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Preface 

L eCIPEA peut i bon droit tirer fiert6 de ses r.alisations en 1991. En effet, annie difficile 

entre toutes, 1991 a vu le Centre confront6 i deux probkmes extr~mement s~rieux, 
savoir une contraction de son financement et l'&Iatement de troubles sociaux et politiques 

dans plusieurs des pays ohi il op~re. En d~pit de cela, les activit~s de recherche, de formation et 
d'information du Centre se sont poursuivies, sans qu'on ait i d6plorer de vritables d~lestages 
de programme. 

Les activit~s de formation approuvees pour 1991 ont presque toutes &6 inen6es a bien, 
m~me si pour des raisons de scurit6 certaines d'entre elles ont dfi tre transfrees dans d'autres 
pays. Le rapport technique intituI6 ILCA Annual ProgrammeReport 1991 d~crit l'tat d'avan
cement des divers projets entrepris en Afrique pendant l'ann6e consid6r~e. Certains de ,zes 
projets ont vu leur r~alisation quelque peu retard~e par les problmes rencontrds par le Centre, 
encore qu'aucun cas d'abandon n'ait t6 enregistr6. Pour ce qui est des publications scien
tifiques produites en 1991, leur nombre a pratiquement doubid par rapport a celui de 1990. Tout 
aussi remarquable que I'aplomb affich6 par le Centre face aux troubles socio-politiques, cette 
prouesse contribue Ad6montrer ]a solidit6 institutionnelle du CIPEA et la fidklit6 et la force 
d'ime de son personnel. 

Utilisation rationnelle des rares ressources 
disponibles 

On trouvera dans le present rapport, un compte rendu synth~tique des activit~s les plus 
saillantes menses en 1991 par les sept programmes de recherche, de formation et d'information 
du CIPEA. En d~pit de la disparit6 apparente des domairnes abords, il s'articule autour du 
theme f~drateur de l'"exploitation rationnelle des rares ressources disponibles", qu'il s'agisse 
des ressources naturelles de l'Afrique subsaharienne, ou des credits de recherche affect6s au 
CIPEA et 1i ses partenaires des programmes nationaux de recherche. 

Les activit~s retenues pour le Secteur de recherche sur le lait et la viande des bovins portent 
sur l'assistance du Centre aux systimes nationaux de recherche agricole (SNRA) en vue d'une 
meilleure utilisation de leurs donn~es zootechniques. En effet, nombreux sont les SNRA qui au 
fil du temps ont rdussi a rassembler de longues sdries de donnes sur l'6levage. Toutefois, ces 
structures ne disposent que rarement des capacit~s d'analyse requises pour tirer parti de ces 
ressources. C'est dans cette logique que s'inscrit l'assistance fournie aux SNRA du Kenya par 
le CIPEA en 1991, en particulier dans l'analyse et l'interprtation des donn~es issues de leurs 
programmes de slection bovine. A terme, cette collaboration interinstitutions permettra au 
Kenya d'am~liorer les performances de ses programmes de slection et d'assurer le d6velop
pement de sa production animale. Autre fait saillant enregistr6 ans le mnme domaine au 
CIPEA: la mise au point d'un syst~me de gestion de l'information sur l'6levage (LIMS). Conqu 
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pour ]a gestion des sries de donn~es la fois longues et complexes qui caract6risent l'61levage, 
ce programme permettra aux chercheurs de rassembler et d'analyser leurs donn~es de recherche. 
L'aptitude du LIMS normaliser les s6ries de donn~es zootechniques contribue en outre afaci
liter ]a comparaison et l'int~gration des r~sultats obtenus a divers moments de l'histoire et sur 
diff~rents sites de recherche. Le LIMS pr~sente enfin la caractdristique d'6tre tr~s souple, ce qui
lui permet de s'adapter a une vaste gamme d'esp&ces animaies et de systimes de production, et
de demeurer performant dans les conditions de l'exploitation comme dans celles de !a station. 

Les programmes retenus pour les secteurs de recherche sur ]a viande et le lait des petits
ruminants et de ]a traction animale portent sur I'int6gration 6levage-agriculture. Les temps forts
identifies pour le Secteur de recherche sur les petits ruminants rdvilent en particulier que
I'adoption de pratiques culturales respectueuses de l'environnement est souvent induite chez le 
paysan par ]a production animale. Dans le cas d'esp&ce, il s'agit de l'intdgration des l6gumineuses
fourragires aux systimes agraires du Sahel et de la zone subhumide de I'Afrique de l'Ouest. Les 
activitds retenues pour le Secteur de recherche sur la traction animale portent pour leur part sur 
les travaux du Centre dans les hauts plateaux 6thiopiens, et notamment sur l'utilisation d'in
struments aratoires a traction animale dans la gestion des sols noirs argileux. Ces travaux, qui
entrent dans le cadre d'une 6tude pluridisciplinaire du syst~me agraire des hauts plateaux,
ouvrent au paysan la possibilit6 d'accroitre sa production agricole. Ils mettent 6galement i sa
disposition des pratiques culturales propres aassurer la durabilite economique et 6cologique du 
systeme de production d? la zone. 

En ce qui concerne le Secteur de recherche sur les aliments du bdtail, les travaux retenus 
pour 1991 ont trait i J'volution des parcours dans le Gourma malien, en Afrique de l'Ouest. 
Ddmarrdes en 1984, ces recherches donnent de pr6cieux renseignements sur les variations de la 
v6g~tation des parcours, relev~s sur plusieurs ann~es de d~ficit pluviom~trique. Parmi les prin
cipales dcouvertes effectudes dans ce cadre, figurent ]a cyclicit6 des variations floristiques des 
parcours et de leur dynamique. Il apparait de fait que la production de biomasse des parcours
est fortement tributaire de ]a pluviom~trie, mime apr~s une longue p6riode de s6cheresse. Cette
ddcouverte permet de balayer les craintes d'une degradation irr6versible des parcours exprimdes 
par certains. On note 6galement que mime l'invasion du parcours par des gramin~es et des 
herbac6es insipides peut s'avdrer b6ndfique au milieu. Ele contribue en effet a protdger les 
reserves de plantes sapides mais moins r6sistantes a la secheresse, qui peuvent ainsi recoloniser 
le parcours ds que les conditions pluviom~teiques le permettent. Malgre.sa complexit6, l'image
qui se d~gage de ces recherches mentre avec clart6 le pouvoir de rdg~nration des parcours
observes. 

Dans les zones infest~es par la ts6-ts6, les bovins trypanotol6rants passent pour kre plus
productifs que les bovins trypanojensibles. Les travaux rapport6s potr le Secteur de recherche 
sur ]a trypanotol6rance d~montrent pour la premiere fois que cet avantage ne se limite pas aux 
param~tres de productivit6 et qu'il s'6tend aux performances de reproduction de lanimal 
pendant toute sa carriire. Cette ddcouverte est d'autant plus importante que les performances
de reproduction interviennent comme facteurs dans la determination de ]a productivit6 globale 
d'un syst~nie d'levage. 

Pour le Secteur de recherche sur les politiques d'6levage, deux des themes rapportds pour
1991 ont trait aux prestations de services d'information destinies aux responsables des SNRA 
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et a l'utilisation des 6tudes socio-6conomiques dans l'identification des groupes cibles de la 
recherche sur les fili~res "produits". En effet, pour que I,recherche agricole puisse se traduire 
par le d~veloppement de la production agricole de l'Afrique subsaharienne, ilimporte que les 
responsables africains soient mieux inform6s qu'ils ne le sont actuellement. C'est ce qui 
explique la place rdserv&e par le Centre a la prestation de services d'information dans les re
cherches qu'il mane sur les politiques d'6levage. Les travaux entrepris dans le domaine de la 
recherche socio-6conomique s'inspirent 6galement de la mme logique: maximiser l'impact 
potentiel de la recherche, en ciblant une clientele bien d.finie plut6t que de disperser ses efforts 
sur un public mal d6fini. 

En mati~re de recherche, I'aboutissement des actions entreprises par le scientifique est 
g~nralement fonction de ses possibilit6s d'acc~s une information pertinente. Les activit6s rap
port~es pour le D6partement de la formation et de l'information en 1991 ont trait a la vaste 
gamme de services d'information qu'offre le Centre ' ses usagers. Les prestations fournies dans 
ce cadre aux chercheurs des SNRA varient de l'information requise pour la mise au point de 
projets pertinents, a la publication de leurs r~sultats de recherche. Ce faisant, le CIPEA facili:e 
la circulation de [information zootechnique en Afrique subsaharienne. 

Perspectives d'avenir 
L'ann&e qui vient de s'6couler a vu le CIPEA boucler son troisiime quinquennat et subir 

avec succ~s la troisi~me 6valuation quinquennale de son programme et de sa gestion. Elle coin
cide 6galement avec l'an III du budget-programme quinquennal du Centre. Un nouveau 
budget-programme a moyen terme relatif i la priode 1994-1998 est actucllement en cours 
d'6laboradon. II prend en compte l'volution r~cente des priorit~s au niveau du Groupe consultatif 
pour la recherche agricole intermationale (GCRAI) et du continent africain, et intgre Pint6r&t 
croissant manifest6 par la communaut6 internationale pour,la protection de l'environnement. 

Comme en t6moignent les travaux dcrits dans le present rapport, le CIPEA s'intresse 
depuis un certain temps d~ja .l'environnement et milite en faveur de sa protection. C'est ainsi 
qu'il subordonne le financement de ses nouveaux protocoles de rechex che a une 6valuation scru
puleuse de leur impact sur l'environnement. Au demeurant, le Centre a consacr6 19% de ses 
fonds a la conservation/gestion des ressources naturelles (cat~gorie n' 1 des priorits du 
GCRAI) en i991. Ces travaux portaient notamment sur la gestion des parcours, dans le sud de 
l'Ethiopie et au Mali (conservation des 6cosystimes, 10%), et sur la collecte et la conservation 
de matriel g~n&ique (9%). En ce qui concerne les autres priorits du GCRAI, le CIPEA a 
consacr6 4% de ses fonds a la s~lection/am~Iioration du matriel g~n&ique disponible, 39% au 
d~veloppement/gestion des systmes de production, 10% aux recherches sur ['administration 
publique et les politiques gouvernementalks/socio-6conomiques, et 28% au renforcement des 
capacit~s institutionnelles des SNRA. Enfin, le Centre continue i participer activement aux 
d~bats engages par le GCRAI sur la place de la recherche zootchnique dans l'chelle des 
priorit~s du Syst~me. 

L'6valuation quinquennale du CIPEA finalis~e en janvier 1992 a 6t sanctionn~e par un 
rapport positif dont le Centre entend tirer parti dans l'laboration de son nouveau plan a moyen 
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terme. Les recommandations qu'il contient ont & d'autant plus favorablement accueillies par 
le Conseil d'administration et la Direction g~nrale du CIPEA qu'elles ne peuvent que contri
buer au succ~s futur du Centre. 

Dans l'ensemble, et en d~pit des contraintes budg&aires et des bouleversements politiques 
r~gionaux qui l'ort jalonn6, 1991 aura &6une annue de progris et de r~alisations dont le CIPEA 
peut l6gitimement tirer fiert6. De fait, les 6preuves surmont~es nous autorisent i envisager 
l'avenir avec une foi encore plus grande dans la solidit6 institutionnelle du Centre et dans la 
rigueur de ses programmes. 

Le President du Conseil Le Directeur g~n~ral 
d'administration 

Dieter Bommer John Walsh 
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Developpement durable et 6levage
 

' levage est souvent accus6 de contribuer a la d6gradation de l'environnement. Et les m~diasLse font fort d'imputer au surpiturage la responsabilit6 de la d~rastation des parcours dans des 
scenes d~sormais famili~res Atous. Mais la culpabilit6 du b~tail n'est pas toujours d~montr~e. 

En fait, contrairement a ce qu'on pourrait penser, les animaux apportent souvent une contribution 
positive Ala durabilit6 des syst~mes agricoles. Ils constituent en outre l'une des principales clks i la 
r~g~n6ration des ressources naturelles. 

Mais pour commencer, que recouvre Pexpression "d~veloppement durable"? Pour une bonne 
partie des citoyens du monde d~velopp6, ce concept ivoque l'image d'un "retour aux m~thodes du 
passe. 

L'agriculture du monde d~velopp6 repose essentiellement sur l'utilisation de syst~mes de 
production intensifs. Ceux-ci se pr~sentent comme de vastes 6tendues de cultures uniformes, trait~es 
aux engrais et aux substances chimiques, et d'unit~s spcialis~es de production anirnale a fort coeffi
cient d'intrants. Aux yeux du grand public, ces syst~mes contribuent Adegrader l'environnement en 
favorisant notamment la pollution des ressources en eau par les nitrates, et l'rosion de la diversit6 
g~n~tique des plantes et des animaux qui assurent notre alimentation. Chose tout aussi grave, ils 
produisent 6galement d'6normes exc~dents alimentaires qui ne sont pas consommes. D'aucuns 
consid~rent que ]a solution i ce problme passe par un retour ades syst~mes agraires moins intensifs 
et plus "organiques", qu'ils imaginent plus respectueux de l'environnement. Apr~s tout, se dit-on, 
l'agriculture a assur6 l'alimentation de l'homme pendant des millknaires et des millenaires sans pour 
autant entrainer la destruction de la plante. Cela signifie que hks m~thodes du pasj6 devaient tre 
viables. 

Ce sont pr6cis6ment ces mthodes du pass6 qui dans le monde en d6veloppement n'arrivent 
plus a assurer l'alimentation des populations humaines sans d6grader l'environnement. 

Le monde en dcveloppement est en train de vivre une explosion d6mographique sans precedent. 
Selon les statistiques, l'Afrique subsaharienne verra sa population doubler dans les 20 prochaines 
ann~es. Les r~alit~s 6conomiques obligent les paysans a produire plus d'aliments pour financer 
l'aihat des biens ncessaires l'am6lioration de leur niveau de vie et qu'ils ne peuvent fabriquer eux
mmes. Cette n~cessit6 de produire toujours pluF pour nourrir ine population humaine en pleine 
expansion, accroit la pression sur les terres et les force se rabattre sur les zones les moins productives 
pour cultiver. Les jach~res traditionnelles, qui jadis constituaient la pierre angulaire de bon nombre 
de syst~mes de production, se raccourcissent, quand elles ne sont pas simplement supprim~es. La 
n~cessit6 de tirer le maximum de leurs ten-es induk les paysans aadopter des pratiques irrespectueuses 
de l'environnement, au grand prejudice des g~n~rations humaines de demain. 

Les preoccupations environnementales sont indissociables du concept du d6veloppement durable. 
Nombreux sont ceux pour qui tout doit tre subordonn6 a la protection ou a la rehabilitation de 
l'environnement. Les sccnes de parcours d~grad~s d'aspect d~sertique ou de zones bois~es tota
lement d~pouillkes de leurs arbres qu'exhibe tous les jours la presse du monde d~velopp6 sont certes 
tr~s touchantes. Mais le sort des Etres humains doit 6galement 6te pris en compte. A cet 6gard, il 
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convient de souligner que pour ne pas faillir i leur vocation, les syst~mes am~lior&s de production 
agricole doivent r~pondre aux besoins des populations concern~es. Ces syst~mes doivent 6galement 
presenter suffisamment de souplesse pour pouvcir 6voluer et se d6velopper, tout en continuant a 
r~pondre aux aspirations et aux d~sirs changeants de la soci&t qu'ils sont censes servir, ce qui signifie 
dans une large mesure qu'ils doivent contribuer i l'accroissement de la production agricole. 

Un syst~me de production agricole durable correspond ainsi i un syst~me qui contribue non 
seulement amaintenir ou i amliorer la qualit6 de l'environnement, mais aussi asatisfaire les besoins 
actuels et futurs de la socit6 et iiassurer le bien-8tre &onomique et social du monde rural. 

L'accroissement de la production et la protection/rhabilitation de l'environnement peuvent 
paraitre antith~tiques Pun de l'autre. Mais, en r6alit6, une gestion judicieuse des ressources existantes 
permet de r&oncilier ces deux objectifs. 

Le b~tail pout jouer un r6le vital dans ce processus, notamment par sa participation au recyclage 
des nutriments. En effet, le fumier des animaux est souvent la seule source d'engrais accessible au 
paysan du monde en d~veloppement. Le b~tail permet 6galement le transfert des nutriments issus de 
sources renouvelables telles que les terrains de parcours, aux terres agricoles, assurant ainsi le rem
placement des substances nutritives pr6lev~es par les esp&es cultig~nes. 

Chose plus importante encore, le b~tail donne au paysan des raisons convaincantes d'adopter 
des peatiques propres aipromouvoir la durabilit6 des syst~mes de production. L'utilisation des 
banques fourrag~res, en vue de l'introduction des l6gumineuses fourrag~res dans le syst~me cultural, 
pourrait &trecit&e en exemple ici. Initialement conques pour fournir du fourrage de qualit6 aux 
bovins de la zone subhumide du Nig&ia pendant la saison s~che, les banques fourrag~res sont de 
petits piturages i l6gumineuses fourrageres g&es de mani~re intensive. Conques l'origine pour 
l'usage exclusif des propriftaires de b~tail, ces banques contribuent de mani~re spectaculaire a l'ac
croissement de la production agricole. Ce ph~nom~ne rev&t une importance vitale puisque dans cette 
zone, la majeure partie des terres est contr6l&e par des paysans qui ne pratiquent pas du tout l'6levage. 
Dans le cadre de ce syst~me, le ma'is cultiv6 sur des terres pr&cdemment vou~es la lgumineuse 
fourrag~re pendant deux ou trois ans peut donner jusqu'i 2,5 tonnes de plus de grains par hectare 
que ce qu'il donne sur une terre laiss&e en jach&-e pendant six ans. Autre avantage du syst~me: le sol 
est plus facile iilabourer a la suite de ]a lgumineuse. 11 est en outre prot~g6 pendant la majeure partie 
de l'ann&e par une couverture v~g&ale qui contribue freiner l'&osion 6olienne et pluviale. Le 
syst~me des banques fourrag~res contribue enfin a accroitre la productivit6 de l'6levage. Dans 
l'ensemble, cette technologie est profitable et aux paysans, et aux propri&aires de b&ail et a l'envi
ronnement. Mais il convient de souligner ici le r6le vital du b&ail et de son pouvoir de mobilisation 
de liquidit&s, sans lequel le paysan serait moins enclin i cultiver des I6gumineuses. 

Les lgumineuses fourrag~res perdurent gin&alement plus longtemps a la surface des sols 
auxquels elles fournissent une meilleure couverture v~g&ale que les autres types de cultures; elles 
leur assurent ainsi une plus grande protection et ce, pendant plus longtemps. Plant~es a de plus fortes 
densit&s que les l~gumineuses alimentaires et dot~es d'un syst~me racinaire g~n&alement plus 
d~velopp6 que le leur, elles contribuent de mani~re notable a la constitution de la mati~re organique 
du sol et aI'amlioration de sa structure. Autre apport des l~gumineuses fourragres au sol: elles sont 
grn&alement pitur~es la oii elles poussent. Cela signifie que les nutriments contenus dans l'urine et 
dans le fumier des animaux en piture retournent directcment au sol, remplaqant ainsi les nutriments 
pr~lev&s par la plante consommee. 
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IIest toutefois 6vident que les l6gumineuses fourrag~res ne constituent pas une fin en soi et que 
les paysans ne consentiront a les cultiver que dans la mesure oft elles leur seront vraiment utiles. C'est 
pr~cis~ment la qu'intervient le b~tail. L'int r t agronomique de la culture des l6gumineuses fourra
g~res repose sans doute sur l'accroissement des rendements des cr~ales suivantes qu'elle favorise, 
mais l'amdlioration de la production animale qui en dcoule profite 6galement a la population 
humaine. 

L'un des principaux avantages i~s a la production animale est qu'elle permet l'homme de 
disposer d'aliments pendant tote l'ann~e. La t colte des cultures n'intervient g~nralement qu'une 
fois par an, la fin de la campagne agricole. En revanche, le b&ail peut tre "rcolt6" an'importe quel 
moment de l'ann~e. Cela est particulirement vrai du lait dont la production s'6chelonne sur toute 
l'ann~e. La m~canisation du labour et du sarclage par le biais de la traction animale permettrait de 
faciliter la tiche a la main-d'oeuvre agricole qui pourra ainsi s'adonner i d'autres activit~s. C'est ainsi 
que dans les hauts plateaux 6thiopiens par exemple, les femmes, d~sormais affranchies de ]'obligation 
de fagonner manuellement des billons 6largis pour leurs cultures, se tournent actuellement vers des 
activit~s artisanales telles que ]a tapisserie. 

En toute vraisemblance, le d~veloppement de ]a production animale, sous toutes ses formes, va 
se traduire par une amelioration de la nutrition humaine et par un accroissement du revenu agricole, 
qui ne pourront que favoriser una accroissement des investissements dans la production agricole 
(notamment sous forme d'achat d'engrais et de meilleures semences). L'6l6vation du niveau de vie 
qui en d~coulera devrait d~boucher sur un accroissement des investissernents dans la sant6 humaine 
et dans l'ducation. 

II est donc possible de briser le cercle vicieux de ]a surexploitation des terres agricoles, de la 
degradation permanente des terres, et de l'accroissement de la pauvret6 par le biais de l'6levage. C'est 
ce que tient a d~montrer le CIPEA pour qui la production animale n'est pas une fin en soi, mais 
plut6t un 6lment c16 dans la mise au point de syst~mes agraires durables pour l'Afrique sub
saharienne. 
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Secteur de recherche sur le lait 
et la viande des bovins 

atsle cadrede leursprograminsde recehe,, liplupart 

des pays africainsmdnent des dtudesstir la sdlection et 
sur1'valuationdes racesanimalesen tue du ddveloppe

ment de 1l6evage.Malheureusement,lesmdtbodologiesutilisdes4 
cettefin ne sontpresquejamais les m&mes alorsque les types de 
donnesrassembleset leurmode de collecteprdsententdegrandes 
disparits.En outre,une bonnepartiede l'iformationainsiras
semblde n accdepresquejamaisaustadede l'ana4,separceque 
les syst&nes nationauxde rechercheagricole(SNRA) africainsne 
drsposentgdndralementpasdes ordinateurset des biomtriciens 
requispouranalyserdes sdriesde donndes i lafois dtendues et 
complexes. 

En 1991, Ie CIPEA a essentiellement ax6 son assistance aux 
SNRA sur deux projets d'6valuation des races animales dont Pun 
faisait appel ; l'tvaluation de programmes de selection bovine et 
l'autre a la mise au point d'un syst~me de gestion des donn~es 
zootechniques s'appuyant sur I'utilisation du micro-ordinateur. 

Assistance aux SNRA 
Lcs programmes de recherche zootechnique permettent de 

rassembler des quantitds substantielles de donn~zs couvrant 
plusieurs ann~es. Celles-ci doivent toutefois hre soumises a une 
analyse approfondie faute de quoi l'int&rt scientifique de tels 
programmes restera dans le meilleur des cas douteux. 

Le CIPEA collabore depuis de nombreuses annes d~jaavec 
les SNRA de plusieurs pays dans l'Nlaboration et dans l'analyse 
de donn~es issues d'6tudes entreprises sur l'6valuation des races 
animales. C'est pr~cis~mem dans ce cadre que les SNRA de 
I'Ethiopie, du Ghana, du Kenya, du Malawi, du Swaziland et du 
Zimbabwe ont d~ji b~n~fici6 de l'assistance du Centre a ]a fin de 
1991. Nos lecteurs trouveront ci-dessous un compte rendu des 
activit~s spcifiquement menses en 1991 au Kenya. 

