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PREFACE
 
L'US Agency for International Development (USAID) ct un certain nombre d'autres pays donateurs ont

aidd les pays d'Afrique ct du Proche-Orient dans leur lutte contre les locustes ct Ics sauteriaux pendant la 
pVriode d'invasion des anndes 1986-89. Dans cette lutte, cc furent surtout des insecticides qui furent utilis6s pour rdduire immddiatement la population acridienne. Le pr6sent document relate les efforts de protection de
l'environnement accomplis et Aaccomplir par I'USAID lors de toute application d'un programme recourant 
aux pesticides. 

Le Chapitre 1 rdsume les raisons pour lesquelles I'USAID s'est engagd dans la lutte antiacridienne en
Afrique. Apr~s les quclques cinq ann6es de la plus rdcente carnpagne de lutte, il est temps d'examiner le 
ddroulement de ces programmes et de se fixer un cap pour demain. 

Les Chapitrcs 2 ct 3 prdscntent des informations sur les principaux probl~mcs d'cnvironnement ct de
technique. Ces informations sont tir6cs des Rapports d'Evaluation Compl6mentaire de l'En'ironnement 
(Supplementary Environmental Assessments, ou SEA) du Burkina Faso, du Cameroun, du Tchad, du 
Mali, de ]a Mauritanie, du Niger, du S6ndgal ct du Soudan, ainsi que d'un Rapport d'Evaluation de
l'Environncmcnt (Programmatic Environmental Assessment, ou PEA) rdalisd antdrieurement. Les Missions 
de I'USAID au Cap Vert, en Gambie, ai Ghana ct en Guin6c-Bissau ont ddcid6 de ne pas faire de SEA ct 
de ne pas participcr ai des op6rations de lutte faisant usage des pesticides mais de continuer b s'intdrcsser 
activement atix problmes d'environr,ement. Par exemple, la Mission du Cap Vert a participd activement . 
un programme d'cxpdrimentation de ia lutte biologique contre les locustes ct les sauteriaux financ6 par
I'AELGA ct, jusqu'cn 1990, la Guin6c-Bissau a mend un programme de lutte contre les ravageurs, tenant 
compte des problrmcs li6s -Iux pesticides pdrimds. Les activitds en ce domainc du Asia Near East Bureau 
(Bureau Asic ct Proche Orient) ne sont pas 6Nvoqudes sauf quand elles sont directement applicables aux 
autres pays africains. Des Rapports d'Evaluation de l'Environnement ont dtd rdalisds pour l'Algdrie, Ic 
Maroc, la Tunisic et Ic Pakistan. Le prdsent rapport examine dgalement les problbmes non abordds dans le 
contexte du PEA et des SEA et prdconise les grandes directions 'asuivre pour rdsoudre ces probl~mes. 

Le Chapitre 4 nous donne une id6e de cc que pourraient 8trc les principales oricntations des programmes
futurs de I'USAID en matidre d'aide a la lutte antiacridienne. La discussion engagde a pour objet de faciliter 
lesdites orientations et la coordination de ces programmes avec les programmes non amdricains. A cet
6gard, clle sera utile a I'USAID (en particulier Ala Mission de chaque pays concernd) et Ala communaut6 
extdrieure. Plus pr6cisdmcnt, le prdsent rapport ddlimite les conditions dans lesquelles I'USAID participcrait
Al'approvisionnemcnt en pesticides et " leur emploi dans la lutte antiacridienne. 

Le prdsent rapport est d6did aux nombrcuses personnes qui, pour faire changer les choses en Afrique,
ont consacrd tous lcurs efforts aux programmes de lutte antiacridienne. Nous remercions Doug Streett
(USDA-ARS-RILi, George Cavin, Rafik Skaf et Jdrbme Roffcy (FAO-AGPP) pour leur utile travail de 
rdvision et Gary Cunningham (USDA-APHIS-GHIPM), Patricia Matteson et William Olkowski (BIRC) 
pour leurs commentaires. Miliie Morton (Konan) a fourni une aide prdcieuse pour la mise en forme 
technique du rapport. Ul traduction franqaise a t6 rdalisde par A. Gaillon et revue par R. Skaf. 

Les opinions exprini6cs dans le prdscnt rapport sont celles des personnes ayant collabord a son
dlaboration. Ellcs ne refldtent pas forc6ment ]a position du gouvernement des Etats-Unis. Pour obtenir de
plus amples informations ou des exemplaires de cette publication, s'adresser directement AI'U.S. Agency
for International Development, Bureau for Africa. ARTS/FARA, Washington D.C. 20523. Le pr6sent
rapport est une des rdsultantes du Projet AELGA [202-698-05171. 

Preface vii 



RESUME
 
La pr6sente 6tude r6sume lcs pr6occupations et le. problzmes d'environncment pos6s par la lutte contre

les nuisibles, insiste particulibrcincnt sur la lutte antiacridicnne en Afrique, d6crit Ics implications techniques
Ct politiques des programmcs de lutte et envisage I'avcnir de ces programmes. L'USAID a aid6 les pays
africairs A6viter la destruction de lcurs cultures par los sautcriaux ct les locustcs ct recherche actuellement
diverses solutions i ces probl~mcs, solutions qui devront etrc a.la fois sans danger pour I'environncmcnt etop6rationneliles dans Ic contextc d'une agriculture viable , long terme et de la lutte intdgr6c contre les 
rava'geurs (IPM). 

En 6laborant une structure de lutte contre les nuiribles, sans danger pour I'cn;',ironnement, IUSAID a
appliqu6 aux problbmes dcs pays africains lcs mfthodes am6ricaincs de protection de I'cnvironnement. Deplus, des Rapports d'Evaluation Compl6mentaire dc l'Environnemcnt (SEA) ont t6 pr6par6s pour huit 
pays subs;iharicns d'Afrique - !cBurkina Faso, le Cameroun, le Tchad, lc Mali, ia Mauritanic, Ic S6ndgal,
lo Niger et Ic Soudan. Ces rapports font partie des efforts 1i6s a l'6tablissement du Rapport d'Evaluation de
I'Environncment (PEA) consacr6 par lUSAID, en 1989, Ia luttc antiacridicnnc' cn Afriquc ct en Asic.
Non seulement ils 6valuent l'impact sur I'environnement des programme!; do lutto reposant dans chaquepays sur l'cmploi des pesticides, mais encore, us formulcnt des rccommandations propres a chacun dc ces 
pays et cxposont les diff6rcntcs phases do mist on ocuvre des futurs programmes soutonus par I'USAID.
Los recommandations du PEA sur los risquos pour l'cnvironncment dc l'utilisation des pesticides ont d.
analysdes dans chaque SEA en fonction cs circonstanccs particulires du pays conccrn6. 

Grace a la preparation dc ccs 6valuations do l'cnvironnomcnt, I'USAID pout maintenant d6termincr les 
zones sp6cifiqucs oO des changoments s'imposcnt. On insiste particuli6rement sur l'iInt6gration des 
programmes de lutto contre los ravageurs dans des programmes d'cnscmble favorisant une prioductionagricole viable A long terme. L'USAID doa pour objcctil favoriscr des operations pouvant avoir des
avantages a,long tcrmc pour los structures des pays h6tcs ct clle cncouragcra ia creation d'organismes et
d'installations pouvant renforcer l'action des programmes de lutto contre los ravagcurs, ne pr6sentant pas de 
danger pour l'environnement. 

La pr6sente dtude examine quatre points: la raison de l'engagement de I'USAID dans los programmes de
lutte contre los nuisibics, los principales pr6occupations 6cologiques, les principaux probl6mes techniques,
los consequences ct los choix des actions futures. 

Point1: Raisons de I'engagement am6ricain 

1. Los gouverncmcnts 6trangers, le gouvernement am6ricain ct los entomologistes du monde entier
roconnaissent quc les locustes et les sauteriaux font courir une grave menace ai la production
agricole et A I'autosuffisancc alimentaire. Les preuves scientifiqucs quo I'histoire nous fournit
indiquent quo do fortes densitds de locustes et de sauteriaux pcuvent repr6senter unc menace pour
la s6curit6 alimcntairc do I'Afrique. Plusicurs des principalcs cspccs de locustcs et do sauteriaux 
menaccnt los cultures africaincs, en particulicr pendant los recrudesccnccs pdriodiques importawtes.
Los ddparts d'invasions acridien~iis sont g6ndralemcnt li6s a des pdriodes do pluic succ6dant Aune
s6cheressc. Alors quo les invasions de locustcs se produisent intcrvallcs irr6guliers, les
sauteriaux tcndont a,rcpr6scntcr un problzme chronique, tout particulizrcment dans les r6gions, les 
plus sujettes "tla s6cheresse. 

2. Les Etats-Unis ont des informations ct des ressources leur pormottant de contribuer a la lutte
antiacridiennc. Los am6ricains ont une bonne cxp6ricnce do la lutte int6gr6c contre les ravageurs
aux Etats-Unis ct ils ont ddj', particip6, cn Afrique, A la r6solution d'un certain nombre do
problzmcs agricoles. L'USAID a pour mission, entre autres, d'aider los pays cn d6veloppement ,
assurer Icur s6curitd alimentairo (comme inscrit au Point Quatre des Objectifs Strat6giques du
Fonds do D6veloppement pour I'Afrique). Los cibles vis6es sont los nuisiblos agricoles menayant
los exportations, is produits agricoles commcrcialis6s sur le march6 int6rieur et i'agriculture de 
subsistance. 
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3. 	 L'USAID a pour politique d'6tablir un juste dquilibre entre les probl6mos d'environnemcnt et les 
autres problirmes de d6vcloppement. Bien que les m6thodes de lutte employ6cs par le pass6 so 
soient r6v%616os efficaces, l'application massive de pesticides a fait courir des dangers aux hommes 
et lcur environnemont. I1 faut changer los m6thodes do lutte contre Ics nuisiblcs pour 
institutionnaliser, tant dans los pays en d6veloppemcnt quc dans les pays donateurs, la prise dc 
conscience des problImes d'environnement. II faut absolument quo l'USAID maintionno sa 
participation aux programmes de lutte contre los nuisibles ear c'est ainsi qu'il pourra insistor sur la 
nScessit6 de prot6ger I'enviromioment. 

Point II: Principaux problmes d'environnement 

I. 	 Dans le pass6, on a considdrd qu'il 6tait n6cessaire do mener d'urgenco des op6rations do !uttc 
antiacridienne pour 6viter des grandos disettes. Cependant, la lutte en situation d'urgenco n'est ni 
efficace sur le plan 6conomique, ni sans danger pour l'environnement. II est pr6fdrablc do recourir 
a la lutte strat6gique et pr6ventive - la d6tection ot Ic traitement des locustes ou des auteriaux tant 
qu'ils sont en petit nombre et dans unc zone rostrointe. Pour lcs locustes, la lutto pr6vcntive peut 
s'cffoctucr dans les zones do reproduction de l'aire do rdmission. En utilisant de faiblos quantit6s 
de pesticides bien cibl6s, on estimo quo la lutte prdventive pout maintenir ind6finiment los locustes 
on 6tat de r6mission 

2. 	 La protection do l'environnoment fait partie do la politique globalo do I'USAID ct tous los 
programmes d'assistance impliquant l'utilisation do pesticides doivent en tenir compto. L'USAID 
insisto sur la misc on place do syst6mes agricoles viablos Along terme et sur le recours Ala lutte 
int6gr6o contre les ravageurs (IPM). Grace a l'IPM, les pays africains pourraient dvcntucllement 
g6rer eux-m~mes los probl~mes acridions plutOt que d'dtrc des consommateurs passifs do 
programmes d'intervention d'urgcnce. 

3. 	 Rares sont los informations relatives aux offets rdels do l'usage des pesticides on Afrique. Pour 
comprendre la dynamiquc des populations do locustes et am6lioror los techniques d'IPM, il 
faudrait do nouvollos rocherches ot experimentations sur Ic terrain. 

4. 	 Les SEA ct PEA identifiont los types do ressourcos quo los programmes d'emploi do pesticides 
inettont on danger, 6valuent la vuln6rabilit6 des dcosystinmes ct d6criveont los moyons do minimiser 
ou d'61iminer los effets prdjudiciables des programmes de lutte chimique. La prdsonto dtude rdsumc 
ces difffrents points ot d6finit la compr6hension actuolle des principaux probltmcs 
d'environnment li6s aux programmes dc lutto contre los nuisibles. La future politique de 
programmes de IUSAID doit pouvoir 6laborer on cc domaine des projets d'assistance sans danger 
pour l'environnemont, etTicaces ot viablcs.a long termo 

Point III: Application des orientations des programmes on r6ponsc aux probl~mcs d'onvironnomcnt 

Une connaissanco plus approfondic des d6placements du criquct pzlerin ct autres cspces do 
locustes a permis do rep6rer do fayon plus prdcise is aires do rdmission do plusieurs osptces. 
L'USAID peut utiliser ces informations pour organiser la lutto prdvontive. 

Les programmes de lutte pr6ventive (ou do lutte stratdgique comme on los appelle parfois) 
n6cessitent des techniques do prospoction et do surveillance, tellos quo la tlddftection, la 
reconnaissance a6riennc et Ia prospection terrestro. Ils exigent dgalcment la planification des 
op6rations envisag6es, c'ost-a-dire l'utilisation des r6sultats do la prospection, la cr6ation do 
banques do pesticides et la misc en place pralable do pesticides dans des zones accessibles. II faut 
aussi fixer des scuils 6conomiques permettant do d6termincr partir de quel niveau de d6vastation 
des cultures par los ravageurs des mesures do protection s'imposont. Ces scuils doivent re 
dvaluds par l'USAID, en tenant compto du besoin d'aide ext6rieurc ot des rcssources personnelles 
du pays h6te. 

Avant d'envisager l'cmploi des pesticides, il convient d'6valuer los autres solutions. Si on doit 
recourir uniquemont aux pesticides, il faut prondre soin do ne retcnir que des pesticides agr6ds ct 
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de limiter leur impact (cc qui correspond aux objectifs de la lutte int6grde contre les ravageurs
(IPM). Voici quelics sont les op~mtions b6ndficiant du soutien de l'USAID dans le cadre de la lutteantiacridienne: 1) formation sur Ic terrain du personnel du pays h6te aux pratiques de I'JPM, aux 
mesures de sdcuritd qu'imposent l'emploi des pesticides, a la s6lection et A l'application de cespesticides; 2) aide A Ia gestion des pesticides, entre autres A leur 6tiquetage correct, A leur
manutention et a l'6limination des stocks de pesticides p6rim6s et des conteneurs vides; 3)programmes sanitaires destin6s Aprot6gcr los populations de toute exposition aux pesticides ct A 
assurer les soins mddicaux qui s'imposent en cas d'exposition Aces produits; 4) dtude des effetspotentiels sur l'environnement des diff6rentcs solutions possibles de lutte antiacridienne; 5) aide au
renforceinent des contr6les gouvernementaux sur l'emploi des pesticides. 

Les recommandatIons de recherches figurant dans le PEA examinent Ia misc au point de techniques
de luttc 6cartant los produits chimiqucs et lcs pesticides, I'am6lioration des techniques de
surveillance, l'utilisation de la t6l6ddtcction commc aide a la pr6vision des infestations et leperfectionnement des m6thodes d'61imination des pesticides et de leurs contencurs. De plus, lePEA propose quo les futurs programmes de lutte antiacridienne introduiscnt ou abordent, entreautres, los points suivant,;: une mcillcurc coordination entre les donateurs en cc qui concerne las6lection des pesticides, une assistance en matibrc d'amflioration du stockage et de la manutention
des pesticides, ct l'61aboration de nouveaux programmes de formation d'IPM, do lutto biologique,
d'emploi des pesticides et d'agriculturc viable Along termc. 

Point IV: Aspects 6cologiques des futurs programmes d'aide 

Les futurs programmes d'aide doivcnt reconnaitre l'importanco des habitats sensibles et des zones
menacdes ainsi quo la fayon dont ccs biotopes peuvent tre affcct6s par l'cmploi des pesticides. Alheure actuelle, I'USAID demande qu'un inventaire de l'ensemblc de cos zones soit drcssd avant 
tout lancement d'un projot recourant Ades pesticides. Les programmes d'aide doivent comporterdes dispositions aidant Ic pays h6te A identifier, A comprendre et A protdger les zones6coiogiquement vuln6rablcs. Enfin, la protection de ccs zones est dtroitemcnt li6e au lancement de programmes de pr6vention et de limitation en lieu ct place de programmes de lutte curative 

Les futurs programmes d'aide a la lutte contre les nuisibles, financ6s par I'USAID, doivent
consid6rcr, lors de route 6laboration et misc en oeuvre d'un projet, les priorit6s suivantes en
matizre de protection de l'cnvironnement ct de viabilit6 6cologique Along terme des cultures. 

A. 	 Limitation de l'usagc despesticides. Du fait de Ia toxicit6 des pesticides pour l'homme, I'USAID
cherche Air6duire leur cmploi dans les programmes d'aide A la lutto contre los jocustes et lessauteriaux. Une tclle limitation de l'usage des pesticides oxige lo rocours aux pratiques de la lutte
intfgr6e contre les ravageurs (IPM) sur lesquellcs on insistera quand on abordera le probl~me
d'unc agriculture viable Along torme. 

B. 	 Lutte pr6ventivc. LUSAID devrait soutonir les initiatives de lutte pr6ventive similaires Acellesactuellemcnt mises en oeuvre pour le criquet p~lerin par l'Organisation des Nations Unies pour
I'Alimentation et l'Agriculture (FAO). L'USAID estimo qu'il est possible de maintenir
ind6finimcnt en phase do r6mission los locustos et les sauteriaux par une surveillance rigourcuse et 
une intervention pr6vent;ive promptoment mcnde en d6but do saison. Bien quie le coot de cette
approche paraissc 61cvd pendant los p6riodcs de r6mission, tle dvite des op6rations coOteuses en
situation d'urgencc et prot ge I'cnvironnement de l'emploi massif do pesticides en cas de fl6au. 

C. Amlioration d ia prise d dcision. L'USAID dcvrait insistcr sur les moycns propros Ad6gagerdes critrcs do scuils d'intervention ct s'offorccr do r6sister aux pressions politiques exigoant des 
mesurcs rapides. Les actions mcndcs en toute hatc risquont non seulomcnt d'tre pr6judiciables A 
i'environnement mais encore d'6tre 6conomiquement injustifiables. 

D. 	 Autonomic. Pour encourager I'autonomie au nivcau local, l'USAID dcvrait soutcnir la cr6ation,dans los pays en d6veloppcmcnt, d'organismcs charg6s entre autres de former des gons AI'cmploi
des pesticides et aux mesures de s6curit6 que cola exige, ct il devrait encourager la d6ccntralisation 
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en cc domaine en favorisant, par exemple, ia constitution de brigades villageoises, la lutte 
antiacridienne au nivcau local et un engagement accru des organisations non gouvernementales ct 
du secteur privd. Les Etats-Unis ont des int6rdts vitaux, tant politiques qu'dconomiques et 
humanitaires dans les pays en d6veloppement d'Afriquc,(USAID, 1989). Pour servir ces int&6ts, 
il leur faut am6liorer Ic bien-6tre des populations des pays en d6veloppement en Ics conduisant t 
l'autosuffisance et a une plus grande autonomic. Dans le cadre des programmes de lutte contre les 
locustes et les sauteriaux, ceci implique la cr6ation, au scin mame de J'administration des pays 
h6tes, d'une force de lutte contre les ravageurs. 

E. 	 Sensibilisation plus pouss6e aux probl~mes d'environnement. Pour assurer une certaine s6curit6 
aux mammifbres et aux oiseaux d'Afrique qui constituent un patrimoine unique, et pour mieux 
faire comprendre aux populations que leur protection s'impose, les Parcs Nationaux, les Rdserves 
d'Animaux et les zones mar6cageuses nc devraient pas 6tre compris dans les territoires couverts 
par les programmcs de lutte chimique subventionnds par I'USAID. Ces zones servent 6galement 
de refuge oti peuvent se d6vclopper les maladies naturelles et les parasites des locustes et des 
sauteriaux. L'USAID consid~re los effets des projets sur l'environnement avant leur mise en 
oeuvre. Les dcosyst~mes africains, ddj t soumis t rude dpreuve par la sdcheresse ct le d6boisement, 
ne doivcnt pas tre fragilis6s davantagc par I'emploi de produits toxiques. 

F. 	 Limitation des incertitudes. L'USAID devrait soutenir toute action visant a am6liorer la collecte, la 
conservation et l'utilisation des informations. A l'heure actuelle, le manque d'informations 
valables sur les d6gdts causds aux cultures par les insectes gene l',5aboration et la mise en oeuvre 
des programmes d'aide la lutte contre les nuisibles. Lors de l'application de programmes de 
traitement, les informations consign6es sont g6n6ralement bien maigres et les organismes 
int6ress6s en ont rarement connaissancc. 

G. 	 Elaboration de solutions autres que les pesticides chimiques. L'USAID devrait continuer Asoutenir 
les efforts de mise au point de m6thodes de lutte ne reposant pas uniquement sur les pesticides 
chimiques de synth se. Dans le cadre de la lutte intdgrde contre les ravageurs (IPM), les moyens 
non chimiques, dont les m6thodes de lutte biologique, offrent les meilleures chances de pouvoir so 
soustrairc Aila d6pendance des pesticides chimiques de synth se. Mentionnons parmi ces m6thodes 
la lutte agronomique comprenant la destruction des masses ovig res (non seulement laborieuse, 
cette m6thode n'6vite pas n6cessairement la lutte chimique dans les m6mes lieux, ct souvent Adeux 
reprises en raison de l'6chelonnement des dates d'6closion), la pose do pi~ges m6caniques ou 
manuels, et I'Ncrasement (applicable dans les jardins et non au niveau du Sahel), la capture des 
insectes pour la consommation humaine, le choix de cultures ou de vari6t6s plus r6sistantes aux 
acridiens (par exemple, remplacement du mil par le sorgho), les cultures intercalaires, los produits 
r6pulsifs, les biopesticides, les ph6romones, los kairomones et les r6gulateurs de croissance do 
synthse. 

En rdsum6, I'USAID dcvrait avoir pour objectif d'empcher les d6parts d'invasion de locustes et 
de sauteriaux en insistant sur les solutions de lutte int6grde contre los ravageurs (IPM) et sur la 
pr6vision, en limitant l'emploi des pesticides et en permettant aux pays concern6s de mieux lutter 
par eux-m~mes contre les ravageurs. 
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CHAPITRE 1 
FONDEMENTS DE ['INTERVENTION EXTERIEURE 

1.0 	Point 1: Raisons de lengagenment amiricaitt dans la itte contre les locustes et les 
sauteriaux en Afrique 

1.1 	 Les gouvernements itrangers, le gouvernement amiricain et les entomologistes du 
monde entier reconnaissent que les locustes et les sauteriaux font courir iine grave 
menace tila production agricole 

Plusicurs des principales espbces de locustes ct de sauteriaux ont mcnac6 I'Afriquc, par intermittence, au 
cours du dcrnier sibclc et, ;ivrai diie, depuis deux mill6naires. Des populations de ravageurs surgissent
chaque annde quclque part dans le Sahel et dans la r6gion subsaharienne mais les invasions massives ct sur 
de vastes territoires des principaics cspbcCs sont episodiqucs. Ces infestations sont li1es ai ia periode des 
pluics, gdn6ratrice d'un rcnouveau do la vegetation, ct lIes suivent g6n~ralement des p6riodes de 
sdcheresse. Ainsi, la menace que reprdsente les locustcs est particulirernnt proccupante, car cIc survient 
au moment obi les r6serves alimentaires ct financires, ct l'endurance humaie, sont au point bas. 

Les 	populations de Criquet pblerin (Schistocerca grcgaria) sont l'exemple m~me des changements de 
population dpiodiques. Les sp6cialistes des locustes conviennent qu'il existe des problimes dc migrations
gdn6ralisdes et de repartition geographique (TAMS, 1989; Popov, 1988, 1990; U.S. Congress (OTA),
1990). Entre les invasions, le criquet pblerin se trouve dans laire de remission qui est beaucoup plus
restreinte que I'aire d'invasion ct se reprxluit dans les parties les plus humides des r6gions siches - collines 
basses des montagnes, par exemple). La gr6garisation a lieu dans ces zones et la reproduction bien r~ussie 
entraine des recrudescences ct des invasions aboutissant at des fl6aux. La surveillance de ces aires de 
remission doit pcrmettre de pr~voir quand ct ofi des d6parts d'invasion sont vraisemblables 

Les sp6cialistes de la lutte antiacridienne pcnsent qu'il est possible de maintenir ind6finiment les locustes 
en phase de rdmission grace ai une surveillance syst6matique et rigoureuse ct a une lutte pr6eentive 
promptement men6e (les fondements de cette hypothse sont exposds plus loin, au Chapitre 2). Cest la 
solution que preconise la FAO, l'organisation internationalc assumant Ic principal r6le dans la recherche et 
la lutte antiacridiennes, sous la rubrique "lutte stratdgique".Bien que le coat de cctte m6thode paraisse dle\vd 
pendant les p6riodes de rdmission, la vigilance est payante Along terme car clle 6conomise des opdrations
coOteuses en situation d'urgence. Le corIt de ia lutie pr6ventive, rdparti sur un nombre d'annes sans 
infestation scrait inf'dricur a celui de la lutte urgente at mener en pdriode d'invasion. Avantage
suppl6mentaire, l'environnement se voit dpargner les doses massives de pesticides utilisds deen cas 
catastrophe. 

Pour ces deux raisons, cofit-efficacitd ct qualitd de l'environnement , IUSAID devrait continuer 
participer a la lutte antiacridienne al travers un programme appuyant dans l'ensemble les initiatives de lutte 
prdventi\,e de la FAO. 

Le prdsent document precise les conditions dans lesquelles I'USAID devrait participcr i i'acquisition et i 
l'utilisation des pesticides destin s a lutter contre les locustes et les sauteriaux. La coordination avec les 
autres donateurs s'dtablit aux niveaux international ct national. o6i I'USAID participe aux rdunions de 
planification. Par exemple, I'USAID a participd aux rdunions du DLCC (Comit6 de lutte contre le criquet
lblefin) ct aux autres consultations techniques ct reunions de planification organis6es i 'initiative de la FAO 
ou rcyues par cette dernidre depuis 40 ans. En 1988, le gouvernement amdricain a utilisd ce forum pour
prendre position contre l'utilisation du pesticide ai effets persistants qu'est la dieldrine. Aujourd'hui, les 
reunions de ]a FAO sont ieforum ou I'on d6bat du difficile probl~me de l'61imination des pesticides pimds 
ou dont on ne veut plus. L'USAID a dgalement travailld avec d'autres donateurs, par exemple, a la 
conception dI programme international de conduite de tests dI'dcotoxicologie au Sn6gal (Evert,. 1990) 
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La coordination avec d'autres donatcurs s'6tablit aussi au niveau de pays individuels. La majorit6 des 
pays dans lesquels I'USAID soutient les opdrations do lutte contre les locustcs ot les sautoriaux ont des 
comitds de coordination lancds par la FAO, destinds a informer ies donateurs des actions de chacun d'entre 
eux. La plupart de cos comit6s organisent des plans do campagne communs, discutent des bosoins et 
conviennent du soutien a apporter par chacun des donateurs. En tant que principal organisme donateur,
I'USAID pcut avoir uno influence significative au niveau de la d6cision des actions de soutien et dc la 
d6finition des bosoins. 

