue renferme 
174) titres (class~s par disciplines) d'articles ptbli6s dans des revues scienti
fiqtues d';aidieLice iInternationale, ie nionographies, d'6tudes techniques, de 
livres, ie rapports et de tlheses. 

[.a liste tie distribution iI CIPEA a encore tine lois fait l'objet d'une 
revision, stir Li base ies r(ponses foUrnies par les abonns aux questions qui 
leur avaieut &t6 posces au, d6but de 1988. Stir tin total de 6 330 imprimes
distribus, 4 695 riponses avaient 6t6: obtenties (75%) et ce sont les abonn6s 
qii ont bien votilU remplir notre questionnaire quii forment la liste de nos 
nouveaux adh6reits. Une pri:cision digne d'int6rkt: 69% des adresses 
coMitenies dans cette liste sont localisdes en Afrique. 
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At, total, 41 940 publications ont t6 distribuces -"n 1989 desi
cherchetrs inscrits stir la liste de distribution dui ParCentre. ailleurs,
8 191 publications ot &t6 expdi6Cs 'I des lecteurs qui en avajent fait ladecmande. 

Au CoUrs de l'anne consid6ere, le service l)ocumentation dui CIPEA a
accueilli tine Ivoiriemie et uie 'anzanienne en voy6es par leurs institutions
potir tite lormation en cours tie service d'une dtirce dt 3 (jours. Le stage de 
ces deux agents portait stir le traitenient de l'intorniation,en particulier sur lesyst&'nIC de gestioll de la base ie dIIIIes C)S/ISIS Ct stir les techniquIes
d'indexage et de catalogage.

La base de donnes du CIPEA qti contient 25 00)) entr6es stir I'Afrique
subsaliariemic a 6t6 p;rtiellemn,t instalhe stir les sites de recherche zonale duCIPEA i Bamako (Mall) et Ibadan et Kaduna (Nig6ria), gr5ce atu logiciel('DS/ISIS. Un stage tie formation de courte dtir6e stir la gcstion de 1a base de
dionnies CI )S/ISIS a &6 organis6 i l'intention de a biblioth6caire dui CIPEA
'i Bamako et les cherchetirs dit site de recherche zonale ont assist,6 i tined6ionstration qui devrait normalClent leur permettre tie tirer le meilletir 
parti possible tiC CC logiciel. 

Publications 
AtI cours de I'ani& considr&, hes publications du CIPEA ont conitilii6

"irefl6ter les choix strat6gitlues dti Centre en mati're de recherche. Les s6ries
Monographies et Rapports tie recherche se sont totitCs tIetix enrichies de 
plusietrs iltvti veaux titres, " savoir, A re'ie of ri, roductie etrj()rniance of.lnah' 1bs indictIs (zeuh) cattle, par 1E.Mtikasa-Mtigerwa (Monographie n"6);
6e des ligneux.1Auirra, rs dans la nutritiondes ruminants en Alfique subsaliariee,.

Etude biliorapllpique, par R. Miraida (Monographie n" 7); lairy imports intostil,-Sailara/n A.'ica: IJrobldnis, policies and prospects, par V. von Massow
(Rapport tic recherche n'"17); Inluenc un climat et (it I'alinuntationsi"les besoins 
en can dt lu,tail en Alrl1ique tropicale, par John N. King (Rapport dc recherche 
n"7); ct rqa)tMisation tOPestion des resson rces hydra liques en Alrique tropicale, par
Stephen Sandtford (Rapport tie recherche n"8). Au denicurant, lc Rapport

anniel de 1988 s'inspirait dj | saCtans conception de la restructuration diu

Centre et de ses activit6s attotir des six sCcteurs tie recherche.
 

Au cotirs tde I'annec coilsitierce, l'id6e dii lancenicnt d'uine revile scienti
fiqtie d'aticiience iiiternationale, I'AIrican Livestock Research, 
a pris corps atiCIPEA. Ellc allait tre approuiv6e par le Coiiscil d'administration du CIPEA 
a sa r6union d'avril 1989 avant ti'tre entrin6e par la V' biennale CIPEA/
IRep" insables africains tie lI recherche, tit developpement ct tic Ia formatioi 
cn matifrc d'6levagc organisc en octobre 1989. Vcrs la fin dc l'ann6c, uries6rie dc directives relatives ;'iltvaltiation prliniinaire des mantiscrits et leur 
examen statistittie ainsi qu'ine note aux autcurs avaicnt d6j.i t6 61abor6es.
Par aillcirs, tn coinseil international de r~daction avait &.t6mis sur pied. Leprcmier ntum6ro de la revue dcvrait normalement paraitre cn 1990. L'African
Livestock.lournal viendra se substittier ati Bulletin du CIPEA dont Ic n"35 
marque la derni re partition. 
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PERSONNEL DU DEPARTEMENT DE LA FORMATION 
ET DE L'INFORMATION 