La National Sahiwal Stud de Nzivasha (Kenya) utilise de.
puis le debut des annes 60 un syst~me d'amlioration gdntique 
a noyau ferm6. Ses objectifs consistent essentiellement a produire 
des bovins Sahiwal am~lior~s a deux fins (viande-lait) destinds 
aux petits exploitants du Kenya en sclectionnant dans cette race. 
Comme c'est souvent le cas cependant, les donn~e rassembl~es 
sur plusieurs ann~es par ce centre d'am~lioration gdntique 



n'avaient pas 6t6 analyses. En cons6quence, ses chercheurs ne 
pouvaient tre rdellement inform~s des changements intervenus 
au sein de la population Sahiwal de la station. 

Au cours de l'anndc 1991, les chercheurs du CIPEA ont 
pr&6 leur concours a la National Sahiwal Stud dans I'analyse de 
ses donn6es de performance rassembi6es entre 1963 et 1988. Ce 
processus a permis de mettre en lumiire des aspects importants 
de l'excution du programme de selection. 

Les rdsultats obtenus r6vilent que les progr~s gdn~tiques 
enregistrds dans le cadre du programme d'am6lioration des 
bovins Sahiwal 6taient nettement infrieurs a.]a norme. En effet, 
sur le plan g6n~tique, l'augmentation annuelle des rendements 
laitiers n'6tait que de 4,2 kg alors que l'intervalle entre les vlages 
diminuait de 0,31 jour par an et que les chiffres relatifs a la fluc
tuation du poids a la naissance et de I'ge a 55 kg de poids vif 
6taient n6gligeables. Chose plus pr6occupante encore, les ren
dements laitiers annuels avaient effectivement chut6 de 12,7 kg alors 

?uteau Sd~iuual e la National Wdiwal que les intervalles entre les v~Iages augmentaient de 2,72 jours par 
Siud de Naimsha (Kenja). Lastance an. Ces changements phdnotypiques, qui rdsultent de l'effet 
fournie par It CIPEA dars Iljh), des conjugu6 du potentiel g~ndtique des animaux et de leur environ
donnL'srecueilisparlcschrcttdce nement, sont la corisdquence de la degradation de leur gestion au 
centreacontribuee)largirlese'-pectians cours de la derni~re partie de ]a p6riode couverte. L'6tude entre
de progr~s genctique des programmes prise r6vMe 6galement un niveau 6lev6 et croissant de croisements 
d'af4liorationdes Ix)inLv Scdjiu'aI. 
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consanguins, avec tout ce que cela comporte comme effets n~ga
tifs potentiels sur la performance de la race. 

Il ressort des conclusions de l'6tude que la National Sahiwal 
Stud doit accroitre la pression de sdlection qu'elle utilise et am6
1orer ses mthodes de gestion. Les r~sultats corroborent 6ga
lement la pertinence de la ddcision prise en 1989/90 d'ouvrir le 
troupeau de nouveaux reproducteurs en vue d'en dlargir la base 
gdndtique et de rduire le taux de consanguinite. A cet 6gard, des 
6tudes destindes a amdliorer la mdthode de sdlection utilise a la 
National Sahiwal Stud ont &6 mises en train. 

Dans le cadre d'autres travaux, les performances des tau
rea'ix Frisons du Centre national d'insdmination artificielle du 
Kenya et du troupeau de Jersey de la station de l'Institut k6nyen 
de recherche agricole de Mtwapa, a proximit6 de Mombassa, ont 
& 6galement 6valudes. 

Depuis les ann~es 40, V'insdmination artificielle des bovins 
laitiers est une pratique tris rdpandue au Kenya. Au cours des 
ann~es 60, la demande de semence ddpassait largement l'offre 
assur~e par les taureaux laitiers importds. Pour faire face cette 
situation, le Kenya Dairy Cattle Improvement Programme a mis 
en place deux nouveaux programmes, dont l'un se fonde sur le 
test de la descendance, alors que l'autre utilise "l'accouplement 
sur contrat". Le programme du test de la descendance vise i 
dterminer la valeur gdndtique des taureaux maintenus au Centre 
d'insdmination artificielle sur la base de l'utilisation des donndes 
de production dt: leurs filles 6lev~es au Kenya. L'objectif du 
programme d'accouplement sur contrat consiste en revanche i 
produire des taureaux 1 utiliser au Centre d'insdmination arti
ficielle a partir des meilleures vaches locales ins~min~es avec de la 
semence import~e ou issue des meilleurs taureaux locaux testes 
sur la descendance. Toutefois, jusqu'en 1990, ces programmes 
n'avaient jamais fait l'objet d'une 6valuation exhaustive. 

En 1990/91, des chercheurs du Kenya Dairy Cattle Impro
vernent Programme, appuy~s par des agents du CIPEA, ont ana
lys6 au total 28 065 donn~es de renderments laitiers, 8 367 relev~s 
relatifs I'Pge au premier v~lage et au rendement laitier de la pre
miere lactation et 9 446 donnes sur les intervalles entre vlages 
de filles de taureaux Frisons maintenus au Centre d'insemination 
artificielle. Ces relevds couvraient une priode de 20 ans, allant de 
1968 11987. 

Les analyses r~alises r~vlent qu'au co'ars de sa phase initiale, 
le programme de selection fond6 sur le testage de la descendance 
avait produit les effets souhaits en ce sens que la qualit6 des 
taureaux du Centre d'ins~mination artificielle s'6tait am~liore 
pendant cette p~riode. La "qualitV" ici se rdf~re a ]a capacit6 du 
taureau i engendrer des vaches aptes i donner des rendements 
sup~rieurs en lait. Toutefois, 6partir de 1977/79, Iavaleur g~n&ique 
des taureaux avait commenc6 a r~gresser. 
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Ces r~sultats comportent des aspects a la fois positifs et 
n~gatifs. Les progris enregistrds au debut rdvlent l'existence 
d'un bon potentiel d'accroissement de la productivit6 laiti~re 
bas6 sur le testage et la slection des taureaux. La m~diocrit6 des 
performances des derni~res ann~es tdmoigne dans une large 
mesure des difficult~s rencontrdes pour assurer le maintien d'un 
syst~me efficace d'enregistrement et r~pondre en m~me temps a 
une demande croissante de semence. A cause de l'importance de 
la demande en semence a laquelle il devait faire face, le Centre n'a 
pas eu d'autre recours que de garder et d'utiliser la majeure partie 
des taureaux testes. En consequence, il n'y a pas eu de selection et 
plusieurs des taureaux du Centre ont test6 "n~gativement sur la 
descendance" (la productivit6 de leurs descendants 6tait inf& 
rieure a la moyenne de la population). L'utilisation de taureaux 
de ce type dans le programme d'ins~mination artificielle se 
traduit par une regression de la productivit6 globale du troupeau 
plut6t que par son amelioration. 

L'ude entreprise a abouti a des recommandations visant i 
assurer la r~organisation et la gestion du plan national de selection 
du Kenya. Elle a 6galement contribu6 a am~liorer les perspectives 
d'accroissement de la productivit6 du troupeau Frison national 
(mais aussi des troupeaux Ayrshire, Jersey et Guernesey qui sont 
6galement couverts par le Centre d'insdmination artificielle). 

L'6tude de Mtwapa a 6galement contribu6 a mettre en 6vi
dence l'importance de la conduite des animaux, en particulier en 
ce qui concerne les vaches laiti res appartenant a la classe des 
grosses productrices. En effet, par rapport aux ann~es 60, les 
rendements laitiers par lactation au Centre de Mtwapa ont chut6, 
passant d'a peu pros 2 250 kg a environ 1 500 kg a partir de 1980. 
L'intervalle moyen entre v~lages calcul6 au cours de la mme p6
iode ne refltait pas fidlement le niveau de d~gradation des perfor
mances de reproduction du troupeau. Les pourcentages de vlages 
calculks sur la base de ces intervalles moyens entre v~lages avaient 
r~gress6, passant de 93% pour les vaches noes en 1961/67 a 86% 
pour celles nes en 1973/79. Ces chiffres different sensiblement 
des taux de vlage de 86 et de 66%, calcui3 Apartir de la parit6 
par annie de vie reproductive de la vache. I1apparait ainsi que la 
proportion des vaches infertiles avait connu une progression 
substantielle au cours des dernires ann~es de l'tude. Les travaux 
entrepris r6vlent toutefois que ces changements 6taient dans une 
large mesure imputables a des causes non g~ntiques et notamment 
atune gestion moins efficace au cours des derniires ann~es. 

Amelioration de la gestion 
des donnees 

Dans chacune des 6tudes mentionn~es ci-dessus, des quantit~s 
substantielles de donn~es ont &6 laborieusement cci'.lect~es, 
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entrees dans des fichiers informatis~s, valid~es et analys~es. 
Toutefois, une bonne partie du travail de saisie et d'analyse entre
pris ne s'est effectue que plusieurs ann&. apr~s le rassemblement 
des donn~es. En consequence, l'information ainsi obtenue n'est 
r~ellement utilisable que dans le cadre d'analyses expost, et ne 
peut en aucun cas servir de base a la conduite des troupeaux ou a 
la formulation de recommandations pertinentes de slection. Le 
dcalage qui s'observe cutre la collecte, la saisie et I'analyse de 
l'information augmente 6galement les risques de pertes des 
donnes. En outre, les entrees souffrant de cette tare s'exposent 
plus a &re rejet~es, soit parce qu'elles sont incompltes, soit 
parce que leur exactitude devient sujette a caution. 

Les programmes informatis~s de gestion de donn~es consti
tuent la solution 6vidente a ces problmes, mais les logiciels 
commerciaux conqus pour la collecte, ie traitement et I'analyse de 
l'information zootechnique tendent a &re ciblks sur une seule 
espce et sur un syst~me de production, par exemple les bovins 
dans les syst~mes de production intensive de lait. Cette difficult6 
pourrait cependant &re surmont~e par le recours a des logiciels 
de gestion de donn~es de type g~n~ral, tels que ceux qu'on trouve GrdceauLIMS-unnouveauprogicielmis 
dans divers progiciels de base de donn~es. Ces logiciels aupointparle CIPEA - il seradesorais 

plus facile de g~rer les donnes zoo
techniques. 
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toutefois incapables de couvrir les aspects les plus complexes 
des s6ries de donn~es zootechniques et ont en outre le d~faut 
de faire appel a une programmation de type extensif. Autre in
convenient de taille de ces logiciels: ils ne sont gdndralement pas 
conviviaux. 

C'est avec IDEAS, le Syst~me d'enregistrement et d'analyse 
de donn~es du CIPEA, que le Centre se lance pour la premiere 
fois dans la mise au point d'un programme informatis6 destin6 a 
contribuer a la collecte et a l'analyse des donn6es zootechniques. 
Mis en service en 1986, IDEAS &ait utilis6 vers la fin de 1987 par 
24 projets pour grer les relev~s relatifs a 254 de leurs troupeaux. 
Les principales faiblesses d'IDEAS tenaient a la rigidit6 de la 
structure de ses donn~es et au manque de souplesse de son mo
dule int6grd d'analyse qui ddnotait dans une large mesure les 
lacunes des ordinateurs et des logiciels de l'6poque (milieu des 
ann&s 80). 

En 1990, le CIPEA a entrepris de mettre au point un logiciel 
de remplacement conqu pour surmonter les faiblesses d'IDEAS. 
Les principaux 6l6ments de ce progiciel (le LIMS ou syst~me de 
gestion de l'information sur l'6levage) ont &6finalis6s et testes en 
1991. Le syst~nie est actuellement entirement disponible et est 
d~j! utilis6 dans la gestion de plusieurs sries de donn~es de petite 
et moyenne dimensions. II s'agit notamment de donn~es d'en
qukes relatives ii une grande exploitation !aitire, de doniwes 
d'enqu~tes sur les performances ovines men~es en milieu reel et 
de donn~es d'expdriences rdalis~es en station. Le LIMS a r&em
ment &6introduit dans un projet de traction animale et lans une 
6tude sur la gdndtique de la resistance aux endoparasites chez les 
ovins et les caprins. Ces quelques exemples de l'ventail des utili
sations possibles du LIMS permettent au lecteur de se faire une 
ide assez pr&ise de la grande souplesse de ce nouveau syst~me. 

Domaines de la gestion des donn6es 
couverts par le LIMS 

Le syst~me LIMS est compos6 de cinq modules int~gr&s de 
1Marque diposie de Nantucket Corporation. programmes CLIPPER1 compil6s et d'une s6rie de fichiers 

g~nriques permettant de stocker des donn~es sur les perfor
mances animales. Celle-ci est compos&e d'une srie de fichiers 
pr~d&erminds et de variables (domaines) au sein des fichiers qui 
peuvent &re modifies par l'utilisateur. Les donn~es brutes sont 

2 Marque d6posie de Borland International. stock~es dans des fichiers dBASE2 de type standard. 
Les cinq modules du syst~me LIMS sont les suivants: 

* 	 le module SETUP qui permet ? ses usagers de personnaliser 
leurs series de donn~es g~ndriques pour rdpondre i leurs 
besoins sp~cifiques et de documenter les series de donnes 
en vue d'en faciliter l'archivage et la rdutilisation ult~ricure; 
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" 	 le module UPDATE qui permet la saisie et l' dition des 
donnes. Un m~canisme performant d'assistance et d'6ta
blissement de renvois croisds permet de riduire le nombre 
de calculs et de contr6les manuels a effectuer. Un fichier de 
documentation capable de stocker l'information descriptive 
(protocoles de recherche, et programmes et mdthodes de 
gestion ou d'6levage par exemple) est fourni i l'usager pour 
Jui permettre d'acc~der aux donn~es brutes et de les analyser; 

* 	 le module VALIDATION qui permet de v6rifier la totaliz6 
de la srie de donn~es en vue du ddpistage des erreurs et des
 
incohrences qui auraient pu s'y glisser, et de produire un
 
6tat imprim6 des erreurs identifides;
 

* 	 le module REPORTING qui produit des 6tats types tels 
que les tableaux d'effectifs (par exemple, structure du trou
peau a une date donne, entrdes d'animaux dans le troupeau
 
au cours d'une priode donn~e, ou sorties d'animaux du
 
troupeau) et des listes de tiches i effectuer (par exemple liste
 
des animaux atteignant l'ige du sevrage a des dates futures
 
donnees);
 

* 	 le module EXTRACTION qui fournit l'interface entre le
 
syst~me LIMS qui est essentiellement ax6 sur la gestion des
 
donndes zootechniques et les progiciels d'analyse statistique
 
disponibles dans le commerce, par exemple SPSS3 et SAS4 . 3 Marque diposie de SPSS Inc. 

4 MarquediposedeSAS Institute, Inc. 

Avantages du LIMS 
Pour le chercheur, l'avantage du systime LIMS tient a la 

souplesse dont il fait preuve dans la conception de nouvelles 
s6ries de donn~es. II contribue Samdliorer la qualit6 des donnes 
en exigeant un niveau 6lev6 de d6finition des donndes avant la 
saisie, et en prdvoyant des contr6les ult6rieurs destinds a assurer 
la vraisemblance et la coherence interne des donndes. La vali
dation et l'analyse prliminaire des donn6es peuvent s',iffectuer 
en mime temps que I'enregistrement, sans qu'on n'ait a utiliser les 
services d'un expert en informatique et en gestion des donnes. 
Cela permet notamment de raccourcir les d6lais de r6alisation de 
V'analyse finale des donndes a la fin du projet. 

D'un point de vue institutionnel, l'avantage du LIMS se 
resume essentiellement par deux mots: standardisation et docu
mentation. Le LIMS permet non seulement de standardiser des 
sdries de donndes issues d'esp&ces, de systimes de production et 
de sites de recherche diffirents, mais 6galement de r6utiliser des 
programmes personnalis6s d'analyse de donndes sans tre oblig6 
de trop les changer. Par ailleurs, Ia possibilit6 qu'offre le LIMS 
d'int6grer la documentation relative a une sdriede donn6es ddja 
en m6moire h des s6ries de donndes brutes signifie qu'une sdrie 
de donn6es LIMS peut kre archiv6e avec peu ou pas de docu
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mentation externe, tout en gardant sa pertinence pour les utilisa
teurs secondaires, plusieurs ann6es apr s la r~alisation du travail 
original. 

Conclusions 
Le syst~me LIMS est un outil extr~mement souple de 

gestion des donn&s zootechniques qui se prte a divers types 
d'utilisations et de situations. Il permet de garantir la qualit6 et 
l'accessibilit6 des donn~es grace a un dispositif exhaustif de 
d~pistage des erreurs et de stockage des ddfinitions et de la docu
mentation avec les donn6es brutes. L'efficacit6 du LIMS est 
encore plus remarquable avec les donn~es complexes rassembl6es 
sur une longue p~riode de temps, comme c'est le cas avec les 
&udes sur l'valuation des races et des programmes de s~lection 
animale. 

Les 6tudes analys es dans les premieres pages de cc texte 
montrent avec clart6 que les SNRA de l'Afrique doivent s'atteler 
a l'am6lioration de ]a gejtion de leurs donn~es scientifiques. Le 
syst~me LIMS permettra a ces structures d'am~liorer la gestion 
de leurs donn~es zootechniques en leur fournissant les moyens 
ncessaires pour effectuer en temps opportun les analyses et 
l'interprtation de leurs r~sultats. Cette contribution du LIMS se 
traduira a son tour par une amelioration de la productivit6 de la 
recherche car analyse pr~coce des dcnn~es est synonyme d'appli
cation pr&oce des r~sultats de recherche. 
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Secteur de recherche sur 
la viande et le lait des 
petits ruminants 

n accusesouve,. tle bMtail de contribuer la degradation 

de l'environnement.Cette accusationestparfiudimnent 
dirigecontreles ch&,vres, qui ont raptitudedeprospdrer 

dansles zones qui ne rtssissentpasauxautresiopesd'animaux 
domestiquesc4 causede leur nanquecbroniquedaliments. 

Les recherches du CIPEA r~vlent toutefois que le btail peut 
contribuer activement a la promotion de pratiques culturales i ]a 
fois respectueuses de I'int~grit6 de I'environnement et propres 
a pr~venir le d~clenchement du processus de degradation des 
terres.
 

La plupart des petits exploitants africains cherchent avant 
tout i assurer leur subsistance et celle de leur famille par le biais 
des cultures vivri~res. Toutefois, avec l'explosion d~mographique 
que connait le continent, on assiste a une reduction des super
ficies cultivables telle qu'ils sont obliges de se tourner vers des 
syst~mes plus intensifs de production. C'est ainsi que les jachres 
sont aujourd'hui raccourcies ou supprim~es, en vue d'assurer la 
production vivri~re. Mais les actions ainsi entreprises contri
buent a compromettre les productions agricoles futures et la 
stabilit6 de I'environnement. 

En I'absence de fumure ou d'engrais inorganiques, les 
jachres jouent un r61e c16 dans le maintien de la fertilit6 et de la 
structure des sols. Mais la terre mise en jachre ne produit pendant 
I'anne ni des aliments pour le paysan ni d'autres denres commer
cialisables. 

Le paysan peut trouver dans son b~tail une incitation suf
fisante pour r~introduire les jach~res dans ses rotations culturales 
et pour utiliser des m~thodes culturales respectueuses de l'int& 
grit6 de I'environnement. Par exemple, au lieu de laisser sa terre 
en jach~re pendant toute une annie, il a la possibilit6 d'y cultiver 
des l6gumineuses fourrag~res. Ces plantes foumissent au btail 
des aliments de qualit6 qui contribuent a l'accroissement de sa 
production laiti~re et bouchre. Cette contribution est d'autant 
plus importante que la sous-nutrition est g~n~ralement consi
d~r~e comme la principale contrainte i la productivit6 du btail 
en Afrique subsaharienne. Cette strat6gie a l'avantage de fournir 
au paysan une incitation 6conomique immediate a mettre sa terre 
en jach~re. Les l6gumineuses contribuent enfin a amliorer la 
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fertilit6 et la structure des sols, et i accroitre par ce biais les 
rendements culturaux ultdrieurs. 

Le b~tail fournit ainsi au paysan sa premiere incitation 
&onomique se reconvertir vers des pratiques propres pro
mouvoir la durabilit6 6cologique des syst~mes agraires. Les petits 
ruminants ont un r6le c16 a jouer dans ce processus, en particulier 
par la promotion de syst~mes culturaux intdgrant les l6gumineuses. 
En effet, les paysans africains propri~taires de ch~vres et de 
moutons sont plus nombreux que ceux possdant des bovins. Par 
exemple, dans la zone c6ti~re subhumide du Kenya, environ un 
paysan sur deux ne possde que des petits ruminants, alors que 
un sur sept 6lkve des petits ruminants et des bovins et que seulement 
un sur vingt ne d&ient que des bovins. On retrouve une struc
ture similaire de ]a proprikt du b&ai! dans les autres pays 
d'Afrique. 

Le lecteur trouvera ci-dessous une description des travaux 
entrepris par le CIPEA en vue d'intdgrer l'6levage et l'agriculture 
dans le syst~me de la petite production mixte, avec comme ob
jectif ultime la protection des int&~s bien compris des paysans 
et le respect de l'intdgrit6 de l'environnement. 

Promotion de systemes 
d'agriculture mixte durables 
dans le Sahel 

Les systimes culturaux utilis~s dans la zone sah6lienne 
s'appuient essentiellement sur la production cr~alire, en 
particulier celle du sorgho et du mil. Compte tenu de la carence. 
des sols de la zone en 4.l6ments nutritifs, la culture continue des 
cr~ales contribue a acclkrer le processus d'6puisement des 
nutriments disponibles. Ce ph~nom~ne est pr~judiciable .a la 
structure des sols, et contribue 6galement i d~primer les 
rendements et multiplier les risques de degradation de l'envi
ronnement. 

La culture des lgumineuses - plantes qui par leur asso
ciation avec des bact~ries de type Rhizobiurm ont la propri&t 
de fixer l'azote atmosph~rique - permet de restaurer la fertilit6 
du sol et d'amnliorer sa structure. Elle contribue ainsi a limiter 
la chute des rendements et a accroitre la s&urit6 alimentaire 
des populations concern~es. Le; l6gumineuses fotrrag~res 
portent 6galement en germe I'accroissement et l'am~lioration des 
approvisionnements en aliments du b~tail, y corrnpris ceux 
de l'imposant cheptel de petits ruminants de la zone sah& 
lienne. 
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Une bonne partie des ovins et des caprins du Sahel se Owsl Shl le bc'wfiifei me /X)Ii 
rabattent sur les sous-produits agricoles - en particulier Jes stx pew hspknitation de's soUa-fflddils
chaumes de mul et de sorgho - pour assurer leur alimentation de apcls ulaeE ( rcpn isatiereN
saison s~che. Les essais rncn~s au Niger en 1990 ont d~montr6 itwe(I tno ell" (i ,netre en oc'wre pour
l'Int~rkt biologique de l'alimcntation de moutons en croissance it grer l's k~g5'utniiwesfoirreagerc'dans 
avec des chaumes de mul compkment~s par du foin de ni~b6 ou Ie'sste-mc culturauxen tigut'ueut en mue 
par du foin fabriqu6 partir de la 16gumincuse fourrag~rc h dw nclamorer l'alimentwij(n -du hictail et

0 degxitre la durahd ditd s s~nel)o~xswIxt; icosa. Les gains de poids enregistr~s par les moutons irrekmsoenib.cxclusivcmcnt alirients par dcs chaumes de m l - c'est la pratique
obsrve par les paysans dc cette zone - avaent &6 infrieurs a. 
1 kg au cours des soixante-dix jours qu'- duri- Pour -ssai..eux 
b Unficiant d'un apport suppkomentaire de 500 g de foin deseh .o

par jour, lcs gains s'6tablissaient a pr's de 3,5 kg alors qu , , 
ceux recevant 300 g de foin de ni 6 par jour r~alisaient des 
accroissements ponderaux de 3,6 kg. 

l'intcrkt biologique dela culture des l6gumineuses pour 
alimentation du bmtail apparait ainsi avec force. Toutefois, les 

paysans sabriens ont du mair se faire lVidede vouer une partie 
de leurs terres aola seule proJuction fourragre. De fait,lus ne 
consentiront a s'engager sur cette volc que morsqu'ils auront la 
conviction que leurs cultures vivrires bsn6ficieront de la 
production fourrag~re. 
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Les cultures intercalaires 
b6n6ficient-elles aux plantes et 
h I'animal? 