La FAO a 6t le principal coordinateur des campagnes internationales de lutte contre is locustes ct los 
sauteriaux depuis Ic d6but des anndes 1950, rOle qui lui a dtd confirmd par l'assemblde gdndrale de l'ONU 
en ddcernbre 1988. Au ddpart, Ic groupo antiacridien de la FAO s'intdressait uniquemont aux problmes
pos6s par Ic criquet p~lerin mais son champ d'actior, s'est 6.largi par la suite Ad'autres acridiens ct ravageurs
migratours. 

Le Comitd do lutte contre le criquet pzlerin (DLCC) de la FAO ost l'organismo intergouvernemental
coordonnant l'cnsomble des recherches ot des luttes relatives au criquet pblerin. Les Etats-Unis ont dtd, en 
1955, un des mombres fondateurs du DLCC. Aujourd'hui, ils sont un des 50 pays membres de cc comitd. 
L'ECLO (Emergency Centre for Locust Operations), cr66 en 1986 Ct loge' au sicge do la FAO, ARome, en a 
assum6 la responsabilit6 op6rationnelle au scin do la FAO. IIa eu pour tfdche de lever des fonds auprbs des 
donateurs et do coordonner les operations do lutte antiacridienno lors de la rdcente invasion. Du fait do 
l'entrco en rdmission du criquet pblerin, cet organismo a t6 dissous on 1990. Environ 10 millions do 
dollars d'aide sont passds chaque ann6e entre Ics mains do I'ECLO. Cot organisme a coordonnd dgalement 
pr s de 150 projets financds par des organismes donateurs bilatdraux et multilatdraux, dont la FAO dlle
mme (FAO, 1990b). La responsabilitd do la lutte antiacridienne en situation d'urgence au scin do la FAO a 
dtd transf6rde a.loffice permanent des ravageurs migrateurs do la Division de la Production Vdgdtale et de la 
Protection des Plantes, qui comprend un service de prdvision des invasions acfidiennes. 

Au nombre des actions do la FAO en cc domaine, citons: un service central, ARome, do signalisation et 
de prdvision du criquet pblerin; la prdparation ct ia distribution du bulletin mensuel FAO/ECLO traitant du 
criquet pblerin, et la pr6paration, quand la situation iedemande, de bulletins sp'ciaux sur d'autres locustes 
et sauteriaux; la tonue d'un registre somestriel de recherche et de ddveloppemcnt "Apartir de 1989;
l'organisation de r6unions internationales pour les repr6sentants des donateurs et des gouvernements des 
pays concern6s; Ic parrainage dc travaux de recherche ot d'actions do formation "ala surveillance do la 
situation acridienno ot a la lutte contre los locustos; l'cx6cution do projots relatifs aux locustes, financds par
!aFAO, le Programme des Nations Unies pour 1c Ddveloppement (PNUD) ot la communautd intemationalo. 
La FAO coordonne les activit6s des organisations afiicaines de lutte r6gionale contre los locustos et los 
sauteriaux et parraine les commissions rcgionales do la FAO sur Ic criquet pblerin en Afrique et on Asic 
ainsi que is comitds do coordination des donatours do chaquc pays b6ndficiant d'une aide. 

Trois organisations r6gionales semi-autonomes, le DLCO-EA (l'Organisation do lutto contre Ic criquet
pilerin dans lest africain), I'OCLA[.AV (l'Organisation Commune do Lutte Anti-acridienne et do Lutte 
Anti-Aviairc) et I'IRLCO-CSA (l'Organisation intenationale do lutte contre Ic criquet nomade pour
l'Afrique centrale ct I'Afrique australe), ainsi que trois commissions r6gionales de la FAO, s'occupeiit des 
ravageurs migratours d6bordant les frontizres nationales des pays d'Afrique, du Proche-Orient et do I'Asie 
du Sud-Ouest (US Congress (OTA), 1990; TAMS, 1989). 

Les structures, los mandats, la composition, los programmes et los soutiens financiers des organisations
rdgionales africaines continuent A.dvoluer. La DLCO-EA est bien implant6e mais fait face actuellement "Ade 
graves difficult6s financizres. Cette organisation a 6t6 fond6ce en 1962 par l'Ethiopie, la France (pour
Djibouti), Ic Kenya, la Somalic, la Tanzanie ct l'Ouganda, et le Soudan y a adh6rd en 1968. Ello a pour
principal objectif Ia lutte contro Ic criquet pzleiin mais, en 1976, son conseil des ministres a ddcid6 
d'ongager la lutte contre los oiseaux granivores (comme Ic qu lea), los chenilles lgionnairos et les mouches 
ts6-ts6, pendant les pdriodes do r6mission des locustes (US Congress (OTA), 1990). 

L'OCLALAV, fondd en 1965 pour coribattre Ic criquet p~lerin et los oiscaux granivoros, a t6 converti, 
en mars 1989, en un organismo d'inf'orniatio-, et de coordination n'ayant plus aucun r(le op6rationnel. Les 
responsabilitds de surveillance et de lutte qu'il exerqait auparavant ont t6 assumdes par la FAO au cours des 
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r6centes infestations acridiennes, puis transfdrdes aux services de protection des cultures (CPS). des
diff6rents pays conccrnds. A leur tour, les reprdsentants de ces services do protection des cultures ont
entamd des discussions sur une approche rdgionale (Tropical Rcsearch and Development, 1989) avec
l'Institut du Sahel (INSAH), du Comit6 permanent inter-Etats de lutte contre ia sdchcresse dans le Sahel
(CILSS). Un programme rdgional ant6rieur du CILSS, sur la protection des cultures, a dtd abandonnd par
suite do l'arr0t dc son financoment par lUSAID. AGRHYMET, l'organisation mdtdorologique associ6e au
CILSS, continue, grace au financement dc I'USAID, a fournir de precieuscs informations mdt6orologiques
aux Etats membres. Do plus, AGRHYMET a bdndficid d'un transfert dc technologic lui assurant la 
production des cartes dc vdg6tation du Sahel. 

A I'heure actuelle, l'IRLCO-CSA so ressent du non paiement de leurs cotisations par certains des Etats
membres, mais elle recherche l'aide des organismes donateurs a la suite des invasions de locustes et do
sauteriaux dans ]a r6gion (US Congress (OTA), 1990). L'Organisation internationale de lutte contre le
criquet migratcur (International African Migratory Locust Organization) a dt6 dissoute en 1986 (FAO,
1988a). 

Les trois commissions rogionalos de la FAO, charg6es do la lutto contre le criquet pblerin (dans Ic nord
ouest africain, au Prochc-Oricnt ct en Asik du Sud-Oucst), ont 6t6 respcctivemont mises en place en 1971,
1967 et 1964, dans des zones obi la surveillance ct la lutto antiacridienne dtaient d6jA sous Ia responsabilit6
des structures nationalos. (En Afrique subsaharienno, la prospection et la lutte dtaient principalement
assumdes alors p;ir des entitds r6gionalcs) (FAO, 1989b). Cos commisions apportent leur soutien . la 
prospection, a la lutte, A Ia formation et " la recherche. Les Etats membrcs ddfinissent la politique de ces
commissions ct d6cidcnt des opdrations de lutte a engager. Quant a la FAO, elle coordonno los travaux de 
ces commissions ct cn assure Ic secr6tariat. 

1.2 	 L'expirience amiricaine de la litte intdgrie contre les ravageurs (IPM) et des
probl~ines agricoles africains est trs utile giia iise en place de programmes de 
diveloppenent d'ine production agricole dcologiqueinent viable eii Afrique. 

Les Etats-Unis ont plus de soixante ans d'expdrience de la lutte biologique contre los sauteriaux stir les 
terres de parcours de l'ouest amdricain et uno parfaito comprdhension du cadre conceptuel qu'implique la
lutte intdgr6e contrc los ravageurs (IPM). Ils insistent beaucoup pour quo los programmes de lutte contre les 
ravageurs soiont int6grds des programmes g6ndraux de ddveloppement d'une production agricole
dcologiqucment viable a Icng terme.La lutto intdgrdc contre les ravageurs (IPM), qui associe aux actions de
surveillance, dc d6tcction pr6coce et de lutte pr6ventivo, qui sont ses principes memos, des r~gles do prise
de decisions visant a limiter au minimum i'usa.,c des pesticides, peut 8tre appliqude en Afrique. L'USAID 
constitue actuellement une banque do donn6es sur la lutte intdgr6e et encourage les actions qui bdn6ficieront
Along terme aux infrastructures des pays h6tes et favoriscront la crdation d'organisations et de structures
qui s'efforccront encore davantage de mettre sur pied des programmes de lutte contre les ravageurs sans 
danger pour i'environnemcnt. 

Los pays africains en ddvcloppcment cultivent des produits agricoles destinds a lexportation, d'autres
produits destinds au march6 intdrieur, et ils pratiquent dgalement l'agriculturo de subsistance. En Afrique,
tous ces types do cultures sont menacs: par des nuisibles ot des maladies qui diminuent la productivitd (tels 
que los adventices, les locustes et les maladies des v6gdtaux, par des ravageurs (tcls quo los oiseaux) qui
ddvorent los cultures dans les champs avant la moisson, et par des nuisibles (tels que les insectes granivores
et les moisissures des silos i grains) qui ddtruisent la production apr~s Ia rdcolte. Un des principau.
postulats de la politiquc d'aide de lUSAID, c'cst quc pour amdliorcr ia viabilitd agricolo a long terme de
l'Afrique, il faudra trouver la parade aux diff6rents dangers qui menacent la productivit6 agricole. 

Voici quelles sont les raisons profondes de la ligne suivie par 'USAID vis-a-vis de ces menaces Ala
productivitd agricolc: 1) Ics pesticides sont lheuro actuelle une des composantes indvitables do tout 
programme cfficace; 2) los pesticides peuvent s'avdrer n6fastcs it l'environnement. Pour los organismes nonvisds, la toxicitd des diffdrents pesticides utilisds dans ia lutte contrc les locustes ot los sauteriaux varie 
considdrablement, aussi chaque pesticide doit-il &tre considdrd en fonction de sa sdlectivitd, de son efficacitd 
et de sa toxicitd (Tableau 1) En consequence, on pout supposer qu'il serait possible de rdduire les risques 
en devenant mois ddpcndant des pesticides. 
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La protection de ''cnvironnement est un des 616ments du coot total des op6rations ,mener. Mzmc s'il est 
difficile d'6valuer 6conomiquement le prix de l'avifaune cxceptionnc'lc de l'Afrique, ct sI la relation entre la 
diminution des invert6brds aquatiques et la production halicutique cst mal d6terminde, I'USAID cst 
convaincu du principe que la protection de ces ressourccs est un des 616mcnts du coot total des operations a 
mener. Au Soudan, Ic Rapport d'Evaluation Compl6mentaire de l'Environnement (SEA) affecte meme unc 
partie des rcssources des programmes dc luttc c des actions spdcifiquemcnt consacr6es A.la qualit6 dc 
l'envi ronnement. 

1.3 	 L'USAID doit avoir pour politique de pr6ner la protection de lienvironnement et 
d'dtablir uni juste 6quilibre entre les problkmes cologiques et les atltres problkmes 
de diveloppemient. 

1.3.1 Prdoccupations de I'USAID 

A I'heuro actuolle, i'USAID s'est donnd pour tdche principale de pr6con'ser la limitation de l'usage des 
pesticides, de d6finir et de d6fendre Ics zones 6cologiquement sensibles, et d'explorer los diverses 
possibilit6s d'6limination, sans risques pour l'environnement, des pesticides p6rim6s. Par exemple,
I'USAID a parrain6 r6cemmenrit un stage d'dtudcs pratiques sur 1'6limination des pesticides pdrim6s ct il 
n6gocie en cc moment, avec une soci6t6 internationale d'agrochimie, Ic retour de pcsticidcs pdrim6s dans 
Jour pays d'origine, pour 61imination. Plus anciennement, i'USAID a 6t6 le chef de file du combat pour 
l'interdiction dc i'cmploi dc la dicldrine. 

Les 	Missions de I'USAID dans les diff6rcnts pays peuvent dcider librement de participer plus ou moins 
activement aux op6rations, suivant Ic niveau d'infestation et les capacit6s de leurs services nationaux de 
protection des cultures (CPS). Certaines de ces Missions choisissent de s'abstenir de toute participation Ala 
lutte antiacridienne quand les probl~mcs pos6s dans leur pays par les sauteriaux ct les locustes sont minimes 
alors quc d'autres donateurs, particuli~remnt ceux trbs concern6s l'heure actuelle par les problmcs
d'environnernent, jouent un rtle actif dans cette lutte. L'USAID est donc en mesure de concentrer ses 
moyens sur d'autres regions. Toutefois, la non participation d'une de ces Missions a la lutte prive celle-ci 
de la possibilit6 de pescr sur l'intensit6 des efforts consacr6s A la protectior do l'environnement par les 
programmes de lutte antiacridienne. 

De m~me, si I'USAID so retirait de Ialutte contre Ics sauteriaux et les locustes, il so verrait privd de son 
r6le prdpond6rant dans la conduite des op6rations d'am61ioration de la protection do l'cnvironnement. 
L'USAID reconnait qu'en Afrique, los 6cosystimes sont soumis Ades agressions sans cesse plus graves,
d'origines naturelle ou humaine, et il s'cst fermement engag6 .6viter toute action pouvant aggraver ccs 
agressions. L'emploi des pesticides est, bien entendu, l'une des actions pouvant les aggraver. Les 
pesticides g6ndralement utilisds pour la lutte antiacridienne ont, en cas d'application incorrecte, des effets 
directs sur les invert6br6s aquatiques ct los autres organismes non vis6s. Ils peuvent avoir aussi des effets 
directs ou indirccts sur les oiseaux. C'est pour ces raisons que les r6gions d'Afrique class6cs comme zones 
prot6g6es (parcs nationaux, r6serves d'animaux), ainsi que toutes los zones mar6cageuscs, no devraient pas
6tre trait6es avec des pesticides financds par l'USAID, quo teurs ressources naturclles soient bien ou mal 
protdgdes des autres agressions. 

Ce classement en zones prot6gdcs des pesticides financ6s par lUSAID no devrait pas seulcment acorder 
une certaine sdcurit6 aux marnmiferes et aux oiseaux qui constituent un patrimoine unique, rnais encore, il 
devrait mieux faire comprendre aux populations qu'une tclle protection s'impose. Cette sensibilisation des 
populationis ost absolument n6ccssaire. Autre intdrt do ces zones do protection, elles peuvent servir de 
refuge au d6veloppement des maladies naturelles et des parasites des locustcs et des sauteriaux. Certains 
experts avancent que les cycles naturels des infestations dc locustcs pourraient 61.re lis a.ia recrudescence 
ou la diminution des maladies naturcllcs ct des parasites des acridiens (ainsi qu'a Ia pr6sence de sources 
do nourriture). Bien quc ces conjectures ne soient pas 6tay6cs par des donn6cs, elles constituent une 
hypothrse logique ct vdrifiablc. La prudence conduit a penser quc tant quo cette hypothbse n'aura pas dt6 
v6rifi6e, le maintien do refuges permcttant le d6veloppement des maladies naturelles et des parasites des 
acridiens est un investisscment judicieux ot peu coOteux. L'USAID devrait prdconiser Ic classement et la 
protection, dans tous les pays, do zones o6 I'usage des pesticides serait proscrit. 
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Une des difficults rencontr6es dans l'61aboration de politiques curatives ou pr6ventives est 1'6valuation 
du coOt de la d6gradation de l'environnement et des avantages des actions pr6vcntives ou curatives. Les
nouvelles applications ' leconomic de l'environnement dc I'analyse du rapport couts/avantages, fond6cs 
sur l'dconomie sociale, posent Line multitude de problmes d'6thiqiC ct dc va~eur. Par exemple, queles sont 
la nature ct l'tendue des obligations des g6n6rations actuelles ct futures, ou des obligations de I'homme
v'is-a-vis des autres tres vivants et inanim6s? Afin de sc disputer I'attention des d6cideurs des secteurs
public et priv6, les politiques relatives Ai]a diversit6 biologique ct aux ressourcos naturelles ont pris quatre
grandes directions qui ont 6td utilis6es pour d6terminer la valeur do ces rossources, ai savoir: la valcur dc 
consommation (6valuation de la valeur des produits de la nature consomm6s directement, sans passer par ic
march6); la valeur de production (valeur des produits cultiv6s commercialement); la valeur de non
consommation, d'option ouverte ou d'existence (valour indirecte des fonctions des 6cosystbmes, comme la 
protection des bassins versants, la production dIi sol, la r6servation dc libres possibilites 'Je choix dans Ic
futur); la valour sociale, 6thiquC ct culturelle (valcur des ressources reconnucs par la religion, l'art, la
litt6rature ct d'autres mdcanisrnes sociaux). Mme l'estimation des coOks financiers dc l'dpuisement ct de la
ddgradation des sols est difficile car ces coOts ne so reflitent pas sUr Ic march6. La comptabilitd nationale de
ia plupart des pays en d6veloppcrncnt ne tient pas compte de la moins-value des biens produits par
l'homme, ni de ]a d6perdition de valour des ressources naturelles. En pratique, on dispose do pcu de
donn6cs quantitatives sur les effots de la d6gradation do l'environnerennt dans los pays en d6veloppemcnt.
Cependant, des m6thodologies s'attaquant au probleme de l'6\aluation des ressources naturelles sont
actuellement en pr6paration. Bishop (1969) a estim6 Ic coOt de l'6rosion du sol ai Mali ct ces 
m6thodologies devraient, pense-t-on, faciliter ia r6solution de certains des problrnmcs do ce pays. A partir
des donn6cs disponiblos sur 1'6rosion physique, des chercheurs ont estim6 les coots et ies avantages de la
gestion des ressources naturelles au Burkina Faso (1990), afin d'dvalucr la dimension 6conomique du
probleme des ressources naturellos renouvelables. Lour conclusion a 6t6 que les avantages d'une moilloure 
gestion des ressources naturellos renouvolables sont consid6rables, mais quo les coots qu'ollo implique sont 
trbs 61e\,6s, cc qui met cc pays devant des choix macro6conomiques difficilos. 

L'id6e a 6t6 quclquefois avanc6e que la protection de l'environnoment et les mesuros do r6glementation

qu'elle impose retardaient la croissance et le d6veloppement des pays. Est-ce Ic cas pour I'Afrique, c'est
 
une question qui n'a pas encore &6 examinee s6rieusement, mais i'expdrience des six pays do I'OCDE

pourrait tre instructive. Dans les ann6es 1970, l'expansion de la r6glementation ct des d6penses on matibro

d'onvironnement (r6glementation du rejet des d6chets nocifs, installation do mat6riel antipollution,
modifications technologiques des procossus do production) a coficid6 avec do m6diocres performances

6conomiquos pour les pays do I'OCDE. La r6glementation misc on place pour prot6gcr lo'nvironnement
 
,qui a des incidences sur los prix do rovient, lo nivcau de production, Ic nivcau de i'omploi, la productivit6,

los prix de vonte, ct donc sur la balance commerciale) a-t-ello brid6 les performances 6conomiques, c'ost l
 
une question ompirique a laquello 1'6tude do I'OCDE tente do r6pondrc par 1'itablissemcnt do modiles
 
macrodconomiques do cos six pays. La principale conclusion qui s'impose, c'est quo les effets 
macro6conomiquos do ia politiquo de l'cnvironnement sont rolativemont faibles - los offots do la
multiplication des mesuros do limitation do la pollution sur la croissance do ia production sont ind6tormin6s 
(do - 1% pour les Etats-Unis a + 1,5% pour la Norv~gc). Les offots de cette politique sur I'inflation 
semblent 16gzrement d6favorables, avec une augmentation moyenne annuolle de 0.3 a 0,5%. 

Par contre, la politique do l'environnoment stimule l'omploi, cc qui s'accompagne d'unc r6duction
implicite do la croissanco do la productivit6. Ii apparait 6galement quo les premiers effets do cetto politique,
qui entraino Line augmentation de Ia production, soicnt plus satisfaisants quc les effets at long terme, d'oi
r6sultent des hausses de prix. Cette conclusion suggdre quo les mesures antipollution n'ont pas dt6 uno des
principales cw'jsos du ralontissement do la croissance de la productivit6 dans los pays do 1'OCDE au cours 
des anndes 1970 ct qu'olles n'auraient done pas dO gfner I'cxpansion des ann6es 1980. Les incidences 
dconomiques de cette politique nont 6t6 dvaludes qu'on termos d'effets macrodconomiques et on n'a pas
tent6 do quantifier les effets b6n6fiques des mesures antipollution sur :a qualit6 do Ia vie (OCDE, 1985). 

Le coOt do Ia protection do I'environnemcnt a 6t considdrd comme un peu excessif par certain:; 
concernant I'emploi do la dicldrine dans los programmes do lutte contre ics ravageurs. Avec les pesticides , 
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TABLEAU 1: TOXICITE DES DIFFERENTS PESTICIDES VIS-A-VIS DES 
ORGANISMES NON CIBLES 

Produit chimique R~manence 

Carbaryl F 

Diazinon M 

Dieldrine E 

Fdnitrothion F 

Lindane M-E 

Malathion F 

Propoxur F-M 

Acephate F 

Bendiocarbe M 

Chlorpyriphos M-E 

Cypermdthrine M-E 

Lambdacyhalothrine M 

Tralomethrine M 

LEGENDE: F = faible 

Bioaccumulation 

F-M 

M 

E 

M 

E 

F 


F-M 


F 


M 

M-E 

Eb 

Eb 

Eb 

Oiseaux MammiP:res Poissons Invertbr6s 

aquatiques 

F F F F 

M-E F M E 

E E E M 

E F Fa E 

M-E M M M 

M F-M F F 

F-M M F E 

F F F F 

M M M M 

- M F-M E 

- F E E 

F E E E 

F F E E 

M = moyenne 
E = dlev6e 

NOTA: a Le fdnitrothion est moddrdment toxique pour les poissons - Foster L. Mayer, Jr. et 
Mark R. EIllersieck, Manual of Acute Toxicity: Interpretation and Data Base for 
410 Chemicals and 66 Species of Freshwater Fish, Resource Publication 160 
(Washington DC: US Department of the Interior, Fish and Wildlife Service, 
1986), pages 224-230. 

NOTA: b Bas6 sur log P. 

ADAPTEDE: TAMS, Inc. and the Consortium for International Crop Protection, Locust and 
Grasshopper Control in Africa/Asia: A Programmatic Environmental Assessment, 
Executive Summary, un rapport prfpard pour I'USAID en mars 1989, p. EXSUM
25. 

plus faible r6manence (qui remplacent la dieldrine), il faut tr~s probablement envisager des applications plus 
fr6quentes, cc qui augmente le coOt de la protection. Cette hausse de coOt se justifie du fait que la dieldrine, 
par sa rdmanence, prdsente un risque inacceptable de bioaccumulation et de transfert par la chaine 
alimentaire, d'ot des risques accrus pour la sant6 de l'homme et pour les organismes de 
l'environnement.(FAO, 1988c) Cette hausse donne la mesure des ddpenses qu'entrafne le souci de 
I'environnement. Sil est d6termin6, par exemple, que les interventions sur le terrain entraineront, en cas de 
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renoncement Al'utilisation de la dieldrine, un suppldment de dcpenses de 2 millions dc dollars 1 , cecst done 
cc que coOtera ]a prdvcntion des risques pour I'environnemcnt d6coulant de I'emploi do cc pesticide. Cc 
coot, ainsi quo d'autres cofits li6s a d'autrcs aspects do la protection de l'environnement (par exemple Ala
pr6servation de la divcrsit6 biologique [se reporter au Chapitre 3], doivent faire partie des d6inents A
consid6rer avant toute prise de d6cision, et il convient d'6tablir s'ils sontjustifids. 

L'estimation des coOts peut d6voiler l'inefficacit6 dc certaines pratiqucs ou Ic coOt inacceptable do
certaines solutions. Pout-8tre que d'autres modes d'intervcntion doivent 6tre consid6r6s avcc davantage
d'attention, par exemple ia lutte pr6ventive, si souvcnt mcntionnde, plut6t quo la lutte curative. Autre
solution primordiale ai envisager, la lutte sans pesticides contrc lcs ravageurs (voir plus loin) ou le
ralliement a des programmes a plus long termc pr6voyant des mcsures de protection totale des cultures. On 
a estim6, par exemplc, qu'un meillcur stockage des c6riales, r6duisant los pertes de 2% au plus, pouvait
8tre plus avantageux, cn termes dc coot -efficacit6, que tous lcs programmes de lutte pr6ventive contre los 
locustes. 

1.3.2 R6glemcntation am6ricaine 

La r6glementation do IUSAID cn mati~re d'environnement s'est 61abor6e dans le cadre des probl~mes
d'environnement des Etats-Unis. On d6crira bri~vement ici les dispositions de la r6glementation de
1'environncment de lUSAID qui ont impos6 la pr6paration du Rapport d'Evaluation de l'Environnement
(PEA) et des Rapports d'Evaltation Compl6mentaire de l'Environnement (SEA) pour les programmes de 
lutte contre los locustes Ct Is sauteriaux. 

22 CRF Part 216: R4glcs de protection do l'environnement 

L'Article 216 de ia r6glementation (aussi appel6 Art. 16) ddfinit les rbgles suivant lesquelles les
cons6quences sur I'environnemcnt des actions financ6es par I'USAID doivent 8tre d6termindes et

examin6es par I'USAID avant toute execution d'un projet. Des mesures appropridcs de protection de

l'environncmcnt doivent 8trc adoptdcs. Ccs rzgles ont 6t6 dlabor6es pour s'assurer que les facteurs

dcologiques ont bicn 6t6 pris on compte lors du processus do d6cision de I'USAID et qu'elles sont 
 en
accord avec l'Exccutive Order (d6cret-loi) 12114 6c 1979 et avec a loi de 1970 sur la politique nationale
 
amdricaine de lenvironncment.
 

Foreign Assistance Act, Section 117 (Article 117 de la loi sur i'aide 6trang&re): Environnement et 
ressources naturclles 

L'Article 117 de la loi sur l'aido dtrang~re traite du problkme de la d6gradation des ressources naturelles,
de l'puiscment des sols et de Ia ddt6rioration du bilan hydrologique. Cet article modificatif autorise le
Pisident 'a apporter son aide au ddveloppement et a I'accroissement des avantages d6coulant d'actions do
protection de l'environnement pouvant largement d6passer los frontizres du pays. Aider los pays en
d6veloppement a conserver la capacitd do prot6ger et de g6rer lour environnement ot leurs rossources
naturelles est absolument vital. Par exemple, les rcssourcos spdciales affectes aux recherchos gdn6tiques
des pays possddant unc industrie pharmaceutique peuvent b6ndficier aux soci6t6s et a la clientble
internationales. Cet article impose la pr6paration d'une Evaluation de l'Environnemont ou d'une dtude
d'impact sommaire avant toutc action d'envergure des autorit6s ffddrales. 

Foreign Assistance Act, Section 118 (Article 118 de la loi surl'aide dtrangre): Fordts tropicales 

En adoptant l'Article 118 en 1986, le Congrzs am6ricain a reconnu l'importance des forats et du couvert
vdgdtal des pays cn ddveloppcment. Convonablement gdr6es, les for&s procurent des ressources durables 
aux pays ddvcloppds tout comme aux pays en d6veloppement. L'accdl6ration de la d6gradation, de la
destruction ou de ia disparition des forfts tropicales est particuizrement pr6coccupantc. Cet article modificatif 

IChiffre donn=6 uniqucnicnt uitre d'exemplc, lc rapport avec los cotIts rt cls 6int inconnu. 
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stipule que les recommandations de la Force Amdricainc Spdciale d'lntervention Interorganisations charg&
des fordts tropicales (U.S. Intcr-Agency Task Force on Tropical Forests) doivent tre consid6r6cs en 
priorit6 lors de l'61aboration dc programmes et de la mise en application de mesures dc politiquc g6n6rale 
relatives aux pays cn d6veloppcment. 