M. E. Smalley, Directeurdu D;partement* 
Michael Hailui, Chtfde I'lnformnation** 
Azeb Abraham, Biblioth'caire 
S. Adotitan, I'raducteur/Rdacteur* 
I. Alipui, ,i.actriceajointe 
Manvahlishal Kebede, d/iu, service Production 
Marcos Sahlu, Responsable du Service de la documentation 
P. J. H. Neate, Rtidacteurscientifique
1). Mang, Re;viseur/R idateur (franfais) 
L. Padolina, Assistante aamniistratiz'e 

J. Stares, Redacteur(anglais)* 
C. l)e Stoop, 7"raduciriceaidointe 
B. Tripathi, Sptcialiste des niat;rielset nthodespidagogiques 
Werqu Mekasha, .duiinistra.'ur(ielaformation et du service des confirences 

* t'lntrt;at ('I'IiA en 1989 

*'* ,uitti; /v CIPEA en 1989 
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Liste des agents du Centre en 1989

(Personnel dencadre'ment) 

CABINET DU DIRECTEUR GENERAL 

J. 	Walsh, l)ireteurgutral 
R.A. Stewart, Assisfat du Diret teurgtintral ei 

Direcieurd/u Seirtariatdu Conseil d 'adninistratioti 
cthart; des relatiots a,'ecl's donaterit. 

J. Reeves, Atacltt dc prcssc* 
Tehiout Workalemahu, .t'crt;taire de directi,m 
Antonio Sill., 1"ri/hateur isitt;rieur des comt ptes 

DEPARTEMENT DE LA RECHERCHE 

K.J. leter~. i r ao (Recherche) 
A. K. l)iaIo. Resp,,ntsallh' du breaui ,t,corrtatiotpour Azage Tegegne, Vitriraire(hoursierd'itudes'A.friqtc,,t,'I'Otst du b'Auriqtuceniral postuniversitaires) *J. KA.ate (it, t'usponsetlV/u rtatifnt'rdJ.A. Katcg ile, R esp 	 t E. Mukasa-Mugerwa,msabh'du bu reau d ,e,,,ordinat ionT m a ~ Zootechnicieng 	a , ' el t i i e i e a o a o r p i c- aA.itipur!'A/i qt'Usici '.'frtiuc tisraut *Tamrat Yigzaw. Techtnicien de labo ratoire principal

ur 'frique , I'l.st
et fTriquaustra*kely 
eke, itrinaireTall,. Issisat du /(Rechterche) 

Division Sciences animales 

Nutritii animaht'ettin du hitail 
P. Chigaro, Zo,,technicit'n (cl/wide laSection) 
B.S. Capper, Sp,;cialiste de lanutrition animnale** 
A. N. Said, Sp cialiste de lanitritio, animnale/ 

Coordonateurde I'A RNA B 

Production anttnalc etgcstin dt heai 
Belete Dessalegn, Zootechnicien 
D.L.Coppock, Zootechnicien/Ecologiste 
W. 	Mwenya, Spicialiste de lastqection animale 

(chercheur intite) * 
E. A. Olaloku, Coordonnatettr du Reseau de recherche 

stir I's bivinst* 
S. Okantah, Sp&ialiste de laselection animale(cherchetur inttuice) *Rssrcsgntqs 

* stentre au CIPEA en 1989. 
** A quitt leCIPEA e 1989. 

Riseau de recherche sur les petits ruminants 

R.T. Wilson, Zooteinicien/Coordonnateurdu Riseau 
1). 	 Bourzat, Vtrinaire/Zootechtnicien(dMtachW au 

CIPEA parlIInstitut d'aleaeet de mdecine vitirinaire 
des pays tropicaux) * * 

B.Rey, Vt~frinaire/Zootechnicien(ditaclj au CIPEA 
par l'hstitut d'le'vage et de mdecinie vitrinaire
 
des pays tropicaux) *
 

Reproduction etsant animales 

0..B. Kasali, Vtjrinaire/Pathologiste (chef de la Section) 

P.Viviani, r'tfrinaire (expert associi, FAO) 

Division Sciences veg6tales 

J. Tothill, Agr,,stologue (cluf de laDivisionjusqu'au 

mois d'octobre) 
). Thomas, Agrtstologue (chefde laDivision depuis 

le mois d'octobre) * 
E. Agishi, Agrostoloue (chercheur invite)* 
S.Jutzi, Agrostol ue 
A. 	 Larbi, Agrostologue (boursier d'itudes
 

postuniversitaires)
 
J. Lazier, Agrostologue** 
L. 	Mugwira, Sp&ialiste de la nutrition desplantes
 

(chercheur inviti)*
 
D. 	Siaw, Agrostologue (boursier d'itudes 

postuniversitaires) * 
Ressourcesgintiques 
J. Hanson, Chefde laSection des ressourcesginitiques 

fourragires 

*" 'q"""" " " " , : .."l ,". .. . ' 4
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T.J. Ruredzo, Sp,-ciiste dI,'la iuhuretissulaire (boursier 
d Jtidhs
,Ost,,ihirsitlires)** 


Fertilisatioi des sols etmitritiondes planties 


1.N.HaqteeLuyi dutl'dologtie,Spi. ialiste(chluth'dehmicrobiolo iela Section) des sols(h 

)) 	 " ,,
(boursier d etudes postuniiersitaires) 
Tekalegn Tadesse, Assistant de redirie principal 

Division zoo-6conomique
S. SandfOrd, l(cotiomist,. ( ,hefl Diliasion) 

Addis Antenehi, l'i(P1st,. 