Depuis 1989, les chercheurs du CIPEA bases au Centre 
sahlien de I'ICRISAT (Institut international de recherche sur les 
cultures des zones trnpicales semi-arides) Sador6 (Niger) 
&udient la possibilit6 d'int~grer le mil (Pennisetun: glaucum 
[L.] R.Br.) a une ligne locale de St)losanthesfruticosaet a un 
cultivar australien de S. bamata,Verano. 

Les essait entrepris dans ce cadre ont permis d'6tudier un 
certain nombre de syst~mes culturaux (peuplements purs de 
chaque esp~ce, semis altern6 d'une ligne de chaque esp~ce et 
semis altern6 dc trois lignes de chaque espoce) ainsi que les effets 
de l'ensemencement simultan6 de StIosantheset du mil ou de la 
plantation du mil dans un piturage a S0,losanthes&abli l'ann~e 
d'avant. Des essais cormpimentaires ont &6 mends en 1990 en vue 
de determiner les effets r6siduek des divers syst~mes culturaux. 

Les rendements en grains du mil cultiv6 en association avec 
Stylosanthesavaient &6 nettement infrieurs 1ceux du mil cultiv6 
en peuplement pun. Dans les pires combinaisons culturales, ils 
tombaient respectivement la moiti6 et au cinqui~me de levrs 
niveaux lorsque le semis intervenait en mme temps que celui de 
]a culture associ~e et lorsque le mil &ait ensemenc6 dans un 
piturage aS',losanthesig6 de 1an. 

Mais en r~alit6, le tableau n'est pas aussi sombre qu'il pourrait 
le paraitre. Les cultures intercalaires de mil/So,losanthesavaient 
certes donn6 des rendements en biomasse similaires i ceux du mil 
sem6 en peuplement pur, mais les rendements en prot~ines brutes 
obtenus dans certains cas &aient quatre fois plus 6lev~s que ceux 
fournis par le mil cultiv6 en peuplement pur. La qualit6 des 
aliments du b&ail disponibles pour les animaux avait donc connu 
un accroissement substantiel. 

Outre l'accroissement de la production d'aliments du b6tail, 
on note 6galement les effets r~siduels de Stlosantbessur les ren
dements ult~rieurs du rail. En 1990, les rendements en grains du 
mil semE en peuplement pur sur les parcelles enti~rement vou~es 
a Stlosantbespendant un ou deux ans d~passaient dans certains 
cas de 500 kg ceux du mil plant6 a la suite d'une autre culture de 
mil (1,41 contre 0,90 t/ha). Ces effets bdn6fiques de StIosantbes 
sur les rendements du mil correspondent normalement ceux 
qu'on obtient aprs une application de 30 kg d'engrais azot6s par 
hectare et compensent ainsi les baisses de rendements en grains 
observ~es dans les associations culturales. 

Les r~sultats de ces essais donnent des raisons d'esprer en 
l'av~nement d'une production vivri~re et fourrag~re durable 
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dans les syst~mes agraires mixtes du Sahel. Toutefois, compte 
tenu de l'cxtr~me variabilit6 de l'env;ronnement de cette zone, 
des &tudesplus approfondies s'av~rent n&essaires, notamment 
pour minimiser la comptition entre les c&rales et les l6gumineuses 
fourragres dans les associations culturale. 

Les banques fourragores 
renforcent la productivit6 
agricole 

A l'origine, la technologie des banques fourrag~res - petits 
piturages dens~ment ensemenc~s avec la kgumineuse fourrag~re 
Stylosanthes - mise au point par le CIPEA avait &6 conque 
comme une source d'alimentation de saison s&he des bovins 
dans ]a zone subhumide du Nig&ia. Mais, comme c'est souvent 
le cas ailleurs, le nombre des paysans de cette zone d&enteurs de 
petits ruminants est nettement sup&ieur i celui des propridtaires 
de bovins (70% contre 30%). 

IRA,. 

.
 

................ ..,:................. ,.........
 

Les paysans de la zone swbbumide du 
Nigeria gardent en g&nral leurs ovinset 
leurs cap-'ns au piquet pendant l'biver
nagepourlesep&berdendommagerle 
cuftures.Le CIPEA 6tudie lapossbidit de 
garderces animaux4 l'intdrieurde mini
banquesfourragre. 
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L'un des problkmes auquel les paysans ont a faire face pendant 
la campagne culturale a trait . la garde de leurs ovins et de leurs 
caprins durant cette pdriode. Pendant la majeure partie de 
l'anne, les petits ruminants sont livrds a eux-m~mes, divagant a 
leur guise dans la nature, la recherche de nourriture. Mais, au 
cours de la campagne culturale, cette libert6 de wouvements doit 

tre restreinte, faute de quoi ils endommagera.ent les cultures. 
Cela signifie presque invariablement qu'il faut les mettre au 
piquet sur les piturages naturels. 

La technologie des banques fourrag~res ne cesse de faire des 
adeptes parmi les paysans du nord du Nigeria qui gardent d~sor
mais leurs petits ruminants sur ces paturages a l6gumineuses 
pendant l'hivernage. Tant sur le plan de l'espice que du moment 
de l'utilisation, cette stratgie s'6carte de la vocation initiale des 
banques fourrag~res dont la conception r6pondait au souci 
d'assurer l'alimentation des bovins en saison sche. Depuis 1989, 
le CIPEA 6tudie les pratiques employdes par les paysans en vue 
d'6valuer cette nouvelle destination des banques fourragres et 
de voir si cette initiative mrite d'Etre appuy~e par des recherches 
compl~mentaires. Dans le cadre de ces 6tudes, les pratiques 
compar~es couvrent la mise au piquet des chivres sur piturages 
naturels, la libre piture sur paturages naturels cl6tur~s et la libre 
piture sur banques fourrag~res. 

Les banques fourragbres profitent 
davantage aux cultures qu'aux 
animaux 

Aussi surprenant que cela puisse paraitre, la conduite des 
animaux pendant l'hivernage n'avait pas significativement affect6 
la survie des jeunes jusqu'a l'ge de I an, pas plus qu'elle n'avait 
influ6 sur les gains pondraux des petits. La piture des banques 
fourrag~res avait toutefois significativement (P<0,05) limit6 les 
pertes pondrales accus6es par les mares pendant l'hivernage (de 
46 a 34 g par jour). Les animaux observes avaient tous perdu du 
poids vers la fin de la saison des pluies, au fur et a mesure que le 
disponible alimentaire diminuait. 

Mais, chose plus importante cncore pour l'adoption des 
banques fourrag res par les paysans, les c&r~ales exploit~es sur 
des parcelles pr~c~demment vou~es aStylosanthes avaient donn6 
des rendements en grains beaucoup plus 6lev~s que celles qui 
avaient &6 ensemenc~es " la suite d'un piturage naturel. Les 
redements du mais cultiv6 a l'int~rieur des banques fourragires 
s'6levaient a plus du triple de ceux obtenus a l'extdrieur des 
banques fourragires, (1,7 ± 0,70 t/ha contre 0,5 ± 0,24 t/ha), 
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alors que les rendements du sorgho et du mil doublaietit presque 
pour s'6tablir respectivement i 1,2 et a 0,9 t/ha. Les rendements 
des sous-produits agricoles avaient 6galement augment6 dans des 
proportions similaires. Ce rdsultat revet une importance capitale 
puisque les sous-produits agricoles constituent une bonne partie 
de l'alimentation de saison s~che du bdtail de cette zone. 

Les banques iourrag~res ont le potentiel qu'il faut pour 
contribuer a la stabilisation des syst~mes agricoles de la zone 
subhumide. L'accroissement des rendements observ6 est une 
consequence directe de I'augmentation de la fertilit6 du sot et de 
I'amdlioration de sa structure et de ses caractdristiques par 
I'action de Solosanthes.Les recherches mendes par le CIPEA en 
1991 ont montr6 que I'augmentation de la teneur en azote des 
parcelies voudes aSt,losanthespouvait atteindre 75% en deux ans 
(de 0,84-0,91 g de N/kg sous piturage naturel a 1,1-1,48 g de 
N/kg dans les banques fourrag~res). St,losanthes a 6galement 

Les dbre maintenues sur les banques 
fourragresn'ontperdu au totalque 50g 
de poids vifpendantla saison des pluies

Variations pond6rales alors que celles maintenuessurpdlurages 

1000 
(g) .-----. Banques fourragbres naturelsperdaientprsde1,5 kg. 

P~turages nature!s 

500 / 
/
/\
 

0

-500 

-1000 

0 15 30 45 .60 75 90 
P~dode d'essal (joirs) 

-1500 

15 



permis i diverses caractdristiques des sols de connaitre une am6
lioration notable. IIs'agit en particulier de la densit6 apparente, 
de la ".-neur en mati~re organique, de la capacit6 de rtention 
d'eau, et de la capacit6 d'6change de cations. L'accroissement des 
rendements c~rdaliers contribue a att~nuer la pression qui 
s'exerce sur les terres arables, et aprolonger les jach6res. Quant a 
I'amdlioration physique du sol 6voqu~e plus haut, elle facilite 
l'infiltration de I'eau pendant l'hivernage, limitant par ce biais les 
pertes d'eau pluviale dues a 'coulement et les risques d'6rosion 
des sols. Ce faisant, elle contribue renverser la tendance a la 
ddgradation de l'environnement. 

Pour un systeme agraire plus 
performant et plus durable 

Les 6tudes mendes dans la zone subhumide du Nigeria d6
montrent clairement que l'intdgration des productions agricole 
et animale profite tant a la population humaine qu'a l'environ
nement dans lequel elle 6volue. La technologie des banques 
fourrag~res compte d6i de nombreux adeptes parmi les paysans 
de la zone subhumide qui l'utilisent pour alimenter leurs bovins. 
Son ouverture a leurs collkgues dt:!nant des petits ruminants 
devrait se traduire par des performances encore plus probantes et 
par un rythme d'adoption encore plus rapide. 

Les perspectives en ce qui conccrne la zone semi-aride 
semblent moins nettes, encore que les besoins ici soient plus 
6vidents que ceux de la zone subhumide. Le CIPEA continue 
toutefois d'oeuvrer en vue de la mise au point et de la vulgari
sation de syst~mes agraires Sla fois durables et capables de r& 
pondre aux besoins des populations rurales de l'Afrique et de 
leurs cnvironnements. 
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Secteur de recherche sur la traction 
animale 
L 'accroissementde laproduction vivrire et la protectio, 

de lenvironnementpassenttousdeuxparuneamd/ioration 
de lagesion desterresagricoles.Lestravauxdu CIPEAsur 

les bautsplateaux ihiopiens visent e aiderles paysansde cette 
zone 4 mieux g6rer leurs terresparla tractionanimale.Et c'est 
prcisementsurles8 millionsd'hectaresdesolsnoirsargileux(ou 
vertisols) que compte 'Etbiopieque le Centre a entreprisd'axer 
darnsunpremiertemps ses efforts de recherche. 

Les vertisols sont virtuellement des sols extr~mement
 
productifs. Malheureusement, leur potentiel a du mal a s'ext~rio
riser dans les zones humides cause de leur ficheuse tendance a
 
l'engorgement. Les paysans ne disposent que de tr~s peu de
 
temps au debut des pluies pour labourer leurs terres avant que 
celles-ci ne deviennent trop tremp~es pour se prater ce type 
d'activit6. La plupart des espces cultig~nes supportent tr~s mal 
de laisser s6joumer leurs racines sous l'eau pendant longtemps, 
ce qui met les paysans dans 1'obligation de se rabattre sur les 
espces tolrantes i l'engorgement ou d'attendre Ja fin des pluies 
pour planter sur un sol moins tremp6. Quel que soit le cas de 
figure, la production vivriire realisable dans ces conditions sera 
forctment limit~e puisque les cultures adaptes aux sols engorges 
tendent a donner de faibles rendements alors que le semis en fin 
d'hivernage contribue a limiter le temps et I'cau disponibles pour
la plante.Dans le cadre du Projet conjoint de gestion des vertisols1,le ' Participent i ce projet l'Institut de rechercheagricole, l'Universiti d'agriculture d'Alemaya,CIPEA oeuvre depuis 1986 a l'accroissement de la productivit6 le Ministire de Pagriculture, l'Universiti 
des vertisols 6thiopiens. Ce projet, qui rassemble trois organisa- d'Addis-Abeba et la Relief and RehabilitationCommission d'Ethiopie, I'ICRISAT (Institut
tions internationales et plusieurs structures nationales, constitue international de recherche sur ITs cultures 
un vritable cadre interdisciplinaire, couvrant tous les aspects de des zones tropicales semi-arides), lnde,
I'utilisation et de la gestion des vertisols. l'IBSRAM (Conseil international pour la re

cherche pidologique et la gestion du sol),
Thailande, et le CIPEA. 

Contribution du billon elargi 
Al'utilisationdurable des 
vertisols 

La contribution particulire du CIPEA a la r~alisation du 
projet Vertisols se pr~sente sous la forme d'une billonneuse 

17 



I.'tntc
"ttqgpmopiqtue de,.ltrsde'winence 
t"np;tapprit (t,'nui"rt t'idhytttv'r Ifl 
JWito ci-d*'xAtw , Ar v~ t , a nim ale, l'unes A I iffit uxln fabriqu ,Seen, attichant(711'~l am dlior~e iltraction 
.surde%billow tg&tt i u~dktt',, lautre deux charrues locales, ou Pna r{(,VDes accessoires persurethwifts t. 

de wnten-elats mettent ensuite de faire de ces instruments aratoites de type rudi

mentaire utilis~s pour briser les mottes de terre, des engins de
 

terrassement capables dlefacionner des lits dlesemence 6rige's, 
flanqu~s dlefossds de drainage peu profonds. 

L'6rection des lits dc semence prdvient l'engorgement dlela 
zone d'enracinement des cultures en d~but d'hivernage et les 
foss6s de drainage permettent d'6vacuer l'exc :sd'eau. Ena A1
minarit l'engorgement, le systbmle des billons 61argis permet au 
paysan de planter plus t6t que d'habitude pendant l'hivernage. 
Cela signifie en outre qu'il peut ou bien semner une vari~it6 a plus 
haut rendement peu adaptde a l'engorgement, ou bien condluire 
simultandment plusieurs cultures pendant la p~riode de v~g6
ration. Ces deux strat~gies permettent l'une et l'autre de faire un 
meilleur usage des terres disponibles que les pratiques actuelles. 

Dans certaines parties des hauts plateaux 6thiopiens, les 
paysans faqonnent traditionnellement la main des billons 61argis flanqufs de sillons. Ce travail reintant g6nuralement confi 
aux fett rite et mieux enmes et aux enfants peut s'effectuer plus 
utilisant labillonneuse am6liore. fautd1environ 16 heures par 
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hectare pour faqonner des billons 6largis avec la billonneuse 
amiflior~e; manuellement, le m6me travail demande 60 heures/ha. 
Au total, la preparation du sol, I'ensemencement et le drainage
requi~rent environ 120 heures de travail par hectare dans le sys
tame traditionnel, contre 75 heures avec la billonneuse am~lior~e. 
On obtient ainsi un accroissement de 40% de la productivit6 de 
la main-d'oeuvre utilis~e, m~me si les rendements dem'!urent les 
m~mes. Toutefois, les r~sultats enregistr~s portent a croire que 
l'utilisation de la billonneuse am6liorde permet d'obtenir des 
rendements plus 6lev~s. Cette disparit6 pourrait s'expliquer par 
le fait que les billons 6largis et les sillons qui les flanquent pr6
sentent une plus grande uniformit6 que les billons faqonn~s 
manuellement. 

Les chercheurs affect~s au projet Vertisols ont 6galement 
mis au point plusieurs types d'accessoires qui se fixent a la billon
neuse am~liorde. I1s'agit notamment d'une barre porte-dents 
conque pour le labour minimum, qui permet la r~utilisation des 
billons 6largis 6rig~s au cours de la campagne prc6dente, et la 
culture entre les lignes de vari&ts semes en lignes. Les &udes Femnms des bauts plateaux &in'opiens 
menses en 1991 ont rv61 que l'utilisation de la barre porte- faconnant des bllons4 la main.La billon. 
dents permettait auu paysans de planter le pois chiche (Cicer nmuse traction animale mise au point 
arietinum)en seulement 14 heures par hectare, contre 120 avec par le CIPEA et ses partenairesdu projet

conjoint Vertisols contribue 4 affrancb;r 
lesfemmes de cette corve. 

Ilk 
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les mithodes traditionnelles ou en 6rigeant de nouveaux billons 
6largis. 

A la recherche do nouveaux 
systemes d'utilisationdes 
terres 

Les adeptes de la billonneuse am~lior~e sont conscients du 
potentiel du syst~me des billons 6largis. Ils ont donc entrepris de 
rechercher une assistance en vue de la mise au point de syst~mes 
plus productifs d'utilisation de leurs terres. 

Les chercheurs du CIPEA ont entreDris d'6tudier simulta
n~ment deux pratiques culturales susceptibles de mener i 
l'accroissement de la productivit6 des cultures stir vertiso!s dans 
les hauts plateaux 6thiopiens. Il s'agit de l'alternance de cultures 
fourragires et vivri~res, et des cultures intercalaires. Dans un cas 
comme dans l'autre, le CIPEA cherche introduire des cultures 
fourragres dans le syst~me cultural en vue d'accroitre la qualit6 
et la quantit6 des aliments du b~tail. En utilisant le syst~me des 
billons 61argis, les paysans peuvent produire deux cultures dif
firentes au cours des grandes pluies, parce que les semailles 
peuvent intervenir beaucoup plus t6t qu'avec les lits de semence 
a plat. Le syst~me des cultures altern~es test6 consiste a semer une 
esp~ce fourragire au debut des pluies et i la faire suivre par une 
culture traditionnellement tardive, plant~e normalement en fin 
de saison des pluies. En ce qui concerne les cultures intercalaires, 
les essais entrepris visent a dterminer les possibilit~s d'asso
ciation des cultures vivriires aux cultures fourrag~res. 

Alternance de cultures fourragbres 
at vivrieres 

En 1991, les cultures fourragres ensemences en debut de 
saison - avoine en peuplement pur ou mdlang~e a ]a vesce (Vicia 
dasycarpa)- avaient donn6 des rendements moyens de pros de 
4 tonnes de mati~re s~che par hectare. Les rendements de pro
tdines brutes s'6levaient en moyenne a environ 280 kg par hectare 
pour l'avoine cultive seule, et a plus de 520 kg par hectare pour 
les mdlanges avoine/vesce. 

Le syst~me des cultures altemes fourrages/espces vivriires 
rcentribue simplement a asscci une culture fourragre au syst~me 

cultural traditionnel. La culture :ourrag~re produite peut ainsi 
Etre considre comme un gain absolu pour le syst~me. Dans le 
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cadre du syst~me traditionnel, la parcelle utilisde aurait normale
ment &6 laiss~e en jachre pendant la priode de croissance de la 
culture fourrag~re. La culture fourragire contribue en outre a 
assurer la durabilit6 du syst~me cultural en limitant la ddgra
dation des terres (le fait de laisser le sol a nu au cours des pluies 
l'expose a l'rosion due au ruissellement et a l'action des gouttes 
d'eau). 

Les rendements donn&s par les quatre cultures tradition
nelles produites a la suite des cultures fourragres - pois chiche, 
pois cajan (Latbyrussativus) et deux cultivars locaux de bl dur 
(Triticum durum) - &aient similaires a ceux obtenus i la suite 
d'unc jach re. 

La contribution de la culture alterne fourrages/espces 
vivri~res au syst~me agraire est donc 6vidente. L'int~gration 
d'une culture fourrag~re avoine/vesce dans le syst~me cultural 
fournit assez d'aliments de qualit6 pour nourrir une vache laitire 
m&isse produisant en moyenne 4 kg de lait par jour pendant des 
pdriodes pouvant aller jusqu' 15 mois. 

Culture intercalaire 

La culture intercalaire constitue un autre moyen de produire 
des aliments pour la population humaine et pour le b&ail. En 
associant des cultures vivri~res et fourrag&es sur une mme 
parcelle, on contribuc a accroitre leur productivit6 globale en 
leur permettant de mieux profiter de la saison des pluies; ce 
systeme permet en outre i la culture fourrag~re associ~e de 
valoriser la contribution alimentaire des sous-produits agricoles. 

Les essais mends en 1991 a la Station de recherche du CIPEA 
a Debre Zeit portaient sur quatre cultures vivri~res - le b16 et ... 
l'avoine, g~nralement cultivs a des altitudes variant de 
moyenne a6levde, et le mais et le sorgho exploit&s dans des sites 
de moyenne a basse altitude - en peuplements purs et associ6s au 
lablab (Lablabpurpureus), au trefle (Trifolium steudneri), au 
ni~b6 (Vigna unguiculata)et a la vesce (Vcia dasycarpa). 

Le sorgho avait donn6 ses meilleurs r~sultats dans les 
associations culturales, fournissant en culture intercalaire des 
rendements en grains sup~rieurs i ceux obtenus en peuplement 
pur. L'avoine avait bien donn6 en association avec la vesce et le 
lablab mais ses rendements 6taient nettement plus faibles lors- Culturedetrly7esouscouvmrdebl6,tablie 
qu'elle 6tait cultivde avec le trifle et le ni~b6. Le mais s'&ait mal sur des billons largis, La culture d'une 
comport6 dans toutes les combinaisons associatives, perdant pros lmgumineuse entre les lignes dune culture 
de 50% de ses rendements en grains lorsqu'on le cultivait avec la vilirepernetd'augmenerlaproduction 

d'aliments du bMtail tout en maintenantvesce. Le b16 associ6 a des l6gumineuses avait raisonnablement ou en augnentant laproductionN'itr,*re.
 

bien donn6, les pertes de rendements en grains enregistr6es &ant
 
tr~s lkg~res.
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En peuplements puts, les rendements fourragers totaux 
des cdr~ales (sous-produits et mauvaises herbes) variaient de 7,3 

8,8 tonnes de matiire siche par hectare. Les rendements en pro
t~ines brutes oscillaient entre 327 et 543 kg/ha. Pour cc qui est des 
cultures intercalaires, leurs rendements fourragers variaient 
d'environ 8tonnes a.plus de 11 tonnes de matiire sche par hectare. 
Les rendements totaux en protdines brutes des cultures intercalaires 
(526 1099 kg/ha) s'6tablissaient virtuellement au double de 
ceux obtenus avec les crdales cultivdes en peuplements purs. La 
part des c6rdales dans ces chiffres 6tait de 254 at358 kg/ha. 

Les accroissements enregistr6s pour les rendements en 
matiire siche et en protdines brutes des systimes intercalaires les 
plus productifs sont similaires a ceux obtenus avec la culture 
alternde de c~rdales et de fourrages. Dans les meilleures combi
naisons - en particulier dans l'association du sorgho au ni6b6 - la 
production cdr6alii~re avait augment6 en mme temps que la pro
duction fourragirre disponible pour le b~tail s'amdliorait quanti
tativement et qualitativement. 

22 



Alternance de cultures fourrageres 
et vivribres ou culture 
intercalaire? 

II apparait clairement que chacun des deux syst mes d6crits 
ici contribue i accroitre la productivit6 du syst&me cultural uti
lis6 sur les vertisols des hauts rlateaux. Leurs contributions sont 
similaires - accroissement de la production d'aliments du bdtail 
non pr~judiciable ai la production vivri~re, et tablissement 
prdcoce d'une couverture v6gdtale propre a prot~ger le so] 
pendant les pluies. Les semailles pr6coces favorisent lVmergence 
d'une couverture v6gdtale d~s le debut de la saison des pluies. 
Celle-ci contribue aiprotdger le sol de l'6rosion pluviale et des 
pertes de substances nutritives qu'elle occasionne. Dans le cas du 
systime traditionnel, la terre est laissc . nu jusqu'a l'ensemence
ment des cultures en fin d'hivernage. 