Foreign Assistance Act, Section 119 (Article 119 de la loi sur I'aide 6trangzre): Divcrsit6 biologique 

L'Articlc 119 impose que tout exposd d'une strat6gie de d6veloppcnient d'un pays ou de tout autre plan
d'intervention dans un pays, proposd par I'USAID, comporte une analyse des actions n6cessaires A.la 
prcservation de la diversit6 biologique et do la mesurc dans laquelle les actions quo lUSAID so propose de 
soutenir rdpondent aux besoins reconnus. I1cst demand6 a I'USAID de coopcrcr avcc Ics organisations
internationales approprices, tant gouverncmentales quo non gouvcrnementalcs, de suivre les lignes
directrices do la Stratdgic Mondialc dc ia ConscrN ation (World Conservation Strategy) ct de prendre toutes 
les autres mcsures n6ccssaircs , la pr6scrvation de la diversit6 biologiquc. En particulicr, l'USAID doit 
refuser toute aide directe ou indirocte "ides actions contraircs , l'int6rt des parcs nationaux ou d'autres 
zones protdg6s, ou qui ont pour objct d'y introduirc des plantcs, des animaux ou autrec agents biologiques 
exotiqucs. 

Policy Detecrmination (PD-6) 

La declaration PD-6 sur les aspects "environnement ct ressources naturelles" de l'Aide au 
D6vcloppcmcnt (Avril 1983), indique quo IUSAID doit aider les pays moins avancds a se doter des 
moyens institutionnels et scientifiques leur permettant do s'attaquer A leurs probl~mes cruciaux 
d'enNironncment et do rcssourccs naturellcs, d'dlaborer des programmes de gcstion des rcssources,
d'assurer ]a viabilit6 dcologique et a long terme des projets et de favoriser tin d6veloppement sans danger 
pour l'environnement. Lc PEA et lcs SEA satisfont aux exigences dc la PD-6 en pr6cisant Ic caract~re 
durable et 6cologiqucment rationncl do Vamdlioration des accbs, ct ils accordent unc attention tou!e 
particuli~re a ia deuxidmc phase do ddvclopperncnt qui pourrait cn r6sultcr. L'cnt6rinement des 
recommandations relatives aux programmes dc gestion des rcssources, y compris d'une liste do mesures 
limitatives, a pour objet de limiter ou d'6viter les effcts n6fastcs ai l'environncment, 

Directives sur ia lutte amdnagde contre lcs ravagcurs 

En 1991, I'USAID a publid un nouvel ensemble do Directives sur la luttc am6nagce contre los ravageurs.
Ces directives d6finissent plus compldtcment les conditions dans lesquelles I'USAID participera aux 
opdrations do lutte amdnagde coiitre los ravageurs dans les pays en d6veloppement. Ces nouvelles directives 
ddcrivent on termes gdn6raux los techniques ct is mdthodes aemployer pour une tc!ellutte, ainsi que les 
mesures de protection de l'environnement a adopter. Le principal moyen d'action est Ia lutte int6gr6e contro 
les ravagours (IPM) ct lcs mesurcs do protection de l'environnement sont cellos de I'Article 216 de la 
r6glementation am6ricainc. L'Evaluation de l'Environnemcnt prdvuc au programme de lutto contre les 
locustes et los sauteriaux, commc d6crit dans les SEA ct dans Ic prdscnt document, cst on accord avec les 
Directives sur la lutte amdnag6e contrc los ravagcurs. 

1.3.3 R6glementation intmationale 

En 1987, la FAO a introduit un mdcanismo do consentoment pr6alable (Prior Informed Consent ou PIC)
dans le Code International do Conduite sur ia Distribution ct l'Utilisation des Pesticides (adoptd par Ia FAO 
en 1985, FAO 1986b). Co code formule des recommandations sur la sdcuritd de l'utilisation et du stockage
des pesticides, et sur l'dlimination des produits p6rim6s. Voici une d6finition de cc m6canismc de 
consentcmont pr6alablc (FAO 1988b): "Lc PIC, dans le cadre du code, implique quo le transport
international d'un pesticide interdit ou d'usagc strictemcnt limit6, afin de prot6ger la sant6 de I'hommc ou 
l'environnemcnt, ne pcut so fairc sans l'accord oxplicite do l'autorit6 nationale d6signdc du pays
importatour, celle-ci ayant reu toutes les informations approprices". Le gouvernement amcnicain approuve 
cc code et souscrit 6galement aux conventions internationalcs sur los rcssources naturelles (RAMSAR ct 
CITES en particulier). La Convention sur lcs Zones Humidcs d'Importancc Internationale (sign6e cn 1971) 
a 6t6 approuv6c par 54 pays dont Ics Etats-Unis. Elle cst administr6c par un bureau ind6pcndant 6berg6 par
l'IUCN (International Union for the Conservation of Nature, ou Union Internationale pour la Conservation 
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de la Nature) et par I'IWRP (International Waterfowl and Wetland Bureau, ou Bureau International des
oiseaux aquatiques et des zones humides, le Fonds niondial pour la nature (WWF) et I'ICBP (International
Council for Bird Preservation, ou Conseil international pour la pr6servation des oiseaux). La Convention 
de 1975 sur le Commerce International des Espces en Voic de Disparition (CITES) a 6td dlaborde par
I'IUCN et le.PNUE (Programme des Nations Unies pour l'Environnement). En 1988, le trait6 CITES dtait 
sign6 par 96 pays, 675 espces pouvaient 6tre exploitdes commercialement et 27 000 espces avec des 
sp6cifications. 
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CHAPITRE 2 
PRINCIPAUX PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT 

2.0 	Point II Quels sont les principaux probl~mes d'environnement pris en compte par
les programmes de lutte contre Ics locustes et les sauteriaux financis en Afrique 
par I'USAID? 

2.1 	 Point 1.1: Les interventions en situation d'argence contre les locustes et les 
sauteriaux sont inefficaces. La btte prdventive est prdfdrable. 

Bien que los actions urgentes mendes dans ie passd contre les acridiens aient 6td considdrdes comme
n6cessaires car ii fallait cmpchcr la disette do se g6rn6raliser, la lutto en situation d'urgence n'est ni efficace 
sur 	le plan dconomiquc, ni sans danger pour l'cnvironncmont. Quand on a attoint co stade, c'cst quo les
populations de locustcs ct de sautcriaux sont d6ja pl6thoriques et qu'il faut par cons6quent utiliser de
grandcs quantit6s dc pesticides pour cn vonir a bout. Do tels volumes de pesticides no so contentont pas do
d6truire les acridiens, ils agissent 6galement sur l'ccosystin:c do la zone traitde. I1oxisto un bien meilleuro
solution, la luttc strat6giquc ct pr6vontivc, c'est-a-dirc une mdthode qui implique ia ddtcction ot Ic traitement
des locustes ct des sautcriaux tant quc leur nombro demcurc limit6 dans une zone relativoment rostrointo. En
c0 qui concerne lcs locustcs, ccci pcut etrrdalis6 dans los zones dc reproduction et do grdgarisation de
laire do r6mission. Utilisant do faibles quantit6s de pesticides parfaitement ciblds, la lutto pr6ventive pout,
estimo-t-on, maintonir ind6finiment los acridions on situation de r6mission. 

La solution prdf6r6c, la luttc pr6vcntivc, impliquc la d6tection et lc traitemont des populations do locustos 
et do sautcriaux avant qu'ellcs n'aicnt attcint le stadc dc linvasion ou qu'clles n'aient quitt6 leurs zones do
reproduction et dc rdmission. Alors quc l'ensemblc des zones de rdmission et d'invasion des diverses 
esp~ces migratrices de locustes couvre pratiquement toute I'Afrique, los zones do rdmission du criquet
p~lerin sont bicn moins 6tcndues (Figure 1). La lutte pr6vcntivo impose de connaltre is donn6es 6tablissant
qu'un ddpart d'invasion c,.; imminent (c'est-a-dirc Ia dcnsit6 do population A partir de laquelle le
d6clenchcmcnt d'unc invasion est a. craindre), et de disposor d'un systbme de surveillance suffisammont 
officaco pour d6tocter Ics populations de locustes atteignant cc niveau. Actuellement, Ia pr6f6rence est
donnde a un systnmc dc surveillance globalc ct cfficace associant plusieurs techniques tellcs quc Ia 
teldddtection, la reconnaissance a6ricnne ct la prospection terrestre.Chacune do ces techniques impose la
collecte, l'interpr6tation et Ia prescntation minutiouses des donn6es. L'USAID apporte son aide au
financement do cette panoplic complbte d'outils de surveillance, ainsi qu'a la formation ndccssaire A
l'am6lioration do la qualit6 do la collcctc et do i'analyse des donndes. Bien que le coOt do cette m6thode
paraisse 61cvd pendant les p6riodes de r6mission, ia vigilance est payanto a long terme car cell 6conomise 
des opdrations coOtcuses en situation d'urgence et protbge l'environnement de i'emploi massif do pesticides
en situation de catastrophe. L'USAID devrait soutonir les initiatives do lutte prdventive de la FAO on 
A Irique do l'ouest ct du nord-ouest (FAG, 1991). 

2.2 Point 1.2: La gravitd des probl~mes posds par les locustes et les sauteriaux 
exigent une meilleure ddfinition 

Les essaims de criquets sont des plus visibles et los territoires ob ils so nourrissent sont souvont
ddvastds. Les pcrtcs subics par les cultures des licux ott ils se posont peuvent atteindro 100% et des portes
de 20% dans un district donnd ne sont pas inhabituelles. Face do tels faits, la menace d'unc invasion de
criquots pout terrifier. Cependant, lcs pertes au niveau dc l'nsemble d'un pays ddpassent rarement plus de
quolques pour cent et atteigncnt peu souvcnt Ic niveau do cellos r6sultant d'autrcs causes. Les vols de
criquets 6tant un ph6nomine bien visible, les pressions politiques locales incitant A[action sont souvont
excossives. C'cst pourquoi il cst rare qu'en p6riode d'invasion, les diffdrcntcs solutions cnvisagoables
soiont compar6cs attcntivcment. 

I1est tout a fait comprdhcnsiblc qu'en tant que champions do la productivit6 agricole, lcs Etats-Unis
s'attaquont aux problemes d'aide au d6vcloppcment los plus susceptibles do rentabiliser au maximum los 
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investissements consentis. Dans le contexte do l'Afriquc, le rapport cout-efficacitd pourrait inciter ,s'intdresser davantage, plut6t qu'a ]a lutte contre lcs criqucts, Ades actions d'amdlioration des sols ct de
leur fertilitd, ou de lutto contre d'autres nuisibles ou des maladies, ou d'amdlioration des installations de
stockage. Cependant, il est difficile de calculer Ic rapport cofit-efficacit6 car les sources d'information sont
maigres. Face a do elies incertitudes, I'USAID a optd pour des solutions m6thodiques (ios programmes),
susceptibles d'etre transpos6es (dans des projots). Le piogramme de lutte contre los locustes Ct los
sauteriaux, par cxcmple, insistc quclquc peu sur la creation, dans los pays h6tcs, d'organismes
institutionnols permettant d'accroitre I'autonomie des dits pays en i1atizre do lutte contre les nuisibles,
quelle quo soit l'espbce pr6dominantc do nuisiblcs unc ann6c ou Line autre. Ainsi, Ic programme do luttecontre los locustes n'6vite pas seulement les d6gdts causes par los locustes; il donne egalement les moyens
de lutter contre d'autrcs nuisiblcs, responsables d'autrcs ddgats. L'institutionnalisation dc ccs rnoyens,
dans Ic cadre des Services d Protection des Cultures (CPS) de chaque pays accroitra I'autonomie de ces 
pays. 

Malgr6 ces plus vastes perspectives, lUSAID souhaito 6galement quo les programmes do lutto contro leslocustes so justifient sur Ic plan 6conomique commo s'il s'agissait de programmes ind6pcndants les tins des 
autres. A cctte fin, Line importance considerable cst accord6e aux scuils 6conomiqucs ct au proccssus do 
d6cision conduisant au d6clcnchcmcnt des operations de traitcment. 

Quand il apparait quc Ics populations do criqucts sont trds importantes ou quo los ddgdts causds aux
cultures paraissent sd6res, les pressions politiques interventionnistes auxquelles il faut s'attendre sont un 
argument majeur. Les pressions politiques ne sont pas toujours favorables aux programmes de lutte
strat6gique et prdvcntivc. L'USAID, do par sa participation ai do tcls programmes, pout scrvir d'6l6ment
moddrateur cn s'opposant ai des reactions cxccssivcs cn periodc d'invasion ou ai des reactions trop timor6cs 
en poriodc do remission. 

Etant donnd quo l'on no dispose quc dc peu d'infoimations valables stir los portes subics par Ics cultures 
et que lajustification economique des interventions est tout au plus marginale, il est prudent do r6sister dans 
toute ]a mesurc du possible aux pressions politiqucs exigcant des interventions rapidcs. Los actions
entreprisos avcc precipitation on raison dc l'apparition d'un grand cssaim do criquets peuvcnt 6tre non
seulement pr6j.Jiciables a.I'cnvironncment mais dgalcment injustifiablcs sur Ic plan dconomique. L'USAID 
devrait adopter des rbgles dc prise do decision plutft restri'tivcs. 

Une question ost largement d6battue: los locustes ct los sauteriaux sont-ils parmi les principaux
responsables des portcs subics par ICs cultures et ics d6penscs cngag6cs pour lcs combattrc sont-ellos
justifi6es? Lc Congrzs am6ricain (US Congress (OTA), 1990), a scindd le d6bat cn six points: I) Quclle est
l'incidence des locustcs ct des sautcriaux sur la production alimentaire? 2) Queile cst l'importancc des
locustes et des sautcriaux par rapport a cclic des autrcs nuisiblcs? 3) Dans quellc mcsure los locustes ct los
sautcriaux sont-ils une cause dc famine? 4) Qucllo est I'cfficacitd des programmes do lutte actuels roposant
uniquement sur l'application d'insecticides chimiques? 5) Quels sont les riles relatifs du climat et de la lutte
antiacridiennc dans lc d6clin des infestations? 6) Dans qucllc nicsure los b6n6ficcs tir6s do ]a lutte
antiacridienno, do par Ia preservation des cultures, exc~dent-ils Ic coat de la lutte? 

II est possible d'6valuer lcs bdndfices directs des campagnes do lutto antiacridicnne cn estimant la valcur
des cultures menacdcs ou sauv&s. Quant aux bdndficcs indirects, tols quo la creation par Ics institutionnols
de services rationaux dc protection des cultures, on on cnregistre dgalcnicnt, mais ils sont difficilement
quantifiables ct , do cc fait, il est rare que Ics calculs des coOts et des bn6fices en tiennent compte. 

La valcur des cultures menac6es d6pend des cultures, et la valour de celles-ci n'est facile it dtablir quo
lorsqu'il s'agit do cultures dc rapport, do sorgho ct dc inil par excinplc. Ccpcndant, dans bon nombrc de 
zones d'invasion do locustes, on trouve surtout des cultures dc subsistance et lcur 'alcur est difficile a
ddtermincr, particulidremnt quand lcs 6tudes microeconomiques ct sociocconomiqucs n'ont pas dtd
rdalis6cs. Los experts considcrcnt quc ia valcur des cultures sauvcgard6cs importe plus quo la valour des
cultures d6truites (TAMS, 1989). Unc telle dvaluation n'cst toutcfois pas plus facile. 
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Le Rapport d'Evaluation de l'Environnement (PEA) (TAMS, 1989), rdcapitule les meillcurcs 
estimations dont on dispose en matizre de coOt des d6gats commis par Ics locustes ct les sautcriaux et 
souligne Ia grande marge d'erreur de ces estimations. Par exemple, les d6gats potentiels commis au Maroc 
par le criquet pblerin en 1988 ont td cstimds cntrc 125 ct 250 millions de dollars, en se fondant sur 
l'hypothise quo ces ddgdts scraient comparablcs a ceux cnregistrds en 1954 et i955, quand un 6Nvdncment 
inattendu a pris au pi6ge les criquets, dans i'6troitc vall6c do Sous, une r6gion agricole fertile (Congrbs 
amdricain (OTA), 1990). Lcs sculls 6conomiqucs sont cxamin6s en 3.5.2. 

Quand on consid~re los coOts ct les b6ndfices directs, le coot financier du programme de lutte 
antiacridienne dc la campagne 1986-89 peut se traduire par un rendoment net d6favorable, eu dgard au 
nombre ct , la valeur des cultures sauvegardcs (Congrzs am6ricain (OTA), 1990). L'cfficacitd en termes 
de coOt des programmes de lutte contre les locustes et los sauteriaux n'a pas non plus 6t6 ddmontr6e, 
principalement on raison du manque de donndcs disponibles (sc reporter au sous-chapitre 2.4). Cependant, 
en supposant qu'il ne soit pas possible dc d6montrcr los avantages de ces programmes par rapport a leur 
coOt direct, la valcur de tours avantages indirccts, ta surveillance des problzmcs d'cnvironnement, la 
participation des programmes multinationaux ct l'opportunitd d'accroitrc ses connaissances sont autant 
d'dldments qui pourraient encore justifier do tes programmes. 

2.3 	 Point 2: La protection de l'environnement fait partie de la politique globale de 
diveloppeinent de I'USAID. 

It est difficile mais non pas impossible d'appliquer a l'Afrique los mdthodcs d'dvaluation do 
t'environnement utilisdes aux Etats-Unis. L'USAID a tird des programmes passds de lutte contre los 
locustes et les sautcriaux de grands enseignements en matire d'dvaliation de l'environnement ct 
d'application aux situations des pays 6trangers des m6thodes adoptcs aux Etats-Unis. Tout en dvaluant 
I'environncment, nous apprcnons lcs grands problkmos r6els ti& Acos dvaluations (se reporter au Chapitre 
3) et los problbmcs ddcoulant du cadre juridique entourant en Afrique les op6rations d'dvaluation de 
l'envi ronnement. 

2.3. 1 Proccssus do rdglemcntation do t'cnvironnement dans le contexte africain 

Aucun des huit pays africains subsahaicins pour lesquels des Rapports d'Evaluation Compldmentaire de 
l'Environnement (SEA) ont td rdalis6s (voir 2.3.2) n'a une Idgisiation ou une rdglementation gondrale de 
l'environnemcnt similairc a cello do ]a loi am6ricaine sur la politique nationale dc l'environnement (US 
National Environmental Policy Act ou NEPA). Cetto loi prdvoit I'6valuation de l'impact possible sur 
i'environnement de tous lcs programmes envisagds aux Etats-Unis. La rdglementation do I'USAID, dont 
nous avons parld plus haut (au sous-chapitre 1.3.2) d6coule do cctte ldgislation sur l'cnvironncmcnt et 
s'occupc des programmes J-c d6veloppcmont susccptibtcs d'avoir des incidences sur t'environnemcnt. Etant 
donnd quo los pays africains n'ont pas dc r6glcmcntation correspondante, I'USAID nest pas tenue 
d'effcctuer dos dvaluations do I'cnvironncment dans Iccadre des projets ou des politiques proposas. S'il 
existe une ldgislation ou une rdglementation do l'cnvironnemcnt, ollo cst g6ndralement primce ou mal 
appliqude. Tous Ics pays ont crf6, sous une forme ou unc autre, des parcs nationaux ou des rdserves 
d'animaux sauvagos. Ccpendant, des communautes son autoris6es a vivre dans lcs parcs nationaux, a 
poursuivre lours activitds quotidiennes, relies quo la culture et la pzchc. Do plus, Ics limitcs des pares 
nationaux sont g6ndralcmcnt mat ddfinies ct los missions d'entreticn et de protection (par exomple Ic 
maintien do l'ordre) de ces parcs sont rdduitc au strict minimum. Enfin, los migrations de populations, 
resultant des s6chercsses prolongecs, des ucrres civilos ct internationales 0t du processus do 
ddsertification, ont cntraind la multiplication do la pr6sencc dc I'hommc dans ccs parcs, avoc les incidences 
sur i'environnemcnt qu'clle mpliquc. 

Aucun de ces huit pays no s'est dotd do I'arsenal de lois et de rbglcmcnts qui rdgissent l'usage des 
pesticides t des substances toxiqucs c1 qui sont I'apanage des pays ddvcloppds. Lorsque ces lois 0t 
r~glements existent, Ic pays ne dispose g6n6ralemont pas des m6canismes ct des moyens garantissant leur 
application. 

Les pays sont de plus en plus conscients de ia ndccssitd d'unc tclc r6glcmcntation ct une dvolution se 
fait jour. Par excmplc, to Mali a rccmment adoptd une loi sur les d6chcLs toxiquos ct pr6sentd un projet de 
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loi sur l'importation, l'utilisation ct la distribution des pesticides. Le Soudan r6d'ise actuellement sa Loi sur
ics Pesticides dc 1974 ct esp~re que la nouvelle version de cette loi pourra entrer en vigueur en 1991. Le
Burkina Faso et le Mali ont tine reglementation qui pr6voit de consigner et de localiser toute utilisation dpesticides - bien que cette reglementation n'cxige pas un examcn des effets potentiels sur I'environnement
de I'utilisation de pesticides. Le Niger est en train de se doter d'une rdglementation du meme ordre. Uneplus grande prise de conscience des problnies d'enviNr( nnernent ct une elevation du niveau d'instruction
conduisent z la maisc en place d'une reglementation, niais les ddbats en Iamati~re t6moignent souvent d'une
vision dc I'en\ironnement diffrentc de celle des Etats-Unis, les notior de I'ronticres, de propridtd et de
prdservation de l'environnenment n'6tant pas Ies m6nmes dans ces pays. 

L'absence de r~glements sur les pesticides, qui soient v6ritablement approprids et appliquds, signifie queles campagnes de lutte contre les locustes sont tr{s peu dpauldes par la reglementation des pays h6tes. I!est
donc vraisemblablc quc c'est 'Article 16 de la rdglmentation de l'USAID qui s'appliquera dans Ic proche
avenir a toutes les operations de lutte contre les locustes e les sauteriaux. 

2.3.2 	 Processus USAID de r6lementation de I'environnenient, compte tenu des locustes et 
des sauteriaux 

La croissance rapide des populations de locustes et de sauteriaux en 1986, apr~s une longue p6riode de
rdmission, a conduit les directours de Missions de I'USAID A so ddclaror en situation d'urgence.
L'USAID/Washington a exprirnd le mnie avis et renonc6 ' l'utilisation do l'Article 16 de la r6glementation
pour passer a la lutte en situation d'urgence. L'USAID, a ia domande instante des organisations non
gouvernementales concern6es, a commenc6 alors 'i pr6parer, en 1987, un Rapport d'Evaluation del'Environnenient (PEA) pour cc programme. Ce rapport, qui a demaiid6 un an de pr6paration,a t6 ensuite
examin( et aprouv6 aux fins du dit programme. En se fondant sur cc rapport, I'USAID a rdalis6 un
document d'orientation (USAID, 1989c) conyu poLr aider los Missions " prdparer des Rapports
d'Evaluation Compldmentaire de l'Environnement (SEA) ayant pour objet de pr6senter une solution
specifique aux problemes du pays consid6r6, problimes qui sont exposes dans le PEA. Siniultandment,
'USAID a mis en posto, dans chaque Mission, des conseillers en environnement, chargds de surveiller ces

problzmes et los autres probldmes d'environnement, et de donner leur avis sur ces points. 

Los Rapports d'Evaluation Compl6mentaire de l'Environnement (SEA), pr6par6s avoc l'aide des experts
en environnement de l'USAID/Washington, sont en cours d'achdvemcnt dans chaque Mission. L'Etude,
par l'USAID/AFR/TR Washington, des SEA couvrant les huit pays d,5pendant du Bureau Afrique
(Mauritanie, S6n6gal, Tchad, Soudan, Mali, Cameroun, Niger et Burkina -asa) a rdv616 que do nombreux
probldmes d'nvironnement n'ont pas encore 	6td abordds. Aucun des SEA ne considdre los questionsd'environnement particulidres au pays concernd do falon suffisamniont pr6cise pour qu'il soit possible do
s'attaquer aux nombreux probldmes opdrationnels rencontrds sur Ic terrain et pour garantir que tous los
problernes d'environnement seront traitds. En fait, los SEA 6numnirent une liste do prdoccupations aconsiddrer mais n'indiquerIt pas1 l'ensemble des mosures "iprendro avant toute utilisation do pesticides dans
le cadre d'une campagne do lu!te antiacridienno. Etant donn6 que los SEA sont conformes a lar6glementation ct qu'ils sont les principaux outils quo 'USAID utilise pour s'assurer que les mesuros do
protection de 'environnement s, nt bien re:ipect6es, chaque Mission a 6td encoiirag6e a suivre une check-listdes opdrations "ieffc'uer avant toute intervention contre loS locustes et los sauteriaux. Cette check-list a 
pour objet de vdrificr quc lcs questions d'environnement les plus importantcs ont t6 aborddes (se reporter 
au sous-chapitre 2.5). 

Aux Etats-Unis, les principales questions relatives L,la protection de la sant6 des humains et des
organismes vivants non vis6s sont g6n6ralcrnent traitoes dans los rapports d'dvaluation de I'environnemcnt.
En Afriquc, oti lCs sources d'information sont bien plus lirnitdes, les 6valuations sont plus inccrtainos et lamise en application des recommandations cst plus difficilc. Malgr6 ccs obstacles, Ic Rapport d'Evaluation
do I'Environnemont (PEA) d6tcrmine Ics cffcts 6'cntucls sur I'cnvironncment ct los mcsures i prendro pour
limitcr cos offets. Le PEA prdscnte tnc listo dc 38 rccommandations applicablcs aux fUturs programmcs de
lutte contre los Iocustes ot lcs sauteriaux. Les Rapports d'Evaluation Conpldmentaire de I'Environnement
(SEA) ajoutent aux recommandations du PEA les points particuliers au pays considere ct, dans certains cas,de nouvclles recommandations. Lc SEA r6aliso pour Ic Soudan, par cxemple, comportc plus do 90
recommandations individucllcs. Do plus, Ic Programme d'aidc d'Urgcncc a i'Afrique contre les locustes et 

Principaitx problmes d'environnemenw 14 



les sautcriaux (AELGA ou Africa Emergency Locust/Grasshopper Assistance Program) a entrepris une 
dvaluation " mi-parcours qui 6numbrc un certain nombre de changemcnts d'oricntation qui seraient justifi6s 
ct I'OTA (Office of Technology Assessment ou1 Bureau d'Evaluation des Technologies du Congr~s 
amdricain) a examin6 les programmes dc luttc contrc Ics locustes ct les sautcriaux ct publi6 un rapport 
intitul6 "A Piaguc of Locusts", avanyant tin certain nombre dc suggestions (U.S. Congress, 1990). 
L'USAID prend ces recommandations au s6ricux ct en tiendra compte dans Ics futurs programmes dc lutte 
contre les locustes et Ics sauteriaux. 

2.4 	Point 3._: 11 fattt nietx ittiliser les informations disponibles 

On a besoin d'informations pour survciller, pr6voir les d6parts d'invasion, lormuler et mcttre en 
application Ics scuils 6conomiques, comprcndrc lcs pertcs subies par ICs cultures, cx6cutcr de bons 
programmes dc traitemcnt, prot6gcr les ressources de lenvironncment ct comprcndre la dynamiquc des 
populations dc locustes ct de sautcriaux. Mme si la base d'informations 6tait large, Ics moycns disponibles 
pour att6nuer les d6gits seraient difficiles " obtenir. Malgr6 ces difficultds, i'USAID insistera sur la 
necessit6 d'am6liorer la collecte, la conscrvation et l'utilisation des informations propres a1r6pondrc aux 
besoins exprimds ci-dessus. 