T. lediigar, l(onomist,.(boursier dt'tudh.s 

Ipostimitiersihtiris) * * R. IBrok ko. JI,i t,,
J. McIntire. I:wonmiste** 

1P.Ngategize, I:(otomiste (boursierd'Mtdes 

postutnii'ersitaires ) 


A. 	Pani, l'Ionomtiste (Itoursierd'tudes postunil'ersitaire
3 ) 

Senait Seyownl, Assistante de redier/ie priicipae 

Division de l'appui technique ii la recherche 

Service itiormatique et'biopi;ri,' 

E. 	Brus, Chlefdu Servite* 
T. Metz, Ilrogramtiteitr scient/iqne

E.W. Richardson, Bioti;tricieti 
J. Sheringtoii, Biopmtticjei* 


~tationid'exl,,rien'ttationi - Si~' 


Aklij Askabe, Zootec/inici'n (responsabhle de laJi'rme 
,'Xplrinietah/etdes parterres du Centre) 

In'intaire des ressotrces natureles 

Asseta Eshete, Ihioto-interprt,,
Michel Corra, ticologiste 

Tassew G. Medhin, Pilote 

Antennes de recherche zonales 

Halutsplateaux- Ethiopie 
M.A.Mohaimed-Saltein. Agronote (directeur 

diprog.ratnmie) 

Abate Tedla, .-lkrostoout-

Abiye Astatke, In,;niurdugitiie rural 

1-1.A iraksineii, Agriomn e (expert associi) 

K.-I ). G;autsch, Zootec/nin iien
Getachew AsaiuiezieW, Agro-icon,,iiste 
M. I. (;oe, Zooti'c/niicii'n ** 
Negussie Akalework, Coordonnateur di' la Station de' 

rechercie (el)/re Berhai) 
U. 	Schulthess, Agronome (attacu dieirecherc/e) 
T. Varvikko, Spi;cialisle di lianutritionanimale (chercheur

assoie)* 
E. Zerbini, Zootechiniciei (boursierd'itudes 


pt .' universitaires)* 


SiLst eintri 1989.an CIPI-A en 

•* A quitte IeCIPEA en 1989.
 

Statioi de recherde, di Debre Zeit (Ethiopie) 

S.Crosse, Zoothnicien (directur du programnte) 
1. 	Franceschini, I "'tiriiaire(attac/ii deirenierche) 
R. 	 G;riffiths, Spt;iaiste di laproductioni setneicireit ;Semences.Ionrra res) * 

7.Khalili, Sp);*ialislessot-'W) ' nurition atimahe(djlerd/ieulr la 
M. Morns. xpert technologi liti~re (expert
 

associ;' F'4O)
C.B.O'Con nor,Fxpert en tednolo,,i laitire 
S. Sovani, I ,ttritair'(cherchieur associe) 

Tadesse Tessema. Coordoinateiir tie i,Statioti de recherche 

Zone /iunide - ,r 
L. 	Reynolds, Zoote/nicien (directeurdu progranmnme) 
A.N. Atta-K rah, Agrostohge,,** 
M.A.Jabbar, A.lro-icotomiste* 
T.A. 	Mohammed, Zootec/inicien (boursierd'tnudes
 

postunit'ersitaires) *
 
E. Sabiti, EColog.,ste des terrains deiparcours (boursier

d'itudes postuni:'ersitaires)* 

Zone suhumide- Nitiria 

1. 	von Kaufmaimn, Agro-econoiniste (directeur du 
prohramtne) 

J. 	Agwu, Spirialiste en pyi)siolo.ie di'lareproductioi
 
(boursier I'itudes posituniversitaires) *
 

C. desBordes. Zooter/nicien ** 
0. 	A. !kwuegbu, Spicialiste de la nutrition animale
 

(chercieur iiiiti) **
 
G. Tarawali, Agrostoo, ue 

Zotie sub/unide/seii-arid,,-Ma/i 

P. Bartholomew, A.'rostologue (directeur duprogramme)M.I.Ciss6, tEcologi.Ste
 

S. l)ebrah, coioiiste
 
1). I)iakit6, Administrater
 
L. Diarra, Ecoho~giste 

K. 	Fofana, Cit'fcomptabh 
P.Hiernaux, lcologiste 
S. Maiga, I trinaire 
M. Mattoni, itferinaire 
A. Reese, Zootedi/nicienne 
S. Sounar5, Sociologue 
A. 	Traor6, lt;tt~rinaire 