Chacun des deux syst~mes culturaux peut profiter aux 
paysans - mais associes l'un a l'autre, ils ont beaucoup plus a 
offrir. Le systime des cultures altern6es permet d'avoir du 
fourrage dis le debut de la saison des pluies alors qu'avec ie 
systeme de la culture intercalaire, !es aliments du b6tail ne sont 
disponibles que beaucoup plus tard. En utilisant de mani~re 
conjugu6e ces deux syst&mes, on contribue a accroitre la pro
duction d'aliments du bdtail fi diff6rents moments de la campagne 
culturale, ce qui permet d'adoucir la courbe de disponibilit6 
fourragire, et de multiplier les options de production animale et 
de gestion des sols ouvertes au paysa:. Par exemple, si l'embouche 
des ovins pour une pcriode de commercialisation particuli~re 
fait appel a ]a disponibilit6 d'aliments pendant un laps de temps 
relativement court, l'levage des bovins laitiers requiert pour sa 
part des quantit~s addquates de fourrages pendant toute I'annde. 
Le systime des cultures alterndes fourrages/culture vivriire 
permet de faire droit a ces exigences. 

Durabilit6 socio-economique 
Sur le plan technique, le syst~me du billon 6largi marche 

bien. Mais les pays,,ns vont-ils pour autant I'adopter? Les 6tudes 
menses en 1991 r6vMlent que les paysans initids l'utilisation du 
systime de la billonneuse amdliorde et du billon L.,,gi continuent 

se servir de cette technologie sans que le CIPEA n'ait eu faire 
la moindre intervention. De fait, certains d'entre eux ont pris
l'initiative d'enseigner a leurs collkgues travaillant dans la mme 
zone le fonctionnement du syst~me du billon 6largi. 
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76 paysans ayant utilis6 la billonneuse am~lior6e jusqu'en 
1990 sous I'encadrement du CIPEA ont par ailleuis continu6 a 
acheter des intrants ? cr6dit et i utiliser les taux d'ensemencement 
et de fertilisation recommand~s par le Ministre tthiopien de 
l'agriculture. Localis6s sur trois sites diff6rents des hauts 
plateaux 6thiopiens, ces paysans ont form6 150 de leurs collgues 
SI'utilisation de la billonneuse amdlior~e et du systime du billon 

6Iargi. 
A Ginchi, l'un des trois sites observes, le bW6 cultiv6 par les 

adeptes du billon 6largi a donn6 des rendements en grains de pros 
de 1,8 tonne par hectare. En 'vanche, les rendements obtenus 
avec le syst~me traditionnel &aient inf&rieurs ai1 tonne par 
hectare. Pour ce qui est de la production de b16, l'utilisation du 
syst~me cultural am6lior6 a donn6 des marges brutes attcignant 
presque le triple de celles obtenues avec le syst~me traditionnel 

Un dollar des Etats-Unis = 2,07 birr. (1 449 birr contre 536 birr)1, alors que le revenu net par hectare et 
le rendement de la main-d'oeuvre augmentaient respectivement 
de plus de 200 et de 100%. 

II importe de noter que les rendements et les marges Lrutes 
obtenus par les paysans nouvellement convertis au systerne du 
billon 6largi 6taient similaires ceux obtenus par les pp.ysans 
experiment~s dans l'utilisation du systime amdlio,." (1 776 
contre 1793 kg/ha et 1454 birr contre 1489 birr). 

II ressort de ces chiffres que le syszt me du billon 6largi se 
prte aiune exploitation durable en milieu reel sous certaines 
conditions, Asavoir: les paysans doivent avoir accs en temps 
opportun aux intrants e-aux crddits qui leur sont ndcessaires et le 
syst~me de la formation du "paysan par le paysan" doit continuer 
i marcher. Les perspectives de g~nralisation du mouvement 
d'adoption du syst~me semblent ainsi excellentes, et c'est a la 
traction animale qu'on doit cette pos,ibiIit6. 
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Les 6tudes a long terme rnendes par le CIPEA commencent 
toutefois a fournir la rdponse a certaines des interrogations 
qu'elle suscite, en particulier pour l'environnement fragile de la 
region sahdlienne du Mali. De fait, l'intensification des travaux de 
recherche concertde mends par le Centre avec les structures natio
nales de la region est en passe de ddboucher sur un accroissement 
des connaissances acquises sur la d6sertification et sur son ampleur, 
et de contribuer au suivi continu des fluctuations 6cologiques. 

Depuis 1984, les chercheurs du CIPEA assurent le suivi 
continu de la productivit6 des parcours du Gourma malien, a 
partir de 25 sites dissdminds dans cette region. L'information 
recucillie dans ce cadre a trait au rendement de ]a biomasse 
adrienne, a la couverture vdgdtale et Ssa composition par esp~ces, 
et aux fluctuations de la pluviom6trie. En 1991, ces donndes ont 
&6 6labor6es et analys6es. 

Pluviometrie et biomasse 
Entre 1984 et 1991, la pluviom~trie annuelle a connu d'im

portantes fluctuations, passant d'un minimum de 158 mm 
(moyenne de 24 sites) en 1987 a 326 mm en 1991 (figure 1). En 
ddpit de l'ampleur de ces fluctuations, elle senible tre en 
augmentation, ce qui laisse espdrer que la longue pdriode de 
sdcheresse qui sdvit dans Ia r6gion du Gourma depuis 1968 est sur 
le point de prendre fin. 

Les r6sultats de recherche obtenus par le CIPEA mettent en 
lumiire la capacit6 des parcours sahdliens a se rdgdnrcr. Le fait 
que les rendements de la biomasse annuelle suivent de tr~s pris la 
pluviom6trie annuelle, mme apr&s cette p6riode prolongde de 
sdcheresse (figure 1), t6moigne de cette aptitude. 

Les effets de ]a pression humaine et animale au cours de la 
saison sche (par exemple, le piturage, le pidtinement et le brilage) 
ou au cours de la p&iode de vdgdtation (par eemple, Icpiturage 
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excessif) se font sentir jusqu'i la p~riode de vdgtation suivante. 
Des essais ont &6 effectu~s en 1990 et 1991 sur trois sites dif
frents en vue d'examiner les effets du pitinement et du brfi.ge 
pendant la saison s~che sur les rendements de la biomasse au 
cours de la saison des pluies suivante. 

Les tendances observ~es i l'issue de ces essais concordent 
avec les r~sultats attendus. Le pi~rinement contribuait a ddprimer 
les rendements obtenus au cours de la saison des pluies suivante 
par rapport ceux des parcelles t~moins protegees, et l'effet du 
brflage 6tait encore plus ddprimant que celui du pitinement sur 
les rendements; toutefois les differences enregistr~es n'6taient 
pas significatives (figure 2). 

Un troisi~me trAitement - piturage de courte dur~e - a 6t6 
mis en oeuvre sur de, parcelles contigijes aux essais, dans deux 
sites diffrents, dorit Put -Ataitplac6 en hauteur (site 31) et I'autre 
dans une depression particulirement arros~e pendant l'hiver
nage par le captage des eaux de ruissellement (site 20). 

Une fois de plus, les tendances relatives a la densit6 de 
peuplement et a la v~gtation totale ne laissaient aucun doute 
sur les effets du pitinement, du brlage, et du piturage. Elles 
6taient toutes deux plus faibles dans les parcelles pitur~es et 
brfil~es que dans les parcelles t~moins et dans celles assujetties 
au pitinement. Les effets des traitements semblaient Etre plus 
marqu6s sur le site plac6 en hauteur, ohi la v~gtation 6tait 
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domin~e par les herbac~es, que dans la "depression", o6i elle &ait 
essentiellement compos~e de gramin~es (figure 3). Par rapport 
aux parcelles t~moins protdges, la densit6 des gramin~es sur le 
site plac6 en hauteur semblait avoir augment6 a la suite du brilage, 
du pi~tinement, et du piturage. 

En d~pit des differences substantielles enregistr6es entre les 
moyennes des traitements, les diff&ences observdes entre les 
traitements n'6taient pas significatives. Ce rsutat c~moigne de 
l'importante variabilit6 de la v~g~tation des pa cours sahdliens et 
met en relief l'une des principales difficult~s lies i "6tude g~n& 
rale de 1&volutiondes parcours et de la degradation des terres. 

Aptitude des parcours a se 
regenerer 

La gramin~e prairiale Cenchrus hiflorus a pris une impor
tance croissante dans les parcours sah~liens sols sableux avec les 
sdcheresses rdpk6es qui y s6vissent depuis la fin des ann~es 60. 
Dans plusieurs zones du Sahel, elle constitue actuellement 
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jusqu'! 80% de la biomasse herbac~e des prairies naturelles. 
Le CIPEA a entrepris d'&udier les m~canismes qui conf~rent 
un tel succ~s ?ecette herbe, ainsi que ses implications possibles 
pour le bdtail. 

Entre 1987 et 1989, une parcelle de 0,1 ha a &6d~limitde sur 
un terrain de parcours domin6 par Cencbirus biflo,-us puis 
assujettie a un piturage l6ger et a des coupes r~p&es en prode
d'hivernage, au moment de ]a floraison de la gramin~e. Cette 
strat~gie a inhib6 la floraison des gramin~es et a gravement 
ccmpromis l'tablissement des graines. Une autre parcelle de 
0,1 ha &ait en revanche uniquement assujettie a un piturage
l6ger. Les rendements et la composition par espces obtenus 
pour les deux parcelles ont & examines en 1991. 

I1 ressort de cet examen que Cenchnrsbiflorts est merveil
leusement adapt6 aeson environnement. La gramin~e produit un 
6pi hdriss6 insipide pour le b&ail qui s'en dMourne jusqu'au 
moment de l'grenage. Dans des conditions normales, Cencbhrs 
/flortus est capable de grener abondamment, constituant tris vite 
ses stocks de semences dans le sol. 
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En 6tant i la plante son m~canisme de ddfense contre la 
piture, i savoir son 6pi hriss6, on voit rapidement sa predo
minance sur le parcours r~gresser. Sur la parcelle soumise a un 
fauchage rdp&, la part de Cencbrus n'&ait que de 5% dans la 
couverture v~g&ale, contre 16% pour la parcelle non fauchie. 
Toutefois, les rendements en biomasse des deux parcelles 
n '&aient paz significativement affect~s, la place de Cencbrusetant 
prise par d'autres gramin~es et herbaces. Cencbrusse distingue 
6ga!ement par la profusion de son tallage qui lui permet d'assurer 
rapidement la couverture v~g~ta'e du sol lorsque les conditions 
sont favorables. 

Les 6pis h~riss~s de Cenchrus le rendent carr~ment imman
geable pendant une p6riode d'environ quatre semaines qui 
correspond au milieu de sa priode de v6g6tation. Ce laps de 
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temps coincide avec une priode d'abondance relative sur les 
parcours et avec une faible pression sur les piturages. Heureu
sement, la floraison de Cenchrus intervient a un moment oil 
plusieurs autres plantes ayant ddj boucl6 kur cycle de croissance, 
donc capables de mieux tolkrer le piturage qu'elles ne lauraient 
fait ?iune autre 6poque, attisent de plus en plus l'app~tence des 
animaux. Cenchrus contribue ainsi i maintenir la capacit6 
des parcours a se r~g~n~rer en prot~geant le sol au cours de la 
saison des pluies et en emp&hant les effets d~vastateurs du sur
paturage. 

Couverture ligneuse 
La r~ponse des espices ligneuses aux fluctuations pluvio

mn&riques tend i &tremoins marquee que celle des herbac~es et 
des gramin~es. N~anmoins, dans certains sites relativement 
bois~s, la couverture ligneuse a r~gress6 d'environ 50% entre 
1984 et 1988 (figure 4). On assiste quand mme depuis lors i sa 
r~g~nration, l'ouverture progressive des cimes ayant favoris6 un 
double processus de repeuplement impuls6 par les graines ou par 
les rejets/drageons. 

La production foliaire des arbres a sensiblement vari6 d'une 
ann&e a l'autre, sans &tredirectement lie a ]a pluviom&rie enre
gistr~e au cours de la priode de veg~ation. Alors que 1988 se 
pr~sentait comme ]a meilleure annie pour la croissance des 
herbac~es, sur le plan de I'efficacit6 de I'utilisation de ]a pluvio
m&rie, la densit6 de la production foliaire des arbres enregistr~e 
cette ann&e-l. &ait infrieure ?i celle observde en 1989. Ce para-

Figure 4. Coutiertur lignetise obsene 
sur trois sites de la rdgion d Goutma ati Couvert farestier 
Mali. Les pertes ataient ete particuli. Site 12 
rement lourdes en 1984 et 1987, deux 70
antnes narqttues par tine tns grande Site 18 
sdxree. 56 - Site 20 
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doxe tient probablement a la lenteur du processus de reconsti
tution de l'eau interstitielle dans les couches les plus profondes 
du sol exploit6es par les arbres. Toutefois, la pluviom6trie de la 
saison avait eu un effet sur la duroc de la p~riode de v6g~tation, 
comme en t~moignent diffrents taux de regression enregistrds 
pour la densit6 des feuilles vertes ? la fin de ]a saison. En 1990 
c ,mme en 1991, il avait tr~s peu plu apr~s le debut de septembre, 
contrairement i 1988 et ?i 1989 o6 l'hivernage avait dur6 plus 
longtemps (figure 5). 
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Consequences 
Les 6tudes menses par le CIPEA mettent en lumi~re des 

6cosyst~mes qui sont la fois plus dynamiques et plus aptes , se 
r~g~nrer qu'on ne i'imagine g~nralement. La "degradation" 
des parcours n'est pas un processus univoque d~terminable sur ia 
base d'observations effectu~es de temps a autre. I1s'agit plut6t 
d'un processus de mutations constantes dans le cadre duquel des 
plantes insipides et peu productives peuvent remplacer les esp~ces 
sapides et productives pendant un certain temps, protgeant par
lI mme le stock semencier r6siduel de telles esp&es. Ce proces
sus peut perniettrc aux espices productives de se rdgdn6rer plus 
t6t qu'elles ne I'auraient fait si elles avaient t6 assujetties a un 
piturage continu. 

Figure 5. Crokwance Ie la production 
foliaire des adm.%.pour ov&tp sd'aA'.. 
JimU'pen aoit, le rend ewnt de Ia h)N
nutssefoliaireeh's aresehIe/nden grande 
[1Xwi laphaiont i, ,tl'gLnt?', l'antte, 
prc ;denI, alot . qu en.septentbr et octobt', 

Ics rcndkmenits sontfoniceion desprtpita-
Ia saLqott en Coti. lx put'iiotrie 

tait faihk, en 197, cvi en el(,t' 1)8H 
fatible en 19)9 ct 1990. Ainsi, /988 avail 
dl, marque parunefaibhle pmuction f.. 
laire et milieu ue saLon mais paIr une 

croLancecontinu enfin de saLon, 1989 
par des rlenens t;ci s de Ita hiotn(ae 
en (1o4 el paru1i chute'rapideh, efin d 
saison;el 1990par utifiiblerendement en 
nilieu de saison conjugiw ai une chute 

~precoce dce lapro(Iuctionijoliai.? 
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II n'existe pas de recettes miracles permettant d'6tudier la 
dynamique des parcours, en particulier dans les environnements 
extr~mement variables du Sahel. Mais les connaissances rassem
bWes sur ce th~me par le CIPEA, en collaboration avec les pro
grammes nationaux africains, sont en train de se d~velopper. De 
fait, elles ne tarderont pas a constituer une base propre a asseoir 
des dcisions 6clair~es sur l'avenir des parcours sahdliens. 

32 



Secteur de recherche sur la 
trypanotolerance 

E n 1991, les recherches coordonnes par le CIPEA ont 

permis pour la prenidrefois de quanifier les effets de 
/Unfection trpwanosomienne sur les perfornances de 

reproduction de bovins N'Damna soumis a uneforte pression 
trjpanosonenne naturellependant toute le::r vie. Elles ont 
dgalementpernt de dimowtrerchiffres ai I'appuique surleplan 
des peifortnances t, relrodtction,les sujets ide'ntifis comme 
dtant les phs lrpanotolrants panni les effectifs N'Dama 4 
1'tttde tdent sul) leutz catX autresN'Dama. 

Transmise par la mouche ts6-ts6, la trypanosomiase limite 
srieusement la productivit6 des bovins dans les zones infest~es 
par cet insecte. Mais les bovins trypanotolrants, tels que le 
N'Dama et le taurin a courtes comes d'Afrique occidentale, sont 
capables de survivre et de prosprer dans les milieux colonists 
par ]a ts6-ts6, m~me lorsqu'ils sont maintenus sous une forte 
pression trypanosomienne. Leur productivit6 tend toutefois i 
baisser avec l'accroissement du risque pathologique, en parti
culier lorsqu'ils sont soumis au stress. On impute gfnralement 
les contre-performances qu'ils accusent sous une fo,-ae pression 
pathologique aux effets de 1a trypanosomiase sur les performances 
de reproduction. 

Mais la quantification de ces effets s'avre difficile i cause 
des nombreuses observations qu'elle exige et de la longueur du 
cycle de reproduction des bovins. Si par exemple les fluctuations 
pondrales peuvent se mesurer en quelques mois seulement, en 
revanche un cycle de v~lage complet, d'un v~lage a I'autre, peut 
durer plusieurs ann~es et au moins deux intervalles entre vdlages 
sont n6cessaires pour pouvoir mener des recherches cons6quentes 
sur ia productivit6 bovine. Or, les performances de reproduction 
constituent 'un des principaux d&erminants de l'efficacit6 
biologique et 6conomique des syst~mes d'6levage. 

Le R~seau africain d'&ude du b&ail trypanotolkrant, coor
donn6 par le CIPEA, a le privilege d'avoir pu rassemblcr des 
donn~es intressantes de sant6 et de production sur plusieurs 
bovins, maintenus sur plusieurs sites d'Afrique in !st~s par la 
ts6-ts6 et pendant plusieurs ann~es. En 1991, des donn~es issues 
de deux de ces sites (ranch de Mushie au Zaire et ranch de 
I'OGAPROV au Gabon) ont &6 analys~es pour 6lucider les 
effets de l'infection trypanosomienne sur les performances de 
reproduction. 
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l ,kn m N'Dana trjpanotolrant en 
Guipte. e";sulals recement obteniUs Au ranch de Mushie, les chercheurs relkvent chaque mois 
nmonwtlnt que hes e'fttiances de repro-
duction des anitnaux\ Ies plus to. panoto1dractsontks npnarvres ce.p/es es aotres 

diverses donn~es relatives a la sant6, y compris le niveau de 
l'hdmatocrite (une mesure de l'an6mie) et la presence de para

N'Dina. sitdmie (trypanosomes dans le sang). Us 6tudient 6galement 
les performances de reproduction des mmes animaux - en 
particulier l'intervalle entre le valagc et la conception suivante 
- pendant toute leur carri~re productive. Les analyses pr~li
minaires effectudes en 1991 couvraient 186 vaches et leurs descen
dants observ6s entre 1984 et 1990. Les relev6s mensuels effectu~s 
sur ces vaches portaient en moyenne sur cinq ans au cours 
desquels 436 intervalles entre vlages avaient au total 6t6 enre
gistres. 

Au total, 1028 relev~s vache-anndes avaient 6t6 fournis par 
le ranch de I'OGAPROV en 1991. Ces relev~s concernaient 
260 vaches N'Dama pour lesquelles des donndes appari~es de 
sant6 et de production couvrant au moins deux ans 6taient indivi
duellement disponibles. En outre, 458 relev~s avaient 6t6 consa
cr~s . des paires veau-mre dans lesquelles le veau avait survdcu 
au sevrage, et pour lesquelles des donn~es mensuelles de sant6 et 
de production 6taient disponibles pour ]a vache comme pour le 
veau, la mare ayant ddj. sevr6 au moins deux veaux. 
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Trypanotolerance et 
performances de reproduction 

La trypanotolrance se caract~rise par la capacit6 d'un 
animal 1 limiter le degr6 d'an~mie caus~e par l'infection trypano
somienne ou atcontr6ler le d6veloppement des parasites. 

Les r~sultats obtenus sur les sites de Mushie et de 
I'OGAPROV r~v~lent un rapport 6videm entre le niveau de try
panotolkrance de I'animal, tel qu'exprim6 par un h~matocrite 
6lev6 en cas d'infection, et ses performances de reproduction. 

Au Zaire, les intervalles entre vlages observes chez les 
animaux capables de maintenir leur h~matocrite a un niveau 6lev6 
6taient plus courts que ceux des sujets pr~sentant un h~matocrite 
de faible niv~au. Chez les vaches infect~es deux fois par Ttypa
nosoma congolense dans les huit mois suivant le v~lage, on notait 
une diminution significative de l'intervalle a la prochaine concep
tion (15.3 jours) pour chaque accroissement de point de pourcen
tage de l'hdmatocrite (par exemple de 28% a 29%). 

Au Gabon, les poids au sevrage des veaux avaient augmente 
de 0,90 ± 0,39 kg pour chaque accroissement de point de pour
centage de I'hdmatocrite moyen du veai, et de 0,96 ± 0,39 kg 
pour chaque accroissement de point de pourcentage de I'h~mato
crhe moyen de la vache. Le taux de velage avait augment6 de 
3,3% ± 0,65% pour chaque accroissement de point de pourcen
tage de l'hdmatocrite moyen de la vache. 

Le nombre et les esp~ces d'infections trypanosomiennes 
avaient 6galement eu un effet notable sur les rdponses des ani
maux sur les deux sites. Au Zaire, l'infection trypanosomienne 
n'avait eu un effet significatif sur l'intervalle entre le v8lage et la 
prochaine conception que dans les cas de double infection de la 
vache par T. congolense dans les huit mois suivant le v~lage. Les 
infections uniques par T congolense ou T. vivax n'avaient eu 
d'effets significatifs sur l'intervalle entre le vlage et la prochaine 
conception que dans les cas de double infection de la vache par T. 
congolense dans les huit mois suivant le valage. Les infections 
uniques par T. congolense ou T. vivax n'avaient pas eu d'effets 
significatifs sur lintervalle entre le vMlage et la conception suivante. 
Enfin, la conception suivante des vaches deux fois infect~es par 
T congolense n'6tait intervenue que presque deux mois plus tard 
que chez les vaches indemr.es de toute infection trypanoso
mienne (212 ± 22,4 contre 156 ± 16,1 jours). Au Gabon, seul T. 
congolense avait eu un effet significatif sur le taux de v~lage. 
Quant aux infections par Trjpanosoma vivax,elles avaient relle
ment d~prim6 les poids des veaux au sevrage, mais moins que 
celles par T congolense. 

Ces r~sultats montrent pour la premiere fois comment 
l'infection trypanosomienne influe sur les performances de 
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Les rsultatsobtenus en Gombie montrent 
que I'amndlioration de 1alimentation 
contr'bue 4 renforcer les caractres de 
tpanotolrancedes taureauxNDanma. 

reproduction chez Jes animaux maintenus sous une forte pression 
trypanosomienne naturelle. Ils ddmontrent encore une fois 
l'int&&biologique des bovins trypanotoldrants dans les zones 
infest~es par la ts&ts6, non seulement en termes de productivit6 
i court terme (gains pondraux par exemple), mais 6galement sur 
le plan de la productivit6 totale. 

L'am6lioration de 
I'alimentation renforce les 
performances a long terme 
par le biais d'une meilloure 
resistance aux maladies 

Les 6udes men~es en Gambie ont d~montr6 que l'am~lio
ration de Palimentation permet aux bovins trypanotol~rants de 
limiter les effets des infections trypanosomiennes. 