2.5 	Point 3.2: Check-list des infortnations ndcessaires 

Suite a la pr6paration du PEA ct des SEA, tine check-list des probldmcs d'environnement relatifs aux 
programme d'aide ai la lutte contre les locustes et les sauteriaux a dt6 rise au point. Cette check-list sert fort 
utilement de guide a l'6tablisscmecnt dc plusicurs ensembles de donn6ecs importantes, dont les suivantes: 

1. 	 La Mission s'cst-ellc conlorm6c a. tous les articles applicables de la r6glementation sur la 
protection dc l'environncment (se reporter au sous-chapitre 1.3.2 , en particulier), y compris A 
l'Article 16 rclatif aux pesticides? Cettc r6glcmcntation sp&ific qu'il faut cffcctuer une 6tude 
d'impact de toutes les op6rations prdvues avant de proc6der aux dites operations. Cette check-list 
et les inflormations du SEA sont dcstin6cs ai aider les conscillcrs cn cnvironnemcnt a satisfaire a 
cette cxigencc. 

2. 	 La Mission cmploic-t-cllc les pesticides figurant sur la listc des produits agr66s par l'USAID 
(Tableau 4)? D'autres pesticides, fournis par d'autrcs organismcs donateurs, sont-ils utilis6s? 
(Normalcment, I'USAID nc participe pas ai des programmes impliquant des pesticides non 
agr6ds). Les pesticides sont-ils utilis6s dans des conditions auloris6es, notamment cn 6vitant 
certains types d'habitats? Par cxemple, 6vitc-t-on Ics sites dc nidification des oiseaux quand on 
fait usage du fenitrothion et du propoxur, ct s'6cartc-t-on des rcssources aquatiques en cas 
d'utilisation de diazinon, de lambdacyhalothrine, dc tralomethrine et de cypcrm6thrine? 

3. 	 A-t-on tout fait pour quc Ic programme soit aussi cfficacc quc possible en utilisant un minimum 
de pesticides? A-t-on cnvisagd des mnthodes autres que lutilisation de pesticides? Les opdrations 
sont-elles coordonn6es avec d'autres groupes locaux, y compris avcc la FAO? L'6tude a-t-elle 
consid6r6: 

a. 	 Ic stade de croissancc des cultures? 

b. 	 I'gc ct Ic stade de d6veloppcmcnt des inscctes? 

c. 	 Ic seuil dconomique d'intcrvcntion? A-t-on utilis6, pour la prise de d6cision, des cartes de 
vdgdtation ct d'autres outils de t61dd6tection? 

4. 	 Les appareils oni-ils dtd v6rifi6s ct r6gl6s? Le personnel a-t-il reyu une formation lui permettant 
d'utiliscr corrcctemcnt Ics appareils ct de rdpondrc aux questions exposdes en 5? 

5. 	 Dans qucllc partic du pays Ics operations vont-ellcs se dcroulcr? 
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a) 	Le personnel est-il au courant de la prdsence possible d'espzces animales en voic de disparition
qui pourraient souffrir des cons6quences de ces op6rations? Des mesures ont-elles 6t6 prises 
pour 6viter ou limiter les risqucs ainsi encourus par ces espbces ct leur habitat? 

b) 	Un pare national, une zone prot6g6e ou des habitats sensibles so trouvent-ils dans la zone des 
op6rations'?Commcnt limitc-t-on is impacts des op6rations que I'on doit y mencr? (En rzgle
g6n6rale, aucune op6ration n'est autoris6e dans Quand on y trouve des criquets,ces 	zones. 
seules des pulv6risations limitdes, par exemple i l'aide d'un pulv6risatcur dorsal, sont
autoris6cs). Garde-t-on des primbtres de s6curit6 d'au moins 2,5 km de large? 

c) 	 Toutes los op6rations , proximit6 de nappes d'eaux de surface respectent-elles un p6rim tre de 
s6cuit6 de 300 metrcs? 

d) 	 Les villages et lcs zones pcupl6es courent-ils des risqucs? Les populations ont-elles 6t6 averties 
des op6rations (par la radio ou par tout autre moyen) ou ont-elles 6t6 6vacu6es? Toutes les 
op6rations sont-elles men6es a une distance d'au moins 2,5 km do ccs liux? 

e) 	 En cas do r6ponses ct d'informations incompltes, quels plans ont-ils 6t6 d6cid6s pour recueillir 
cos 616ments d'information avant Ic d6marrage des op6rations? S'est-on v6ritabloment efforc6
de recuoillir un compl6mcnt d'information? Los informations recucillies sont-elles conserv6es 
en rue de faciliter de futures opdrations? 

f 	 Comment lcs informations ont-elles 6t6 communiqu6es au personnel d'intorvention (pilotes,
personnel d'6pandage des pesticides, surveillants des op6rations, etc.)? 

g) 	 Les zones d'6pandage sont-elles correctement ddlimit6es par des fanions ou par d'auties 
moyens approprids? 

h) 	 En cas dtdpandage a6rien, limite-t-on les risques de d6rive des pesticides sous l'effet du vent en 
op6rant Ades heuros plus propices que d'autres (t6t le matin, par exemple)? 

i) 	 D'oi proviennent les informations sur i'emplaccment des espces A traiter? Ces informations 
sont-elles fiables? Ont-elles 6t6 v6rifi6es? 

6. 	 Les a6ronefs utilis6s aux travaux d'dpandage sont-ils d'un type agr66? Des pilotes brevet6s ou
qualifi6s sont-ils utilis6s pour ces opdrations? II faut utiliser le plus petit adronef convenant aux 
travaux A.mener afin do limiter les risques de d6bordement dc la zone d'6pandage et d'appliquer
los pesticides avcc un maximum de pr6cision pour respecter los prim tres do s6curit6 pr6vus en 
5. 

7. 	 Le personnel en contact avec los pesticides (c'est-A-dire s6rieusement expos6) est-il soumis Ades
dosages de cholinest6rase destinds di s'assurer qu'ils n'ont pas 6t6 trop oxpos6s aux pesticides?
Le personnel de sant6 de la zone d'op6ration a-t-il 6t6 sensibilis6 aux risques d'empoisonnement 
par les pesticides et a-t I 6t6 fonrm6 A,en rcconnaitre les sympt6mes et Alos traiter? 

8. 	 Prend-on des pr6cautions pour 6viter le ddvcrsement de pesticides dans los nappes d'eau
naturelles? Lcs op6rations do nettoyage du materiel d'6pandage do pesticides se pr6occupent-elles
6galoment de prdserver ces nappes d'oaux? Dans les zones sablonneuses ou pros des zones tr s 
pentues, ces op6rations pcuvent pr6senter des risquos pour les flouves, los autres cours d'eau et
les caux souterraincs qui sorvent de sources d'eau potable et d'habitat aux organismes
aquatiques. 

9. 	 L'61imin' Lion des conteneurs do pesticides s'offectue-t-elle correctement (Overholt et Castleton 
1990)? Ecrase-t-on et perce-t-on les fflts pour empdcher qu'ils ne servent a stocker de l'eau 
potable ou des aliments? 
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10. 	 Les conteneurs de pesticides sont-ils convenablement stock6s pour 6viter qu'ils se ren%,ers,nt ou 
qu'ils fuicnt? Les Missions sont-elles averties des stocks de pesticides a 6liminer'? A-t-on 
d6termin6 la meilleure mdthode d'61imination des pesticides, en consid6rant qu'clle doit 8tre 
efficace, pratique, peu cofiteuse, sans risque pour la sant6 et l'environnement? (Peser le danger 
de conserver des pesticides en regard des retombdes 6,entuelles des techniques d'6limination de 
ces produits.) 

2.6 	Point 4: Quels sont les impacts icologiques envisageables ? 

2.6.1 Critres dcologiques 

I1est absolument essentiel d'6valuer ct de surveiller l'impact des pesticides sur des ressources naturelles 
vulndrablcs, sensibles ou dans un 6tat critique. II faut prendre conscience de la n6cessit6 de sauvegarder la 
diversit6 biologique, d'6viter les changements 6cologiques, les effets possibles des pesticides sur les 
ennemis naturels des locustes et des sauteriaux et toutes autres cons6quences r6sultant de l'emploi de ces 
produits ct pouvant diminuer les bndfices que Ion en attend. Les critzres 6cologiques doivent consid6rer 
I'impact 6ventuel sur les ressources naturelles de l'utilisation des pesticides ainsi que la s6lectivit6 de ces 
produits par rapport a\ la flore et "la faune. 

2.6.2 Impacts sur ies organismes vivants non vis6s 

Peu d'6tudes se sont int6ress6es a l'impact des pesticides sur la sant6 de l'homme et sur l'environnement 
aaturel. L'6tudc la plus complzte sur l'impact des pesticides est une 6tude faite au Soudan en 1987 
(Dynamac, 1988) sur 1'efficacit6 et l'impact sur I'environnement de six pesticides commundment utilis6s. 
La m6thodologie de i'Ntude men6e au Soudan a 6td largement critiqu6e. Une 6tude pilote a dt6 r6alis6e 
r6cemment au S6ndgal par la FAO (Evert, 1990), suivic par un programme triennal de recherche 
6cotoxicologique (LOCUSTOX). 

L'6tude r6alis6e au S6n6gal, une des 6tudes les plus completes cc jour, a entrepris de mesurer 
l'incidence sur les organismes non visds des acridicides. Les arthropodes terrestres et les animaux 
aquatiques (en particulier les crustac6s), ont beaucoup souffert et les effets de ces insecticides sur les 
locustes ont 6t6 observ6s dans certains cas. Matteson (1991) soutient que ces s6ries d'exp6rienccs ne sont 
pas non plus reprdsentatives des conditions naturelles car cells ont insuffisamment pris en compte les effets 
des parcelles exp6rimentales qui peuvent 6tre facilement repeupldes a partir des zones non trnit6es. 

L'Afrique est sensibilisde aux probl~mes d'environnement, mais cc sont principalement les effets 
pr6judiciables pour l'homme et, A,un moindre dcgr6, pour les troupeaux, qui retiennent aujourd'hui son 
attention. Le souci du bien-6tre d'autres organismes vivants, particuli~rement s'ils ne pr6sentent aucune 
importance dconomique immddiatcment apparente, ne fait pas patic de l'hdritage culturel des africains. 
L'ducation du personnel des services de protection des cultures, des fonctionnaires de l'Administration et 
du giand public changera cet 6tat d'esprit, mais ce changement d'attitude vis-,-vis de l'environnement 
demandera du temps. 

Aucun des pays consid6rds ne fait part d'une surveillance systdmatique de l'impact des pulvdrisations de 
pesticides sur Ic biote des zones trait6es contre les locustes et les sauteriaux. Sauf au S6n6gal, les services 
nationaux de protection des cultures ne disposent ni du personnel qualifi6, ni des infrastructures n6cessaires 
A la pr6paration, a la conservation ct A 'analyse d'6chantillons. Le Soudan a beaucoup de moyens " sa 
disposition, mais il ne peut utiliser ses installations, faute de substances chimiques et de produits de base ct 
du fait que l'utilisation de ses apparcils est contrari6e par les coupures de courant r6sultant d'une 
distribution 6icctrique tres pcu fiable. 

2.6.3 Vuln6rabilit6 des rcssources et ressources en &hI 

Les dvaluations de i'cnvironnemcnt doivent se concentrer sur Ics dangers qui menacent les 6cosyst~mes
africains. Ces dangers sont examinds ci-aprbs. Le Rapport d'Evaluation de l'Environnement (PEA) expose 
la vulnfrabilit6 de plusicurs types d'habitats (Tableau 2). Le coOt de la protection de ces ressources a W 
examin6 au sous-chapitre 1.3. 
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2.6.3.1 V6g6tation et faune sauvage 

Les 	principales formations v6gtales peuvent etrd6finies comme suit: 1) la foret, avec sos arbres 
altitudinaires ct 6daphiques tels que les forts des montagnes, des marais, des mangroves et los for~ts de 
bambous; 2) les fourrds; 3) les formations mixtes foret et prairies, tellcs que les terres boisdes, les savanes 
et les steppes arbordes ot arbustivos; 4) los prairies, tellcs que les savaries et les steppes herbeuses; 5) la 
vdgdtation d6scrtique ct semi-d6sertique; 6) ia v'6gtation nilotique. 

Dans toute l'Afriquc, los principalcs formations v6g6talos ne sont pas figdes. En Afriquc de l'Oucst, par
exemple, les terres forestiires int6gr6es dans iecycil do culture itin6rante vont, aprbs avoir 6t6 ciiltivdes, 
passer successivenient do l'dtat do jach ,re broussailleuse et arbustive A.celui do terres bois6cs puis do forft 
sceondaire avant do retourncr A l'6tat de foret naturelle on I'cspace d'une vingtaino d'ann6es.Avec le 
raccourcissemont de la pdriode de jachbre, la vdgdtation ligneuse ne so reconstitue pas. Les opcrations de 
d6frichement du sol, destindes i la production de bois ou A lintroduction do nouveaux modes do culture 
entrainent 6galement des changements. Si on considire l'avcnir, il est 6vident que le ddboisement se 
poursuivra et quo la fort et lcs terrcs bois6es scront reconverties a la culture et a d'autrcs usages. A l'heure 
actuello, Ic rvthme annuel de d6forcstation est de 3,7 millions d'hcctares. 

En Afrique, la rdpartition de la v6gdtation est 6troitcmcnt li6c aux conditions climatiques et elle est 
modifi6e par la topographic ct lcs conditions du sol. La v6gdtation do I'Afrique a 66 en grande partie
pertL'rb6e, souvent s6vbrement, par l'hommc.Elle cst, cependant, source do nourriture, de fourrage, do
combustible et do matdriaux de construction, cellprotige Ic so! do l'6rosion et l'aide A recouvrcr sa fertilit6. 
L'utilisation et la conservation de la vdgdtation sont donc les 616ments cssentiels de toute strat6gic visant A 
accroltre la production agricole de I'Afrique. 

Bon nombre des espces sauvages animales de I'Afrique sont familiires parce qu'ellos sont 
spectaculaires ou qu'elles ont 6t6 souvent photographi6es et popularis6es. 11 ost toutcfois important d'avoir
conscience du fait que los diff6rents habitats de I'Afrique abritent bien davantage d'espces animales 
sauvagos moins spectaculaires, qui compronnont des communaut6s soigneusement 6quilibr6es. Par 
exemple, la plaine du Serengeti, en Tanzanie, est connue pour la vari6t6 de la faune sauvage qu'elle abrite 
(de nombreuscs espices, en forte concentration). Des troupes de 20 A30 lions n'y sont pas rares. Des 
milliors do gazelles et des millions de gnous la parcourcnt. Copendant, la biomasse de tous ces mammifires 
n'6galo pas cello de tous les insectes, invisibles pour ia plupart, qui peuplent les plaines. 

Les diff6rents habitats sont caract6risds par diff6rentes communautds d'animaux sauvages. Dans los 
vastes savanes et prairies d'Afrique, l'extraordinaire vari6t6 de la faune sauvage est visible (contrairement A. 
cc qui caractdrise les foret,). Los zones do prairie devraient copondant se rdduiro davantage du fait des 
d6gradations qu'elles subissent quo do colui de leur reconversion en terres agricoles. 

La vdg6tation naturelle fournit un habitat Ades especes animales nombreuses et vari6es. Celles-ci 
constituent un v'aste ensemble do ressources animalos qui peuvent etr enum6r6es comme suit, sans que 
cette liste soit limitative: 

1. La faune sauvage (petits mammifires, oiscaux 0t invert6brds ct espces plus grandes) contribue a 
fournir une bonne partie de ia ration prot6ique do certait-cs populations locales: jusqua1 66% dans 
los zones ruraies du Botswana, 70% au Lib6ria et 75% au Ghana. 

2. 	 Par rapport aux animaux domestiques, les mammifbres sauvages sont dc bien plus efficaces 
convertisseurs de ia vNgdtation naturelle en viando, ils sont mioux adaptds aux conditions do leur 
environnement, ont une meilleurc resistance aux maladies et exigent moins de soins. On 
s'int6ressc donc aux mdthodcs permettant une exploitation plus cfficace dc ces mammif res. Sous 
cot aspect, la reproduction Ades fins alimentaires do petits rongeurs offre des possibilit6s. 

3. 	 Les parcs nationaux et Ia fauno sauvage attirent los touristes, cc qui assure i cortains pays
d'importantcs rentr6es de devises ct offre do spmblablcs perspectives Abcaucoup d'autres. 
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T,.BLEAU 2: VULNERABILITE DES ZONES D'AFRIQUE
 

Habitat/Zone Problimes et remarques 

D6serts, prairies et zones 
semi-arides Ala floraison 

Pollinisateurs actifs, multiplication de la faune ct de l'avifaune. Traitements 
chimiques pendant la brbve p6riode humide, quand le biote est actif et en 
phase de reproduction. Toutes les zones semi-arides fragiles, de simples
6cosystbmes avec relativement peu d'espbces. Zones d6ji agressdes par
l'6rosion, la d6sertification, le ddboisement et Icsurpdturage. 

Lacs et m a r 6 c a g e s Espces de poissons annuelles, rassemblements d'oiseaux. 
intermittents 

Terres agricoles saisonnibres Pollinisateurs et populations d'oiseaux. 
(culture pluviale) 

Cours d'eau, lacs 
permanents 

et marais Pollinisateurs, importants sur cultures irrigudes, grandes p0cheries,
populations d'oiscaux. Culture A ras des terres inond6es d'o pas de 
pdrimitre de sdcurit6 s'il faut traiter les cultures. Sites sp6cifiques sur le Nil 
Blcu, le Niger, le Sdnfgal. 

Rizibres Oiseaux et poissons. 

Marais intdrieurs permanents 
(Delta intkrieur du Niger et 
zones humides du Lac 

Oiseaux et poissons. 

Tchad) 

Rdserves d'animaux 
sauvages et zones protdgdes 

Principal habitat des sauteriaux. Conflits d'intdrts entre espces en voie de 
disparition, zones protdgdes et lutte antiacridienne. 

Pr6sence de I'homme Nomades et troupeaux sur les paturages; l'homme mange les sauterelles; 
puits peu profonds dans les ois du d6sert et des zones semi-arides. 

SOURCES: TAMS consultants, Inc., Mars 1989, Lutte antiacridienne en Afrique et en Asie. 

4. 	 Les animaux constituent une des composantes essentielles de l'environnement africain etjouent 
un r6le consid6rable dans les processus dcologiques. Sans la faune de tous les habitats d'Afrique, 
ces processus s'interrompent, entrainant des myriides de retombdes n6fastes aux dcosyst mes,
dont la perturbation de la diversit6 biologique. 

5. 	 Les oiseaux dont les migrations passent par l'Afrique, et qui utilisent les ressources de cette 
derni.re, ont une importance particuli~re; iis risquent d'etre affectds par les pesticides 6tant donn6 
que les zones d'invasion des locustes sont quelquefois placdes sur les grandes voies de migration
Europe/Afrique (se reporter aux Figures 2 et 3). 

La faune sauvage est en danger, pr6cis6ment parce qu'elle est sauvage et qu'il n'est pas possible de ]a
maintenir hors des zones d'dpandage. Le danger menace plus particuli~rement les oiseaux insectivores et 
prddateurs ainsi que les oiseaux migrateurs. L'impact des insectes sur Itavifaune a fait l'objet d'une 6tude 
dans la zone Nara/Dilly, au Mali (Dynamac, 1987). L'USAID et la FAO ont mend des dtudes 
complmentaires au S6ndgal (Keith et Mullie, 1990; Evert et al, 1990), destin6es A6valuer les effets, sur les 
oiseaux et les invcrt6br6s, des traitements insecticides appliquds pendant la campagne de lutte contre les 
locustes. On dispose de peu de donn6es sur les autres organismes vivants aussi est-il impossible de pr6voir 
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lequel d'entre eux serait dventucllement menacd par des applications de pesticides dans une zone traitde. Les 
dangers quc les op6rations de lutte contre les locustes ct les sauteriaux (utilisant des pesticides agrd&s par
l'USAID) risquent de faire courir Acertaincs espces des plus rares sont vraisemblablemcnt bien moins 
graves que la destruction progressive de iour habitat par l'oxtension des cultures, le ddboisement, le 
surpdturage et la ddsertiirication. 

2.6.3.2 Ressourccs aquatiques 

L'hydrologie du continent africain est domin6e par quatre grands bassins fluviaux: les bassins du Nil,
du Za'ire, du Niger et du Zamb~ze. La plupart des cours d'eau africains sont relativement stables, et ils sont 
associ6s , de tr~s vastes zones humides, sous forme de plaines alluviales, de marais et de lacs, toutes 
consid6r6es comme des habitats sensibles. En rbgle gdndrale, i'Afrique dispose de moins d'eaux de surface 
par unit6 dc surface, d'un taux d'dvaporation plus iev6 et (consdquence des deux premiers facteurs) d'un 
plus faible taux d'6coulement dans la mer par unit6 de surface que les autres grandes r6gions du monde. 

Le continent africain possbde une large "aridt6 de nappes d'eau, a savoir des lacs, des cours d'eau, des 
retenues, des plaines alluviales, des lagunes, des estuaircs, des mangroves, ainsi quo de petits plans d'eau
naturels ou artificiels qui accucillent des p~cheries plus un nombre croissant d'activit6s d'aquaculture. Ces 
nappes d'eau totalisent plus de 450.000 kilomztres carr6, soit environ 2% du total de la superficie du 
continent (TAMS, 1989). 

Los caract6ristiques limnologiques des caux africaines varient consid6rablement, de meme que leur 
productivit6, par cons6quent, mais presque toutes, sauf les lacs trzs alcalins de la vall6e du Rift, permettent
l'implantation d'activit6s do p~che commerciale ou de subsistance.En Afrique, les pcheries ont une tr s 
grande importance 6conomique et sociale car ellcs stcnt source d'emplois ct do revenus, de nourriture ou de
devises, dans diffdrentcs proportions scion Ic type do pzcherie. Pour une demi-douzaine de pays, le 
poisson repr6sente plus do 10% de la totalit6 des ressources en prot6ines ct, pour environ une douzaine de 
pays, ]a consommation de poisson 6gale ou ddpasse la consommation do viande. L'importance du poisson
dans le mode d'alimentation do nombrcux pays africains est d'autant plus grando qu'il aide " pallier le 
d6sdquilibre prot6o-calorique dc base r6sultant d'une alimentation largement fond6e sur la consommation de 
c6rdales ou de racines amylac6es. Dans Ics rdgions obi Ic poisson est un des 6l6ments essentiels du mode
d'alimentation de la population, les pcheries Ail'intdrieur du pays fournissent une large part de 
l'approvisionnement total en poisson. Les lacs et les retenues assurent environ 50% de la production de 
poissons d'eau douco et ]a construction do nouveaux barrages 616ve tous les ans cc pourcentage. 

2.6.3.3 Ressources animales 

Arthropodes utiles 

On peut principalemont classer sous l'appelation d'arthropodes utiles les arthropodes ayant une 
importance dconomique et ccux pr6sentant un int6ret dcologique. Les abeilles, par exemple, se rangent dans 
la premi~re cat6gorie car elles servent ,Ala production de miel et A ]a pollinisation d'esp ces vdg6tales
commerciales (telles quo los arbres fruitiers). Comme exomple d'organismes pr6sentant un intdr~t 
6cologique, on peut retenir los insectes jouant un r6le important dans los rdseaux trophiques des 
6cosystbmes locaux, ou los insectes participant Aila pr6servation de la qualit6 des sols. 

Quant aux sauteriaux, il convient de consid6rer plus attentivement l'impact des pesticides bt diffdrentes 
phases de la lutte antiacridienne. Les opdrations en d6but de saison sont focalisdes sur des populations
larvaires trbs concentr6es aussi, si elles sont efficaces, il est possible do r6duire radicalement los quantitds
de pesticides ndcessaires aux phases ult6rieures. La deuxibme phase do lutte est lanc6e plus tard dans la 
saison, quand les populations acridiennes sont dispersdes sur do plus vastes zones. La troisi0me phase
d6marre quand los populations acridiennes sont encore plus largement dispers6es. Los traitements effectuds 
aprbs cette pdriode ont quolqucfois pour objet de tenter de r6duire le nombre des femelles avant la ponte.
Les rdsultats do rdcents travaux sur Jo terrmin, au S6n6gal, semblent indiquor quo les traitements effectuds 
tard dans ]a saison pourraient, virtueilement, augmenter Ic nombre des sauteriaux des anndes suivantes, leur 
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Figure 2. Exemples de ressources biologiques por lesquelles 'emploi de pesticides 
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mortalit6 diminuant du fait de la r6duction du nombre de leurs ennemis naturels.(Evert, 1990) De tels 
sujets ont besoin d'8tre approfondis car ils sont d'une extreme importance dans la perspective de la lutte 
intdgrde contro les ravageurs (IPM). 

Troupeaux et pdturagcs 

On dispose de peu de preuves de problbmes causds aux troupeaux par l'emploi do pesticides. Des 
mesures palliatives (6numdr es ci-apr~s) peuvcnt limiter les risqucs menaqant la branche importante de 
l'6conomie nationale qu'est 'd1evage. Sa protection secra micux assurde dzs la misc en pratique des mesures 
d'annonce A la population des campagnes de lutte antiacridienne. Comme il se peut que des nomades 
fassent paitre leurs troupeaux stir des terres de parcours traitdes aux pesticides, il est important de trouver 
comment faire pour dcarter les troupeaux des zones trait6cs pendant la p6riode suivant une telle op6ration. 

2.6.4 Habitats protdg6s et sensibles 

Les zones protdgdes sont celles qui, de par la loi, un d6cret ou la pral.ique, sont consid6rdes comme 
revetant une importance particulizre pour le pays (Figure 4). Elles doivent englober, sans que cetto 
6numdration soit limitative, les parcs nationaux et les r6serves d'animaux, qui sont destin6s a la 
pr6servation des especes menac6es et en voic de disparition. Lcs habitats sensibles comprenncnt des zones 
terrestres et aquatiqucs (cau douco et cau sal6e).Dans ies pays africains, les hommes empiztent sur les 
habitats les plus protdgds ct Ics plus sensibles, souvent dc faqon consid6rable. Les pays africains y 
imposent certaines restrictions aux activit6s humaincs (tclles que ia chasse), mais n'y interdisent pas 
l'habitat humain (y compris l'agriculture) commc cela se fait dans les parcs nationaux des pays d6vcloppds. 
Los effets cumul6s de la d6sertification, de la s6cheresse, de i'afflux de r6fugi6s et des guerrcs, ont d 
s6rieuses consdquences ndgatives sur les zones prot6g6es, qui no sont souvent proteg6cs que sur le papier. 
I1est imp6ratif d'empecher toute nouvclle agression de ces zones. Dans lc cadre dc ieurs actions de lutte 
contre les locustes et les sauteriaux, les Missions de i'USAID doivent consid6rer quo Icur premier objectif 
est d'emp&cher de telles agressions, aussi, en coordonnant leurs efforts avec ceux des autrcs organismes 
donateurs, elles doivent chercher , apprendre et 'iaider les organismes gouvernementaux des diffdrents 
pays Aatteindre leurs objectifs en matinre de protection de I'cnvironnemcnt. 