Zoi' s ih'/ rypanoto~rae Kenya 
J.C.M. Trail, Ginitiien (directeur du programme) 
F.N. Chabari, Agro-economiste* 
B. H. l)zowela, Coordoinateur du PANESA 
G. d'leteren, Coordonnateur du Risean africain d'itude 

dii /etail trypanotohfrant 
P. 	hty, Agro-econotniste (expert associ, FAO)
P.N. de Leeuw, Ecologiste
S. Nagda, Analyste deidonnees biologiques principal 
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A. N. Ouattara, Assistante du Coordonnateur du rtseau 
Trypanotoh;rance 

J. M. Rarieya, Analyste de donn&s biologiques 
G.J. Rowlands. Zootechnicien* 
W. Thorpe, Zootechnicien 

Zone seni-aride- (Gambie 

K. Agyenang, Zootecsnicien 

1). A. Little, Spiltialiste de Ia nutritionanimale 


Zone seisaris'-i.s'ter 

(directeur du programme)J.M. Powell, ,4gro-41olo.iste 
I). lzoxas, Zootechsniciens * 
T.O. Williams, Zoo- ononisle 

Site ,is rteseus Tr),panotoh;rance- Ethiopie 

Woudvalew Mtlatn, I tn;rin1,ire 

DEPARTEMENT RELATIONS 
EXTERIEURES/APPUI A LA RECHERCHE 

M.S. Sail, l)s il'tilur s 1)t',art,ennt 
AleIIiaVehI W. (;in rgis, Coymis aux voyages 
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Reunions et conf6rences 

Les agents du CIPEA ont particip6 aux r6inions 6numC'Cs ci-apres: 

Application of Modern Technology to African Trypa-
nosomiasis. 25' s6niinaire stir ]a trypanosomiase 
organis6 par la British Society for Parasitology, 
Glasgow (R.-U.), sptenibre. 

CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maiz y Trigo) Workshop on "Issues Related to 
Planning, Management and Evaluation of On-Farm 
Experiments", Arusha (Tanzanie), d~ccmbre. 

Cinqui riie reunion de coordiraition des activit5s en 
Afrique dc I'Ouest dui Pro'run ile de lutte contre la 
trypanosomiase 
v leur des zones conc':rnies (FA0, Organisation 
des Nations Unies pour V. iinentation et l'agri-
culture), Banjul (Gambie), avril. 

Commissions techniques spcialises des productions
aniniales, Banako (Mali), mars. 

onf6rence internationale stir l'application des bio-
technologies S 'levage dans les pays en dfveloppe-
mcint, Centre for Tropical Veterinary Medicine, 
Edinbourg (R.-U.), septembre. 

Confdrence intitul6e "The Future of Maasai Pastora-
lists in Kajiado District", Limiu (Kenya), mai. 

Confdrence organisc par le Comit6 consultatif de 
recherche et de ddveloppenieit des semences ali
mentaires en zones semi-ardes (SAFGRAD) sur les 
technologies appropri6es pour les r6gions tropicales 
semi-arides, Ouagadougou (Bui kina Faso), avril. 

l)csign and Analysis of On-farm Trials. S6minaire 
tenu I'IITA (Institut international d'agriculturetropicale), Ib ad an (Nige ria), mars.P 

l)euxi3mc symposium du R6seau d'6tudc ds syst~mes 
de prodaction en Afrique de I'Ouest (RESPAO) 
sur "The Contributions of Farming Systems Re-

search to the Development ofImproved Technolo
gies for the Different Agro-ecological Zones in 
West Africa", Accra (Ghana), aoit/septembre. 

Editing into the nineties. R6union conjointe du Coun

cil of Biology Editors, de l'European Association 
of Science Editors et de l'Association of Earth 
Science Editors, Ottawa (Canada), septembre. 

Integrating Research to Improve Agricultural Pro
duction and Natural Resource Management. S6mi
naire organis6 par Winrock International et le 
Centre de coop6ration pour la recherche agricole en
Afrique australe (SACCAR), Lilongwe (Malawi),novembre. 

n on t o p s p i 
International Study Workshop on Tsetse Population 

and Behaviour, Nairobi (Kenya), aofit.
Maize Research and Technology Transfer. S6minaire 

organis6 par I'IITA (Institut international d'agri

culture tropicale), lbdan (Nig6ria), octobre. 
Methodology Workshop for Dairy Consumption 

Surveys, National Livestock Projects Division, 
Kaduna (Nig6ria), mars. 

National Workshop oii Draught Animal Power 
Resarch and Development in Nigeria, National 
Animal Production Research Institute (NAPRI),
Zaria (Nig6ria), juin. 