En 1990, un groupe de taureaux N'Dama infect~s par Tr)pa
nosoma congolense avait t6 astreint a une alimentation soit 
adequate soit inadequate. Leurs rdponses A la maladie avaient 
ensuite &t &udi~es. Une anomie graduelle s'6tait d~clar&e chez 
tous les animaux, Apartir du moment de l'apparition des parasites 
dans leur sang: les niveaux de 'h6natocrite avaient connu une 
baisse lin~aire, tombant i leur plancher 24 jours plus tard. Les 
niveaux d'alimentation avaient toutefois eu un effet notable sur le 
rythme de d&roissance de I'h~matocrite comme sur son niveau 

36 



minimum. Le rythme de dcroissance de l'himatocrite avait 6t6 
significativement plus lent chez les animaux bien alimentis que 
chez les sujets mal nourris (0,199 contre 0,273 unit6 par jour; 
P<0,01). Le niveau de leur hdmatocrite avait 6galement &6 plus 
6lev6 au cours des quatre semaines suivant larrk de la dicrois
sance de l'hlmatocrite (21,1 contre 19,8%; P<0,01). 

Au cours de l'annle considre, les rdsultats obtenus a 
l'issue d'une sirie d'essais d'alimentation ont 6t6 6laboris et 
analyses. Ils montrent clairement que si la complkmentation des 
rations des ginisses et des vaches lactantes est digne d'int~r&, ses 
effets sur la performance des veaux sont par contre limitis et 
essentiellement passagers. 

Ces risultats montrent en outre que les performances de 
reproduction de la vache N'Dama pendant toute sa carri~re 
peuvent &re amiliories par une meilleure alimentation des ginisses 
sur une courte piriode. L'utilisation de tourteaux d'arachide 
comme complkment des rations de g~nisses N'Dama alimenties 
sur piturages naturels en fin de saison sche et en debut d'hiver
nage s'6tait en effet traduite par un accroissement notable de leurs 
gains ponddraux au cours de la saison s~che et de l'hivernage. Elle 
avait 6galement favoris6 une augmentation significative des taux 
de conception et de vMlage suivants. En termes concrets, la 
complkmentation alimentaire peut contribuer aiavancer d'un an 
le moment du vMIage chez les gdnisses. Les tourteaux d'arachide 
nicessaires pour atteindre ces risultats se rencontrent facilement 
en Gambie, ce qui fait de la compl6mentation alimentaire dans ce 
pays une stratlgie a la fois pratique et 6conomiquement viable. 

La complmentation des rations de vaches en lactation 
maintenues dans le syst~me villageois s'&ait traduite par une 
amelioration substantielle de leur production laiti~re et de leurs 
performances de reproduction. Dans une premiere sirie d'essais 
effectuis dans trois villages diffirents, un apport complkmentaire 
de 1 kg de graines de coton par jour a la ration normale de saison 
sche fournie par les piturages naturels avait contribu6 a accroitre 
les quantitis de lait pr6levies pour la consommation humaine de 
60% (de 52,8 ai86,1 litres) et t riduire ics pertes pond6rales des 
vaches de 40% (de 34,,R 24,9 k ). 

Dans une seconde s~rie d'essais, des vaches bnificiant d'un 
apport complkmentaire de 90 kg de tourteaux de graines de 
sesame au cours de la saison s~che - soit 1kg par jour de janvier i 
mars, soit 1 kg par jour d:'avril juin, soit 0,5 kg par jour de 
janvier a juin - avaient eu des performances significativement 
meilleures que les vaches non corniplmenties, et ce indipen
damment du programme de compl mentation adopt6. L'alimen
tation complkmentaire avait contrib'i6 . accroitre le pr6llvement 
de lait de 70% (de 69 a 121 litres) et 5 r~duire les pertes pondirales 
des vaches de 34% (de 41,8 a 27,4 kg). Elle s'6tait 6galement tra
duite par un accroissement de 90% de leurs 2ains pondraux (de 
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13,9 5 26,3 kg). La complkmentation des rations au taux le plus 
bas pendant six mois avait permis d'obtenir les meilleurs r~sultats: 
64% des vaches soumises a ce r6gime avaient vM16 de nouveau 
dans un intervalle de deux ans, alors que seuls 19% des vaches 
non complment~es justifiaient des mmes performances. 

I1 ressort des r~sultats de ces essais d'alimLntation a base 
d'olkagineux que chaque kilogramme de prot~ines brutes 
supplmentaire servi produit uw kilogramme suppl6mentaire de 
lait et 250 g de plus de poids vit Je veau, tout en r6duisant les 
pertes de poids vif de la vache de 38G g. 

Confirmation de i'int6r t 
biologique de la 
trypanotolerance 

Par r.-pport aux bovins trypanosensibles, les bovins trypa
notolkrants pr~sentent des avantages certains dans les zones 
infest~es par la ts6-ts6. En effet, leurs performances de pro
duction sont meilleures, et les derniers rdsultats obtenus par le 
CIPEA d~montrent une sup~riorit6 tr~s nette de leurs per
formances de reproduction en cas d'infection. Chose plus 
importante encore, ces r~sultats r6v'lent qu'au sein des mmes 
populations, les performances de reproduction des bovinm !es 
plus trypanotol6rants sont sensiblement sup6rieu-es a celles des 
sujets moins trypanotol6rants. 
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Secteur de recherche sur les 
politiques d'elevage 

D epuisquiequesannes,rimnportancedufacteurpolitique 

dans le diveloppement de l'agriculturefaitl'objet d'un 
consensusdephs en plus large,aupr&s du grandpublic. 

On constateparexemple qu'en l'absencede politiquespvopresc4 
promoutvoirla productionagricole, la rechercheagronomique 
la plus pointue qui soit ne deboucerajamais sur un accrois
sement sensible cde la productionalimentaire,ou sur une itili
sationdurabledes ressourcesnaturellesdisponibles. 

Le CIPEA dispose depuis 1986 d'un programme op6ra
tionnel de recherche sur les politiques d'6levage. Dans le cadre de 
ce programme, il mane non seulement des recherches de type 
endog~ne, mais 6galement un certain nombre d'6tudes destinies 
aux responsables africains. II apparait toutefois qu'au niveau 
national, la mise au point de politiques d'6levage appropri~es 
passe n~cessairement par la disponibilit6 d'analystes a la fois bien 
form~s et bien inform~s. A cet 6gard, le Centre organise chaque 
annie des stages sur les politiques d'6levage destinds aux respon
sables des organismes publics africains et ce, depuis 1986. Au 
cours de l'annde considdr~e, le stage sur les politiques d'6levage a 
&6 organis6 en franqais ? I'intention des responsables de 
l'Afrique de l'Ouest francophone. Par ailleurs, dans le cadre des 
actions qu'il entreprend pour fournir des informations pertinentes 
aux responsables africains, le CIPEA a publi6 en 1991 un manuel 
de statistiques sur le b~tail africain. 

Perspectives d'avenir 
Au cours de la demi~re partie de 1991, le Secteur de recheic:he 

s'6tait attek identifier les recherches prioritaires a entreprendre 
pour les prochaines ann~es. Cette d~marche avait d~bouch6 sur 
l'organisation d'un atelier de planificarion sur les politiques de 
gestion du b~tail et des ressources naturelles au debut de 1992. 
Cet atelier, qui rassemblait des chercheurs experiment~s en 
matire de politiques d'6levage, a permis au CIPEA d'identifier 
les questions a Lnalyser et de discuter les actions prioritaires de 
formation et de recherche entreprendre, dans les domaines oil 
le Centre dispose d'un avantage comparatif et avec les partenaires 
avec lesquels il doit collabore:. 
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I,p/l /t ew ' , h ldv . s, I ) ,,li t l t'. Et i n t p re s e n t s a l cc s enm inare ICS th"l g u c S ti s S N R A 
l.m pr'. (I Irom ,,uw . It,C,mment, dL (systern,--s nationaux de recherche agricole) Lic CCfte d'lvoire, 

/m'taset~ d'Ethiopi, du Kenya et du Zimlbabw , ainsi clue tes repr~senmtt-s't('v~tin~gvn~dd. 

ants dle linstitut international de recherche Sur ls politiques all
mentairs (IFPRI), de l'Utah State University (Ftats-Unis), de 
l'Univecrsity of Wisconsin at Madison (FEtats-Unis), de l'Austra-
Ilian Bureau of Agriculture, ic la Commission cconorniqUetis 
Nations Unis pour l'Afrique (CFA), Lie I'Agence danoisepour
led6veloppement international (I)ANII)A), diu Winrock Inter
national (Ftats-Unis) t Lie 13 Banque mondliale. 

Les participants ont identifici un certain nomrbre de priorit~s
decrecherche clans les dlomaincs ie ]a gcstion des rssources natu
relis, du commerce t Lie la racro-cornoni, ties politiques Lie 
promotion des techntologies notvelles, des olarch6s, t des insti
tutions. Cet atelier aura particuliircrrent pernils atu CIPEA Lic 
manifester sa ferme wolont de collaborer avcc Is autres organisms 
internationaux, en particulir I'IFIPRI et la CFIA, ainsi qu'avec ls 
SNRA clans 1'Litude des politiqucs d'61leag. Parnil les collabo
raturs potentiels identifis patIs participants figurnt l'lniter
national Institute for Environment and Development et son 
r~sau ie cherchecurs afrVains, l'African Centre for Technology 
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Studies de Nairobi (Kenya), les autres centres du GCFRAI 
(Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale) 
operant en Afrique, et d'autres instituts et universit6s diss~min~s 
a travers le monde. 

Statistiques sur le btail 
Dans le cadre des actions qu'il entreprend pour fournir aux 

responsables africains l'information dont ils ont besoin, le 
CIPEA a publi6 en 1991 un manuel de statistiques sur le b~tail 
africain. Le manuel en question fournit des renseignements sur: 
* 	 les populations animales et leurs variations; 
" la production de lait et de viande;
 
" les 6changes commerciaux de produits animaux;
 
* la consommation et l'offre de produits alimentaires;
 
" les prix;
 
" les services de sant6 animale; et
 
* 	 les ressources fonci~res, les populations humaines et les 

facteurs 6conomiques. 
Le manuel regroupe pour la premiere fois, sous une forme 

coh&rente et facile a compulser, des informations normalement 
dispers6es entre plusieurs types de sources et partant, difficiles a 
rassembler et a utiliser. II constitue une base de donnes pratiques 

l'usage des planificateurs, analystes et responsables travaillant 
dans les SNRA du continent, ainsi que des experts des organisa
tions internationales et des organismes s'intressant ii1'6levage en 
Afrique. 

L'information prdsent~e dans le manuel constitue toutefois 
une source l6gitime de preoccupations. Par exemple, les taux de 
croissance enregistr~s pour l'ensemble de la population bovine 
de l'Afrique subsaharienne se caractdrisent par une baisse sub
stantielle entre 1961/74 et 1975/87, passant de 1,8 i 1,3% par an. 
Autre fait pr6occupant, le taux de croissance annuelle des ren
dements laitiers moyens par vache traite relev6 pour cette priode 
est pratiquement rest6 inchang6 (1,1 et 1,2% par an), avec un ren
dement annuel moyen de 300 kg par vache seulement en 1987. Ce 
r~sultat correspond i peine la moiti6 de la moyenne globale 
enregistrie pour le monde d~velopp6 (754 kg). 

Dans l'ensemble, le message qui se d~gage de ces statistiques 
est le suivant: ]a productivit6 du btail en Afrique subsaharienne 
pourrait faire l'objet d'accroissements substantiels. En effet, les 
niveaux de productivit6 enregistrds pour cette zone sont beau
coup plus faibles que ceux obtenus pour les autres parties du 
monde, et leur croissance, si tant est qu'on peut parler de crois
sance, demeure extr~mement limitde. Lorsqu'on tient compte de 
l'explosion d~mographique que connait l'Afrique, on s'apergoit 
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qu'en termes rdels la production animale par habitant est en train 
de baisser au lieu d'augmenter. Des efforts cons~quents doivent 
donc tre d~ployds en vue de la ddvelopper. L'adoption de poli
tiques plus judicieuses constitue le premier pas sur cette voie. 

Contribution de la recherche 
socio-economique au ciblage 
des interventions 

Les recherches visant a d~velopper l'6levage des petits 
ruminants dans le Sahel pourraient sdlectivement profiter aux 
femmes. C'est ce que r~vlent les 6tudes menses par le CIPEA au 
Niger. Ilressort de ces travaux que 60 70% des petits ruminants 
maintenus en 6levage villageois dans les zones les plus arides du 
Niger appartiennent a des femmes, alors que la quasi-totalit6 des 
bovins sont d6tenus par des hommes. 

Dans le Sahel, les paysans cherchent g~nralement aiaccu
muler le plus de b~tail possible dans le cadre d'une tradition de 
thesaurisation destinde a garantir une mobilisation rapide de 
liquidit~s en cas de besoin, ou a faire face aux faillites 6ventuelles 
des cultures. Toutefois, les modes d'acquisition du b~tail varient 
de mani~re sensible a l'int6rieur de cette zone. En vue d'un 
meilleur ciblage des interventions et des recherches a consacrer 
aux diffrents types de producteurs du Sahel, les raisons la base 
de ces disparitds doivent 6tre 6luciddes. 

II ressort de donn~es rassembl~es dans le cadre d'une 
enqute effectude en 1991 sur trois villages du Niger que les petits 
ruminants - en particulier les ch~vres - deviennent de plus en 
plus importants dans les systimes de production sah~liens. 

Petits ruminantsau Niger. Le ciblage de la 
,rdxrcbe sur lespetits ruminants devrait .,. 
slectivenen profiter aux femmes qui 
d~fie'mrent la majeurepartie des animaux 
de cc ope. 
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Compares aux donn~es antdrieures relevdes sur les deux 
villages dans ]a zone la plus aride (350 a 400 mm de pluviom&rie 
annuelle), les chiffres enregistrds r6vMlent que pour remplacer 
leurs animaux d~cimds pendant les s6cheresses du milieu des 
annes 80, les paysans ont port6 leur choix sur les petits rumi
nants plut6t que sur les bovins. 

En 1991, ]a quasi-totalit6 des manages agricoles 6levaient des 
ch~vres (93%), alors que moins de ]a moiti6 d'entre eux d&e
naient des bovins (44%). 

Pourcentage des Dans les tillages etudies au Niget; le 
m6nages nombre de peronnts dtenant des Ietits 

nrminttis est .v4p6Htcur 4 celi des 
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La quasi-totalitd des achats d'animaux effectu&s entre mai et 
juillet 1991 concernait des chivres. II est 6galement significatif 
que pros de la moiti6 des animaux achetes soit compos&e de 
reproducteurs, ce qui tdmoigne d'une volont6 manifeste des 
paysans de ddvelopper leurs effectifs dans le long terme. Environ 
un tiers des mcnages de l'6chantillon (32%) 6levait plus de 
15 ch~vres, alors que moins de 8% d'entre eux avaient plus de 
15 ovins et que seulement 5%d6tenaient plus de 15 bovins. 

Quoique prdliminaires, ces rdsultats n'en comportent pas 
moins des consequences importantes sur les recherches a mener 
dans cette zone. Les &udes visant a accroltre la productivit6 des 
petits ruminants, en particulier celle des chivres, auront par 
exemple un impact potentiel sur une bonne partie de la popu
lation agricole, et notamment sur les femmes. La volont6 mani
ieste des paysans de ddvelopper leu:s troupeaux de petits 
ruminants rend 6galement plus imprieuse ia ncessit6 d'identifier 
les voies les plus appropries pour intgrer I'6levage a l'agri
culture dans la zone sah~lienne. 
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Departement de la formation 
et de I'information 

L e dIeloppcmenIpasse iiecesairementpar l'information. 

C'est l unefo7nule lapidairequi ne sappliquepas seu
lement a I agricilture,mais ts Ils secteurs dt ddi 'elop-

Penieli. 

Dans son examen des priorit6s et des strategies du Groupe 
consultatif pour la recherche agricolk internationale (GCRAI), le 
Comit6 consultatif technique (TAC) r~affirme la vocation des 
centres internationaux comme pourvoyeurs d'informations. II 
identifie "la diffusion a l'chelle plan&aire des donn.es de 
recherches strat6giques sur l'agriculture, la foresterie et les 
p&hes" comme Pun des quatre domaines oc une action interna
tionale i long terme s'avire necessaire. Les trois autres domaines 
cites correspondent a celui de la conservation et de l'utilisation 
des ressources gdn~tiques, aicelui de la conservation et de la 
gestion des ressources naturelles, et "icelui des recherches sur 
les politiques gouvernementales et i'administration publique. 

Dans le cadre des efforts dploy~s par le GCRAI pour in
former les structures de recherche agricole des pays en develop
pement, le CIPEA a toujours jou6 les premiers r6les. Depuis 
1991, le Centre est en mesure de couvrir la totalit6 du spectre des 
activit~s d'appui a I'information destinies aux chercheurs de 
l'Afrique subsaharienne, de la mise au point de leurs projets de 
recherche aux mdias de publication de leurs r~sultats. 

L'61aboration du projet
la phase initiale 

La mise au point d'un descriptif de projet constitue la phase 
la plus cruciale de ]a vie d'un projet de recherche. C'est ce qui d& 
termine la valeur potentielle de ses r6sultats. Priv6 d'information 

ce niveau, le chercheur peut kre condamn6 i "r~inventer la 
roue", c'est-a-dire a consacrer les rares et pr~cieuses ressources 
dont il dispose a l'tude d'un problme qui a ddj!x fait l'objet de 
recherches exhaustives ailleurs. 

L'6Iaboration d'un nouveau protocole de recherche doit 
toujours commencer par un examen exhaustif de la litt&ature 
disponible sur le th~me 6tudi& A cet 6gard, les Services d'infor
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mation du CIPEA mettent 5 la disposition des chercheurs 
int6ress6s les moyens appropri6s pour planifier leurs projets. I1 
s'agit notamment des bibliographies pr~par6cs par les chercheurs 
du Centre avec la collaboration des sp~cialistes de ces services, et 
des recherches retrospectives effectu~es sur la base de donn~es du 
CIPEA et sur les principales bases dr.donnces agricoles interna
tionales. La Biblioth que du CIPEA et sa base d- donnes bi
bliographiques renferment probablenent la co~ection la plus 
compike du monde sur I'information zoe,'chnique en Afrique 
et constituent a ce titre une ressource extr~memenv prdcieuse 
pour le Centre et ses partenaires des programmes nationaux 
africains. 

'fnP1#ft iIet',P-Uw.aIltIPeut- - ia,.is !Wit 
t-i/us ltyif ai/'ulV 3'etSeices; tl/'S; .es 
dinf nnation /t (.li't (/llL'fl (iCPEA 

cbemrbetur Ia n'ponse It'cete itltef ny)gtiol. 

(. i /wnt,,, i/s IcI/ujstnt h's Ii'q/lies (It 
otknhe e'nploi (Ipwnn'eftent di Inllne 

coutp iu cL'berchurdtconlonL'serhesrareL 
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Bibliographies 
Depuis 1985, six bibliographies spcialis~es ont &6produites 

par le CIPEA. Elles couvrent notamment: 
* 	 les sols, les engrais, la nutrition vdg&ale et Pagronomie 

gndrale en Ethiopie; 
l Ia production de bovins i viande sur piturages tropicaux; 

* 	 Gliricidiasepitum 
l Ia tenure des terres et des arbres dans la zone humide de 
l'Afrique de I'Ouest; 
l Ia production et la transformation du lait de vache en 
Afrique subsaharienne; et 
l Ia traction animale. 
On 	peut dire des deux premieres bibliographies produites 

par 	le Centre (y compris une premiere bibliographie sur ]a 
traction animale) qu'elles sont d'un intrt plut6t limit6 dans ]a 
mesure o6i elles se r6sument a de simples listes de publications 
relatives aux sujets abord6s. Ces listes ne sont r6ellement utiles 
qu'aux lecteurs ayant iccis i une bibliothique disposant des 
publications 6num~r6es, ce qui n'est g6ndralement pas le cas pour 
le principal groupe d'usagers cibl6 par le CIPEA: les chercheurs 
de l'Afrique subsaharienne. 

Depuis la fin de 1985, les bibliographies du CIPEA sont 
toutes annot~es, ce qui signifie que chaque entr6e qu'elles 
contiennent est accompagn6e d'un r~sum6. Le lecteur peut ainsi 
se mettre rapidement au diapason des dcouvertes les plus rdcentes 
enregistrder sur un sujet donn6 et choisir parmi les publications 
6num~re, celle qui revt le plus d'int6r& pour lui. 

I1convient par ailleurs de noter que la bibliographie ]a plus 
rcente mise au point par le Centre sur la traction animale se pr6
sente sous la double forme d'un livre et d'une base de donn~es 
informatis~e. Les chercheurs ayant acc~s a un micro-ordinateur 
peuvent ainsi rapidement effectucr leurs recherches sur la base de 
donn~es, encore que ]a mme information soit aussi facilement 
accessible aiceux d'entre eux qui ne disposent pas de micro
ordinateurs. Cette approche sera progressivement &endue par le 
CIPEA aux prochaines bibliographies a mettre au point. 

Recherches r6trospectives 

Les bibliographies produites jusqu'ici par le CIPEA couvrent 
certes une vaste gamme de sujets. Mais ce n'est pas pour autant 
qu'elles sont exhaustives. I1y aura tot jours des domaines qu'elles 
ne pourront pas couvrir et c'est 1i qu'intervient le service de 
recherches bibliographiques du CIPEA. 

Le,, chercheurs d~sireux d'obtenir des informations sur un 
sujet non couvert par les bibliographies du CIPEA peuvent 
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adresser une demande aux Services d'information du CIPEA. 
Cette demande, qui se pr~sente sous la forme d'une description 
d~taille du domaine d'int6r& du chercheur, est ensuite transfor
m6e en un profil de recherche pr~cis par les spdcialistes de l'infor
mation du CIPEA. Le profil ainsi obtenu est alors utilis6 pour 
effectuer des recherches sur la base de donn~es interne du 
CIPEA, qui contenait 65 185 entres ala fin de 1991, ainsi que sur 
les bases de donn~es conserv~es sur CD-ROM (Compact Disk-
Read-Only Memory) par la Biblioth~que du CIPEA et sur le 
mini-ordinateur du Centre. I s'agit notamment: 
" de la base de donn~es CAB Abstracts (Commonwealth 

Agricultural Bureaux International), 1984-1991; 
* 	 de la base de donn~es AGRIS de i'Organisation des Nations 

Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 1977
1991; 

* 	 de la base de donn6es AGRICOLA du National Agricultural 
Library des Etats-Unis qui contient plus de 2,9 millions 
d'entr~es couvrant la p&iode allant de 1970 a ce jour; 

* 	 de la base de donn~es SESAME produite par le CIRAD 
(Centre de coop&ation internationale en recherche agrono
mique pour le d6veloppement) de la France. 
Les rdsultats des recherches sont ensuite envoys au deman

deur sous forne de sorties d'imprimante faisant &at des publi
cations identifi6es et de leurs r~sum~s. Celui-ci peut alors iden
tifier les sujets les plus int6ressants pour lui et se faire d6livrer 
jusqu'a 30 pages de photocopies des thames contenus dans la base 
de donn6es du CIPEA. 

Les recherches retrospectives et les bibliographies offertes 
par le CIPEA constituent ensemble une base appropri~e de 
planification de nouveaux projets de recherche. 