Les zones aquatiques sont particulizrement sensibles car clIes onglobent souvent de vastes superficies, 
dont des bassins versants. Los lacs, les fleuves et leurs affluents en font partie, bien entendu, mais il existo 
un autre type de milieu aquatique, les terrains mar6cageux. Co dernier milieu est souvent le site privil6gi6 
des oiseaux migrateurs. Les populations de locustes et do sauteriaux peuvent se reproduire dans de tels 
habitats.ou Atleur p6riphdrie Les habitats torrestres englobent do vastes 6tendues de prairie, souvent sans 
aucune population humaine, l'exception dc la pr6sence de nomades et de leurs troupeaux. 

2.6.4.1 Zones terrostres 

Afin de prdserver les parcs naturels, les rdserves cyn6gdtiques ct les zones similaires, il faut se 
prdoccuper tout particuli~roment de los prot6ger de l'impact des pesticides. Mais quand les r6sorves 
cyn6g6tiques sont envahies par los locustes, il faut trouver des compromis et autoriser par exemple 
l'utilisation de sacs poudrours et des dpandages terrestres garantissant l'application des pesticides avec la 
meilleure pr6cision possible. 

2.6.4.2 Eaux de surface permanentos 

Lc bassin du lac Tchad est un exemple de vaste plan d'cau multinational permanent. La culture s'est 
emparde des torres longcant sOs nombreux tributaires ct la p8che so pratique sur les cours d'eau et sur Ic lac 
lui-meme. Cette zone trzs vari6e comporte 6galement des terrains mardcagcux qui constituent un autre 
habitat particulier, tout specialement pour los oiscaux. Sans une action concertdc de tous los pays partageant 
ce bassin (le Tchad, Ic Niger, Ic Nig6ria et le Cameroun), toute operation do lutte pr6ventive serait vaine ct 
des zones sensibles pourraient 6trc ddtdriordes ou ddtruites, avec des retomb6es considdrables pour le biote 
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et pour les hommes qui d6pendent de la productivit6 du lac. La Commission du Bassin Classique du Lac 
Tchad (CBLT) offre un m6canisme r6gional de r6action et d'accord face Atoutes les op6rations recourant A 
l'usage de pesticides (et non pas seulement pour la lutte contre les locustes et les sauteriaux). Cette 
Commission, assist6e des Missions respcctives de I'USAID et des autres organismes donateurs, pourrait 
6laborer et mettre en application les directives et pratiques constructives des Services nationaux de 
Protection des Cultures et pourrait organiser un vaste effort d'6ducation de l'ensemble de la population. 

Un deuxi me exemple nous est fourni par le r6seau hydrographique soudanais, entre les deux 
principales branches du Nil (le Nil Bleu et le Nil Blanc). Des barrages sur ces deux branches et sur le 
Grand Nil ont perturb6 les mdcanismes de reconstitution naturelle de la flore aquatique, cc qui amplifie 
l'impact dcologique de toutes les interventions n6fastes i l'environnement. I1convient donc de consid6rer 
avec la plus extreme attention le choix et l'utilisation des pesticides Aiproximit6 de ces cours d'eau. 
Malheureusement, I'agriculture utilise davantage de pesticides et d'insecticides que la lutte contre les 
locustes et les sauteriaux. On en fait un grand usage dans les zones de culture irrigu6c du coton et de culture 
m6canis6e, et ces produits rejoignent finalement le Nil. De plus, de grandes quantitds de pesticides sont 
utilisdes pour la lutte contre Ic ciudlea. Tout demi~rement encore, la croissance d6rmesur6e des jacinthes 
d'eau 6tait combattue par des herbicides. L'introduction de trois espces de charanyons semble avoir 6t6 tr s 
efficace ct l'usage des herbicides a chut6 brutalement (fournissant un exemple de lutte par des proc6d6s non 
chimiques, une m6thode que l'on souhaiterait voir adoptde pour les actions contre les locustes et les 
sauteriaux). 

Citons, comme dernier exemple d'habitat sensible, le delta int6rieur du Niger (au Mali). A cheval sur les 
zones sah6lienne et soudanienne, le delta intdrieur du Niger est, de par sa gdomorphologie, une r6gion 
biologiquement et g6ographiquement unique. En fait, sans perturber les cycles climatiques de son 
environnement, Ic delta irt6rieur a, pour ainsi dire, "cr66 une ambiance atmosphdrique originale". Le delta 
du Niger, situ6 au cocur du Sahel, autorise la pr6sence d'esp ces rencontrdes normalement bien plus au 
sud. Les oiseaux se rassemblent par millions dans la zone d'inondation. Les oiseaux migrateurs viennent y 
passer l'hiver, puis la quittent au mois de mars pour l'h6misphire Nord. La zone d'inondation est 
6galemcnt Ic lieu de rassemblement de nombreuses especes 6thiopiennes qui s'y reproduisent entre deux 
migrations. La protection et la gestion de ces oiseaux est l'un des objectifs du projet intitul6 "Pr6servation 
de I'Environnement du Delta Int6rieur du Niger". 

2.6.4.3 Plans d'eau intermittents 

Bien qu'ils soient Asec une bonne partie de l'annde, les oueds et les voics d'dcoulement des caux dans 
les tributaires sont indispensables Atla survie dans le d6sert des mammifrres, des oiseaux et des arthropodes 
car, pour bon nombre de ces cr6atures, cc sont ls souls abris et les seules sources de nourriture dans cette 
zone. Les mares pouvant subsister dans le lit des plus grands cours d'eau sont utilis6es par de nombreux 
oiseaux graminivores et par d'autres animaux sauvages. Comme beaucoup do ces habitats sont situ6s dans 
le d6sert et qu'ils sont la seule source d'eau disponible, ils sont des plus importants. Par consdquent, meme 
dans les zones d6sertiques, il est particulirement indispensable de ne pas polluer par des pesticides ces 
plans d'eau intermittents. 
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CHAPITRE 3 
PRINCIPALES CONSIDERATIONS TECHNIQUES

INFLUANT SUR L'ORIENTATION DES PROGRAMMES 
3.0 Point III: Implications des orientations des programmes reponse aix problemesen 


d'environnement
 

L'application des informations techniques contenues'dans lcs programmes de lutte contre los locustes ct
les sauteriaux va r6duire encore les dangers pour l'nvironnement des programmes d'assistancc.
L'assistance technique auparavant foumie par I'USAID et les organismes donateurs d'autres pays
impliquait l'usagc intcnsif d'insecticidcs ayant des effets potenticls pr6judiciabics a,l'cnvironnrcment, ct
particulizremcnt aux oiscaux et aux invcrt6br6s aquatiqucs. Lc pr6scnt chapitre soulignc les efforts faits par
I'USAID pour d6termincr dans qucilc mesure les insecticides 6taicnt dangercux ct pour d6finir des
m6thodes de pr6vention ou d'att6nuation de ccs dangers, ccs efforts pouvant servir aux futurs programmes
de luttc contrc les acridiens. Chaque Mission de l'USAID dispose aujourd'hui d'un conscillcr en
environnemcnt aidant a.la mise sur pied des programmes de luttc. Lc Guide des op6rations de lutte
antiacridienne de I'USAID (Locust/Grasshopper Maragement Operations Guidebook [AID 1989d]) fournit 
des instructions d6taillhcs cn la mati~re. 

3.1 Biologie et migrations des locustes et des sauteriaux 

Parmi les principalcs cspbccs de locustcs ct de sautcriaux pr6sentdes au Tableau 3, lc criquet pZblerin est
celui qui possode les plus grandes capacit6s de destruction des culturcs.(bien qu'un vaste d6bat ait lieu sur
l'dtendue r6clle de ses destructions [voir plus loin]). Cettc esp~ce est capable d'envahir 29 millions de
kilom tres carr6, un territoire portant sur 65 pays et englobant 10 pour cent de la population mondiale. 

Au cours des trente dernircs anndcs, les recherches ont pcrmis de micux comprendre ies raisons des
d6placements et de la dispersion des criquets (Popov, 1988, 1991; Steedman, 1988). Dans lc nord et le
nord-ouest de l'Afrique, les essaims du criquet p6icrin se ddplaccnt gdn6ralement de lest vcrs l'ouest au
nord de la zone de convergence intertropicale des alizds (voir plus loin) et de l'ouest vers Vest au sud de 
cette m0mc zone. En g(ndral, les aires de reproduction estivale sont situ6cs dans les pays du Sahel et les
principales migrations des essaims du criquet pblcrin qui sc sont constitu6s sur ces aires suivent des axes 
est-oucst, sud-nord et sud-ouest-nord-est. Les aires de reproduction hivernalc sont situ6cs dans los pays du
Maghreb. Les principales migrations des cssaims suivent alors des axes nord-sud ct nord-ouost-sud-est. Au
printemps, la reproduction sc produit dans les pays du Maghreb ct les migrations des essaims de criquets
qul en r6sultent prenncnt principalemcnt des directions nord-sud ct nord-oucst-sud-cst. En hiver, la
reproduction peut avoir lieu en Mauritanic, au Mali, en Alg6ric et au Niger. Los aires de reproduction de
l'Afiique Orientale (lc nord de la Somalic, la c6tc de la Mer Rouge cn Ethiopic ct au Soudan) sont
importarites si on consid6re Ic grand nombre de g6n6rations qu'ellcs produisent annuellement. 

Pendant les p6riodcs de rdmission, lc criquet p lcrin vit et sc reproduit en phase solitaire dans des zones
du Sahel enregistrant une pluviomdtric annuello inf6ricure A250 millimztres. Des populations peu dcnses y
vivent do la v6g6tation des oucds ct des eaux de ruissellcment des massifs -nontagneux.D'importants
habitats pr6sentant ces caract6ristiques se trouvent au nord-est du Tchad (Tibesti ct Enncdi), au point de 
rencontre des fronti res du Mali, de l'Alg6ric ct du Niger (Hoggar, Adrar des Iforas, Air), au sud ct A
l'oucst do ]a Mauritanie, ,.I'cxtrme ouest du Sahara alg6ricn - "tsa fronti rc avcc lc Maroc - et dans 
l'Hamada el Hamra, cn Libye. 

I1est plus difficilc de ddtcrminer los zones obi so produit la gr6garisation. En gdn6ral, ties coincident 
avec is zones d6j cit6es (Adrar des Iforas et A''r), auxqucllcs s'ajoutcnt le Tamesna (Niger et Mali) ct
l'Adrar Soutouf (Maroc). Ces zones conviennent particuli rcment bien ai la formation des cssaims car tldes 
sont situ6cs entre los zones de reproduction cstivale du sud ct is zones do reproduction hivernalc du nord.
Elles comportont 6galement des territoires o les conditions d'humidit6 du sol sont particulircmcnt 
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TABLEAU 3: PRINCIPALES ESPECES DE LOCUSTES El DE SAUTERIAUX 

GREGAIRES D'AFRIQUE ET DU MOYEN ORIENT
 

Locustes 

Criquet pblerin 
Schistocercagregaria 

Criquet migrateur 
Locusta migratoria 
migratorioides 

Criquet nomade 
Nomadacrisseptemfasciata 

Criquet brun 
Locuslanapardalina 

Criquet marocain 
Dociostaurus mnroccanus 

Criquet arboricole 
Anacridiunmelanorhodon 

Sauteriaux gregaires 

Sauteriau ravageur du Sahel 
Oedaleussenegalensis 

Criquet fouisseur 
Aiolopus Simulatrix 

Criquet puant 
Zonocerus variegalus 

Cette espbce est potentiellement la plus dangereuse de par sa possibilitd 
de propagation rapide sur de grandes distances. Deux A.cinq grndrations 
par an. 

Cette esp~ce peut 6galement se r6pandre sur de vastes territoires. En 
pdriode d'invasion, cc ravageur peut envahir pratiquement toute 
I'Afrique subsaharienne. Ses zones grdgarigbnes coincident avec les 
grandes plaines alluviales herbac6es du cours moyen du Niger, du sud
sud-est du Lac Tchad, de Madagascar et du bassin du Nil Bleu au 
Soudan.Deux Aiquatre grndrations par an. 

Cette cspbce se rencontre dans I'est, I'ouest et le sud africain et A 
Madagascar. En pdriode d'invasion, elle peut se r6pandre sur 
pratiquement toute I'Afrique au sud de l'Equateur. Une g6ndration par 
an. 

Cette esp6ce se rencontre principalement en Afrique du Sud et dans le 
sud de la Namibie. Cependant, des essaims peuvent envahir les pays 
limitrophes du sud africain. Deux Aquatre gdndations par an. 

Cette espce se rencontre dans les zones arides au climat xrrothermique 
mrditerranden s'dtendant du Maroc Al'ouest, au Proche Orient, AI'Asie 
Centrale sovidtique, l'Iran et l'Afghanistan. Une g6nrration par an. 

En pdriode d'invasion, cette espice peut infester une zone au sud du 
Sahara s'dtendant du Sdndgal A rouest A la Somalie, la Tanzanie et 
l'Arabie Saoudite Ai 'est. En gdndral, cependant, c'est uniquement au 
Soudan que cc ravageur est un problme car ild6feuille l'acacia d'Arabie 
(Acacia senegal). Une gdndration par an. 

Cette esp6ce se rencontre sur une bande traversant I'Afrique au nord de 
l'Equateur (mais se dirigeant dgalement vers le sud, jusqu'en Tanzanie), 
le Moyen Orient et l'Asie du Sud-Ouest. Deux Aquatre g6ndrations par 
an. 

Cette espce s'dtend du Sahel au Soudan et Al'Egypte, d'Asie du Sud-
Ouest au Bangladesh, et au nord jusqu'au Tadjikistan sovidtique. Les 
populations les plus abondantes se trouvent dans la vall~e du Nil oO elles 
sont considdres comme constituant la plus dangercuse des esp6ces de 
sauteriaux. Espocc Areproduction continue. 

Cette espbce affecte principalement les zones forestiires de l'Afrique de 
l'Ouest mais (ile peut aussi s'6tendrc au Soudan et A 'est africain. Elle 
est surtout un pioblbme dans les clairi~rcs des zones foresti6res mais elle 
peut l'tre aussi dans la savane. Une gfnfration par an.. 

SOURCES: Adaptd des rapports du US Congress (OTA) (1990), de TAMS (1989) et d'Uvarov 
(1977). 
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favorables aux locustes de par leur relief montagneux et leurs eaux de ruissellement. C'est Ade tels 
phdnom nes qu'on a dO faire face entre 1986 ct 1989. 

3.2 	Liens entre l'environneinent physique et climatique africain et les programmes de 
lutte contre les locustes et les sauteriaux 

L'ensemble des zones de r6mission ct d'invasion des neuf principales esp ces de locustes et de
sauteriaux couvre pratiquement toute l'Afrique. Les r6gions climatiques de l'Afrique sont celles de
l'hdmisph re NGrd, de la zone dquatoriale et do I'h6misphbrc Sud. Ces grandes r6gions, combin6es Ala
topographic de l'Afrique, constituent un environnement allant du d6sert la for&t tropicale ombrophile
humide et Ades hauts reliefs connaissant le gel et la neige (FAO, 1986a). 

Les 	d6placements des locustes et des sauteriaux sont affect6s par plusieurs traits saillants de ia
g6ographie de I'Afrique. Au nord-ouest, les montagnes de I'Atlas marocain ct de I'Atlas alg6rien jouent le 
rfle de barriOre, face Ala progression vcrs le nord-ouest des cnqucts p~lcrins en p6riodes d'invasion. Si le 
temps se maintient au frais, les criquets restent au sud des montagnes. Au nord-oucst, les montagnes du
nord de la Somalie pousscnt les criquets A 'oucst , vers la fronti re de t'Ethiopic, ct au sud, vcrs le ddsert 
de l'Ogaden et, de ta, vers Ic Kenya. Ou bicn, les criquets pcuvcnt so diriger vers I'cst, vers la corne de
l'Afrique (le point le plus A test de la Somatic) ct vers los r6gions sud de la Somalie et du Kenya. Les
hautes terres du nord de t'Ethiopie (au Tigrd ct en Erythr6e) ralentissent la migration des criquets vcrs les 
aires de reproduction de la c6te de ]a mer Rouge. L'escarpcment de 'Arabie Saoudite bordant to Tihamah et
le Hedjaz empche los migrations de criqucts vers l'int6ricur de l'Arabie Saoudito pendant les mois d'hiver. 
Les montagnes du Y6men et l'Hadramaout joucnt Ic mme r6le. Les montagnes du nord do l'Iran
emp~chent los criquets de se diriger vcrs los c6tes de la Caspienne du nord de l'lran et du sud dc l'URSS,
pendant les mois d'hiver. Cc qui est 6tonnant, c'est que le Sahara, les d6scrts d'Arabie, du Pakistan et du
Rajasthan, en Inde, semblent no pas faire obstacle aux migrations des criqucts. Certains chercheurs
soutiennent que les criquets no pouvent voler jusqu'au Y6mcn et en diroction de l'est qu'on cas de 
convergence intertropicale des aliz6s; ils assurent 6galemont quo la direction du vent, dont d6pendent les 
migrations de criquets, leur pcrmet de traverser la mer Rouge pour gagner le Y6men (entretion personnel 
avec Cavin, 1987). 

3.3 	 Influence de la imdteorologie 

Le r6gime des pr6cipitations d6termine l'ccosion, les lieux de reproduction et les lieux do regroupement
des locustes et des sauteriaux (TAMS, 1989). Dans le Sahel, les pluies commencent g6n6ralement en mai et 
se prolongent jusqu'en novwmbre, los premircs pluics se produisant au sud et se d6playant ensuite
progressivement vers le nord. Les r6gions les plus au nord n'enregistrent que do faibles hauteurs de pluic,
souvent inf6rieures A50 millim~tres. Dans les zones subsahariennes, le Moyen-Orient, Ic Maroc et I'Asic 
du sud, les pr6cipitations sont comprises entre 50 et 200 millimetres, cc qui assure des zones de
reproduction au criquet pelerin. D'autres espbces (en particulier Oedaleus senegalensis) ont bcsoin de 
pr6cipitations comprises entre 200 et 1000 millim~trcs aussi peuvent-elles se reproduire on Afrique de 
l'Ouest (de ia Gambie au sud do la Mauritanic). De courtes pluies (uno p6riode de pluies hors saison en 
mars) et des tompdets (en particulier des cyclones), au large do 'oc6an Indien sont associ6es aux r6gimes
climatiques plus complexes do l'Afrique Orientale.Dans ces zones ,:-midos complexes, les schdmas de 
reproduction sont plus compliqu6s. Enfin, certaines eslces de locustes, comme le criquet puant, prdf rent 
se reproduire pendant des pdriodes de I'annce plus s ches. 

Le Tibcsti, l'Aur, l'Adrar des Iforas et les montagnes du Hoggar, en Algdric, sont habituollement des 
zones humides du fait des fronts qui se forment dans la zone de convergence intertropicale des alizds. Ces 
zones constituent des aires do reproduction pour Ics locustes et d'importants habitats pour de nombreusos 
espces. 

La convergence intcrtropicalc cst animdc en hiver d'un mouvemont periodiquc du sud (aux abords de 
l'Equatcur) vers Ic nord (r6gions saharienncs), cc qui cr6c des fronts climatiques, cntrainc des pluics et
engendre des vents violents. En g6ndral, les vents sont orient6s vers los zones de basso pression assocides A
la convergence intertropicale. Au nord du front, les vents sont orientds sud-ouest, alors qu'au sud, ils sont 
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orient6s nord-ouest. Le long du front, la direction des vents est g6n6ralement est/ouest, cc qui facilite le 
d6placement ct l'orientation des locustes ct sauteriaux. 

Les populations acridicnncs sont 6troitement tributaires des pluies ct de la temperature, croissant les 
annes humides et d6croissant pendant les p6riodes de s6cheresse. 

3.4 Prospection et surveillance 

La solution prdfrdc, la lutte pr6ventivc, impiique la d6tection et le traitement des populations de locustes 
ou de sauteriaux sur leurs aires de r6mission, quand un d6part d'invasion est imminent. Cette solution 
exige, dtunc part, la connaissance de tous les 6ldments indiquant l'imminence d'un d6part d'invasion, c'est
A-dire un syst~me de surveillance permettant de d6tecter les populations de locustes et de sauteriaux dont la 
densit6 atteint le scuil critique, et, d'autre part, la possibilit6 d'organiser efficacement un programme de lutte 
en des licux pr6cis. A I'heure ac uelle, plusicurs techniques assurent un syst me de surveillance totale et 
efficace: la t616dtection, la reconnaissance adrienne et la prospection terrestre. Chacune de ces techniques 
(d6crites ci-apr s), impose la collecte, l'interprdtation et la pr6sentation minutieuses des donn6es. L'USAID 
apporte son aide au financcment de cette panoplic complkte d'outils de surveillance, ainsi qu'a la formation 
nessaire AI'am6lioration de la qualit6 de la collecte et de I'analyse des donn6es. 

La t61d6tcction fait appel Ala photographic par satellite, convertie en "cartes de v6g6tation" montrant les 
zones A.couvcrt v6g6tal pouvant constituer une source de nourriture pour les locustes ou les sauteriaux. La 
production de ces cartes de v6g6tation a fait rdcemment l'objet d'un transfert de technologie du centre 
EROS, dans le Dakota du Sud, vers le centre AGRHYMET de Niamey, au Niger (Tappan ct al. 1991).
Pouvoir disposer de tellcs cartes d'origine africaine garantit quo les utilisateurs de toutes les r6gions du 
Sahel pourront cn avoir communication en temps opportun et A.un prix raisonnable. 

La reconnaissance a6ricnne associe souvent ia t6l6d6tection ct la prospection tcrrestre. Bien que les cartes 
de v6g6tation servent Aconcentror lcs operations de prospcction ult6rieures sur les lieux les plus propices au 
d6veloppement de populations de locustes ou de sauteriaux, la superficie des pays africains et le petit 
nombre de personncs form6es pour de telles opdrations oblige chacune de ces personnes A.couvrir de vastes 
territoires. Dans de nombreux cas, il faut donc absolument utiliser l'avion pour les missions de prospection 
terrestrcs, au moins pour gagncr Ic site de travail, si cc n'est pour l'observer dans sa totali!6. 

La prospection terrcstre cst le pivot du syst me de surveillance. Aucune des technologies connues Acc 
jour ne peut remplaccr l'identification des espbces par une pcrsonne qualifi6e sur un terrain suspect6 
d'infestation. Cette pcrsonne doit pouvoir 6valuer avec pr6cision l';mportance quantitative des diff6rentes 
esp ces, les distinguer les unes des autres ct disccrner leurs stades de d6veloppement (par exemple 
identifier les diff6rcntcs espces au stade larvaire). Dc plus, un des principaux 616irants d'un bon syst~me 
de surveillance, cc sont les enqu~tes sur les ooth6ques, la d6termination du nombro d'oeufs pr6sents sur le 
site de reproduction, car cela permet de pr6voir los infestations potentielles de la saison suivante. 

3.5 Strategies de ltte: Plans de campagne 

3.5.1 Planification du pr6traitement 

3.5. 1.1 G6n6ralit6s 

L'USAID pr6f rc que lcs programmes de lutte contre les locustcs et les sauteriaux soicnt planifi6s bien A 
l'avance. L'uno des exigenccs constantes des Rapports d'Evaluation Compl6mentaire de l'Environnement 
(SEA), c'ost l'6tablissement de plans d6finissant les d6tails d'application avant toute inr! rvention de 
I'USAID. Les plans do campagne assurent la protection do la sant6 de i'hommo ainsi que celle de 
l'environnement, fournissent des informations sur los moyens et le personnel . affecter raux op6rations et 
d6finissent los responsables des diff6rcnts aspects de l'application des mcsures d6cid6es. 
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3.5.1.2 Pr6vision 

Pour planifier les opdrations de pr6traitement, ilfaut recourir aux meilleures techniques pr6visioinelles
actuelles afin de d6terminer les probabilitds d'apparition de probi~mes lids aux locustes et aux sauteriaux, il
faut utiliser des cartes de v6g6tation pour affecter correctement les moyens disponibles aux travaux de
prospection sur Ic terrain et, en ce qui conceme le criquet s6n6galais Oedaleus,ilfaut se servir des r6sultats
des enquetes mendes sur les ooth~ques pour pr6voir quelles scront les conditions de travail de la saison
prochaine.Pour prendre des decisions en matiire de traitenimnt, on se fonde sur les ravaux de prospection
sur Ic terrain de personnes qualifi6cs, capables de disting er les diffdrentes esplces de locustes et de
sauteriaux (et de savoir la diff6rence de risque qu'elles font planer) et d'6valuer avec precision la baisse 
rdelle de productivit6 agricole qu'une attaque de leur pari reprdsente. 

3.5.1.3 Banques de pesticides 

Les "banques" de pesticides d6coulent de la conclusion d'accords de partage d'un stock commun de
substances chimiques entre des utilisateurs potentiels distincts, soit par le biais d'accords bilat6raux ou
multilat6raux entre les utilisateurs eux-memes, soit par une centralisation de la "banque" au scin d'une
organisation, telle que ]a FAO ou la Communaut6 Economique Europenne, ayant des responsabilitds tr~s
6tendues. Les banques de pesticides aident a 6viter l'accumulation d'excddcnts de pesticides dans les pays
africains en veillant a.ce qu'un certain nombre d'utilisateurs potentiels disposent d'un centre
d'approvisionnement appropri6, pouvant fournir a br6ve dch6ance les produits n6cessaires ia oO il a 6t6 
ddtermin6 et v6rifi6 qu'on en avait besoin. 

3.5.1.4 Prdpositionnement des pesticides 

Le prdpositionnement des pesticides implique Ieu: envoi, sur ies sites ot on en aura vraisemblablement
 
besoin, avant ia date d'utilisation pr6vue. Le prdpositionnement des pesticides est essentiel 
 au
ddcienchement au bon moment des opdrations de lutte antiacridienne - en particulier du fait du mauvais 6tat

des routes dans certaines parties de l'Afrique ",la saison des pluies (quand commence en g6n6ral la lutte
 
contre les locustes ct les sauteriaux). I1entraine des inconv6nients tels qu'une 616vation des risques

potentiels pour l'homme, une mauvaise utilisation ou une perte de pesticides faute de bonnes conditions de

stockage, et la pdremption de certains pesticides du fait de la dispersion des licux d'entreposage.
 

3.5.1.5 Conclusions sur la planification des opdrations de prdtraitement 

L'USAID pr6conise vivement la planification et la pr6paration des op6rations de prdtraitement et, en
particulier, la surveillance des populations d'esp6ces Aproblimes, afin de pr6voir les besoins futurs. Les

locustes 6tant actuellement en phase de r6mission, on n'a aucun besoin urgent de banques de pesticides ou
de prdpositionnement des pesticides 
comme cela serait le cas en situation d'urgence. Les banques de
pesticides et le pr6positionnement concernent moins les programmes de lutte contre les sauteriaux. 

L'USAID soutient A la fois les banques de pesticides et le prdpositionnement des pesticides; il cr6e
actuellement unc banque de pesticides dans le cadre du Programme d'aide d'Urgenc...i I'Afrique contre les
locustes et les sauteriaux (AELGA). Toutefois, I'USAID pense que les banques de pesticides et le
pr6poitionnement des pesticides devraient tous deux faire l'objet de pr6cautions. Los stocks de pesticides
doivent re soigneusement g6r6s pour 6viter leur p6remption et il faut prendre soin de ne les diss6miner que
dans des lieux disposant d'installations d'entreposage convenables, afin de les prot6ger des intemp6ries et 
de ne pas mc''e en p-il la santd des populations et l'environnement. 