National Workshop on Fadama and Irrigation Deve
lopnent in Nigeria, Bauchi (Nigeria), octobre. 

Premiere coifrence annuelle de ]a Cameroon 
Biosciences Society, Ngaound6r6 (Cameroun),
ddcembre. 

Premi~re r~union de coordination de Ia rechcrche dur m re r u i n d c o d na on d l a e h r h e uProjet rugional pour I'Afrique sur la fixation biolo
gique de l'azote de la FAO (Organisation des 
Nations Unies pour I'alimentation et ragriculture) 
et de I'AIEA (Agcnce internationale de l'6nergie 
atomique), Tunis (Tunisie), mai. 

155 



Quatri nie symposium international sur l'6levage 
bovin moderne, organis6 par la DLG, Giessen 
(R6publique fcd6rale d'AlleImagne), novembre. 

R6union du R6seau ide recherche sur les aliments du 
bctail en Afrique de I'Ouest et en Afrique centralc,
Av,-tonou (Togo), octobre/novembre. 

m6decine v6trinaire tropicale, Wageningen (Pays-
Bas), aofit/spetembre. 

Small Ruminant Development Workshop, organis6 

par le Rivers State Agricultural Development Pro
gramme, Port Harcoutt (Nig6ria), avril. 

Troisi~me session de ]a Conf6reicc interministdrielle 
Runion iiaugurale du Reseau de recherche sur IS.agri-deafricaine sur l'environnement, Programme desNations Unies pour I'environnement, Nairobi

culture en couloirs pour l'Afrique tropicale (Kenya), nai. 
(AFNETA), IITAculture tropical), (Institut international d'agri- (Kenya), maibadan (Nig~ria), aofit. Vingti~me runion du Comit6 scientifique international de recherche sur les trypanosomiasesS6minaire organis6 par Ic Conseil international pour la leur contr6le, Mombasa (Kenya), avril. 

et 
recherche pedologique et la gestion du sol Women and Agriculture in Nigeria, s6minaire tenu(IBSRAM) a sur la gestion des vertisols en Afrique, I'universit6d'lbadan, Nigia, octobre.Harare (Zimbabwe), janvier. XVI Congr~s international des herbages, Nice (France), 

Sixi&'ic conf6rence internationale des ins1titutions de octobre. 
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Organismes collaborateurs en 1989
 

Afrique 
Cameroun 

Institut de recherche zootechnique (IRZ) 

Congo 


)irection gdnrale de li recherche scientifique et 

technique (I)GRIST) 

C6te d'Ivoire 
Socit6 de ddveloppenent des productions animales

(SODEPRA) 

Ethiopie 

Agricultural Implements Research and Improve-
ment Centre (AIRIC)

Alemaya University of Agriculture 
Ambojunior College of Agriculture 
CARE-Ethiopia 
Dairy l)evelopment and Rehabilitation Project 
Forestry Resource Inventory Project 
Fourth Livestock Development Project 
Institute of Agricultural Research (IAR) 
Ministry of Agriculture: Agricultural Develop-

ment l)epartment; Agricultural Extension 
Department; Land Use and Regulatory Depart-
ment; Soil and Water Conservation and 
Community forestry Department (Soil 
Conservation Research Project); Southern 
Rangeland Development Unit (SORDU) 

Ministry of State Farms 
Relief and Rehabilitation Commission (RRC) 
Selale Peasant Dairy Development Pilot Project 
Third Livestock Development Project 
Universit6 d'Addis-Abeba, Awasa College of 

Agriculture 

Gabon 
Office gabonais d'amlioration et de production de 

viande (OGAPROV) 

Ghana 

Anima! Research Institute 

Kenya 

Baobab Farms Ltd, Mombasa 
Kenyan Agricultural Research Institute (KARl)
 

National Al Service
KenyaKenya Veterinary Department 

Ministry ofAgriculture
Ministry of Livestock Development, Small Ruminant

Collaborative Research Support Programme 
(SR-CRSP) 

Universit6 de Nairobi
 
Mali
 

Centre de recherche zootechnique (CRZ) 
Institut national de recherche en sant6 publique 

(INRSP) 
Institut national de recherche zootechnique, forestire 

et hydrobiologique (INRZFH) 
Lab,.ratoire central v&6trinair, 

Nigfria 
Agricultural Development Project (ADP)
 
Ahmadu Bello University College of Agriculture and
 

Animal Science 
Calabar Polytechnic 
Cross Rivers State University 
Kano Agriculture Development Project (KADP) 
Michael Okpara College of Agriculture, Owerri 
Ministry of Agriculture, Etat de Kaduna 
Ministry ofAgriculture, Etat de K.,sine 
Ministry of Agriculture and Natural Resources, 

Etat d'Oyo 
National Animal Production Research Institute 

(NAPRI) 
National Livestock Projects Division (NLPD) 
National Veterinary Research Institute (NVRI) 
Obafemi Awolowo University, Ile-Ife 
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Universit6 d'lbadan 