Un periaistedes Sen'ices d'infonnation 
du CIPEA se prepare ei cffectuer des r- V 
de~xrclxssurCA3tVbstecssu rCDROI. Ix's 
recl,rches reirasypecmvs metlemI i conw
bietion pltaietii o,pes.dc sources d'infor
ination, y coinpr les grandes beses de 
donnes inteniationales dL'jonibles sur 
C48ROM 
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La DSI ou I'actualisation 
permanente de I'information 

L'information n'est pas statique - les connaissances dispo
nibles sur les divers domaines scientifiques ne cessent de se dave
lopper avec la publication des r~sultats de recherche les plus 
r~cents. Il n'est jamais facile pour un scientifique de se maintenir 
au diapason des choses dans son propre domaine mais, pour 
plusieurs chercheurs des syst~mes nationaux de recherche 
agricole (SNRA) de l'Afrique, ce problme g~nral est rendu 
encore plus ardu par l'impossibilit6 d'acc~der aux ouvrages les 
plus r~cents publis dans leurs domaines. 

Le CIPEA a lanc6 son service de Diffusion selective de 
l'information (DSI) en janvier 1983. Celui-ci fonctionne sur la 
base de la comparaison mensuelle des "profils de recherche" 
de ses usagers - listes des mots clks et autres indicateurs des 
domaines d'intrt des usagers - avec l'information actualis~e des 
bases de donn~es CAB Abstracts et AGRIS. L'ordin-teur s~lec
tionne automatiquement les entraes qui cadrent avec le profil de 
recherche particulier de l'usager. Une sortie d'imprimante des 
recherches qui en r6sultent lui est ensuite envoy6e afin qu'il 
choisisse ls entrees qui revtent un int~rt particulier pour lui et 
se fasse 6ventuellement d~livrer les photocopies des documents 
pertinents. 

En 1990 dja, plus de 1000 chercheurs des SNRA de 
l'Afrique taient abonn~s au service de DSI du CIPEA. Au cours 
de la mme annie, une importante enqute sur la pertinence du 
service de DSI du CIPEA a &6 effectu~e, dans le cadre d'un 
projet financ par le Centre de recherches pour le d~veloppement 
international (CRDI) du Canada. Conjugu~es 1'exprience 
passde du C!PEA, les donn~es fournies par cette enqufte ont 
amen6 le Centre i mettre au point une nouvelle politique d'infor
mation. Celle-ci porte notamment sur: 
* 	 l'int~grption des donn~es de CAB Abstracts et AGRIS i 

l'information locale, y compris la litt~rature in~dite rassem
be par le CIPEA; 

* 	 la restriction du service a des domain.s conformes au 
mandat du CIPEA, par exemple l'levage et Its domaines 
connexes; 

* 	 la mise en place d'un m~canisme d'information permettant 
de s'assurer que le service fourni est toujours conforme aux 
besoins des usagers; 

" 	 ]a mise en place d'un service efficace de distribution des 
documents; 

* 	 l'adoption d'un nom pour ce service - ILCAlerts; et 
" 	 la mise au point d'un nouveau formulaire ILCAlerts per

mettant a l'abonn6 de faire un meilleur usage des prestations 
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du service, grace i une meilleure description de son domaine de 
recherche.
 

ILCAlerts a commenc6 a fonctionner en juin 1991, avec 
93 abonn~s dissdmin6s a travers l'Afrique subsaharienne. Le 
nombre des abonn~s est pass6 i 169 i la fin de 1991, avec 100 de
mandes d'adhdsion nouvelles a l'tude. Au cours des cinq 
premiers mois de fonctionnement d'ILCAlerts, les demandes de 
copies d'articles 6manant des abonnds s'6levaient au total i 
764, dmontrant clairement la ncessit6 d'un tel syst me de 
diffusion de l'information en Afrique. 

Les publications - la phase 
finale 

La phase finale du processus de recherche consiste pour le 
chercheur a coucher sur papier ses rdsultats de recherche et a les 
publier. Depuis la fin de 1991, le CIPEA appuie une nouvelle re
vue scientifique de rang international, spciaiis~e dans la 
recherche zootechnique en Afrique subsaharienne - l'Afi'can 
Litvestock Research. 

L'AfYcan Livestock Research est le fruit d'une recomman
dation formulke a la IV' Runion biennale entre le CIPEA et les 
responsables africains de la recherche, du dveloppement et de la 
formation en mati~re d'dlevage tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) 
en juillet 1987. A cette . casion, les responsables des SNRA 
s'6taient d6clar6s en faveur de la cr6ation d'une revue scientifique 
de rang international dans le domaine de la recherche sur l'6le
vage en Afrique. Le Btlletin dui CIPEA que le Centre publiait a 
l'poque 6tait considr6 comme un reflet trop fiddle de la recherche 
du CIPEA pour r~pondre aux aspirations des chercheurs afri
cains en mati~re de publications. 

Le CIPEA a men6 une enqute sur les revues zootechniques 
publi~es en Afrique et sur d'autres m~dias possibles de diffusion 
de la recherche sur l'61evage dans le continent. Cette enquke a 
r~v6l6 que ]a plupart des revues publies en Afrique 6taient en 
butte a des difficult6s s6rieuses, g6nralement associ~es la p~nurie 
de devises. Par ailleurs, les auteurs d'articles 6taient souvent 
obliges de s'accommoder de d~lais d- publication extr~mement 
longs, et il leur 6tait difficile de faire publier leurs travaux ailleurs 

cause des problmes de devises 6voqu~s plus haut. Enfin, 
dernier 6cueil et pas le moindre, la publication d'articles dans les 
revues du monde d~velopp6 peut certes contribuer a rehausser le 
prestige personnel du chercheur. Toutefois, les r6sultats de 
recherche ainsi publi6s demeurent dans une large mesure mconnus 
en Afrique parce que les biblioth~ques du continent ne disposent 
gdnralement pas des fonds n~cessaires pour s'abonner aux 
revues internationales. 
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Sur la base de ces constatations, le CII'EA a entrepris de 
mettre en place une nouvelle revue i vocation internationale. 
Comme en atteste le nombre d'articles soumis pour publication, 
l'annonce du lancement de la nouvelle revue a suscit6 beaucoup 
d'int&r au scin de la communaut6 scientifique africaine. Dans 
un premier temps, la mise en place des comit~s de lecture et de 
normes r~dactionnelles appropri~es a t6 quelque peu retard&.. 
Malgr6 tout, le premier num6ro de la revue a pu faire sa parution 
vers iafin de 1991, avec janvier 1992 comme date de publication. 

L'African Livestock Reseatrh est gratuitement distribu6 aux 
225 bibliothFques des SNRA de l'Afrique subsaharienne et ?iun 
tarif d'abonnement pr6frentiel aux chercheurs des SNRA de la 
region. 

Les articles figurant dans le premier numro de ]a revue 
traitent de ]a traction anirnale en Gambie, de l'ensilage au 
Soudan, et des essais d'alimentation au Zimbabwe et au Nig6ria. 
Cette livraison de la revue prcsente :4galement de br~ves commu
nications sur les esp~es vcg~tales zoxiques pour le bitail au 
Swaziland et sur la rsistance aux m~dicaments chez les endopa
rasites du mouton au Nig6ria. 

Vers la fin de 1991, 148 articles avaient d6ja &6 proposes au 
R~dacteur en chef de l'African Livestock,ResL,'arch. L'importance 
de cc chiffre t6moigne clairement de I'engouement que suscite 
l'ALR chez les chercheurs. Sur ces 148 articles, 29 avaient &6 
accept6s pour publication, 80 renvoy6s i leurs auteurs pour 
r6vision, sur avis du Comit6 de lecture, et 39 rejet~s. Le processus 
de production du deuxime num6'o 6tait dfjb, tr~s avanc6 a la fin 
de 1991 et toutes les conditions 6taient r6unies pour que les 
quatre num6ros pr6vus pour 1992 soient tous publi6s. 

Un service d'information 
complet pour les SNRA 

En mati~re d'information, le CIPEA fournit actueilement 
des prestations exhaustives aux sp&ialistes de la recherche zoo.
technique en Afrique subsaharienne. Ces prestations, qui vont 
des enqu~tes pr6liminaires sur l'tat des connaissances dans un 
domaine donn6 aila publication des r~sultats de recherche, en 
passant par l'actualisation permanente de l'information fournie, 
offrent aux scientifiques des donndes la fois intdressantes et 
uniques en leur genre. Par cc biais, le Centre esp~re att~nuer les 
difficult~s auxquelles sont confront~s les chercheurs 6voluant en 
Afrique, et contribuer a la rdaiisation de son principal objectif, a 
!.voir amdliorer la production alimentaire de l'Afrique 
subsaharienne i partir du b~tail, t. .,is l'int6r& bien compris d,'s 
populations du continent. 
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Protocoles de rmcherche et activites
 
programmatiques du CIPEA en 1991
 

Secteur de recherche sur 
le lait et la viande des bovins 

Pertes en reproduction 

Conservation et amelioration des ressources 
g~n~tiques bovines africaines par la technologie 
des transferts d'embryons (Ethbipie) 

Etude comparative de la croissance, du d~velop-
pement stxuel et de la fonction reproductive chez 
des taureaux Z~bu et crois~s 6lev~s dans le cadre de 
diffdrents syst~mes de production et de gestion 
(Ethiopie) 

Effet de divers taux de crolssance sur le moment de 

la pubert6, la fertilit6 et les performances sub-
s~quentes de lactation et de reproduction des 
g(nisses (Ethiopie) 

Effet de la nutrition et de I'allaitement et/ou de la 
de reproles performancestraite partiels sur 

duction post-partum de vaches Z(bu, ainsi que sur 
les performances de croissance de leurs veaux 
(Etbtopie) 

Effet de l'tat corporel apr~s le vMlage sur l'activit6 
hypophysaire stimule par la progesterone chez 
des vaches Z~bu et croisdes 6thiopiennes post-
parturientes (Etbiopie) 

Effet de la gestion de l'alimentation de saison des 
pluies sur l'activit6 gonadique et sexuelle des 
vaches et des g~nisses de la zone tropicale (Ethiopie) 

Effet du benzoate d'oestj adiol apport: idiffrentes 
doses sur le comportement de vaches Z~bu Small 
East African et crois~es ovariectomises (Etiopie) 

Estimation des risques pathologiques c'ez les 
bovins laitiers de la zone c6tire subhumide du 
Kenya (KRnya) 

Etude du cycle oestral et du comportemn l 4t sexuel 
chez les vaches Z7bu adultes (Mall) 

ft o53

Systimes d'alimentation et de gestion 

Effet du niveau d'allaitement et du type de logeh.:ent 
sur les performances de veaux laitierm m~is 
(Ethbpie)
 

Utilisation de la paille de sorgho par les bovins: 
effets de la vari&t6 servie, des quantit~s offertes et de 
la complkmentation de la ration par des aliments 
concentrds sur la consommation la digestibilit6 et la 
croissance des bovins Boran # Boran X Frison 
(Eiiiop*) 

Mise au point de paquets alimentaires a base de 
Pennisetum destines aux bovins laitiers des petits 
producceurs (Zimbabwe) 

Elaboration d'un module d'6valuation des aliments 
du bMail de 'Afrique subsaharienne, a partir 
des rdponses des animaux i leur consommation,
d'&uxdes du rumen et d'analyses chimiques
(Ettoe d 

Mise au point de syst~mes d'alimentation et de 
gestion destines a diffrentes classes de bovins 
laitiers des hauts plateaux 6thiopiens (Etiopie) 

Introduction en milieu relde paquets alimentaires a 
base de fourrages, destines aux bovins laitiers m~tis 
des hauts plateaux 6thiopiens (Ethiopie) 
Etude des pratiques agronomiques relatives aux 

aliments du btail utilis~s dans la petite production 
laitire de la zone c6tire subhumide du Kenya 
(Kenya) 

Utilisation des aliments du btail dans la petite 
production laitire de la zone c6tiire subhumide du 
Kenya (Kenya) 

Evaluation de la disponibilit6 saisonni.re de four
rages dans les villages situ~s aux environs de Bamako 
(Mali) 

Dtermination de l'ingcstion fourrag~re de bovins 
aliment~s sur piturages naturels (Mali) 

P-revi'10ous. Pag)19Bak
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Amelioration des aliments du b&ail en vue du 
ddveloppement de la production laiti~re aux 
environs de Bamako (Mali) 

La production pri-urbaine de lait dans la zone 
subhumide du Nigeria (Nigdria) 

Exploitation optimale des banques fourrag res en 
vue de l'amlioration des performances de repro-
duction des bovins Bunaji (Nigbria) 

Effet de la complkmentation alimentaire d'hivemage 
sur la productivit6 des bovins Bunaji (Nigdria) 

Effet de 'alimentation de saison s~che des bovins 

Bunaji par une ration a base de 16gumineuses four-
rag~res complkmentde par un apport en minraux 
sur la productivit6 de ces animaux (Nigria) 

Evaluation des mdlanges grainin~es/1gumitieuses 
en vue de leur piture directe ou de leur consom-
mation a l'auge par des bovins (Nigdia) 

Evaluation des gramindes-l6gumineuses cultiv&!s 
sous palmeraie (Nig~ra) 

Les syst~mes traditionnels d'6levage de la savane 
secondaire et les syst~mes amdlior~s de production 
(Nigria) 

Transformation du lait 

Autres techniques possibles de tran:;ormation et 
de conservation du lait e. qualit6 du beurre et du 
fromage 6coulks sur le march (Etbiopie) 

Economie de la production bovine 

Consommation et demande de viande de boeuf et 
de produits laitiers (Etbiopie) 

Influence des facteurs socio-&onomiques sur le 
ddveloppement technologique (Etbiopie) 

Caract~risation des syst~mes de production de la 

zone c6tire subhumide (Kenya) 

Lait et produits laitiers: demande et commerciali-
sation dans la zone c6ti~re du Kenya (Kenya) 

Strategies d'amdlioration des performances 
6conomiques de la production laitire de la zone 
subhumide du Mali (Mali) 

Identification des probl~mes fonciers qui freinent 
le d~veloppement de la production laiti re dans la 
zone subhumide du Mali (Mali) 

Essais multilocaux sur les banques fourrag~res 
(Nigr;a) 

Analyse socio-6conomique des syst~mes de 
production bovine en zone humide (Nigefria) 

Evaluation et amilioration des races 

Elaboration d'un syst~me am~lior6 de gestion desdonn~es zootechniques (Etbiopie) 

Evaluation de la production laitire de bovins de 
race,; pure et m~tisse 6levds en petits troupeaux en 
Ethiopie et au Ghana (Etbiopieet Ghana) 

Assistance aux SNRA dans l'Nvaluation de leurs 
programmes de selection bovine (Etbiopie) 
Evaluation des performances compar~es de sant6, 

de production et de reproduction de divers g~no
types de bovins laitiers pour les petits exploitants 
des regions tropicales subhumides (Kenya) 

Coordination du Riseau 
Rdseau de recherche concerte sur les bovins 

(CIPEA et SNRA) 

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

Economie de 1l'evage des petits 

ruminants 
Production en milieu rel et analyses 6conomiques 

des strategies d'engraissement des ovins: compl& 
mentation alimentaire i base de concentr~s ou de 
fourrages (Etiopie) 

Analyse des facteurs &onomiques et socio
d~mographiqucs qui interviennent dans la 
demande de viande de mouton en Ethiopie 
(Etbiopie) 

Definition et d&ermination de ]a viabilit6 6cono
mique de divers syst~mes de production ovine et 
caprine (Elbiopieet Nigdria) 

54 



Commercialisation et consommation des petits 
ruminants et de leurs produits dans la zone c6ti~re 
subhumide du Kenya (Kenya) 

de 'agriculture en 
Analyse socio-6conomique 
couloirs associe I'6levage de petits ruminants 
(Nigbria) 

Evaluation et amilioration des races 

Variation gdndtique de la rdsistance a l'endo-
parasitisme caus6 par les ndmatodes chez les petits 
ruminants (Ethiopieet Kenya) 

Caractdrisation et 6valuation des races africaines 
de petits ruminants (Ethiopie,Togo et Tanzanie) 

Evaluation des performances des races ovines des 
hauts plateaux thiopiens dlevdnsn le cadre de 
dliffrents syst~mes de gestion (Ethiopie) 

Evaluation de la rdsistance gdn&ique aux parasites 
gastro-intestinaux chez les petits ruminants 
(Kenya) 

Fourrages et syst~mes d'alimentation 

Evaluation des aliments du bdail en vue de leur 
utilisation dans divers syst~mes d'alimentation 
destinds aux petits ruminants (Ethiopie) 

a 
usages multiples comme source de protdines dans 
l'alimentation des petits ruminants: mdtabolisme 
microbien des protdines dans le rumen (Ethiopie) 

Utilisation du fourrage produit par les ligneux 

Mdcanismes de l'utiiisation des protdines et de 

l'6nergie chez des ruminants alimentds par des 

fourrages de qualit6 mddiocre (Ethiopie) 

Evaluation des fourrages du Sahel par le biais 

d'essais sur 1'ingestion et le mdtabolisme (Niger) 

Introduction de Idgumineuses fourrag~res dans les 
syst~mes culturaux du Sahel (Niger) 

Mise au point de syst~mes d'alimentation destinds 
aux petits ruminants du Sahel (Niger) 

Etude en milieu rdel de la compldmentation 
alimentaire de saison humide de la ch~vre naine 
d, .rique occidentale dans la zone subhumide du 
Nigdria (Nigeria) 

Productivit6 de la chivre naine d'Afrique occi
dentale maintenue sur piturage am~lior6 dans un 
syst~me de production mixte agriculture/6levage
dans la zone subhumide du Nigeria (Nigdria) 

Mise au point de syst~mes d'alimentation destinds 
aux petits ruminants de la zone humide (Nigbia) 

Evaluation des ligneux a usages multiples dans 
l'agriculture en couloirs (Nigtria) 

Evaluation de la productivit6 et de la valeur 
bromatologique de fourrages ligneux indigines 
(Nigdria) 

Pertes en reproduction 

Relations entre le moment de la complmentation
des rations de brebis gravides et le taux de survie 
pdrinatale de leurs agineaux chez les moutons 
Menz 6thiopiens (Etbiopie) 

Interaction entre la fasciolose et la nutrition chez 
le mouton Menz (Ethiopie) 
Effet d'un traitement hormonal sur la production 

d'agneaux d-is moutons Menz (Ethiopie) 

Effet de l'infection a T.vivax sur le mdtabolisme et 
les performances de reproduction du mouton 
Djallonk6 (Nig&ia) 

Systimes de gestion 

Evaluation de la contribution des ch~vres mdtisses 
a l'augmentation de la production de lait et a 
I'am6lioration du niveau de vie des petits exploi

tants des r6gions a potentialitds moyennes de 
I'Afrique subsaharienne (Burundi) 

Quantification des obstacles a la production ovine 

dans les hauts plateaux (Ethiopie) 

R61e et gestion des petits ruminants 6levds seuls ou 
avec des bovins dans la zone c6tire subhumide du 
Kenya (Kenya) 
Perspectives d'amdlioration de l'levage des petits 

ruminants dans les syst~mes de production de la 
zone humide (Nigdraet Togo) 

Coordination duRseau 

Rdseau africain de recherche sur les petits rumi
nants (SRNET) (CIPEA et SNRA) 
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Secteur de recherche sur 

la traction animale 

Intensification/diversification de l'utilisation de la 
traction animale 

Vertisols: 6valuation des ressources, agroclima-
tologie, mod~lisation des cultures et gestion de 
l'eau (Etbiopie) 

Gestion des terres et de l'eau: mise au point 
d'instruments aratoires a traction animale adapt~sau%, ertisols (Ethiopie)tainsressspe 

Gestion des terres et de l'eau: travaux de terras-
sement en vue de ]a gestion de l'eaiA et de la conser-
vation des sols (Ethiopie) 

Syst~mes culturaux pratiqu~s sur les vertisols 
drain~s(Etbiopie) 

Gestion des vertisols dans les hauts plateaux &hio-
piens: valuation en milieu reel des techniques 
mises au point (Etiopie) 

Introduction de la traction animale 

Etude comparative des obstacles a la pleine utili-
sation de ]a traction animale au Niger (Niger) 

Utilisation de ]a traction animale en agriculture 
dans les valises int~rieures (fadama) de la zone 
subhumide du Nigdria (Nigdrla) 

Strategies alimentaires 

Effets du travail sur des boeufs pr~sentant dif-
frents types d'6tats corporels (Ethiopie) 

Autres utilisations de 1a traction animale 
Autres utilisations des animaux de trait: utilisation 
de vaches laiti~res mrtisses comme animaux de 
trait (Ethiopie) 

Autres utilisations des animaux de trait: d~penses 
d'6nergie de vaches laitires m&isses utilis6es 
comme animaux de trait (Etbiopie) 

Coordination du Riseau 
R~seau de recherche sur la traction animale (CIPEA 
etSNRA) 

Secteur de recherche sur les
 
aliments du b tail
 
Prestations et ivaluation des ressources 

Utilisation du fourrage produit par des ligneux i 
usages multiples comme source de prot~ines dans 
Palimentation des petits ruminants (Etbiopie) 
Ressources g~n~tiques fourrag~res (Etbiopie) 

Criblage de lgumineuses en ve de leur implan
tation sur des sols peu fertles et 6valuation desetlsetvluiodsphosphates naturels (Ethiopie) 

Production de semences fourrag~res au niveau 
interm~diaire (Ethiopie) 
Evaluation des ressources en vue de la mise au
point de technologies fourrag~res et de leur trans
fert dans la zone d'intervention du CIPEA en 

Afrique de l'Ouest (Afiquede IOuest)
 
Evaluation des ressources fourragres
 

Etude des rhizobiums sur les lgumineuses fourra
g~res (Etbiopie)
 

Evaluation du matdriel g~n&ique des ligneux i
 
usages multiples dans la zone c6ti~re subhumide
 
du Kenya (Kenya)
 
Evaluation des esp~ces gramin~ennes et herbac~es
 
adapt~es i la zone c6tiire subhumide'du Kenya
 
(Kenya)
 
Evaluation des ressources g#ndtiques des l6gumi

neuses fourragres dans la zone subhumide
 
(Nigbia) 

Besoins nutritifs des l~gumineuses fourrageres 
dans la zone subhumide du Nig~ria (Nggrla) 

Ligneux a usages multiples 
Evaluation agronomique des vari~t~s de ligneux a 
usages multiples (Etiopie) 
Etudes sur l'utilisation des 6l6ments nutritifs et de 
l'eau dans les associations ligneux-cultures 6tablies 
sur les sols sableux de la zone c6ti~re subhumide 
du Kenya (Kenya) 
Evaluation pr~liminaire des ligneux a usages 
multiples (Nig6ra) 
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Evaluation des ligneux i usages multiples dans les 
vergers d'embouche intensive (Nlg~rIa) 

Les 16gumineuses dans les systimes de 
production mixte 

Le recyclage des 6l6ments nutritifs (N) dans les 
syst~mes de production mixe a base de 16gu-
mineuses (Ethiopie) 

Les legumineuses dans les systemes culturaux 
mixtes: r6le des lgumineuses fourrag~res dans le 
recyclage des 6I6ments nutritifs et dans la gestion
de Ia surface des sols (Nigdria) 

Coordination du Riseau 

R~seau africain de recherche sur les aliments du 
btail (AFRNET) (CIPEA et SNRA) 

Secteur de recherche sur la trypanoto Arance 

Epidimiologie de la trypanosomniase 

Determination de la contribution potentielle de 
'tude de la mouche tse-tse a la prevision des 

risques de trypanosomiase (M6te d'lvoire,Ethiopie, 
Gabon,Gambie, SndgaletZaire) 

Epiddmiologie de ]a resistance des trypanosomes 
aux trypanocides (Cted7voireetEthiopie) 

Facteurs influant sur la vulnrabilit6 ala trypano-
somiase (Gambleet Sndgal) 

Diagnostic de la trypanosomiase (Gabon etZaire) 

Trypanotol rance 

Effet de la trypanosomiase sur la sant6 et les 
performances des animaux (Cted7voire) 