3.5.2 Seuil dconomiquc 

On appelle "seuil dconomique" le niveau des ddgdts des ravageurs justifiant la prise de mesures de
protection des vdg6taux. Deux termes fr6quemment employds, quand des mesures de lutte sont envisagdes,
sont dMfinis ci-apr s par Stern et al. (1959): 1) Ic niveau dconomiquement prdjudiciable, qui est le seuil de
densitd Apartir duquel les nuisibles peuvent causer un prdjudice 6conomique; 2) le seuil dconomiquc, qui
est le montant du pr6judice pouvantjustifier iecoOt des opdrations de lutte contre ics nuisibles. En termes
dconomiqucs, le niveau 6conomiquement pr6judiciable est Ic scuil critique Apartir duquel le coOt de toute 
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augmentation marginale des pertes quantitatives ou qualitatives des cultures est 6gal au coot des op6rations 
de lutte permettant de mettre fin aux d6g.ts des nuisibles et aux pertes occasionn6cs aux cultures (Frisbie et 
al., 1989). 

Pour d6terminer le scuil 6conomique d'une attaque d'insectcs ravagcurs ou d'autres nuisibles sur une 
culture, il faut pouvoir distinguer les liff6rents niveaux d'infestation et connaitre l'incidence de chaque
niveau d'infestation sur la r6colte (Stern, 1973). D'aprbs Talpaz et Frisbie (1975), un scuil est une mesure 
dynamique pouvant varier suivant le niveau d'infestation, la valeur des cultures, le coOt de la lutte contre les 
nuisibles, l'6poque de sa d6termination, etc. 

Une m6thode de d6termination d'un scuil 6conornique a 6t6 6labor6e par Coop (1989 ct 1991) qui a 
6tabli une corr6lation entre la dcnsit6 des sauteriaux et les pertes subies par les r6coltes au Mali. Cinq 
sauteriaux et deux cantharides nuisibles au mil ont 6t6 enferm6s, dans des cloches en nylon, sur des 
panicu~es de mil, afin de d6termincr les d6gats relatifs caus6s au mi l'6tat de grains laiteux par les 
sauteriaux et Al'6tat de Ia floraison par les cantharides. C'est au d6but et au milieu de la p6riode oO le mil est 
Al'6tat de grains laiteux que les d6gdts caus6s par les sauteriaux ont 6t6 les plus consid6rables; les d6gats 
caus6s pendant ies autres stades ont 6t6 moindres. Par contre, les cantharides n'ont pratiquement caus6 
aucun d6gat au mil en fleur. En se fondant sur cette 6valuation, on a 6tabli une formule et des m6thodes de 
calcul par 6chantillonnage dcstin6es a estimer les niveaux de pi~judice 6conomique. 

On peut se demander si lapplication d'un unique scujl 6conomique Al'ensemble des petites exploitations 
agricoles est valable. Comme Ic note Farrington (1977), l'estimation de la densit6 des nuisibles et du 
rapport inscete nuisible/plantc hfte, ainsi que Ic coot de la lutte contra les ravageurs, peuvent largement
varier d'une exploitation Aune autre et d'une saison A l'autre. Dans la petite agriculture, les surfaces 
exploit6es sont g6n6ralement tr~s limit6es et on constate fr6quemment des stades de croissance diff6rents 
d'une parcelle A l'autre sur une faible superficie. Par cons6quent, l'utilisation d'un seuil 6conomique unique 
et d'un unique comptage des nuisibles est susceptible de conduire "certains exploitants agricoles A trop 
investir en moycns de lutte contre les nuisibles et certains autres A ne pas investir suffisamment, 
l'investissement 6conomiquement optimal 6tant peut tre le fait d'une minorit6 seulement".On a un besoin 
pressant d'un syst~me de seuil flexible tel que celui adopt6 au Malawi dans la lutte contre les chenilles des 
capsules du coton (Beeden, 1972). Dans cc pays, on utilise le "pegboard", c'est-A-dire un outil de 
comptage consistant en une tablette de bois perc6e de trois rang6es de trous. On d6place une cheville en bois 
dans chaque rang6e pour enregistrer le nombre d'6chantillons de plantes ainsi que pour compter les oeufs 
des deux principales espbces de chenilles nuisibles. On prend la d6cision de proc6der Aun 6pandage dbs 
que les chevilles de comptage des oeufs franchissent la ligne qui, trac6e sur le pegboard, repr6sente le seuil 
critique.Ce dispositif aide les cultivateurs a faire leurs propres recommandations en matibre d'emploi des 
insecticides et il n'exige pas de savoir lire ou 6crire (Kumar, 1984). 

Avec les locustes et les sauteriaux, l'analyse 6conomique se concentre sur deux points. Premibrement, 
quelles actions autres que la mise en place de programmes de lutte contre les locustes ct les sauteriaux 
pourraient-elles 6tre men6es? Deuxibmement, quand de tels programmes sont fournis, dans quelle mesure le 
total des moyens mis en oeuvre pour la r6alisation de ces programmes efficaces et rentables de lutte contre 
iLs locustes et les sauteriaux correspond-t-il au d6sir de tels services? 

Manifestement, l'ensemble de la question m6rite d'6tre examin6e en d6tail. Dans un rapport d'ensemble, 
mais pr6liminaire, du FEWS (Famine Early Warning System), (1987), les meilleures donn6es disponibles 
ont 6t6 examin6es. Environ 3,8 millions d'hectares ont 6t6 trait6s dans le Sahel pour un coot de 41,7 
millions de dollars. La valeur de la production de la zone concern6e a 6t6 6valu6e A78 millions de dollars, 
mais, de toute faqon, 31,9 millions de dollars de cette production avaient 6t6 perdus. Ainsi, un 
investissement de 41,7 millions de dollars at-il permis de sauver une production valant 46,1 millions de 
dollars, s'it un rapport b6n6fices/coOts de 1,1. Dans l'examen d6taill6, par iUSAID, du programme A 
moyen terme (TR&D 1989), ces conclusions ont 6t6 examin6cs de plus prbs. Si l'une des hypothbses du 
FEWS - que lcs nuisibles, si on ne faisait rien contre eux, auraient menac6 d'autres productions - avait 
conduit Atraiter des superficies dix pour cent plus grandes, le rapport b6n6fices/coOts serait pass6 A1,3. 

En ce qui concerne les diff6rents niveaux d'intervention entre lesquels il faut choisir dans le cadre du 
programme actuel, I'USAID (1987a) et TAMS (1989) ont d6fini une suite continue de niveaux 
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d'intervention allant du niveau zdro (pas d'intervention) Ades niveaux plus 6levds que ceux retenus
actuellement. L'absence d'intervention est inacceptable parce que le public amdricain d6sire aider l'Afrique
en cas de situation d'urgence et parce que, de l'avis des experts en matiJre de lutte contre les nuisibles, les 
populations de locustes et de sauteriaux atteindraient rapidement des niveaux incontr6lables si on ne les
traitait pas. D'autres programmes, tels que des programmes d'aide alimentaire aux cultivateurs sinistr6s ou
d'envoi dc fonds, par l'intermddiaire de la FAO ou d'un autre organisme, ont 6t6 rejet6s car jIIg6s
impraticables ct inefficaces. La limitation stricte des traitements aux zones de culture infest6es a aussi 6t6
rejetde par les Etats-Unis et la Communautd europ6enne qui ont considdr6 qu'une telle conception dtait 
insatisfaisante. L'USAID se montre 6galement peu dispos6 Aengager des programmes soutenant le
ddveloppement institutionnel de services nationaux de protection des v6g6taux en raison de Icur manque de 
succ s pass6 et de l'impossibilitd pour les pays h6tes de r6gler les d6penses de fonctionnement 
correspondantes. 

I1a 6td pose en postulat qu'en termes dconomiques, il n'y a pas de "march6" isol6 ou ind6pendant des 
locustes et des sauteriaux (FEWS 1987). Par contre, il existe un marchd oi une multitude de demandes
d'aide dtrang re au ddvcloppcment dconomique, des plus hdt6roclites, de la part des pays h6tes africains, se 
disputent la priorit6, avec toutes les incidences politiqucs, sociales et 6conomiques qu'elles peuvent avoir. 
Par cons6quent, on consid re que s'adresser A un march6 imaginaire des locustes et des sauteriaux 
reviendrait Alutter contre des rdalitds infond6es et Ane pas s'attaquer au cycle vicieux des infestations de 
locustes et de sauteriaux. 

L'analyse dconomique qu'impose toute prise de d6cision est gende par le manque d'informations 
appropri6es, par l'impossibilitd d'6valuer correctement la valeur des 616ments du programme et l'absence, 
pour l'analyse globale, de bases macrodconomiques solides. 

3.5.3 Scuil d'intervention del'USAID 

Quand l'USAID participe A des programmes de lutte contre les locustes ou les sauteriaux, c'est 
g6n6ralement quand il faut affronter I'un des niveaux d'infestation suivants: 

Niveau 0: On attend du programme de lutte contre les locustes ou les sauteriaux que le renforcement
progressif du service de protection des cultures du pays h6te rende celui-ci plus Am~me de maintenir les 
locustes en phase de rdmission et les sauteriaux Ade faibles niveaux d'infestation sans intervention
extdrieure. Au niveau 0, scule une assistance technique non chimique sera fournie. L'USAID est tenu de
 
continuer Aoffrir son aide Ace niveau.
 

Niveau 1: Le niveau 1 suppose l'infestation d'une surface cultivde de 50.000 A300.000 ha. La menace 
est localis6e et les essaims ne risquent pas de frapper les pays voisins. Une infestation de niveau 1 concerne
g6n6ralement des zones agricolcs habitdes oil du personnel local peut 8tre mobilis6 pour une campagne 
terrestre.
 

Niveau 2: Le niveau 2 suppose i'infestation plus s6v re d'environ 500.000 ha de terres de culture et de 
pAture, un danger de gr6garisation puis d'envol vers d'autres pays. Au niveau 2, I'USAID participe mais se 
fixe pour cible de ne pas contribuer pour plus de 15% des fonds n6cessaires. 

Niveau 3: Lc niveau 3 suppose l'infestation gdndralisde de beaucoup plus de 500.000 ha et une menace 
bien sup6ricure pour d'autres pays. A cc niveau, il est probable que les moyens des pays h6tes et des 
organismes donateurs seront insuffisants et les pertes subies par les cultures devraient 8tre consid6rables. 
On peut s'attendre acc que les fonds n6cessaires Acc niveau d6passent les 10 millions de dollars. 

En d6cidant du niveau d'aide Aaccorder, dans chaque cas sp6cifique, l'USAID devrait s'efforcer de 
limiter I'emploi des pesticides, tout en reconnaissant qu'au cours de ces toutes derni.res anndes, on a 
toujours fait un peu plus appel Aeux. 
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3.6 Choix des pesticides 

3.6.1 Principes de base (spcifiques aux pays de I'USAID) 

Les pesticides utilisds dans le cadre des programmes d'aide dtrang.re sont choisis en fonction de leur 
efficacitd, de leur coot, de Ieur stabilit6, de leur disponibilitd, de leur toxicit6 pour les utilisateurs et de leur 
compatibilit6 aecc les prdoccupations 6cologiques (TAMS, 1989). L'USAID a effectu6 une s6rie 
d'dvaluations sur le terrain et en laboratoire, pour d6terminer leur efficacitd et leurs effets sur 
l'environnement (voir PEA, TAMS 1989). Un des principaux problmcs dcologiques, c'est la r6manence 
des pesticides et, par cons6quent, les risques potentiels de bioaccumulation et de transfert par la chaine 
alimentaire. C'est pourquoi I'USAID a pris position et ddcid6 que la dieldrinc dtait inacceptable en raison de 
sa forte rdmanence (FAO 1988c). Un produit chimiquc paraissant satisfaisant pour l'environnement, vu sa 
faible r6manence, l'est beaucoup moins sur le terrain car plusieurs applications peuvent s'av6rer 
ngcessaires. L'importance relative de ces deux param tres a donn6 lieu Ade grandes discussions entre les 
diffdrents organismes donateurs, en particulier pour la dieldrine dont les effets sur l'environnement sont 
tr.s persistants, et pour le Sevin-4 huileux (une formulation contenant du carbaryl) qu'il faut utiliser 
p6fiodiquement en rotation. 

3.6.2 Pesticides agr~6s par I'USAID 

Au cours de la procddure d'approbation des pesticides financds par I'USAID (se reporter au Chapitre 2) 
on tente de maintenir unjuste 6quilibre entre les risques qu'ils repr6sentent pour les organismes non visds ,. 
la santd de l'homme, et leur efficacit6 et leur applicabilit6 aux operations sur le terrain.Comme on pouv At 
s'y attendre, les divers organismes donateurs se fondent sur des crit~res diff6rents pour dvaluer 1es 
produits. Toutefois, les r6unions de coordination des organismes donateurs ont largement rdsolu ces 
diff6rences. 

Les huits pesticides dont I'emploi est autoris6, moyennant des prdcautions, dans Ic cadre du programme 

de lutte contre les locustcs et les sauteriaux, sont dnumr6s au Tableau 4. 

3.6.3 Autrcs pesticides 

Plusicurs pesticides n'ont pas encore fait l'objet d'une 6tude approfondie ou une telle 6tude n'a pas 
encore t6 prdvue dans le cadre des programmes de lutte contre les locustes et les sauteriaux. La 
deltam6thrine est l'une de ces substances chimiques. Quand un pesticide ne figure pas sur la liste des 
produits agrdds, ceci indique que son emploi a W refus6 (c'est le cas de la dieldrine, du lindane et du HCH) 
ou que I'USAID n'a pas encore procdd6 A.son 6tude. Les programmes de lutte contre les locustes et les 
sauteriaux continuent A6voluer et il faut s'attendre Ace que l'agrdment d'autres pesticides soit consid6r6.En 
donnant son agrdment Ad'autres pesticides, I'USAID recherche des produits chimiques dont la r6manence 
soit faible Amoddr6e, ne pr6sentant donc aucun risque de bioaccumulation et de transfert par la chaine 
alimentaire. La formulation des pesticides appropfi6s doit aussi 8tre de composition constante et compatible 
avec les conditions rencontr6es sur le terrain (sous l'angle de la manutention et de la stabilit6 des produits). 

3.6.4 Consid6rations des donateurs et problbmes posds par les pesticides "non agrg6s" 

En plus des principales zonsiddrations sur la dieldrine (voir au Chapitre 3), la fourniture d'autres 
pesticides par d'autres donateurs pose une sdrie de problbmes de gestion, de formation et d'exploitation. 

Les problbmes de gestion comprennent la coordination de la mise en place correcte ct de la sdcurit6 
satisfaisante des divers produits chimiques offerts. I y a eu, en particulier, des conflits entre la FAO et 
I'USAID sur la n6cessit6 d'instaurer des mesures de protection de l'environnement et sur l'utilisation des 
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TABLEAU 4: PESTICIDES 1) POUVANT ETRE FOURNIS PAR L'USAID, , OU, 2)
 

NON AGREES PAR LIUSAID POUR LA LUTTE ANTIACRIDIENNE 

1) Peuvent 8tre foumis 

Pesticides Aprefirer: 
Malathion: 6viter la pollution de I'eau 
Carbaryl: 6viter les abeilles 
Acephate: Aaccompagner d'un plan devant fournir des informations sur son efficacitd et ses 
effets sur les organisnes non vis6s 

Pesticides fournis mais h employer avec precaution et avec des mesures pr6ventives 
appropri6es: 

Diazinon: 6viter les oiseaux 
Fdnitrothion: 6viter les oiseaux et tous les sites aquatiques 
Propoxur 
Bendiocarbe 
Chlorpyriphos-dthyl: A accompagner d'un plan devant fournir des informations sur son 
efficacitd et ses effets sur les organismes non visds 

Pesticides dventuellement subventionnds ' condition d' viter rigoureusement de polluer
iteau: 

Cypermtfine
 
Lambdacyalothrine
 
Tralomethrine
 

2) Ne peuvent 6tre foumis: 

Pesticides jamais subventionnes quelles que soient les circonstances
 
HCH
 
DDVP
 
DDT
 
Dieldrine
 
Lindane
 

Pesticides envisages mais non agrees
 
Deltamdthrine
 

pesticides d'une liste de produits "agr6ds". Les pesticides agrd6s suivant les directives de i'OMS, de la 
Banque Mondiale et de la FAO, peuvent r6pondre Acertaines prdoccupations dcologiques du gouvemement
amdricain, mais ils sont quelquefois inacceptables. La FAO a un programme d'dvaluation continue de 
l'efficacit6 des pesticides contre les acridiens et a pr6par6 une liste des produits recommand6s de ]a catdgorie 
20.
 

De plus,un manque de coordination dans l'usage des pesticides pose souvent de sdrieux problImes de 
formation. Un mauvais assortiment des pesticides ou un nettoyage insatisfaisant des appareils utilisds peut
entraeiner le colmatage des pulv6risateurs et d'autres pannes mat6rielles, ainsi que l'application de doses 
incorrectes, avec toutes les cons6quences dangereuses que cela peut avoir pour le personnel,
l'environnement et les cultures. 
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3.7 Application des pesticides 

3.7. 1 Minimisation de l'impact des pesticides 

Quand on applique les pesticides en pleine connaissanco de la zone traitde ct de son importance 
dcologique, et aprbs les avoir soigneusement choisis sur une liste de produits agrdds en fonction de leur 
impact attendu ou connu (Tableaux 2 ct 4), leurs effets ndgatifs pcuvcnt rIre minimis&s. En g6ndral, on ne 
doit pas appliquer de pesticides a des habitats consid6rds commc parc national, rdserve d'animaux ou zone 
sensible. I1faut prdvoir un pfrimitre de sdcuritd de 2,5 km autour de tels habitats.Les 6pandagcs adriens A 
leurs abords doivent 8tre, cux aussi, soigneusement contr61s, pour dviter des incidcnts dus Ala ddrive. Les 
zones Atraiter doivent ersoigneusement balisdes. I1faut procdder a des observations sur le terrain pour
s'assurer que c'est bien ]a zone considdrde qui cst traitde ct quc des doses exccssives de pesticides ne sont 
pas employees. 

De plus, il faut ddlimiter avcc soin lcs cours d'eau, lacs et systimes hydrologiques des zones humides, 
et l'emploi des pesticides dans les bassins versants ou A leur p6riphdrie doit faire l'objet d'un examen 
attentif avant quo la derniire main ait dtd mise aux plans d'application des pesticides ciblant les locustes ct 
les sauteriaux. Gdndralement, les Rapports d'Evaluation Compldmentaire de I'Environnement (SEA)
recommandent l'interdiction ou la limitation de l'application de pesticides prOs des habitats aquatiques. S'il 
faut absolument s'attaquer Aune s~dvre infestation de locustes ou de sauteriaux a proximitd d'un plan 
d'eau, il est pr6fdrable d'envisager l'emploi de I'acephate dont la toxicitd pour les organismes aquatiques est 
relativement faible. Quand les oueds et icurs ligncs d'6coulement des eaux subissent une invasion de 
locustes ou do sautcriaux et que l'on considbre qu'il est essentiel et indvitable de les intdgrer a des zones A 
traiter en couverture totale, il faut prdvoir les passages adriens, ou andains, de fayon telle qu'ils laissent 
libres de tout traitement des tronqons de ces oueds ou khors, par exemple d'un kilombtre tous les quatre 
kilombtres (soit 25%). A partir de ces r6serves, les organismes sensibles aux pesticides et ainsi pr6servds, 
pourront repeupler les zones d6peupldes. 

Dans la zone saharienne, en raison des vastes 6tendues sur lesquelles les opdrations de lutte se 
ddroulent, aucune zone do protection particulire n'est ddlimitde car Ic biote affectd par ces opdrations peut 
sty reconstituer. 

Quelle que soit Ia zone a traiter, Ic choix des pesticides doit prendre en compte ses particularit6s. 

On pcut considdrablement amdliorer la surveillance en faisant participer aux op6rations de lutte contre les 
locustos ot los sauteriaux des agents des services nationaux de protection de la faune sauvage qui pouront
observer l'impact de ces operations sur la flore et la faune. Sensibiliser davantage Ic grand public et les 
oxploitants agricoles aux problkmes d'environnement, et particuli~rement les services de protection des 
cultures (CPS) et Ic personnel de l'Administration, devrait 6tre une des taches des programmes de 
l'USAID. 

Avant tout ddclenchement d'une operation de lutte contre les locustes ct les sauteriaux, il faut placer en 
tte des prioritds l'identification des habitats sensibles et des zones protdgdes. Los inventaires des habitats, 
des esp6ces et des 6cosystimes doivent tre sans cesse compldtds. Dans ]a plupart des pays, ces inventaires 
ne sont que partiels. Lorsqu'ils n'existent pas du tout, ia Mission de I'USAID du pays concernd peut 
demander leur pr6paration. Pour ddlimiter correctement les zones qu'il est pr6vu do traiter, soit par terre, 
soit par air, il faut so pr6occuper de Ia logistique qu'impliquc leur balisage (prospection, piquets, fanions, 
rep-res, etc.) et do l'6poque de reproduction des espces a combattre. 

D'habitude, les pesticides sont I'6ldinent essontiol des programmes de lutte contre los nuisibles. 
L'emploi de composds chimiquos agrdds ct l'application correcte de la dose minimale aux zones visdes font 
des pesticides un moyen de rdponse a court terme Ala prolifdration d'une esp.ce particulibre do ravageurs. 
Les techniques d'dpandage, aussi bien terrestres qu'adriennes, permettent de combattre efficacement un 
fldau, dbs qu'il s'est d6clard, car le fait qu'elles peuvent tre mises en application relativement vito garantit
des rdsultats rapides. 
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Plusieurs types de mat6riel permettent l'pandage des pesticides chimiques et biologiques, dont les sacs 
poudreurs, les poudreuses A manivelle et pulvdrisateurs manuels, les pulvdrisateurs et ndbulisateurs 
dorsaux, les pulvdrisateurs, poudreuses et n6bulisateurs portds sur camion ou tracteur, les pulvdrisateucs
centrifuges UBV Apiles portd Abras d'homme, des avions et des hdlicopt~res plus ou moins grands. 

Une fois le fidau acridien d6clar6, de vastes essaims de locustes avancent continuellement sur des
centaines de kilombtres carr6, cr6ant une situation 6chappant au contr6le des responsables des programmes
de traitement terrestre les mieux organis6s. Dans les programmes pass6s, seuls les 6pandages a6riens ont 
permis de lutter efficacement contre les invasions de sauteriaux ou de locustes. 

I! ne faut pas oublier, toutefois, que la lutte prdventive peut emp8cher le d6clenchement des invasions et 
6viter d'avoir Autiliser les pesticides. 

3.7.2 Epandage terrestre 

Les techniques d'dpandage terrestre sont plus prdcises que celles d'dpandage adrien et permettent
davantage de souplesse dans l'utilisation du personnel. Cependant, certaines d6faillances se produisent du 
fait que les appareils utilis6s sont souvent mal rfgl6s (Lloyd, 1959) et que leur mode d'emploi prdcis, dans 
les circonstances trbs diff6rentes dans lesquels ils sont utilisds, est difficile Aexpliquer. Correctement rdglds
et utilisds, les 6quipements d'6pandage terrestre permettent de lutter aussi efficacement que ie matdriel 
d'dpandage adrien contre les sauteriaux et les locustes et ils peuvent compl6ter les opdrations de traitement 
adrien. 

Pour etre efficaces sur de vastes dtendues, les appareils doivent travailler en UBV. C'est en 1958 qu'un
pulvdrisateur montd sur pot d'dchappement a 6td mis au point puis utilis6 en Ethiopie pour combattre le 
criquet pblerin. Ce dispositif, encore trbs populaire en Afrique, qui se fixe sur le tuyau d'6chappement d'un 
v6hicule Amoteur, est le premier appareil satisfaisant Apulv6riser moins de 0,20 litre par hectare. Plusieurs 
autres appareils de pulv6risation terrestres travaillent dgalement en UBV. Citons parmi eux le pulv6risateur
centrifuge A piles portd A bras d'homme, le pulv6risateur dorsal UBV motoris6 et les atomiseurs et 
pulv6risateurs mont6s sur pot d'6chappement et install6s sur camion. D'autres types de pulvdrisateurs sont 
6galement disponibles (Overholt et Castleton, 1990, et Symmons, 1991). 

L'appatage, comme solution de remplacement du poudrage ou de la pulvdrisation, n'est pas un procdd6 
nouveau mais, suivant les pays, il est plus ou moins fr~quemment employ6. I semble que c'est au Sdndgal
que l'on utilise le plus souvent des appAts et c'est aussi dans ce pays que sont men6es certaines recherches 
sur diffdrents supports alimentaires ( mil, arachide, son de bi6, etc.) et sur des substances provoquant un 
phdnomine d'attirance et de stimulation de l'appdtit (m6lasse, diverses huiles vdgdtales) (Niassey, 1990).
Le son de bid est un appat iddal et il %stfacile de s'en procurer dans beaucoup de pays sah6liens car bon 
nombre de ces pays, comme le Mali, possident une minoterie pouvant -ournir du son de bl Aun prix
raisonnable (AFD, 1991a). 

Niassey (1990) a r6cemment relat6 ses exoriences de l'appatage et 6valu6 les effets de plusieurs huiles 
sur le criquet puant (Zonocerus variegatus). Il affirme que l'appdtage est un proc6dd trbs 6conomique et tr s 
efficacc Apetite dchelle, en particulier contre les larves. Son succ2s d6pend de la pr6cision des informations 
recueillies pendant les opdrations de prospection, car il faut pouvoir identifier et traiter les aires Aforte 
densit6 d'6closions en fin de saison s che. 

Au Mali, un projet de lutte int6gr6e contre les ravageurs (IPM), a entrepris une 6tude prd1iminaire de
faisabilitd de lPappatage. I1en a rdsultd que, dans les zones de plus forte production de mil, les cultivateurs 
seraient prets Autiliser, pour la confection d'appats, une partie de leurs cd6rales excddentaires ou de qualit6
m6diocre. Au cours des exp6rimentations initiales, l'appatage s'est traduit par une diminution du nombre 
des acridiens sup6rieure Acelle obtenue par le proc6d classique de poudrage. 

3.7.3 Epandage a6rien 

Les programmes amdricains de lutte contre les locustes et les sauteriaux en Afrique b6n6ficient de 
l'exp6rience acquise aux Etats-Unis lors des op6rations engagdes contre les sauteriaux entre 1951 et 1963. 
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dans 	les Grandes Plaines du nord. C'est dans les annfes 1950 qu'a 6t6 mise au point, en Angleterre, la 
technique de la pulv6risation en TBV, utilisant la cage rotative Micronair qui projette des gouttelettes de 
diambtre plus uniforme que Ics rampes classiques. Quand on emploic des produits non volatiles ct qu'on 
vole a plus basse altitude, cette technique diminue le temps de suspension dans l'air des gouttelettes ct limite 
la d6rive. Cette ddrive, toutefois, peut 6tre bien utile lors des opdrations de traitement des locustes, quand 
les passes des a6ronefs traitent de vastes 6tendues, car elle peut alors servir Acompenser les erreurs de 
trajectoire des appareils. L'avantage de cette technique, c'est qu'une cuve de pesticide permet de traiter une 
plus 	grande superficie. De plus, i'emploi direct de produits concentr6s dvite d'avoir Afaire des m6langes 
sur le terrain et d'avoir A transporter des diluants (eau ou huile). Les moyens d'dpandage classiques 
prdsentent quelques d6fauts tels que la projection de particules de diambtre irr6gulier et trbs grosses, d'oti 
une consommation excessive de pesticide. 