Uuiversit6 duiNigeria, Nsukka 


S6n6gal 


Institut scndgalais de recherche agrononique (ISRA)
Laboratoire national d'V'evage et de recherches 

v~toiaires (LNERV) 

Togo 

Centre de recherche et dlevage d'Avdtonou, 

logo (CR EAT) 


Projet Petits ruminants 


Zaire 
CompagnfieJ. vai, Lancker 
l)6veloppement du progrts populaire, Idiofa 
l)iocise d'ldioflia 
Laboratoire vdtorinaire de Kinshasa 
Institut national d'6tude et tierecherche agronomique

(INERA) 

Autres continents 
Australie 


Australian Centre fbr International Agricultural 

Research (ACIAR) 


Uiiivcrsit6 de Melbourne 


Fran( 

Institut d'1evage - ie mcdecine vctcrinaire des pays 
tropicaux (IEMVT) 

Institut f'raiiais de recherche scientifique pour le
dtdveloppeent en coop~ration (ORSTOM) 

Firdande 
Centre tierecherche ..gricolc tieFinlande 

R6publique fidrale d'Allemagne 
Association fur Tropical Ind Subtropical Agricultural 

Research (ATSAR) 
Gesellschaft Iir Technische Zusanimenarbeit (GTZ) 
Universit6 tie (;iessen 
Universit de G6ttingen 
Universit3 de Holuhcnheini 

Universite technique de Munich 


Italic 
Universit6 tieMilan 

Pays-Bas 


Univcrsit6 tieWageningen 


Norv~ge 

Ecole supcrieure agronomique de Norv~ge 

Royaume-Uni 

Agricultural and Food Research Council: :nstitute of 
Engineering Research; Institute for Animal and 

Grassland Production (IGAP); Institute of 
Physiology and Genetics Research 

Overseas Development Administration (O)A)Universit6 de Glasgow 
Universit3 de Reading
 
University College of North Wales
 
Etats-Unis d'Am6rique
 

Colorado State University 

Michigan State University
 
Purdue University
 
Texas A & M University
 
Universit de Californie (Berkeley)

Uc;iversit6i de Floride
 
Universit de ]a Louisiane
 
Universit6 du Wisconsin
 
Utah State University
 

Organisations internationales 
Banque africaine de d6veloppement (BAD)
 
Bureau inter-africain pour les ressources animales
 

(OUA/BIRA) 
Centre de recherches pour led6veloppenient
 

inter" :tional (CRI)I)

Centre international pour le ddveloppement des 

engrais (IFDC)
 

Centre international sur laphysiologic et l'6co!ogie
 
des insectes (ICIPE)
 

Centre international sur latrypanotol6rance (CIT)

Centre rngional de formation et d'application en
 

agromct6orologie et hydrologie opdrationnelle
 
(AGRHYMET)
 

Centre r6gional de t06ddtection,Ouagadougou (CRTO) 
Centro Internacional dc Mejoramiento de Maiz t
 

Trigo (CIMMYT) 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)
Comit6 inter-Etats de lutte contre ]a s6cheresse 

dans le Sahel (CILSS) 
Conseil international des ressources phytog6ntiques 

(CIRPG) 
Conseil international pour ]a recherche en 

agroforesterie (ICRAF) 
Conseil international pour larecherche p6dologique 

et lagestion du sol (IBSRAM) 
Fonds international de ddveloppenient agricole (FIDA)
Institut du Sahel (INSAH)
Institut international d'agriculture tropicale (IITA)
Institut international de recherche stir les cultures 

des zones tropicales semi-arides (ICRISAT) 
Institut international de recherches stir les politiques 

alimentaires (IFPRI)
International Institute for Applied Systems Analysis 

(IIASA)
Laboratoire international de recherches sur les maladies

animales (ILAAI)) 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO)Union international( pour laconservation de la nature 
et de ses ressources (UICN) 
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Etats financiers 

CENTRE INTERNATIONAL POUR L'ELEVAGE EN AFRIQUE 
BILAN au 31 d6cembre 1989 

(en milliers de dollars des Etats-Unis d'Am6rique) 