Effet de la trypanosomiase sur la sant6 et les 
performances des animaux (Gambieet Sndgal) 

Effet de la trypanosomiase sur la sante et les 

performances des animaux: les caractristiques de 

la trypanotol6rance et leurs relations avec les per-
formances de reproduction (Gabon etZaire) 

Les caractdristiques de la trypanotol~ance et leurs 
relations avec ]a croissance des animaux (Gabon et 
Zaire) 

G~nftique de la trypanatolrance 
Aspects genetiques des caractristiques de la 
trypanotolrance et dlaboration de programmes 
pratiques d'amilioration g~n~tique (Gabon et 
Zaire) 

Evaluation biologique et iconomique 
Evaluation biologique et dconomique des r6
ponses des animaux trypanosensibles a d'autres 
mthodes de lutte contre la mouche ts6-ts6 
(Ethiopie) 
Evaluation biologique et 6conomique de la pro
ductivit6 de bovins N'Dama maintenus dans un 

systime de m~tayage en milieu expos6 a la trypa
nosomiase (Zaie) 

Complmentation alimcntaire stratigique (Gam
bieet SncgaI) 

Evaluation conomique de ]a production bovine 
villageoise en milieu expos6 a la trypanosomiase
(CMte d'Ivoire,Etbiopie, Gambie, Kenya, Togo et 
Zaire) 

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

Prestation de services 

Prestation de services (Ethiopie) 

Recherche sur les politiques d'ilevage 
RMle du credit comme moyen de promouvoir 

l'investissement et d'encourager les petits pro
ducteurs i adopter les innovations techniques 

visant d~velopper l'6levage en Afrique sub
saanenne (plusieurspays) 

S6minaire sur les politiques des prix du b~tail 
(Niger) 

Tenure des terres et agriculture en couloirs 
en Afrique de I'Ouest (Cameroun, Nigdria et 
Togo) 
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Evolution des parcours 

Tendances relatives a la productivit6 et i la gestion 
des parcours sah~liens (Mali) 

Analyse des processus 6cologiques dans les 

parcours sah~liens (Mali) 

Elaboration et mise a l'essai de mthodes de 
surveillance contirnuc des ressources au Sahel 
(Mali) 

iL'evage dans les zones semi-ardes 

Mod~lisation des r~sultats conomiques obtenus 
pour les syst~mes de production mixte au Sahel 
(paysde la zone semi-aride de lAfrique de l'Ouest) 

Recyclage des 6l6ments nutritifs par les ruminants 
dans le Sahel (Niger) 

Evaluation des r6sidus de r~colte dans le Sahel 
(Niger) 

Departement de la formation et 
de linformation 

Programmes de formation 
Mat&iels et m~thodes didactiques 

Documentation 
Publications 

58 



Collaborateurs du CIPEA en 1991
 

Afrique 

Burundi 
Projet Caprins de Ngozi 

Cameroun 
Institut de recherche zootechnique 
Institut de recherche agronomique 

C6te d'Ivoire 
Soci&t de d~veloppement des productions 
animales 

Ethiopie 
Addis Ababa University 
Alemaya University of Agriculture 
Institute of Agricultural Research 
Ministry of Agriculture 

Gabon 
Office gabonais d'amlioration et de 

production de viande 

Gambie 
Department of Livestock Services 

Kenya 
Kenya Agricultural Rescarch Institute 
Ministry of Livestock Development 
National Dairy Development Programme 
National Veterinary Research Centre, Muguga 
University of Nairobi 

Institut national de recherche zootechnique, 

foresti~re et hydrobiologique 

Niger 
Institut national de la recherche agronomique 

du Niger 
Universit6 de Niamey 

Nigiria 
Ahmadu Bello University 
Institute for Agricultural Research 

Bauchi State Rural Development Authority
 
Calabar Polytechnic
 
Kaduna State Ministry of Agriculture
 
Kano Agriculture and Rural Development
 

Authority 
Katsina State Government 
Michael Okpara College of Agriculture 
National Animal Production Research Institute 
National Livestock Projects Division 
National Veterinary Research Institute
 
Obafemi Awolowo University
 
Rivers State University of Science and Technology
 
University of Agriculture, Makurdi
 
University of Ibadan
 

Senegal
 
Institut s~ntgalais de recherches
 

agricoles
 

Tanzanie 
Sokoine University of Agriculture 
Tanzania Research Institute 

Togo 
Projet national Petits ruminants 

Projet pour ]a promotion de la traction animale 
Universit6 du B:iin 

Zaire 
CompagnieJ. Van Lancker 
D~veloppement progr~s populaire 

Zimbabwe 
Department of Research and Specialist Services 

Autres continents 

Allemagne 

Universit6 de Berlin 
Universit6 de Giessen 
Universit6 de G6ttingen 
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Australie 


University of Melbourne 

Commonwealth Scientific and Industrial 


Research Organisation 


Canada 

Centre de recherches pour le d~veloppement 

international 


Danemark 
Direction danoise de la production v~g&ale 

Etats-Unis d'Amrique 

Louisiana State University 
Texas A &M University 
University of Florida 
University of Wisconsin-Madison 
Winrock International Institute for AgriculturalDevelopment 

Italie 
Universit6 de Milan 

Nouvelle-Zilande 

Massey University 

Pays-Bas 

Universit; d'Utrecht 
Universit6 de Wageningen 

Royaume-Uni 
Agriculture and Food Research Council, 

Institute for Grassland and Environmental 
Research 

Agriculture and Food Research Council, 
Institute of Animal Physiology and Genetics 

Research 

Agriculture and Food Research Council,
 
Institute of Engineering Research
 

A.P. Consultants
 
Farm Africa
 
Natural Resources Institute
 
Overseas Development Administration
 
Rowett Research Institute
 
University of Aberdeen
 
University of Glasgow

University of Reading
 
Suisse
 

Universit6 de Bern 

Organisations internationales 

Centre de coopration pour Iarechercheagricole en Afrique australe
Centre international pour la recherche en 

agroforesterie 
Centre international pour le d~veloppement 

des engrais 
Centre international sur la trypanotolirance 
Centro Internacional de Agricultura Tropical 
Centro Internacional de Mejoramiento de 

Maiz y Trigo 
Comit6 inter-Etats de lutte contre la sicheresse 

dans le Sahel 
Conseil international des ressources 

phytogin~tiques 
Organisation des Nations Unies pour 

l'alimentation et l'agriculture 
Institut international d'agriculture tropicale 
Institut international de recherche sur les 

cultures des zones tropicales semi-arides 
Laboratoire international de recherches sur 

les maladies animales 
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Liste des effectifs, 1991
 
Cadressup6rieurset agentsde maitrise 

CABINET DU DIRECTEUR GENERAL 

J. Walsh, Directeurgendral 
Antonio Silla, Vnficateurinteneurdes comptes 
J. Reeves, Spcialistedes relations publiques* 
R. von Kaufmann, Assistantdu Directeurg6Mnral 

et Directeurdu Secrdtariatdu Conseil 
d'administration chargd des relationsavec 
les donateurs 

Tehout Workalemahu, Secrtairede direction 
I. Alipui, Assistantede direction(Secretariatdu 

Conseild'administrationcharg6des relations 
avec les donateurs) 

DEPARTEMENT DE LA RECHERCHE 

H. Fitzhugh, Directeurgeniraladjoint 
(Recercbe) 

A.K. Diallo, ChefduBureaude liaisonenAfrique 
de lOuest 

J.A. 	Kategile, Chefdz, Bureaude liaison en 
Ajfique de l'Estet en Afriqueaustrale 

A. Tall, Administrateur de la 

Division Sciences animales 
A. Lahlou-Kassi, Zootechnicien(chefde la 

Ditision) 

Nutritionanimaleetgestiond bdtal 

D.O. Anindo, Spcialistede ianutrition animate 
(boursierd'tudespostuniversitaires) 

C.B. O'Connor, Experten technologielaitibre 
M. Moens, Eaperten technologielaitiere 

(exertassoci6,FAO)** 
A.N 	Said, Spcialistede la nutrition animale/ 

Coordonnateurde I ARNAB 

Productionanimateetgestiondu b6tail 

D.L. Coppock, Zootechnicien/Ecologiste* 
W. Mwenya, Spcialistede la slectionan'mare(bosier 

(cercmeurvisiteur)** 

S. Sibanda, Zootechnicien(boursierd'6tudes 

postuniversitaires)* 

Rseaude recherchesurlespetits ruminants 
B. Rey, Vdtdrinaire/Zootechnicien(detacb par 

tUnstitutd'6levageei de mddecine vtrinaire 
despays tropicaux) 

Reproductionet sant6 animates 

O.B. Kasali, VWt rnaire/Pathologiste 
(chefde laSection)* 

Azage Tegegne, VWt6,rinaire(boursierd'tudes 
postunimritaires)* 

E.G. Mukasa-Mugerwa, Zootechnicien 
Tamrat Yigzaw, Technicien de laboratoire 

pincipal* 
Tekelye Bekele, Vdt&rnaire 
P. Viviani, Vdtdinaire(expertassoci6,FAO)** 
S.Sovani, ChercheurassociW* 
Reproductionets~lection animates 
J.E.O. Rege, Gdicien* 

E .cgC ce 

Division Sciences vig~tales 
D. Thomas, Agrostologue(chefde laDivision)** 
D. Siaw, Agronome(boursierd'dtudes 

postuniversitaires) 

Ressourcesg6ndtiques 
J. Hanson, Chefde la Section 
J.H. Heering,Agronome(expertassocig) 
M. van de Wouw, Coordonnateurdu site 

dexp,rmentationde Zwai 

UniteSemencesfourragres
R. Griffiths, S .ialistede laproduction

G ri (che de lfniti) 

Mare Tsega, Agronome/Pysiologiste 
d'tudespostuniversitaires 

P. Osuji, Coordonnateurdu Secteurderecherche Fertilisationdessolset nutritiondesplantes 
surle laitet laviande des bovins I. Haque, Pdologue(chefde laSection) 

* Est entri au CIPEA en 1991 
Aquitt6 le CIPEA en 1991 
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E.A. Aduayi, Pddologue(chercheurvsteur)** 
Tekalegn Tadesse, Assistantde rechercheprincipal 

Division zoo-iconomique 

S.Sandford, Economiste (chefde laDivision)** 

Addis Anteneh, Economite** 

E. Betubiza, Economiste(boursierd'dtudes 

postuniversitaires)* 
R. Brokken, pconomiste** 
S. Ehui, Eranomiste 
Senait Soyoum, Assistantede recherche 


principale* 

B. Shapiro, Economiste* 

Division de I'appui technique i la recherche 

Service InformatIqueet biomi'e 

E. Bruns, Cbefdu Service 
T. Metz, Programmeurscientfique 
J. Sherington, Biomtricien 

Stationexpdrimentalede DebreBerban 

Negussie Akalework, Coordonnateurde a 

Station/Responsabledeprojet 


Station exprimealede DebreZeit 

S.Crosse, Zootechnicien(directeurdu 

programme) 


H. Khalili, Spcialistede lanutritionanimale 

(cberdeurassoci) 


I.Nsahlai, Specialistede la nutritionanimale 
(boursierd'tudespostuniversitaires)* 


Tadesse Tessema, Coordonnateurde la Station** 


Station eapmentaledu SiWge 

Aklilu Askabe, Zootecnicien(responsablede la 
ferme expdrimentaleet desporterres 
du Centre)** 

Inventairedes ressourcesprimaires 

Assefa Eshete, Photo-interprte** 
Michel Corra, Ecologiste** 
Tassew G. Medhin, Pilote** 

* Est entr6 au CIPEA en 1991 
** A quitti le CIPEA en 1991 

Antennes de recherches zonales 

Hautsplateaux- Ethiopie 

M.A. Mohamed-Saleem, Agronome (directeur 

duprogramme) 
Abate Tedla, Agrostologue
 
Abiye Astatke, Ing6nieurdugnie rural
 
Getachew Asamenew, Agro-6conomiste
 
U. Schulthess, Agronome (cdercbeurassocig)** 
K.L. Srivastava, Hydrologue-pddologue(CRISAT) 
T. Varvikko, Spcialistede la nutritionanimale 

(cbercbeurassoci) 
E. Zerbini, Zootecbnicien* 

Zone /umide-Nigdria 

M.A. Jabbar, Agro-dconomiste
E. Sabiiti, Ecologiste desparcours(boursier 

d'tudespostuniversitaires)* 
A. Larbi, Agrostologue* 
J. Smith, Zootecbnicien* 

Zone subbumi le - Nigria 

E. Agishi, Agronome* 
J. Agwu, SpIcialisteenpysiologiede la 

reproduction(boursier j'dtudes

postuniversitaires)
 

0. Ikwuegbu, Zootecbnicien 
H. Jansen, Zoo-economiste** 
P. Lawrence, Coordonnateurdu Rdseau de 

recherchesurla traction animale 
M. Peter, Responsablede l'administrationet 

desfinances 
G. Tarawali, Agrostologue 
S.A. Tarawali, Chercheurassocid* 
Zonesubbumide/semi-aride- Mali 

S. Debrah, Economiste** 
D. Diakite, Administratcur 
L. Diarra, Ecologiste 
M.Diedhiou, Biom~tr'cien* 
M. Fofana, CfomtableK. Fofana, Chefcomptable 

P. Hiernaux, Ecologiste 
E.A. Olaloku, Coordonnateurdu Rdseau de 

recherchesurles bovins 
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A. Reese, Zootechnicienne** 

S. Soumare, Sociologue 

Trypanotoldrance/Zone subhumae - Kenya 

R.L. Baker, Gn~ticien* 
B.H. Dzowela, Coordonnateur du PANESA** 
G. d'Ieteren, Coordonnateurd.Rdseau africain 

d'6tudedu WWtail hypanotolkrt 
S.H.B. Lebbie, Coordonnateur du Rseau de 

recherchesarlespetilsruminants* 
P.N. de Leeuw, Ecologiste 
G. Mullins, Agro-dconomiste (boursierd'tudes 

postunivesitaires) 
S.M. Nagda, Analyste de donnes biologiques 

principal 
M. Oriaro, Responsablede I'administrationet 

desfinances 
A. Ouattara, Assistante bilinguedu 

Coordonnateurdu rdseau Trypanotolrance 
J.M. Rarieya, Analyste de donndesbiolbgiques 
L. Reynolds, Coordonnateurdu Secteurde 

recherce. rla viandeet le laitdespetits 
ruminants 

GJ. Rowlands, Zootechnicien 
B.M. Swallow, Agro.&onomiste* 
W. Thorpe, Zootechnicien 

Zone semi-aride- Gambie 

K. Agyemang, Zootechnicien 
D. Little, Specialistede la nutrition animale 

Zone semi-aride- Niger 
J.M. Powell, Agro-dcologiste(directourdu 

programme) 
S. Fernandez Rivera, Zootechnicien* 
Z.C. Zomba, Specialistede la nutritiondes 

plantes(boursierd'6tudespos!univesitaires)* 
T.O. Williams, Zoo-dconomiste 

Sites d'expirimentation des riseaux 

Site du r~seauTrypanotolrance,Ethiopie 

Woudyalew Mulatu, V&tn'naire 

* Est entri au CIPEA en 1991 
* A quittileCIPEA en 1991 

DEPARTEMENT DES RELATIONS AVEC 

LES GOUVERNEMENTS AFRICAINS 

M. Sail, Directour du Ddpartement 

DEPARTEMENT DE LA FORMATION ET 

M.E. Smalley, Directeurdu Ddpartement 
Formation
 
L. Padolina, Chefdu groupeProgrammesde 
formation
 

B.R.Tripathi,Chefdugroupe matdriels et
 
mtbodes didatiques
 

Werqu Mekasha,Administrateur de laformation
 
et du service des confisrences
 

Information 
L.J. Haravu, Chefde l'lnformation** 
S.Adoutan, Traducteur/Rddacteur 
Azeb Abraham, Bibliotbcaire 
C. De Stoop, Traductriceadointe 
Marcos Sahlu, Responsabledu Servicede la 

documentation 
P.J.H. Neate, Rddacteurscientifique 
D. Niang, Rviseur/Rdacteur(franqais) 
J. Stares, Rgdacteur(anglais)** 

DIVISION DES SERVICES GENERAUX 

W. Michel, Chefde la Division** 
E.J. English, Chefde la Division*
 

Alemayehu W. Giorgis, Commis aua voyages
 
G. Daniels, Administrateurdu Service du 

logement et de la rmstauration* 
Ephraim Bekele, Chargedes relationsavec 

les servicesnationaux 
F. Leone, Ing~nieurcarg6des travaux 

d'entretienet de construction 
P. Monaia, Responsabledes travauxd'entretien 
B.R.R. Rao, Administrateurdu Service du 

logementet de la restauration* 
Sahle Kebede, Responsablede la caftdria 

Tafesse Akale, Agent duprotocole 
Tekeste B. Habtu, Responsabledu serviceAchats 
Tesfaye Mekoya, Chefdu Service de la sdcurit 
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DIVISION DU PERSONNEL 

B.K. Johri, Chefdupersonnei 
Ahmed Osman, Administrateurajdointdu 

personnel 
Tadesse Minas, Administrateuradjointdu 

personnel* 

FINANCES 

M. Klass, Contrnleurfinancier 
Belayhoun Wondimu, Chefcomptable 
Emmanuel Tesfa Mariam, Administrateurdu 

budget 
Kiros Tsegaye, ResponsableduService des 

dcaissementset du recouvemnent 
Negussie Abraham, Chefdu Service de la 

comptabilt g nrale 

* Est entri au CIPEA en 1991 
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Boursiers d'etudes postuniversitaires 
et etudiants du 2" ou du 3' cycle 
au CIPEA en 1991 
Boursiers d'etudes postuniversitaires 

Nom 
Debut Fin (Pays d'origine) 

1989 1991 Azage Tegegne 
(Ethiopie) 

1989 1991 Asamoah Larbi 
(Ghana) 

1989 1991 Ercole Zerbini 
(Italie) 

1989 1991 Daniel Siaw 
(Ghana) 

1989 1991 Elly N. Sabiiti 
(Ouganda) 

1990 1991 S.Sibanda 
(Zimbabwe) 

1990 1992 Gary Mullins 
(Etats-Unis) 

1991 1993 	 MareTsega 
(Ethiopie) 

1991 1993 David 0. Anindo 
(Kenya) 

1991 1993 Eustacius Betubiza 
(Ouganda) 

1991 1993 	 Ignatius Nsahlai 
(Camerour.) 

1991 1993 	 Zana C. Somba 
(Burkina Faso) 

* B = Lait et viande des bovins; PR = 

Secteur de re-
Titre du projet cherche'YPays 

Physiologie comparative de la reproduction chez les z6bus B/Ethiopie 
crois~s et experience de transfert d'embryons
 

Evaluation pr6liminaire des fourrages et gestion AB/Ethiopie
 
de l'alimentation
 

Effet du travail sur la production de lait et TA/Ethiopie 
la reproduction chet les vaches laitires mtisses
 

Evaluation des 6chantihions vari~taux deSesbania AB/Ethiopie
 
i Debre Zeit
 

L'agriculture en couloirs dans la zone humide AB/Nig~ria 
du Nigeria 

Alimentation et gestion des velles m~tisses de race B/PR/Ethiopie 
laitire et des ovins 

Economie de la consommation et de la commercialisation B/PR/Kenya
 
du lait de vache et des produits laitiers et enqu&es
 
sur la production et la commercinlisation des petits
 
ruminants
 

Dtermination des dates optimales de r~colte des semences AB/Ethiopie
 
fourragres et de leurs caractristiques de s~chage
 
et de conservation
 

El-boration de modules d'6valuation des B/Ethinpie
 
aliments du b~tail
 

Influence des coopratives de production sur la diffusion PE/Ethiopie
 
des innovations technologiques dans les petites
 
collectivit~s agricoles des hauts plateaux 6thiopiens
 

Mcanismes de Putilisation de l'6ncrgie prot6ique chez B/Ethiopie
 
des ruminants recevant des rations constitutes
 
d'aliments de qualit6 mediocre
 

Recyclage des 6l6ments nutritifs par les ruminants PR/Niger
 
dans les syst~mes de production mixte de la zone
 
semi-aride de l'Afrique subsaharienne
 

Viande et lait des petits ruminants; TA = Traction animale; AB = Aliments du btail; 
PE = Politiques d'ilevage et gestion des ressources primaires. 
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Etudiants du 2e ou du 3' cycle 
Nom Universiti/ Dipl6me Secteur de r:-

Debut Fin (Pays d'origine) Institut pr~par6 Titre du projet cherciie*/Pays 

1986 1992 Yemi Universit6 Doctorat Etudes relatives 1certains aspects PR/Nigria 
Akinbamijo des sciences de la trypanosomiase et de 
(Nigeria) agricoles de la production du mouton 

Wageningen Djallonk6 

1988 1991 Norbert Universit6 de Doctorat Ressources g~n6iques et gestion AB/Ethiopie 
Steinmuller Hohenheim deSesbaniasesbanetdeS.goetzei 
(Allemagne) en zone semi-aride d'qkru de 

moyenne et en zone subhumide 
de haute atitude en Ethiopie 

1988 1991 SusanHoefs Universit6de Doctorat EvaluationdesfourragesduSahel PR/Niger 
(Allemagne) G6ttingen par le biais d'essais sur !'i. estion, 

la digestion et le mtabolisme 
1988 1992 Ikechukwu Universit6 Doctorat Gestion strat~gique des parcours AB/Nigcria 

Ezenwa d'Ibadan i populations arborescentes en vue 
(Nigiria) de la production de fourrage de 

saison skche dans le sud du Nigeria 
1988 1991 Boubacar UtahState Doctorat Economiedelaproductionbovine/ B/Nigria 

Hassane University essais multilocaux sur les banques 
(Niger) fourrag~res 

1988 1991 Kezie Universit6 de Doctorat Perspectives d'amdlioration de PR/Nigria 
Buyebinam G6ttingen la production des petits ruminants 
(Togo) dans les systimes agraires de la zone 

humide du Togo 
1989 1992 A.S. Tening Universit,' Doctorat Besoins en potassium des m~langes AB/Nigcria 

(Cameroun) d'Ibadan gramin~es/l6gumineuses sur les sols 
de la zone subhumide du Nigdria 

1989 1991 Solomon Institutffir Doctorat Effet du traitement sur la valeur B/Ethiopie 
Mogus Tierernihrung nutritive des tourteaux d'olagineux: 
(Ethiopie) d~gradabilit6 in vitr de 'azote 

et m~tabolisme de N chez les ovins 
en croissance aliment~s avec 
des rations i base de paifle de mais 

1989 1991 GashawGeda Univetsit6 Maitrise Evaluation du disponible alimentaire B/Ethiopie 
(Ethiopie) des sciences et performances de vaches laiti~res 

agricoles m~tisses distribudes aux petits 
d'Alemaya exploitants dans le cadre du Projet 

de ddveloppement de la rdgion 
de Selale 

* B = Lait et viande des bovins; PR = Viande et hait des petits ruminants; TA = Traction animale; AB =Aliments du b&ail; 
PE = Politiques d'ilevage et gestion des ressources primaires. 
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Etudiants du 2ou du 3cyc1e (suite) 

Nom Universit6/ Dipl6me Secteur de re-
Dibut Fin (Pays d'origine) Institut pr~par6 Titre du projet cherche*/Pays 

1989 1991 	 ChristopheN. Universit de Doctorat Introduction de lgumineuses PR/Niger
 
Kouame Floride fourragires dans les systimes
 
(C6te d'Ivoire) culturaux sah~liens
 

1989 1992 	 SeiffuddinH. Universit6de Doctorat Maladiestransmisespardesvecteurs B/Kenya
 