Afin de trouver un juste 6quilibre entre le soin avec lequel il faut procder au traitement afrien des zones 
concernies et les objectifs de rentabilitd des appareils utilis6s pour les missions d'6pandage a6rien, on fait 
appcl, suivant les cas, Aplusicurs types d'a6ronefs.Les avions 16gers peuvent transporter en moyenne une 
charge de 1000 kg et les avions de taille moyenne une charge de 1500 kg. Bien entendu, plus leur charge 
autoris6e au ddcollage est importante, plus l'emport de carburant des appareils est 61ev6, d'oti la possibilitd 
d'atteindre des sites d'dpandage plus 61oigns. Toutefois, les l.chers de pesticides des plus gros avions 
sont moins pr6cis aussi leur pr6fzre-t-on de plus petits appareils. 

On utilise aussi des bimoteurs ldgers d'dpandage. Ils ont la possibilit6 de transporter A la fois des 
hommes et du mat6riel, ils ont une vitesse et un rayon d'action suffisants et la sdcurit6 qu'assure, quand on 
opbre en milieu ddsertique, la prdsence de deux moteurs. De plus gros avions, y compris des quadrimoteurs 
de transport peuvent tre adapt6s A des missions d'6pandage. Ils conviennent aux op6rations ot les 
distances Acouvrir et des consid6rations strat6giques imposent nettement l'utilisation d'appareils A long 
rayon d'action, et aux cas dtinfestations acridiennes portant sur de vastes 6tendues. 

On peut aussi utiliser des hflicoptbres de diff6rentes tailles et possibilit6s. La plupart des hdlicoptbres A 
usage agricole sont 6quipds de petits moteurs Apistons. Pour les missions de pulv6risation en TBV, 
quelques h6licoptbres peuvent abattre un volume de travail consid6rable. Les gros h6licoptZres, qui peuvent
8tre utilisds pour des traitements en TBV sur un plus grand iombre de sites de chargement que les gros
avions, sont tout Afait compdtitifs, meme sur le plan 6conomique, par rapport Aces derniers. 

En Afrique, otl les grands programmes de lutte antiacridienne comportent des op6rations d'6pandage de 
diff6rentes dimensions, on peut avoir Autiliser divers types d'a6ronefs. Chaque op6ration a des imp6ratifs 
multiples. Quand les sites de traitement sont d1oignds, il faut un plus gros appareil; quand les surfaces A 
traiter sont petites et proches d'une piste d'atterrissage, il est plus 6conomique d'utiliser un petit appareil. 
Les h6licoptbres, pouvant virer trbs court, sont capables de traiter plus rapidement de nombreuses surfaces 
dispersdes - en particulier dans les zones d6pourvues de piste d'atterrissage, dans des zones sensibles du 
point de vue dcologique ou militaire - et de petites parcelles cultivfes. Pour prospecter les zones 
inaccessibles et 6loigndes, I'h6licopt re est une ndcessitd. Dans certains cas, il faut employer l'h61icoptbre 
pour des raisons de vuln6rabilit6 de I'environnement Atraiter. Pour que les pesticides soient employ6s en 
toute s6curitd et efficacement, il est important que les pilotes aient suivi des cours de formation A leur 
utilisation et qu'ils aient obtenu les dipl6mes correspondants. 

3.7.3.1 Application des techniques de pulvdrisation en UBV Ala lutte contre le criquet plerin 

1. 	 Les techniques de pulv6risation en UBV par voie a6riennc sont recommanddes pour la lutte contre 
Ic criquet p~ierin. Elles doivent faire appel Ades liquides non volatiles qui, pour des raisons 
logistiques, doivent tre efficaces a des doses comprises entre 0,5 et 1 litre par hectare. 

2. 	 Pour l'attaque air-air des vols de locustes, il est souhaitable de pulvriser les produits en fines 
gouttelettes. L'dquipement de pulvdrisation doit pouvoir 6mettre un maximum de gouttelettes de 
pesticide d'un diambtre infdrieur , 100 microns 

3. 	 Pour la pulv6risation des cibles posees: 
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(A) Traitement en ddrive maximalel :. De larges surfaces peuvent 6tre couvertes par un vent de 
travers r6gulier acceptable, de vitesse sup~rieure A2 m/s, mesur6 A2 m de haut. Une altitude de vol 
de 10 m et des andains de 150 m sont la formule classique, avec l'adronef et 1'6talonnage des buses 
de pulvdrisation les plus approprids. 

(B) Traitement en ddrive minimale2 . Les cibles peuvent r traitdes dans un air relativement 
calme, avec des buses correctement 6talonnes et un bon espacement des passages, comme cc qu'a
prdvu l'USDA-APHIS pour des adronefs d6termin6s. Pour un Turbo-Thrush, la formule classique
consiste en des andains de 50 m et en unc altitude de vol de 10 5 15 m. 

Suivant ces deux m6thodes de traitement, lespacement pr6cis des passages est important. I1est
hautement souhaitable que du personnel qualifi6 surveille les conditions ambiantes ct l'efficacitd du
traitement. Suivant ces deux mfthodes, il est la plupart du temps souhaitable que le diambtre des gouttelettes
de pesticide pulvdris6es soit largement compris entre 70 et 125 microns si cc n'est que, dans certaines 
conditions, un diam tre sup6rieur puisse tre pr6fdrable. Ne pas procdder A.des op6rations de pulvdrisation
dans des conditions de forte thermoconvection telle qu'on en rencontre par de chauds aprs-midi, ou dans 
des conditions atmosph6riques stables, calmes et d'inversion thermique. 

3.7.4 Echelle d'op&ation 

Mfme si des raisons d'dconomie d'6chelle peuvent tre avanc6es en faveur de l'6pandage a6rien plut6t 
que de l'6pandage terrestre, certains signes semblent montrer que l'dpandage adrien convient moins aux 
pays africains. En g6nfral, 1'6pandage adrien est une technique que Ic niveau de compdtence propre aux 
diff6rents pays africains ne leur permet pas d'exploiter pleinement; de plus, elle est grande consommatrice 
de devises (FEWS, 1987). L'USAID prdffre pr6ner le recours a des brigades villageoises, i des opdrations
de lutte au sol et Atd'autres m6thodes de lutte au niveau local. Dans Ic contexte africain et avec ]a formation 
appropride, ces mdthodes peuvent tre efficaces tout en prot6geant I'environnement. Les brigades
villageoises peuvent faire du bon travail sur les aires d'dclosion de 1'O. senegalensis situdes dans les 
champs d'arachide du sud du S6n6gal. 

La plupart des m6thodes traditionnelles ne sont pas applicables dans le cadre d'une strat6gie de lutte 
prdventive visant i. intervenir sur les populations montrant des signes de tendances grdgaires avant
d6clenchement d'une pullulation. De telles operations peuvent avoir lieu dans des zones ddsertiques isoldes,
dloigndes des zones agricoles. 

Le Guide des Opdrations de lutte contre les locustes et les sauteriaux (Operations Guidebook, USAID,
1989d) nous fournit un guide rapprochant la superficie des zones Attraiter des diff6rents 6quipements 
appropris.
1 At10 hectares Sacs poudreurs, poudreuses ct pulv6risateurs manuels 
10 A15 hectares Pulv6risateurs ,Acompression, atomiseurs 
15 At500 hectares Pulv6risateurs en TBV et sur pot d'dchappement montds sur v6hicule 
500 At2000 hectares Hd1icopt~re 
Plus de 2000 hectares Avion monomoteur 
Plus de 5000 hectares Gros monomoteur ou petit bimoteur 
Plus de 50.000 hectares Gros multimoteur 

1 Equivalent du tcrme habituel de traitement "en derive", appliqud en Afrique et en Australie dans la lutte contre les 

locustes. 

2 Equivalent du terne de taitenent "de pr&cision", ufilisd ici dans le cadre d'une technique andacridicnne diffdrente. 
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3.8 Autres mitiodes de lutte 

Les cycles naturels r6gissant les populations d'insectcs, quand ils sont conjugu6s aux efforts de 
l'homme, 6tablisscnt des mdcanismcs r6gulateurs maintenant un certain dquilibre entre la densit6 des 
insectes ct les pertes subies par lcs cultures. Cepcndant, quand los conditions naturelles favorisent la 
pullulation des insectes, la densit6 de ces derniers d6borde les efforts des hommes et Ics cultures peuvent 
subir des d6gats consid6rables. Ce n'est qu'a une dpoque rdcente qu'il est devenu possible d'utiliscr les 
pesticides pour s'attaquer aux explosions d6mographiqucs des populations de locustes ct de sauteriaux. En 
principe, une large utilisation des pesticides a permis de lutter officacement contre los populations do 
locustes et do sauteriaux et de limiter leur croissance. Toutefois, comme on se montre de plus en plus 
attontif aux effcts des pesticides sur l'environnement, il faut chercher des solutions de remplacement. 

3.8.1 M6thodes traditionnelles 

De nombreuses mdthodes traditionnelles se r6v~lent efficaces, Aun certain niveau, dans la lutte 
antiacridienne. Elles reposent g6n6ralement sur la nature du cycle ct des habitudes do vie des locustes et des 
sauteriaux. Parmi ces m6thodes, citons la destruction des masses ovig~nes (dtordinaire en retournant le sol 
pour mettre Anu les ooth~ques [voir Fig. 5]), la pose de pi?.ges m6caniques ou manuels, 'crasement des 
insectes, Ic creusement de foss6s face aux bandes larvaires et la capture des insoctes pour la consommation 
humaine. D'autres m6thodes impliquont Ic lacher de consommateurs de locustes et de sauteriaux, tels que 
les poules, dans les zones infest6cs. I1existe des pr6dateurs naturels des locustes et des sauteriaux, des 
oiseaux par exemple, mais la croissance explosive des populations de locustes ainsi que leur comportement 
migrateur rend inefficace un tel moyen de lutte (en effet les locustes so reproduisent plus rapidement que 
leurs prddateurs et migrent soudainement, so mettant hors de portde de ces prddateurs). Cependant, en 
Chine, des canards et leurs congdn~res semblent avoir 6t6 utilis6s avec succ s contre les acridiens 
migrateurs, dans certaines circonstances (se reporter au sous-chapitre 3.8.2, Figure 6). 

L'utilisation des connaissances que 'on a des prdf6rences alimentaires des insectes, ia modification des 
p6riodes de plantation, ia plantation de cultures ou de vari6t6s plus r6sistantes Al'attaque des acridiens (par 
exemple, remplacement du mil par Ic sorgho), cc sont 1IAautant de m6thodes permettant de limiter les d6gats
causds aux cultures par los sauteriaux ct los locustes. Autres techniques ayant fait preuve d'une certaine 
efficacit6, los cultures intercalaires, la plantation de plantes-pibge et la surveillance de l'habitat (en 
empechant par exemple la pousse de mauvaisos herbcs ou do plantes sur les bas-c6t6s des routes). 

L'USAID pr6conise une stratdgie limitant ou supprimant l'usage des pesticides pour combattre les 
locustes et les sauteriaux dans des zones 6cologiquement sensibles (par exemple des bassins versants, des 
pares nationaux et des zones mar6cageuses). Ainsi, davantage d'efforts seront consacr6s A rendre plus 
efficaces ces m6thodes traditionnelles de r6gulation des populations r6siduelles et de limitation des d6gats 
subis par los cultures en cas d'explosion d6mographique des acridiens. I1faudra pour cela de gros efforts 
dinstruction de ]a population agricole, des incitations sociales et 6conomiques, et de l'assistance technique. 
I1faudra s'attacher A reconnaitre la valour des techniques des cultivateurs locaux ayant pu trouver des 
moyens pourjuguler los infestations Apetite dchelle.Parexemple, le simple fait d'6tendre une moustiquaire 
sur les arbres peut r6duire sensiblement los d6gats commis par les criquets arboricoles. 

Au Mali, los m6thodes suivantes ont 6t6 payantes: 1) creusement de tmnchdes pour intercepter les bandes 
larvaires gr6gaires; 2) d6torrage et destruction des oothtques do certaines espoces de sauteriaux. Les 
villageois du Mali savent, a-t-il 6t6 rapport6, ot1 se trouvent des zones de forte densitd d'ooth.ques qu'il est 
possible do d6torrer avec un minimum d'efforts. La collecte par les agriculteurs d'oothbques de Kraussaria 
angulifera pendant la saison sbche, a contribu6 largemont .rdduire l'infestation de certaines parties du pays 
des Dogons (USAID, 1991a). 
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Methode de prospection: les oothdques localtsdes pendant l'dchantillonnage sont
reperdes par des cure-dents; elles sont d~terrdes une A une. 	

Les Kraussaria, les Hyeroglyphus et les Catalolpus sont des esp~ces de criquets
pondant leurs oeufs & la base des essences d'ombre.
 

Une dquipe villagecise et son 'sac" d'ootdques ddterrd en une jornde dans Ilazonede Serirnana-Banamba. 	 Tni des oothdques et des indices de pr~dateurs recueillis durant une proposection
general e.
 

Figure 5. Dkerrement d'ooth~ques Je criquets au Mali. Certaines espi~ces de sauteriaux d~posent leurs oeufs surdes sites proches des champs cultiwis. En localisant et en d~terrant ces concentrations d'ooth~ques, les villageoisdevraient r~duire les risques potentiels encourus par les jeunes plantules. Des centaines de brigades villageoises:
ont W constitu~es, dans: beaucoup de pays du Sahel, (Aisuivre)

(Photos de George Popov) 0 



Une brigade villageoise exclusivement f~minlne, dans le pays Dogon, au mall. 


La principale occupation des brigades villageoises aujourd'hui (a Karo, Mali) est

d'epandre manuellement des pesticides 
pour lutter en particulier contre les
premiers stades de d~veloppment de la premidre g6n~ration prdcoce de sauteriaux. 
Beaucoup de villageois se joignent volontiers A ces efforts bien que des 
6quipements de s~curitd ne soient pas toujours disponibles.
 

Un chef de brigade, chez les Dogons, 
tenant un criquent entre ses doigts.

Certains Dogons sont capables de d6termlner le nom sp~clfique de 15 espoces de
sauterlaux. Ils connaissent aussi les plantes constituant le 
site de ponte

privildgi6 de certaines esp~ces.
 

at.
 

Un brigade de Dogons tenant 
entre leurs mains des oothdques. Plusieurs de ces

brigades d6terrent activement des oothdques de Kraussaria. Bien entendu, cette
pratique est plus rdpandue quand les ONG dchangent chaque kilogramme d'oothdques

d~tendes contre 1 kg de cdr~ales.
 

Figure 5 (suite). principalenient pour proteger les cultures. Ces brigades participent 6galenient aud6terrenient des oo(lhques. On n'a pas encore totalement prouv6 'iquel point ]a destruction des oothques 6tait une nithode de lutte prventive valable, mais les 6valuations faites it ce jour niontrent nettement leur utilit( dansles conditions du sahel. (Photos de Carl Castleton). 



3.8.2 	 Lutte intdgrde contre les ravageurs (1PM) et recherches sur les agents et techniques de 
Jutte non-conventionnels 

La lutte int6grde (IPM) est la mdthode de combat pr6fd6re contre los ravageurs. L'IPM n'est pas une 
solution de remplacement des pesticides do synthbse mais plut6t une int6gration de diverses mdthodes 
pouvant aboutir a une utilisation plus r~iuite des pesticides chimiques, i'accent 6tant mis sur la prdvention.
Les mdthodes modernes et prudentes de lutte antiacridienne comportent l'adoption de techniques de 
surveillance et d'alerte prdcoce, l'dtablissement de scuils dconomiques d'intervention, la d6termination du 
moment le plus propice au traitement, d6coulant do la dynamique do la population des ravageurs, et 
'application d'agents antiacridiens traditionnels ou non chimiquos. 

3.8.2.1 	T616d6tcction et-cartes de v6g6tation: systbmes de surveillance et d'alerte pr6coce 

Les informations m6tdorologiqucs, les cartes do v6g6tation et d'observation du sol par satellite devraient 
faciliter la misc sur pied, dans los pays africains, do moyens scientifiques ct institutionnels (US Congress
[OTA], 1990). Les cartes do vdgdtation pourraicnt joucr imm6diatement un r6le important dans la lutte 
pr6ventive contre Ic criquet pblerin. Malheureusecnint des probl mes de fourniture de ces cartes on temps
voulu restent a rdsoudre. Do plus, pour avoir un maximum d'utilit6, il faudrait v6rifier davantago la validit6 
de ces 	cartes do "6g6tation sur Ic terrain ct affiner la sensibilit6 spectrale. En Afrique sah6lienne, los 
programmes de d6vcloppement commencent t utiliser los techniques du syst~me d'information 
gdographique (Geographic Information System, ou GIS) pour rdaliser des cartes de v6g6tation saisonni~rcs a partir des donn6es transmises par satellite ct faciliter ainsi los missions do surveillance entrant dans Ic 
cadre do la lutto antiacridienne (Tappan, Moore ct Knausenberger, 1991). 

3.8.2.2 	Produits rdpulsifs 

Les locustes ct les sauteriaux n'attaquent pas certaines plantes ct sont dissuadds d'attaquer certaines 
autres plantes aprbs qu'elles aient dtd pulv6ris6es avec des extraits do plantos sp6cifiques. Do tels produits
r6pulsifs offrent un autre mode de protection des cultures assez sdduisant car il fait appel a des produits
naturels. L'utilisation d'extrait de margousier (neem) est actuellement a l'6tude dans certains pays africains 
ct aux Etats-Unis ct is r6sultats somblent assez promotteurs, particulibrement quand la situation acridienne 
est calme. D'apr s les recherches effectudes au Niger par Ic GTZ (1991), Ic contact des acridiens avec de 
faiblos doses d'huile de margousier entraine une interruption ct une perturbation du vol; on consid~ro qu'il a 
6galement Ic pouvoir do stopper lo ph6nombne de gr6garisation des larves et des imagos du criquet p~lerin.
Par contre, en situation d'urgonce, il serait difficilo de transf6rer A temps sur los sites infestds, 
(particuli~rement A la saison Jos pluies), des quantit6s suffisantes d'oxtrait do margousier. Utilisd 
isoldment, cc produit r6pulsif devrait dissuader los locustes ot los sauteriaux d'attaquor les cultures sur 
lesquelles il a dtd r6pandu, mais les acridiens devraient s'attaquer alors aux arbres et aux cultures non 
protdg6s. Cet aspect do I'emploi de l'extrait de margousier n'a pas encore dt6 explor6. 

Au Niger, le margousier est actuellement I'objet do trois projets parrain6s par le GTZ, Ic CIDA (ou
ACDI) ct le CARE. Trois moulins destin6s ai l'extraction d'huilc de margousier ont 6t6 fournis par Ic CARE 
qui a 6galement mis A I'6tudc la cr6ation dventuelle d'une petite entreprise qui utiliserait les produits du 
margousier. 

L'USAID a 6galement parrain6, en coopdration avec le Service de Protection des Cultures (CPS) du 
Niger, des recherches sur l'utilisation possib!o de I'huilc extraite du noyau des fruits du margousier. Ces 
recherches ont montr6 quo I'extrait de margousier pouvait efficacement repousser les criquets (so reporter 
au 3.8.2.3. ci-aprbs). Une large utilisation de l'extrait do margousier semble se heurter Ades difficultds de 
main-d'oeuvre de production et d'6pandage ainsi qu'au volume consid6rable d'extrait qu'il faudrait obtenir 
pour g6ndraliser avoc efficacit6 un tel mode de protection (Radcliffe et al., 1990, 1991). Les projets en 
cours devraient tre utilis6s pour guider des recherches compldmentaires sur le margousier. 
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3.8.2.3 Moycns autres quc les produits chimiques ou les pesticides 

Des moyens do luttc non chimique ont 6t6 explor6s car ils laissent envisager la possibilite do combattre 
efficacemcnt les locustes ct les sauteriaux au prix d'un moindre impact stir l'environnement qu'avec los 
pesticides. Lo mat6riel ayant fait I'objct des travaux les plus approfondis est une microsporidic. Le Nosema 
locustac (Nosema) a 6t6 test6 au S6ngal avec des r6sultats ind6termin6s (H-enry et al., 1985). Les r6sultats 
pr6liminaires d'exp6rimentations conjointes au Mali ot au Cap Vert (USAID avec GTZ et Ciba-Geigy)
semblent indiquer quo I'utilisation du Nosema no dcvrait pas convenir aux situations do crise (Henry et 
al.,1990, on pr6paration, et van der Paauw ct al. 1990). Le probl~me dc disponibilitd do cc mat6riel et do 
sos applicateurs sp6cifiquos font 6galemcnt obstacle sa large utilisation. Uno solution possible consisterait 
• apparior Ic Noserna et un pesticide, pour tenter d'affaiblir los locustos par attaque mic."bienne ct les 
rondre ainsi moins r6sistants Auno attaque chimique. Le Nosoma pourrait servir a des usages ai plus long
terme, dans Ic cadre d'une campagne do lutte int6gr6e contre los ravageurs (IPM), on particulier dans los 
zones ob l'erploi des pesticides est lirnit6 ou interdit. Des recherches effectu6es sur de vastes populations
do locustes et do sauteriaux pourraient r6vd1er la pr6sonce d'autres microsporidios aussi efficacos quo le 
Nosema. 

Autres m6thodes envisageables pour 6\'iter I'emploi des pesticides, l'utilisation des ph6romones et 
kairomonos. Pou do progrbs ont encore 6t6 enregistrds dans le dornaine do l'identification do ces 
substances, g6n6ralernont spcifiqucs a chaque espce, et dans la r6alisation d'6tudes sur Ic terrain. Des 
r6gulatOurs de croissance do synthbso (tels quo le difluben'uron) sont souvent consid6r6s commo des 
substituts "stirs"aux pesticides classiques, en raison do lcur miode d'action diffdrent. Pour 6tre officacos, il 
faut los appliquor lors do la phase appropri6o du cycle de croissance des locustes ot des sauteriaux. 11 faut 
d6terminer los precautions " prendre en matire d'impact sur l'nvironneonent car los r6gulateurs do 
croissanco peuvent avoir des lffets trds n6fastes sur les invert6br6s non vis6s par ces substances. 

Enfin, on 6tudie actuelleeinnt des agents fongiqucs tels quo Ic Beauveria et lo Mettarrhiziurn.En t6 
1990, l'USAID a proc6dd . des expdrimentations sur Ic terrain avec le Beauveria, prbs do Mourdiah, au 
Mali. Bien quo les r6sultats aient t6 d6covants, des 6tudes men6es au Cap Vert ont 6t6 plus encouragoantes.
Apparemment, cortains travaux do recherche fondamentale sur Ia thormotol6rance, la parasitologio,
l'am6lioration des vari6tds, les m6thodologics d'application ot los formulations s'avrent n6cessairos 
(Johnson ot al., 1991, Delgado et al. 1991). 

La possibilite pour los exploitants du Sahel pratiquant l'agriculture do subsistanco d'utiliser do l'huile 
extraito du noyau des fruits du margousier, l'Azidirachla indica,comme pesticide do fabrication locale, pour
prot6ger Ic mil et Ic sorgho do lattaque des sauteriaux et des locustes, a 6t6 6tudi6e au Niger (Radcliffe et 
al., 1990, 1991). Des exp~rimentations ontomologiques destin6os A6valuer 'efficacit6 do I'huile extraite du 
noyau des fruits du margousier dans la lutte contre los sauteriaux ont d6marr6 en aoflt-septembre 1987 Ala 
station do recherche sah6lienne do 1'ICRISAT (International Crops Research Institute for the Semi-Arid 
Tropics), Sadoro, Niger (Radcliffe et al., 1990). Au cours do ces exprimentations, I'huile du margousier a 
largenent proteg6 les plants do sorgho et de mil contro 9 des 11 espces do sautcriaux ct do locustes du 
Sahel ayant 6 test6es. L'huile du margoisier s'est r6v16e officace contre Acrotylus blondeli,
Diobolicocatantops axillal is, Kraussaria angulifera,Oeda leus senegalensis,Pseudosphinogonotus 
canariensis, Pyrgoinorpha cognata,Ornithacristurbida cavroisi,Chrotogonussenegalensisot Schistocerca 
gregoria. L'huilc du margousior s'ost r6x,616e inefficace contre Cryplocatantops haemorrhoidalis
principalemont forbivore, et Oedaleus nigeriensis -fortement parasit6. Ce pesticide do fabrication locale, 
pro(Iuit 'i partir do noyaux recucillis on cinq points du Niger (Niamey, Diagourou, Gotheve, Tsornawa ot 
Mozague) s'est r6N'616 aussi efficace quo des extraits alcooliques. Par cons6quent, bien qu'il semble quo la 
mise en pratique do cette technique soit fort improbable pour la protection des cultures do mil ot do sorgho,
I'huile du margousier pourrait ;voir un bel avenir dans le domaino de la protection do plus petites parcolles,
telles quo cellos consacr6es Ala culture do fruits c, do l6gurnes, do ]a protection des cultures intensives do 
contro-saison, et do Iaprotection des productions une fois celles-ci stock6cs. 

Le projet do lutte int6gr6 contre les sauteriaux (Grasshopper Integrated Pest Management project, ou 
GHIPM), est un projet de recherche do cinq ans visant Atrouver des solutions "along termc en matire de 
lutte contre les sauteriaux des terros do parcours, au prix d'un impact minimum sur I'cnvironnement. 
Comme cc projet porte sur do vastes 6tonducs, - plus do 400 (XX) hectares dans l'Idaho et Ic Dakota du 
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Nord - le GHIPM a pour objectif de rassembler des informations permettant de lutter contre les sauteriaux
suivant les mfthodes les plus scientifiques, les plus dconomiques et les plus inoffensives pour
l'environnement. Dans ce but, il faut 6galement comparer les m.thodes classiques aux m6thodes de lutte
int6grde faisant Ala fois appel aux pesticides chimiques et ii des agents de lutte biologique tels que des 
substances pathog nes sp6cifiques. 

Des opdrations sur le terrain sont prdvues pour mettre Aexecution et 6valuer la r6duction de ]a densitd
des populations de sauteriaux suivant plusieurs m6thodes dans les diffdrents types d'environnement. Ce
projet a mis en dvidence un certain nombre de conditions spatio-temporelIles contribuant largement aux
fluctuations de ces populations. A partir de ces informations, il a t6 possible de crder une base de donies 
et de r aliser un module informatique pouvant aider les gestionnaires des terres de parcours dans leur
actions de lutte prdventive contre les sauteriaux, dans le respect de l'environnement. Les futurs efforts du
projet de lutte intdgr6e contre les sauteriaux (GHIPM) permettront de d6finir plus finement le modle
informatique et les m6thodes de lutte Aadopter pour r6duire au maximum les populations de sauteriaux tout 
en limitant au minimum l'impact sur l'environnement des actions engagfes (USDA-APHIS, 1991). 

3.8.2.4 Localisation des oothques 

Dans le cadre de la lutte contre les sauteriaux, la localisation et la destruction des concentrations
d'ooth~ques est un outil prometteur de contr6le, de pr6vision et de planification. I1 faut de gros efforts de
recherche pour prouver la justesse des prdvisions d6coulant des travaux de prospection sur le terrain. 

Popov et al. (1990) ont fort bien trait6 et rendu compte de cc sujet de fayon originale et offrent un
excellent guide d'identification d'un bon nombre des principales esp&es de sauteriaux du Sahel. Le rapport
r6dige par Popov (1991), A I'issue d'un stage de formation dcstin6 aux "chefs de base" des services de
protection des cultures du Mali, est 6galement trbs instructif. 