ACTIF
 
Actifr6alisable et disponible 


Liquidit6s 
Somnes i recevoir 	- des donateurs 


- des employ6s 

- d'autres sources 


Stocks 

1)6p6ts ct paicicnts d'avance 

Constructions ell cours 


Actifr6alisable et disponible total 

Immobilisations 
B.timents 

Mat6riel de recherche et de laboratoire 

Ordinatceurs 

Amcublement et mat6riel de bureau 

Vhicules et avions 

Divers 


Immobilisationstotales 

Actiftotal 

PASSIF ET SOLDES 

Exigibilit6sh court terme 
Sommes i payer aux employ6s 
Autres sommes et effets Apayer 
Contributions vers6es a l'avance 

rxigibilit6s totales 6 court terme 

Soldes des fonds 
Soldes immobilis6s - Budget r6gulier 

- Projets sp6ciaux 
Fonds de roulement 
Fonds d'6quipemnent 

Soldes des fonds totaux 

Passif et soldes totaux 

1989 1988 
6373 6420 
3 008 1 385 

88 84 
1 140 565 
1 148 1 250 

191 201 
57 119 

12005 10024 

10407 9547 
3 563 3 411 
1 612 1 601 
2745 2 468 
3438 3274 

81 81 

21 846 20 382 

33 851 30 406 

317 317 
5023 4608 
1 117 1 427 

6 457 6 352 

21 056 19 726 
790 656 

4212 2489 
1 336 1 183 

27 394 24 054 

33 851 30 406 
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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 1989
 

(en milliers de dollars des Etats-Unis d'Am6rique) 

Revenus 

Contributions du GCRAI 
Subventions au tirre de projcts sp6ciaux 

Gains acquis 

Fonds d'6quipcimnt 


Revenus totaux 

Depenses do fonctionnement 
Recherche 

Intbrmation 

Formation et confdrcnces 

Administration gencralc et fonctionnement 

Conseil d'administration et Direction g6n6rale 


D6penes totales de fonctionnement 

D6penses d'6quipement 

D6penses totales 

Exc6dent des revenus sur les d6penses 

SOLDES 
Soldes en d6but d'exercice 

Fonds de roulement 

Fonds d'6quipemcint 


Soldes totaux en d6but d'exercice 

Exc6dent des revenus sur les d6penses 
Soldes en find'exercice 

Fonds de rotlement 

Fonds d'6quipcnicnt 


Soldes totaux en fin d'exercice 

1989 


18294 

2 315 

1 989 


376 


22974 


12 433 

1 183 

1 699 

3 219 


786 


19 320 


1 778 


21 098 

1 876 


2489 

1 183 


3 672 


1876 


4212 

1 336 


5548 


1988a 

16487
 
1 830
 

931
 
446
 

19694
 

11 640
 
1 313
 
1 275
 
3 228
 

699
 

18 155
 

1 437
 

19 592
 

102
 

2834
 
736
 

3 570
 

102
 

2489
 
1 183
 

3672
 

L'6tat inancier rclatif l'excr ice 88 a c reformuld stir la base du systtMie utilis6 en 1989 pour la consptabilisation des revenussubsidiaires qui n'apparaissaiett auparavant qu'en deduction des d6penses de fonctionnement. 

160 



CENTRE INTERNATIONAL POUR L'ELEVAGE EN AFRIQUE
 
ETAT DES SUBVENTIONS OCTROYEES
 

pour I'ann6e s'achevant au 31 d6cembre 1989
 
(en milliers de dollars des Etats-Unis d'Am~rique) 

Contributionsdu GCRAI 
Autriche 
Banque africaine de d6veloppement 
Banque mondiale 
Belgique 
Canada 
Centre de recherches pour le d6veloppement international (CRDI) 
Danemark 
Etats-Unis d'Amnrique (USAID) 
Finlande 
France 
Inde 
Irlande 
Italic 
Japon 

Nig6ria 

Norv~ge 

Organisation des pays exportateurs de pdtrole (OPEP) 

Pays-Bas 

R6publique fidtrale d'Allemagne 

Royaume-Uni 

SuMed 

Suisse 

Fonds de stabilisation 


Total des contributionsdu GCRAI 

Subventions au titre des projets sp6ciauxet coop6ratifs 
Agence de coop6ration culturelle et technique
Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) 
Australie 
Caritas (Suisse) 
C RDI 
Conmiunaut6 6conomique europdenne (CEE)
Conseil international des ressources phytog6n6tiques (CIRPG) 
Etats-Unis d'Arn6rique (USAI)) 
Finlande 
Fondation Ford 
Fondation Rockefeller 
Fonds international de d6veloppernent agricole (FIDA) 
Irlande 
Medios (Belgique) 
Nigdria (NLPI)) 
Norv ge 
Orgaoisation de I'unit6 africaine (OAU) 
Ox.'am America 
Rc6publique f6d6rale d'Allernagne 
Universit6 d'Hohenheim 
West Africa Milk Company 
Total des subventions au titre des projets 


sp6ciaux et coop6ratifs
 

1989 1988
 
175 175
 
200 201
 

4065 2500
 
663 608
 
881 933
 
200 293
 
398 391
 

3000 4000
 
1 184 748
 

328 296
 
24 25
 

275 160
 
1 509 1 505
 

255 
- 32 

515 559
 
60 50
 

384 407
 
1 034 1 089
 

515 554
 
272 322
 

1 597 1 639
 
760 

18 294 16 487
 

7 18
 
10 7
 

108 46
 
- 199
 
95 156
 

642 86
 
28 47
 
- 93
 

418 135
 
7 15
 

- 3 
179 

4 82
 
- I
 
- 35
 

200 300
 
- 15
 
- 117
 

617 423
 
- 51
 
- I
 

2 315 1 830
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Provenance et utilisationdes fonds en 1989 et en 1988
 