Maloo Glasgow et programmes de mddecine
 
(Kenya) preventive destines aux petits
 

6leveurs de bovins laitiers 
dans la zone c&;r'e du Kenya 

1989 1992 	 Rehab W. Universit6 Doctorat Nutrition des vaches laiti res B/Kenya
 
Muinga d'Aberdeen dans les syst~mes de la petite
 
(Kenya) exploitation laitire de la zone c6tiire
 

subhumide du Kenya 

1989 1991 	 Joseph G. Universit6 Doctorat Agronomic des plantes fourragires B/Kenya
 
Mureithi de R" iding et des cultures destinies aux
 
(Kenya) 	 syst~mes de la petite exploitation 

laitiire de la zone c6tire 
subhumide du Kenya 

1989 1992 AbdiAdam TexasA&M Doctorat Evaluationdesressourcesg~n&iques AB/Nigiria 
Jama University des l~gumineuses fourrag&es 
(Somalie) destinies ala zone subhumide 

de l'Afrique de l'Ouest 

1990 1992 Otto Wiegand Universit6 Doctorat M&abolisme microbien des PR/Ethiopie 
(Etats-Unis) du Wisconsin prot~ines des ligneux i usages 

raultiples dans le rumen 

1990 1991 	 Bekele Universit6 Maitrise Evaluation des conflits li6s i PE/Ethiopie 
Shiferaw des sciences l'utilisation des terres i des fins 
(Ethiopie) agricoles de d'6levage-contribution de Pint& 

i-iorvige 	 gration agriculture/6levage i la 
durabilit6 des syst~mes agricoles dans 
les hauts plateaux 6thiopiens 

1990 1991 	 Daniel Dauro Universi:- de Doctorat Comp&ition et r~g~nration de AB/Ethiopie 
(Ethiopie) Montpellier 	 certaines espices de Trifoliumsous 

piturage naturel - -n association avec 
d'autres cultures dans les hauts 
plateaux &hiopiens 

1990 1991 	 Yohannes Universit6 Doctorat Technologie de gestion des vvaches PE/Ethiopie 
Kebede McGill laiti~res mitisses i Selale 
(Ethiopie) 

* 	B = Lait et viande des bovns; PR = Viande et lait des petits ruminants; TA = Traction aninale; AB = Aliments du b&ail; 
PE = rolitiques d'6levage et gestion des ressources primaires. 
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Etudiants du 2'ou du 3ccycle (suite) 

Nom Jiiiversit6/ Dipl6me Secteur de re-
Debut Fin (Pays d'origine) Institut pr~par6 T'Are du projet cherche*/Pays 

1990 1991 	 KidaneGebre Universit6 Maitrise R6coltedesfoinsindigines B/Ethiopie
 
Meskel des sciences en vue de l'optimisation qualitative et
 
(Ethiopie) agricoles quantitative dans les hauts plateaux
 

d'Alemaya centraux de 'Ethiopie 
1990 1992 	 Stefan Universit6 Doctorat Pratiques de gestion utilis~es AB/Nigeria
 

Kachelriess Justus Liebig pour la multiplication des semences
 
(Allemagne) de certaines l6guinineuses fourragires
 

dans le nord du Nigeria 
1990 1992 Emmanuel Universit~de Doctorat Am~liorationdel'utilisation PR/Ethiopie 

Osafo Reading de la paille de sorgho pour 
(Ghana) l'alimentation des ruminants 

en Ethiopie 
1990 1991 FelixN. Ikpe Rivers State Doctorat Gestiondelafumureenvuede PE/Niger 

(Nigeria) University of son utilisation dans l'agriculture 
Science and 
Technology 

1990 1992 	 Calvin Universit6 Doctorat Obstacler sociaux et 6conomiques TA/Nig~ria 
Antonza II Ahmadu a l'introduction de ia traction 
(Nihria) Bello animale 

1991 1993 Victor Universit6 Doctorat Economiedesystimesde PE/Nig~ria 
Okoruwa d'Ibadan -roduction bovine autres 
(Nigeria) que ceux pratiqu~s dans le sud-ouest 

du Nigeria 
1991 1992 	 Michael Brinsi Rivers State Maltrise Mcanismes del'utilisation digestive B/Ethiopie 

(Ghana) 	 Univsersity des prot~ines et de ;'6nergie chet 
of Science and des ruminants nourris avec des 
Technology aliments de qualit6 m. diocre 

1991 1992 Tesfaye W. Universit6 Maitrise Etude des effets du travail sur des B'Ethiopie 
Michael des scip,:"e. boeufs pr~sentant diffrentes 
(Ethiopie) agricoles conditions physiques utilis6s pour 

d'Alemaya la traction animale 
"991 1992 JeroenDijkman Universit Doctorat Etudedelaconsommation TA/Nig~ria 

(Pays-Bas) d'Edimbourg d'oxygine chez des boeufs soumis 
adiffrentes conditions da travail 

1991 1992 Paul A. Iji Universit6 Doctorat Productivit6 de la chivre naine PR/Nigiria
 
(Nigeria) Ahmadu d'Afrique occidentale maintenue sur
 

Bello piturages am~liords
 

* B = Lait et viande des bovins; PR = Viande ct lait des petits ru-ninants; TA -=ractionanimale; AB = Aliments du btail; 
PE = Politiques d'6Ievage et gestion des ressources primaires. 
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Publications des agents du CIPEA en 1991
 

Rapports annuels 

ILCA 1990: Annual report and programme 
highlights.84 p. 

ILCA annualprogrammereport'1990. 207 p. 

Revue scientifique internationale 
° African Livestock Researd. Vol. 1, n 1, janvier 

1992 

Rapports de recherche 

Debrah S. et Berhanu Anteneh. 1991. Dairy 
marketinginEthiopia:Marketsoffirst saleand 
produce-s'markedngpatterns.ILCA Research 
Report 19. CIPEA (Centre international pour 
l'6levage en Afrique), Addis-Abeba (Ethiopie). 
21 p. 

Monographie 

Hoste C.H., Chalon E., d'Ieteren G.D.M. et Trail 
J.C.M. 1991. Le btail typanotolrant 
dfique occidentale et centrale. Tome 3. 
Bilan d'une decennie.° Monographie duCIPEA r CIPEA2. (Centre international 

pur ne en Af(Cntrique Adisebnational 
pour plevage en Afrique), Addis-Abeba 
(Ethiopic). 281 p. 

Etudes de systimes 

Solomon Bekure, de Leeuw P.N., Grandin B.E. et 
Neate P.J.H. (sous la direction de). 1991. maasai 
herding:An analysisofthe livestockproduction 
system ofMaasaipastoralistsin easternKafiado 
Oistrict, Kenya. ILCA Systems Study 4. 
SJ.IPEA (Centre international pour l'6levage en 
Afrique), Addis-Abeba (Ethiopie). 172 p. 

Bulletins d'information 

ILCA NewsletterVol. 10 (No' 1,2, 3 et 4) 
CIPEA actualitdsVol. 10 (Nos 1, 2, 3 et 4) 

Manuels 

CIPEA (Centre international pour l'6levage en
Afrique). 1991. Financialproceduresmanual. 
CIPEA, Addis-Abeba (Ethiopie). 

CIPEA (Centre international pour I'6levage en 

Afrique). 1991. Information on ILCA's gover
nance.CIPEA, Addis-Abeba (Ethiopie). 75 p. 

CIPEA (Centre international pour l'6levage en 
Afrique). 1991. Informationpolicy andpro
cedures manual. CIPEA, Addis-Abeba 
(Echiopie). 85 p. 

O'Connor C.B. et Tripathi B.R. 1991. An intro
duction to milk. Rural dairy processing 
training series. Audiotutorial module 1. 
CIPEA (Centre international pour l'6levage en 
Afrique), Addis-Abeba (Ethiopie). 24 p. 

O'Connor C.B. et Tripathi B.R. 1991. Intro
duction 4 l'dtude du lait.Srie Techniques de 
transformation du lait en milieu rural. Cours 
audiovisuel - Module 1.CIPEA (Centre international pour l'elevage en Afrique), Addis-
Aeba (Ethiopie). 24 p. 

Tripathi B.R. 1991. Roles of visuals in scientific 

presentations. Communication instruction 
series. Audiotutorial module 1. CIPEA 
(Centre international pour l'6levage en 
Afrique), Addis-Abeba (Ethiopic). 24 p.

Triiathi B.R. 1991. R61e dessupportsvisuelsdans la 
communicationscientifque.S~rieTechniques de 
communication. Cours audiovisuel - Mcivule 1. 
CIPEA (Centre international pour l'levage en 
Afrique), Addis-Abeba (Ethiopie). 24 p. 

Tripathi B.R. 1991. SpeakingatscientificmeetinS s.: 
Organising the message. Communication 
instruction series. Audiotutorial mod:;Ie 2. 
CIPEA (Centre international pour !'levage en 
Afrique), Addis-Abeba (Ethiope,). 20 p. 

Index/bibliographies 

CIPEA (Centre international pour l'6levage en 
Afrique). 1991. ILCA in print.Supplement 2. 
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Publications du CIPEA Suppidment no 2. 
CIPEA, Addis-Abeba (Ethiopie). 58 1. 

Mekonnen Assefa (61abor6 par). 1991. Imex des 
documents mirofiches au Mali. CIPEA 
(Centre international pour 1'6levage en 
Afrique), Addis-Abeba (Ethiopie). 238 p. 

Starkey P., Sirak Teklu et Goe M.P. 1991.Animal 
traction:Anannotatedbibliographicdatabase. 
CIPEA (Centre international pour l'6levage en 

Afrique), Addis-Abeba (Ethiopie). 20.3 p. 

Catalogues 

Kidest Shenkoru, Hanson J. et Metz T. 1991. 
CaetaShlkogueru HansonJ.e M e 1 du.
Catalogue du ge oplasme fourrager du 
CIPEA 1991. Volume . Ligneux tI usages mul-
tiples et grands arbrisseaux. CIPEA (Centre 
international pour l'6levage en Afrique), 
Addis-Abeba (Ethiopie). 46 p. 

Kidest Shenkoru, Hanson J. et Metz T. 1991. Ca-
talogue du germoplasmefourragerdu CIPEA 

1991. Volume II. Fourrages tropicaux des 
basses terres. CIPEA (Centre international 
pour l'6levage en Afrique), Addis-Abeba 
(Ethiopie). 167 p. 

Kidest Shenkoru, Hanson J. et Metz T. 1991. 
Catalogue du germoplasme fourrager du 
CIRA 1991. Volume III Fourngesdes zones 
tempIrdes et des hauts plateaux tropicaux. 
CIPEA (Centre international pour l'6levage en 
Afrique), Addis-Abeba (Ethiopie). 89 p. 

Exposes 

Walsh J., Fitzhugh H. et d'Ieteren G.D.M. 1991. 
Partnersbips: The effective harnessing of
researchfor the advancement ofanimalagri
cultureinsub-SabaranAfica.Expos6 pr~sent6 
au Groupe consultatif pour la recherche agricole 
inte: iationale lors de la Semaine des centres in
ternationaux de 1991 tenue a Washington, D.C. 

CIPEA (Centre international pour l'6levage en 
Afrique), Addis-Abeba (Ethiopie). 19 p. 

Articles publi s dans des revues d'audience .*nternationale,
 
livres et sections d'ouvrages 
Aboud A.A., Owen E., Reed J.D., Said A.N. et 

McAllan A.B. 1991. Feeding sorghum stover 
to Ethiopian goats and sheep: Effect of amount 
offered on intake, selection and performance. 
AnimalProduction52(3):607 (abstract 154). 

Agyemang K., Abiye Astatke, Anderson F.M. et 
Wolde-Ab Wolde-Mariam. 1991. Effects of 
work on reproductive and productive per-
formance of crossbred dairy cows in the Ethio-
pian highlands. Tropical Animal Health and 
Production23(4):241-249. 

Agyemang K., Dwinger R.H., Grieve A.S. et Bah 
M.L. 1991. Milk production characteristics
and productivity of N'Dama cattle kept under 

village management in The Gambia.Journalof
DairyScience 74(5):1599-1608. 

Agyemang K., Dwinger R.H., Grieve A.S. et 
Little D.A. 1991. Studies on the effects of 
milking on calf growth and viability and on 

cow reproductive performance in traditionally 
managed N'Dama herds. Animal Production 
53(1):11-18. 

Agyemang K., Dwinger R.H., Little D.A., 
Leperre P. et Grieve A.S. 1991. Interaction 

between physiological status in N'Dama cows 
and trypanosome infections and its effect on 
health and productivity of cattle. Acta Tropica 
50(2):91-99. 

Agyemang K., Little D.A., Bah M.L. et Dwinger 
R.H. 1991. Effects of postpartum body weight
changes on subsequent reproductive per
formanc6 in N'Dama cattle maintained under 
traditional husbandry systems. Animal ReproductionScience 26(1,2) :51-59.
 

Agyeman K in gs ,2 Clffod9.
 
Ag3emang K., Rawlings P., Clifford D., Bojang

N. et Tamba A. 1991. Productivity and health 

parameters of small ruminants invillages of the 
Gambia. Bulletin ofAnimal Healtb andPro
duction in Africa 39(2):129-135. 
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Akundabweni L.S., LazierJ.R.etLemmeG. 1991. 
Comparative growth of some African clovers 
planted at different times. TropicalGrasslands 
25(4):358-364. 

Akundabweni L.S.M., Lazier J.R. et Lemme G. 
1991. Morphological and soil measurements for 
determining ecotypic variation in T 'tum 
tembense germplasm in the Ethiopian highlands. 
Discovery andInnovation 3(2) :99-10 .. 

Armbruster T., Peters K.J., Hadji-Thomas A. et 
Lamizana P. 1991. Sheep production in the 
humid zone of West Africa. I. Reproductive 
performance in improved production systems 
in C6te d'Ivoire. JournalofAnimal Breeding 
andGenetics 108(3):203-209. 

Armbruster T., Peters K.J. et Metz T. 1991. Sheep 
production in the humid zone of West Africa. 
II. Growth performance and liveweight of 
sheep in improved and traditional production 
systems in C6te d'Ivoire. Journalof Animal 
Breedingand Genetics108(3):210-219. 

Armbruster T., Peters K.J. et Hadji-Thomas A. 
1991. Sheep production in the humid zone of 
West Africa. III. Mortality and productivity of 
sheep in improved production systems in C6te 
d'Ivoire. Journal of Animal Breeding and 
Genetics 108(3) :220-226. 

Azage Tegegne, Entwistle K.W. et Mukasa-
Mugerwa E. 1991. A qualitative histological 
study of testicular and epididymal development 
in Boran and BoranxFriesian bulls in Ethiopia. 
heriogenology35(5):991 -1000. 

Cobbina J. 1991. Nitrogen and phosphorus fer-
tilization promotes rapid initial growth of 
Leucaea on Alfisol. Communicationsin Soil 
Science andPlantAnalysis 22(1 & 2):1-9. 

Coppock D.L. 1991. Hay making by pastoral 
women for improved calf management in 
Ethiopia: Labor requirements, opportunity 
costs, and feasibility of intervention.Journal 
of Farming Systems Research-Extension 
2(3):51-68. 

Debrah S., Sissoko K. et Soumare S. 1991. Disag-
g'egated demand and poicy analysis: The case 
of dairy demand in Mali. QuarterlyJournalof 
InternationalAgriculture30(2):137-148. 

Fi .n J. et Hiernaux P.H.Y. 1991. Esti
mating foliage and woody biomass in Sahelian 
and Sudanian woodlands using a remote 
sensing model. International Journal of 
flemoteSensing 12(6):1387-1404. 

Hanan N.P., Prince S.D. et Hiernavx P.H.Y. 
1991. Spectral modelling of multicomponent 
landscapes in the Sahel. InternationalJournal 
ofRemote Sensing 12(6):1243-1258. 

Kahurananga J. 1991. Intercropping Ethiopian 
Trifolium species with wheat. Experimental 
Agri. dture27(4):385-390. 

Kahu:-manga J. et Tsehay A. 1991. Variation in 
flowering time, dry matter and seed yield 
among annual Tifolium species, Ethiopia. 
TropicalGrasslands25(1):20-25. 

Kang'ethe P.C. 1991. Performance of Ayrshire-
Sabiwalcrossbredcalves atthe coast.M~moire 
de maitrise, Universit6 de Nairobi, Kenya. 

Kassam A.H., Velthuizen H.T. et Mohamed-
Saleem M.A. 1991. Fodderproductivityassess

mentfor West Africa.Report4. Landsuitability 
assessmentfor rainfedproduction of cassia, 
centro, siratro, lablab, forage Vigna and 
naturaland sown grasses. CIPEA (Centre 
international pour l'levage en Afrique), 
Addis-Abeba (Ethiopie), et Division de ia mise 
en valeur des terres et des eaux, Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture, Rome (Italie). 133 p. 

Larbi A., Fianu F.K. et Akude F.K. 1991. Volun
tary intake and digestibility by sheep and goats 
of whole-plant, leaf and stem fractions of 
Pennisetumpurpureum Schum. Small Rumi
nantResearch6(3):217-221. 

Leak S.G.A., Colardelle C., d'Ieteren G., 
Dumont P., Feron A., Jeannin P., Minengu 
M., MinjaS., Mulungo M., Minja S., Ngamuna 
S., Ordner G., Sauveroche B., Trail J.C.M. et 
Yangari G. 1991. Importance of fusca group 
tsetse as vectors of cattle trypanosomiasis in 
Gabon and Zaire. Medical and Veteo.'nary 
Entomology 5:111-120. 

Little D.A., Anderson F.M. et Durkin J.W. 1991. 
Influence of partial suckling of crossbred dairy 
cows on milk offtake and calf growth in the 
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Ethiopian highlands. TropicalAnimal Health 

andProduction23(2):108-114. 

Little D.A., van der Grinten P., Dwinger R.H., 
Agyemang K. et Kora S. 1991. Comparison of 
sesame cake and cottonseed as supplementary 
sources of protein to weaned N'Dama bull 
calves in The Gambia. TropicalAnimalHealth 
andProduction23(2):126-132. 

Little D.A., Riley J.A., Agyemang K., Jeannin P., 
Grieve A.S., Badji B. et Dwinger R.H. 1991. 
Effect of groundnut cake supplementation 
during the dry season on productivity charac-
teristics of N'Dama cows under village hus-
bandry conditions in The Gambia. Tropical 
Agriculture(Trinidad)68(3):259-262. 

Mugwira L.M. et Haque I. 1991. Variability in the 
growth and mineral nutrition of African 
clovers.JournalofPlantNutrition 14(6):553-
569. 

MuingaR.W.,ThorpeW. etToppsJ.H. 1991.The 
effect of harvesting height of the basal forage 
Pennisetumpurpureum and the level of sup-
plementation with Leucaena forage on the 
performance of crossbred dairy cows in the 
subhumid tropics. Animal Production 52:590 
(abstract 101). 

Mukasa-Mugerwa E. et Zere Ezaz. 1991. Re-
sumption of post-partum oestrous behaviour 
and associated plasma progesterone profiles in 
Menz ewes. AnimalProduction52(2):297-300. 

Mukasa-Mugerwa E., Azage Tegegne et Hiskias 
Ketema. 1991. Patterns of postpartum oestrus 
onset and associated plasma progesterone pro-
files in Bos indicus cows in Ethiopia. Animal 
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Etats financiers 

CENTRE INTERNATIONAL POUR L'ELEVAGE EN AFRIQUE 
BILAN au 31 d6cembre 1991 
(en milliers de dollars des Etats-Unis d'Amdrique) 

ACTIF 

Actif rdalisable at disponible 

Liquidit~s et d(p6ts bancaires 
Sommes recevoir - des donateurs 

- des employ&r 
- d'autres sources 

Stocks 
D~p6ts et paiements d'avance 

Actifr6alisable et disponibletotal 

Travaux de construction en cours 
Immobilisations 

Actiftotal 

PASSIF ET SOLDES 

Sommes a payer: 
- aux employ~s 
- aux fournisseurs 
- a d'autres cr~anciers 

Contributions vers~es 1l'avance 
Engagements 
Charges a payer 

Exigibilit6stotalesa courtterms 

Foncs de caisse 
Soldes immo.ilis~s 

Soldes des fonds totaux 

Passif et soldes totaux 

1991 1990 

10234 8906 
1 718 1 185 

142 120 
1 417 1898 
1 443 1460 

266 201 

15 220 13 770 

188 63 
10977 11681 

26 385 25 514 

384 372 
500 532 

1 988 1 384 
1330 1 449 
1027 1 789 
2871 2045 

8 100 7571 

7308 6262 
10977 11681 

18285 17943 

26385 25514 
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CENTRE INTERNATIONAL POUR L'ELEVAGE EN AFRIQUE
 
ETAT DES RECETTES ET DES DEPENSES 

pour I'ann6e ,'achevant au 31 d6cembre 1991 
(en milliers de dollars des Etats-Unis d'Am~rique) 

Recettes 1991 1990 

Contributions annoncees 19859 20904 
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Administration g~nrale et fonctionnement 3 672 3 795 
Conseil d'administration et: Direction gdn~rale 1 442 1 005 
Amortissei.:ent 1394 1444 

D6penses totales defonctionnoment 21 138 22 481 

ExcSdbst des recettes surlos d6ponses 358 1526 

Montant affect6: 

au fonds de roulement 79 1 161 
au fonds d'6quipement 279 365 
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CENTRE INTERNATIONAL POUR L'ELEVAGE EN 4FRIQUE
 
ETAT DES SUBVENTIONS OCTROYEES
 

pour I'ann6e s'achevant au 31 d6cembre 1991
 
(en milliers de dollars des Etats-Unis d'Am~rique) 

Contributionsau budget ordinaire h utilisationnon restreinte 

1991 1990 
Allemagne 672 584 
Autriche 175 165 
Banque africaine de d~veloppement 250 250 
Banquemondiale 4710 4300 
Belgique 195 216 
Canada 952 958 
Danemark 628 492 
Etats-Unis d'Am~rique 3000 2885 
Finlande 1111 927 
France 336 373 
Inde 17 24 
Irlande 357 311 
Italie 178 171 
Japon 426 416 
Nigeria 19 19 
Nor.:Zge 719 622 
Pays-Bas 482 408 
Royaume-Uni 602 486 
Suede 322 326
 
Suisse 1 188 987 

Sous-total 16339 14920 

Contributions au budget ordinaire h utilisationrestreinte 
Allemagne 374 976
 
Australie 0 153
 
Autriche 0 10
 
Banque africaine de d~veloppement 30 33
 
Belgique 195 615
 
CEE 749 1 504
 
CRDI 304 397
 
FIDA 0 153
 
Finlande 0 41
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Etstdes subventions octroy6. (suite) 

FINNIDA 
Fondation Ford 
Italie 
Norv~ge 
OPEP 
PAID 
SIDA 
Suisse 

Sous-total 

Total des subventions octroy6es 

1991 1990
 
519 3.,5 

6
 
250 500
 
100 15C
 
30 0
 
70 0
 

0 58
 
893 1046
 

3520 5983
 

19859 20903
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Provenance et utilisationdes fonds en 1991 et en 1990
 
1991 RECETTES 


/I 
1990 

- - Budget 5 utilisation non restreinte -

1991 

-

~ - Budget i utilisation restreinte 

Gains acquis 

DEPENSES 

-

1990 

Recherche 
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-Conseil 

Formation et information 

Administration g~nfrale _ _ 

et fonctionnement 

d'administration et Direction gin~rale 

Amortissement 
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Repartition des delpenses par secteur
 
de recherche
 

Lait et viandeJ3% 
des bovins (LVB) 

Traction animale (TA) Viande et lait 
des petits ruminants (VLPR) 

16% 

Dipenses en milliers 
de dollars E.-U. 

4000 

3500-

Politiques d'6Ievage et gestion 
des ressources primaires (PEGRP) Aliments 

du bitai1(AB) 

Trypanotolrance 

(IRYP) 

3000' 

1990 

1991 

250

2000

1500

1000-1 

500-

LVB VLPR TA AB TRYP PEGRP 
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