1989 REVENUS 1988
 

62"'/1 SBudget r~gulier a utilisation g~ii~rale66
(Fonds fournis par le GCRAI) 

'' 

10%, 

1989 

~...~.... Budge~t rcgulicr 5 affectation sp~ 4ciale 
(Fonds fournis par leGCRAI) 

Projets speciaux 

Gains acquis 

DEPENSES 

I 

.7/ 

1988 

90 Recherche 

'67 
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l7 4 I ./0-

% < 

- Formation etinformation 

Administration g6nrale 

et fonctionnenient 

Conseil d'administration ctl)ircction gdnrale 

Ddpenscs en capital --0 



R6partition des depenses par secteur de recherche
 

Politiqucs d'Ilcvagc et gCsunl dICs 
rcssourccs primnires (PE(;RP) Lait et via"de des

~bovils (INVII) 

Trypainoto ltrancc 9% / 

(TIR YI .) ---- 289 

12%7 

Dipenses en milliers 
de $ E.-U. AlilenCIits dii Viande et lait des petits 

riuminants (VLPR)4000 bitii (A!) 

Traction aniniale (TA) 

3500 

.. ..: 

3000 

/'7, .,'..-: 

2 o ?/2,'... 

>7 '//777
: .... 198 

<7'7.7 'Y /,'7/,7--" 1988 
I//WIN,.V


200i/' ;-."i d
.:-P 19892500 // 

<7/" .7 
,7/7 

,.*-7;/,f ' 

000 777( / /,"'*** .,,-*/. 

/ / cc.-' , 'i ".',:<.. "" :" ' ;77"'N 
, 

.- t . L~';
f " 

""' ;".U.7 " '- :t' [ ,, .

/00i .-.: *-",,;,/; 7: .i -.., " ' 

/ ~..-7,64<' .... 

.7.... f...:, / ....... -"

7 ..... :7... 

LVB VLPR TA AB TRYPS PEGRP
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Adresses du CIPEA
 

Si ge 
B.P. 5689, Addis-Abeba (Ethiopie) 

Telex: 21207 ILCA ET
 
F61.: (251-1) 613215 

T1copie: (251-1) 611892 

Courrier electron.: CG1070 (ILCA) 


Secteu rs de recherche 

Lait ct viande des bovins/ 
Alimne,.' du /, tail/ 
Politiqued'elevaqe et gestion des ressourcesprimaires 

B.P. 5689, Addis-Abeba (Ethiopie) 
Telex: 21207 ILCA ET 
T61.: (251-1) 613215
T6l16copie: (251-1) 611892Courtier 61ectron.: CG1070 (ILCA) 

Viande et hit des petits ruminants 

11.0. Lax 80147, Mombasa (Kenya) 
T61ex: 21465 KE 
Td.: 485839/485842 

Traction aninale 

P. M. B. 2248, Kaduna (Nigeria) 
Tdex: 71384 ILCAKD NG 
Tel.: (234-62) 211389 
Courrier dlectron.: CG1154 (ILCA-KADUNA) 

Trypanotolirance 

P.O. Box 46847, Nairobi (Kenya) 

Telex: 25747 ILCA KE 

Td.: (254-2) 592066, 592122, 592013 

T616copie: (254-2) 593481 

Courrier electron.: CGUO05 (ILRAD) 


Antennes de recherche zonales 
Hautsplateaux 

B.P. 5689, Addis-Abeba (Ethiopie) 
Telex: 21207 ILCA ET 
Td.: (251-1) 613215 
T6l6copie: (251-1) 611892 
Courrier electron.: CG1070 (ILCA) 

Zone humnide 

P.M.B. 5320, Ibadan (Nigeria) 
T61ex: 31417/31159 TROPIB NG 
T61.: (234-22) 413440 
Courrier 6lectron.: CG1072 (IITA57) 

Zone subhumide 
P.M.B. 2248, Kaduna (Nigeria) 
Telex: 71384 ILCAKD NG 

T6I.: (234-62) 211389
 
Courrier electron.: CG1154 (ILCA-KADUNA)
 

P.O. Box 80147, Mombasa (Kenya) 
Telex: 21465 
Tel.: 485839/485842 

Zone subhumide/semi-aride 

B.P. 60, Bamako (Mali) 
Telex: 2459 ILCA MJ 
Tel.: (223) 222177/224279 
T616copie: (223) 223022 

Zone semi-aride 

CIPEA/ICRISAT, B.P. 12404, Niamey (Niger)
 
Telex: 5560 ICRISAT NI
 
Tel.: (227) 722509
 
Courrier electron.: CGUO04 (ICRISATSC)
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