Les efforts consacr6s aux sauteriaux impliquent deux grandes phases. C'est de plus en plus souvent sur
l'dvaluation des infestations et la recherche des ooth;ques, par les Services de Protection des Cultures
(CPS), en fin de saison, que repose la planification des op6rations antiacridiennes du ddbut de la saison
suivante, des op6rations conduites principalement par les cultivateurs pour protdger les rfcoltes prdcoces.
Les mesures prcoces ainsi prises sont de nature pr6ventive: mobilisation des agriculteurs pour d6terrer lesoothUques dans leurs champs ou Aleurs alentours. D~s que les pluies commencent, les brigades villageoises
entament une lutte syst6matique contre les larves juste 6closes, g6n6ralement par poudrage. Ce traitement 
est trs efficace contre les larves, dans leurs premiers stades de d6veloppement. Les Services de Protection
des Cultures n'interviennent que lorsqu'il est comparativement avantageux de le faire (par exemple dans les 
zones difficiles d'acc~s, dans les zones inhabit6es, dans les paturages) ou lorsque, pour une raison ou uneautre, les op6rations Amener contre les sauteriaux ddpassent les capacitfs des villageois. Le d6terrement des
ooth~ques et la lutte terrestre en d6but de saison peuvent avoir une influence consid6rable sur le
d6veloppement ultdrieur des populations de sauteriaux d'une zone d6tcrmin6e. 

3.9 Gestion des pesticides 

Une bonne gestion des pesticides impose de choisir soigneusement Ic site de stockage, d'dlaborer des
plans de stockage satisfaisants, de mettre au point un bon syst~me de tenue des stocks de pesticides, et de
disposer d'une m6thode valable d'61imination des produits ptrimds et des conteneurs vides. Le problbme,
c'est que tr~s souvent, il faut y arriver malgr6 des ressources financitres tr~s limit6es. Certains points sont 
ddtaill6s ci-apr s. 

3.9. 1 Etiquetage 

Les conteneurs doivent 6tre dtiquet6s au moins autant que l'exigent les lois du pays de l'organisme
donateur, et dans la langue officielle du pays bdnfficiaire (par exemple en franyais ou en arabe). Les
dtiquettes doivent porter la date de fabrication ou de formulation pour faciliter Ie contr6le des stocks et le
rep6rage des produits pfrimds. De solides 6tiquettes doivent tre apposdes sur des surfaces propres puis
recouvertes d'une bande transparente rdsistante. D'autres dispositions d'6tiquetage sont consid6rdes dans Ic 
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Rapport d'Evaluation de I'Environnement (PEA). II faut aussi envisager la mise en place d'un code de 

couleurs commun pour faciliter le stockage et aider les manutentionnaires qui sont peut-8tre analphabmtes. 

3.9.2 Stockage 

Les lieux de stockage doivent re situds Al'dcart des zones de concentrations humaines ou animales, A 
distance des points d'alimentation en cau (tcls que les puits communautaires), des cours d'eau ct de leurs 
bassins versants, et en dehors des plaines alluviales. Chaque installation de stockage doit 8tre sous la 
surveillance d'une personne qualifi6e, Wtre cl6ture et verrouillde, comporter en 6vidcnce des panneaux 
signaidtiques portant des indications parfaitement claires, meme pour des analphabbtes. Les produits ne 
doivent pas Wtre stockds Amemo Ic sol. lis doivent 8tre au moins placds sur des palettes, si cc n'est sur tine 
dalle de b6ton, et 6tre Al'abri du soleid et de la pluic. Quand un batiment est utilis6 comme lieu do stockage, 
une adration correcte doit tre prdvue. Un nombre suffisant de v'tements et d'6quipements approprids A.la 
manutention du type de produits stockds doit tre z.portde de main, ainsi quo des antidotes et du matfiel de 
premi~or urgence. L'ensemble do ces moyens doit tre contr616 p6riodiquement par Ic surveillant des 
installations de stockage. Une r6serve d'eau, destin6e aux opdrations de lavage et de nettoyage, doit 8tre 
plac6c Aproximitd ou sur les licux de stockage. 

La plupart des pays signalent que le nombre et Ia qualitd de ieurs sites de stockage sont insuffisants. 11 
faudrait affecter des fonds Al'amdlioration ct Al'entretien des installations actuolles, el a l'implantation de 
nouvelles installations compatibles avec les bonnes r, thodes do gostion des pesticides. Le gouvernement 
(.! Soudan, avec l'aido du gouvernement hollandais, a restaurd 14 installations et en a construit 15 
iouvelles. Do p!us, Ic GTZ a dlabord des plans types d'installations de stockage tr~s simples. Au Niger, 
230 batiments ont t6 construits au nivoau villageois ct les plans prdvoient la construction par le GTZ, dans 
un proche avenir, do 690 autres bdtiments. L'USAID/Niger a financd 64 unites do stockage pr6fabriq'iqes, 
portables ct utilisables sur des terrains d'atterrissage et comme lieu do stockage provisoire au niveau 
d6partemental. L'USAID/Niger fait actuellement une enqu0te pour d6terminer si d'autres entrep6ts sont 
n6cossairos aux niveaux des districts et des arrondissements. 

3.9.3 Manutention et conteneurs 

II faudrait so prdoccuper d'amnliorer les operations de formation pour empcher quo des produits ne se 
rdpandent sur Ic sol ou pour limiter au minimum do tels incidents lors d'op6rations do transvasement, de 
formulation ou do dilution (par exemple sur un terrain d'aviation). Le materiel do pompage doit 8tre 
entretenu r6guli6rement, des levdes doivent tre 6difides autour des zones de transvasement ou des zones oi 
de gros volumes do produits sont utilisds, et, chaque fois que possible, les opdrations de transvasement 
devront s'effectuer sur une dalle on bton entour6e d'un robord. On doit disposer de matdriaux absorbants 
pouvant 8tre utilis6s on cas d'urgence ct il faut mottre en place des feuilles de matinre plastique, avant toute 
opdration, pour dviter la pollution dventuellc du sol. 

Ii faudrait s'occupcr sdricusement do l'dtablissement de normes pour les conteneurs (dpaisseur d'acier, 
qualitd des formetures, couleur do la peinture (Ic blanc est prdfdrable, etc.) de fayon aprolonger la durde de 
vie en stck des contenours (USAID 1990b). 

3.9.4 Transport 

Une grande partie des stocks de pesticides scra finaloment 6parpillde entre des lieux de stockage 
6loignds, fort improbablement 6quip6s de moyens de manutention perfectionn6s ou m~me des plus 
ordinaires.Il faudrait so prdoccupcr des conteneurs convenant Ade telles conditions et bien se rendre compte 
qu'une bonne partie de la manutcntion est effcctu6e ,l bras d'homme. Dans beaucoup de cas, on peut 
recourir Ade vicux pnous pour 6viter de d6t6rioror les f0ts en les ddchargeant. II faut, par cons6quent, 
utilisor Ic moins possible de flots de 200 litres ot lour prdfdrcr de plus petits contenours dont la manutention 
est plus facile. Quand on choisit. des contencurs, il faut 6galement faire attention Acc que, une fois vides, la 
population locale no soit aucunemont tentdc de les rdutiliser. Les sacs de poudre et d'appdts doivont pouvoir 
8tre manutentionnds par des dquipes do deux personnes ct ils doivent 8tre on mati~re plastique solide, d'une 
part pour 6viter qu'ils ne so d6chirent cn cas d'accident et d'autre part pour qu'ils rdsistent au stockage 
pendant un laps do temps raisonnable. 
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3.9.5 Stocks pdrimds 

Une gestion centralisde et une coordination des organismes donateurs en matibre de fourniture de
pesticides permettra .Al'avenir de limiter au minimum [accumulation de stocks de produits pdrim6s. A 
l'heure actuelle, cependant, il existe des stocks considdrablcs de pesticides pdrimds ou non marquds dans 
tous les pays. Ces produits sont Ic reliquat de prdcddentes operations contre les locustes ct Ics sauteriaux,
d'opdrations ant6rieures m~me, quclquefois, aux premizres interventions soutenues par l'USAID, ct on 
trouve parmi eux des substances qui ne sont plus destindes 5 la luttc contre Ies insectcs ou qui ne sont plus
autorisdes (par exemple Ic HCH, la dicldrine et Ic lindane).Bon nombre dc ces produits proviennent
d'autres pays donateurs et d'achats gouvernementaux. Etant donnd que certains de ces produits sont 15 
depuis prbs de 30 ans, les documents indiquant leur provenance ont disp. ct, bien souvent, leurs
6tiquettcs et leurs marquages ne sont plus lisibles ou n'cxistent plus. Une estimation des stocks actuels de 
pesticides a t6 prdpar6e pour ia Confdrcnce Rdgionalc de I'Afrique de l'Oucst sur l'Elimination des
Pesticides Pdrimds, qui s'est tenuc ANiamey, au Niger, du 21 au 26janvier 1990 (USAID, 1990b). Ces 
produits, dont beaucoup sont stockds dans des contencurs qui fuient ou qui rouillent, ou dans des sacs qui 
se ddsagrbgent, sont une menace directe potentiellc pour les hommes et les animaux et une menace indirccte 
pour l'approvisiornement en eau. Le GIFA P (1991) examine et discute ['ensemble des possibilitds actuelles 
d'6limination des stocks de pesticides dont on ne veut plus, en se fondant sur des m6thodologies dfment 
expdrimentdes. 

3.9.6 Elimination des pesticides pdimds 

3.9.6.1 ProblRmes techniques 

I! existe de nombreuses mdthodes d'dlimination en toute sdcurit6 des pesticides pdrim6s, mais dans la
pratique, on n'a pas encore pu en trouver une qui puisse 8tre consid6rde comme sOre. Certaines m6thodes 
sont pratiquement impossibles t mettre en oeuvre dars le contexte de l'Afrique pour l'une ou l'autre des 
raisons suivantes: manque d'infrastructures techniques, pdnurie de personnel qualifi6, isolement du site et
difficult6s d'acc~s, manque de moyens de surveillance, aussi bicn pour des operations A.court ou ,5long
terme. Etant donn6 la nature diverse des produits connus et peut-dtre inconnus, et le fait qu'ils sont aussi 
bien sous forme liquide que solide, trois diffdrentes options sont envisageables Atcourt terme, A5savoir: 
l'ensevelissement dans une d6charge contr616e, lincindration dans une centrale dlcctrique ou dans un four 5
ciment (ou dquivalent) et le transfert sur un autre lieu pour d1imination par un autre moyen (cc qui comprend 
un stockage provisoire de longue dur6e). 

Chacune de ces mdthodcs d'6limination comporte des risques spdcifiques qu'iI convient de d6terminer 
dans le cadre des conditions particuli.res au site et au pays.Parmi les 616ments ,Aconsiddrer, citons: les
risques potentiels pour les travailleurs, pour ies populations environnantes et pour l'environnement, la
possibilit6 de mettre en place des mesures raisonnables de protection et de surveillance de l'environnement. 
Face Atces risques, il faut mettre en balance la menace croissante actuelle que fait peser sur ces memes cibles
la prdsence constante de vastes stocks de pesticides conditionn6s dans des conteneurs qui se d6tdriorent 
progressivement.Comme une bonne partie de ces stocks a ddjit plus de 10 ans (et dans un cas plus de 30 
ans), ne rien faire n'est pas une solution viable. 

L'dvacuation de ces pesticides dans une d6charge contr6l6e est la moins attrayante des solutions pour
plusicurs raisons. Premi6rement, sur le plan logistique, amener de gros engins de travaux publics sur de 
nombreux sites dloignds peut se rdvicr impossible. Deuxibmement, am6na 'r le site en respectant des 
normes acceptables (en plagant de,; matdriaux-barrieres imperm6ables analogues Atl'argile ou synth6tiques) 
pose des problbmes spdcifiques. Troisizmement, une d6chargc contr6lde doit fairc l'objet d'une surveillance 
constante et offrir des solutions de remplacement raisonnables en cas de fuite du mat6riau-barri6re. 
Ajoutons que le choix du placement en d6charge contr61d implique un engagement de longue durde. Dans Ie 
contexte actuel de I'Afrique, caract6ris6 dans de nombreux cas par des gucrres civiles et nationales 
prolongdes et par la d6t6rioration gdn6rale des infrastructures et des 6conomies,un tel engagement Atlong
terme est tr~s probldmatique. Quatri~mement, la crdation d'une d6charge contr6l6e suppose une dtude 
hydrogdologique approfondie de fayon que de vastes nappcs aquifbres ne puissent tre mises en danger par
la construction ou par Ia d6faillance de son revetement dtanche Signalons encore qu'une telle opdration
reprdsente un niveau de compdtence et des ddpenses qui sont disc:4 tables. 
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3.9.6.2 Incindration 

L'incindration des pesticides p6rimds semble offrir Ic meilleur compromis entre Ics risques encourus en 
ne faisant rien ou en attendant des solutions technologiques sophistiqudes, d'une part, ct l'utilisation des 
techniques ct des moyens pouvant 8tre disponibles, d'autre part. Par exemple, Ic Soudan a 6limin6 tous ses 
ddchets pesticides liquides dans unc installation d'incindration commerciale mobile. (Des 6tudes financdes 
par 1'USAID, sur la destruction des pesticides solides dans un four Aciment auraient dQ 6tre entreprises, 
mais elles ont 6t6 arrftfes d s Ic d6part en raison d'inondations puis, ult6rieurement, par des problbmes 
gouvemmentaux.) 

Un programme expdrir,:.ntal do destruction definitive de pesticides pfrimds a 6t6 r6cemrnment organis6 
dans une cimenterie du Pal, . an (USAID, 1990a). L'objectif de ce projet 6tait de faire la d6monstration de 
l'efficacit6 du procdd6 de destruction employ6 et de son innocuitd pour l'environnement, sans que la qualit6 
de la production de ciment en souffre. Douze mille litres de pesticides organophosphords et cinq mille cinq 
cents litres d'organochlor6s ont t6 incin6r6s pendant Ic proccssus normal de fabrication de cimont; ils ont 
t6 inject6s Airaison do 1,3 A3 litres par minute. Los analyses effectu6cs ont montr6 que los 6missions de 

polluants ne ddpassaient pas les normes fix6es par l'Agence de Protection de l'Environneincnt du Pendjab. 
L'efficacit6 de cc proc6d6 do destruction des pesticides a dfpass6 les 99,99%. 

I1convient 6galcment do s'intdrcsser Ala possibilit6 d'utiliscr les centralcs 6lcctriques et les fours A 
cime'nt de certains pays ddterininds pour d6truire les stocks de pesticides prim6s d'une fayon qui soit 
dcologiquement acceptable. Le coOt du d6placement de place en place d'une installation d'incin6ration 
commerciale mobile est probablemcnt prohibitif. Mais, si une tello installation existe ddjA dans un pays ou 
une rdgion donn6, il serait intdrcssant d'examiner la possibilit6 de la modifier pour qu'elle puisse servir A 
l'dlimination des pesticides. 

Autro solution, ces produits pourraient Wtre cxportds en toute sdcurit6 dans un pays disposant d'une 
installation appropri6e d'6limination des pesticides. Cette solution pourrait convenir aux pays ne disposant 
pas d'uno contrale d1ectrique ou d'un four A.ciment. Lc transvasement en toute s6curit6 du contenu liquide 
des fits d6t6rior6s dan ,des flts plus rdsistants et le transfort des produits solides dans des contenours sflrs 
peut 8tre un choix relacivement sans danger, les risques 6cologiques 6tant correctement identifi6s. Dans 
certains cas difficiles, on pourrait faire appel .des emballages additionnels. Cette memo strat6gie pourrait 
8tre adoptde pour transporter des produits en toute sfcurit6, de rdgions d1oign6es vers un site d'incindration 
situ6 dans le m~me pays. Les services logistiques devront pr6voir ces transports pendant la saison s che 
pour minimiser les isques d'accidents. 

A titre d'exemple de Ia manire d'aborder ce problme, l'USAID/Niger et le Service de Protection des 
Cultures (CPS) du Niger associont leurs efforts pour limiter les risques pos6s par los stocks inutilisables de 
dieldrine. Cette coopdration a entrain6 la centralisation des stocks de dieldrine en deux endroits au Niger et 
l'61aboration d'un avant-projet de plan de"Phase II", pr6voyant do nouvelles actions destindes A rdduire 
encore les risques. L'USAID, le CPS et le fabricant de dicldrine, Shell Chemical, ont enqu~td sur un certain 
nombre de choix possibles en matire de gestion Along terme des stocks de dieldrine, allant d'une totale 
destruction Aun stockage de tongue dur6e. Ces travaux ont d6bouchd sur une op6ration commune, 
propos6e par Shell et financ6e par Shell, IUSAID et le gouvernement du Niger, Ic Programme Nig6rien 
d'Elimination do la Dieldrine, qui, en 1991, ost parvenu Ad6barrasser le Niger de 54 000 litres do dieldrine 
- la totalit6 du stock connu do cc pays. La dieldrine a 6t6 transportfe par camion ct bateau aux Pays-Bas ot 
cc pesticide a 6t6 d6truit dans un incin6rateur Ahaute temprature. 

De plus, l'USAID et le gouvernemont du Niger ont parrain6 une Conf6rencc R6gionale sur l'Elimination 
des Pesticides, qui s'est tenuc ANiamey en janvier 1990. La participation Acette confdronce a permis au 
CPS de commencer A6valuer la nature du probl~me des pesticides inutilisabos dans les pays du Sahel et 
d'entreprendre la r6alisation d'un plan destin6 A.s'attaquer Ace problme. La conference a 6galement facilit6 
la constitution do r6seaux do relations professionnolles dans la communautd des spdcialistes de la lutte 
contre les locustes ct los sauteriaux. 
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Une fois que les stocks actuels auront dtd d6truits, ia gestion centralisde des stocks de pesticides, de
nouvelles strat6gies faisant un moindre usage des pesticides, ct une nouvelle politique visant Atsupprimer
toute utilisation inutile des pesticides, emp&cheront que le problme ne se repose 

3.9.7 Conteneurs vides 

Le probl me des conteneurs vides est principalement axd sur les fats m6talliques de 200 litres car les
populations locales les consid~rent comme des produits rares pouvant servir Zi de multiples usages: 5 la 
cuisson, au stockage de nourriture et d'eau, Ala rdalisation de toitures, de cloisons et de cl6tures. Le danger
menaqant les humains et l'environnement ddcoulc du fait que ces conteneurs pr6sentent souvent des r6sidus
de pesticides et sont rarement nettoy6s apr.s usage. Leur utilisation Atdes fins domestiques est une source
potentielle d'absorption de substances toxiques par les humains et l'environnement. 

En raison des risques connus d'empoisonnement de I'homme par l'utilisation de conteneurs de
pesticides "vides" pour le stockage d'eau ou de nourriture, et malgr6 la possibilit6 de quelques usages
bndfiques de ces conteneurs, I'USAID a dvalu6 les risques et a conclu qu'il fallait rincer, perforer, 6craser 
et enterrer les fflts (TAMS, 1989), ou les ddcontaminer et les recycler. La destruction des fOts est la 
politique officielle. 

La politique g6n6rale actuelle, qui est de rendre les fOts inutilisables en y peryant des trous et en les
aplatissant, n'est pas largement appliqu6e.La grande valeur de ces conteneurs sur le march6 local et le 
manque gdn6ral de machines permettant de Ics aplatir font obstacle .AI'application de cette politique. De
plus, une fois ces fOts pass6s sous une machine, il faut encore les enterrer dans une d6charge contrflde.
Cette op6ration est rarement effectude en raison des probl.mes pos6s par le creusement de fosses
suffisamment profondes et la mise en place de matdriaux-barri~rcs sfrs empchant toute pollution des caux 
souterraines. 

Comme les pesticides sont distribu6s par l'interm6diaire des Services nationaux de Protection des 
Cultures , dont les points de distribution aux utilisateurs sont au dessus du niveau administratif du hameau 
ou du village, il est difficile de nettoyer les fOts immddiatement ou de les retourner pour nettoyage Aun 
point de distribution. Le nettoyage initial pourrait consister en une vidange systdmatique du reliquat du fOt
dans un fCt r6cepteur, d.s que possible apr.s utilisation de son contenu. Par la suite, on pourrait rincer 
plusieurs fois chaque fOt avec de l'eau additionn6e d'une faible quantit6 de solvants ou de d6tergents, le
rinsat 6tant recucilli dans les fOts de vidange d6jA utilisds. L'eau, les solvants ct les d6tergents n6cessaires 
au nettoyage pourraient 8tre expddi6s avec les pesticides. Le volume de ces fournitures pourrait ne pas
d6passer 2% du volume des fOts de pesticides. Les fCts rincds (imparfaitement nettoy6s mais reprdsentant
maintenant un moindre danger) et les caux de rinqage pourraient 8tre retourndes aux bases de distribution 
les plus proches, dans les v6hicules ayant apportd les fOts pleins, ou elles pourraient tre conservdes
jusqu'.t plus avant dans la saison s.che, c'est-A-dire jusqu'au moment de la livraison des pesticides
n6cessaires aux op6rations de l'annde suivante. Les caux de rincage doivent etre 6limines de la meme fayon
que les stocks de pesticides p6rim6s. Une telle strat6gie permttrait de r6duire consid6rablcment les risques 
encourus par la population (car il y aura bien moins de rdsidus de pesticides dans les fOts) en cas de vol ct
de rdutilisation de ces fAts A des fins domestiques, et les dangers de pollution des eaux en cas 
d'enfouissement dans une ddchargc contr61de. Cependant, la mise en application de ces mesures de 
nettoyage des fflts peut s'av6rer difficile si l'approvisionncment en eau de la r6gion est limitd. 

La solution pr6fdre est le renvoi des fOts vides au centre de distribution principal ob ils scraient nettoyds
A fond puis recyclds. Les fCts recyclds devront faire l'objet d'un marquagc parfaitement dvident. Cette 
solution est narticuli.rement attrayante pour des pays comme le S6n6gal qui poss~dent un centre de
fabrication et de recyclage commercial des fats, tout comme pour des pays faisant leur propre formulation 
pour une sdric de produits de protection des cultures et de d6fensc contre les locustes et les sauteriaux. 
Neanmoins, les programmes de nettoyage centralisd pourraient parvenir Ar6duire les risques et Ad6gager
des recettes de ia ventc sur le marchd local de fflts nettoy6s ou de pi.ces de mdtal provenant de ces fOts. 
Lorsque les fflts sont de grandes dimensions, il est facile de se procurer dans le commerce des machines ± 
nettoyer les fOts relativement peu cofteuses et efficaces. L'USAID doit s'assurer quc les mesures de 
nettoyage des ffts sont bien appliqudes. 
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Etant donnd les problbmes pratiques que cause la livraison des pesticides sur des sites dloignds, et les 
problbmes concomitants de nettoyage, d'6limination ou de rdutilisation des flts, la mise en place 6ventuelle 
de chemises dtanches amovibles dans les fats mdrite qu'on s'y intdresse. Une fois vidds, les chemises 
peuvent 8tre sorties des flts qu'ellcs laissent relativement propres. Les chemises peuvent 8tre ensuite 
plac6es dans des fats s6pards en vue de leur dlimination en toute sdcuitd. Certains producteurs am6ricains 
et australiens utilisent ddjA cc mode d'cmballage. 

Enfin, les problbmes d'dlimination scraient diminu6s s'il dtait possible de conclure un accord prdvoyant
l'utilisation de quclques types sculement de pesticides dans chaque pays, cc qui permettrait la mise en place 
de proc&lures standard de nettoyage. 

L'USAID/Niger a prdpar6 un avant-projet de "Plan prototype d'6limination des flts" relatif aux fats 
ayant contenu des pesticides organophosphor6s. Ce plan a 6td soumis Al'examen et Ala critique du Service 
de Protection des Cultures (CPS), du GTZ ct du CIDA. Ce plan sera consid6rd avec attention pour 6valuer 
dans quelle mesure l'quipement utilis6 est approprid et pour d6terminer (ce que n'dvoque pas le plan) s'il 
ne serait pas ndcessaire de dessertir les fats. L'avant-projet de plan suggbre que les flts d6contaminds 
pourraient servir de cl6tures, de panneaux de signalisation routire dans les zones ddsertiques et de 
protection des jeunes arbres. A l'issue de I'cxamen de cc plan, la s6curitd des usages envisagds ainsi que 
des autres usages qui pourraient 8tre proposds devrait 8trc 6valude et modifide s'il y a lieu. L'expfrience 
acquise au Maroc par l'USAID dans le domaine de l'61imination des fats devrait aussi 8tre consid6rde afin 
d'envisager son application Ad'autres pays (Keith, 1988; Pritchard, 1989). 

3.10 Protection de la santi des populations 

II existe dans chaque pays et dans les principaux centres m6dicaux, tels que les h~pitaux, un corps de 
professionnels m6dico-sanitaires qualifids et compdtents. Toutefois, le niveau g6ndral des moyens sanitaires 
est inffrieur aux normes de I'OMS, en particulier dans les zones rurales ori les pesticides sont tr~s 
fr6quemment utilis6s. 

3.10.1 Organisation de ia sant6 publiqe 

L'organisation de ia sant6 publique est relativement cohdrente et de structure pyramidale dans les pays 
du Sahel. Dans les capitales et les grands centres de population, on a des h6pitaux, des m6decins, des 
infirmi~res et du personnel paramddical. Dans les villes du niveau immddiatement infdrieur, on a des 
dispensaires comptant souvent un m6decin, plusicurs infirmibres, du personnel paramddical ou des 
techniciens. Ces villes sont souvent des centres administratifs de district ou de r6gion, ou de principaux 
marchds ou centres conmerciaux. Dans les villages, on peut trouver une infirmire et quclques 
param6dicaux. Enfin, dans les plus petits villages et hameaux, on peut trouver quelques paramddicaux. 

L'ensemble du personnel de sant6 doit 8tre form6 Aireconnaitre les sympt6mes d'un empoisonnement 
aux pesticides et 5 prendre les mesures qui s'imposent. Dans les plus petits villages les plus isolds, on peut 
avoir A transporter au centre m6dical le plus proche, accompagndes d'une infirmi re, les victimes d'un 
empoisonnement. Toutes les infirmibres dipl6mfes des zones agricoles sujettes A,des infestations de 
locustes et de sauteriaux doivent avoir dtd formes Areconnaltre les sympt6mes d'un tel empoisonnement et 
Aassurer les premiers soins. Les antidotes approprids doivent re stock6s en permanence ct remplacds 
rdgulibrement pour tre absolument certains de leur efficacit6. En particulier, lors du montage d'une grande
opdration de lutte antiacridienne, il faut prdvenir ie personnel des services de sant6 et faire rentrer des doses 
suppldmentaircs d'antidotes. La plupart des cas d'empoisonnement rdagissent aux antidotes , se soignent 
par du repos, Al'abri de toute exposition aux pesticides, mais le personnel de santd doit etre au courant des 
moyens permettant de transporter une personne gravement malade au niveau de soins supdrieur. Une des 
taches importantes des directeurs des campagnes de lutte contre les locustes et les sauteriaux est de 
s'assurer de l'existence ct de la disponibilitd de tels moyens. En particulier, le Service de Protection des 
Cultures (CPS) national doit travailler en dtroite collaboration avec le Ministare de la Sant6 afin de 
coordonner les actions de formation et d'intervention en cas d'accident. 

Du matdriel de formation appropri6, destind aux niveaux infdrieurs de la pyramide de l'organisation de la 
sant6 publique, doit tre prdpar6, sous forme d'affiches et dans la langue du pays.1l faut 6galement mettre 
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en place du mat6riel de formation AI'intention du grand public pour aider cc dcmier, lors des campagnes de 

lutte contre les sauteriaux et les locustcs, a reconnaitre les sympt6mes d'un empoisonnement aux pesticides. 

3.10.2 Mesures Aprendre pour 6viter ou limiter les effets pr6judiciables des pesticidcs 

3.10.2.1 Evitcr les zones peupldes 

Une des principales actions pr6ventives consiste A6viter les zones pcupl6cs lors des opdrations de 
pulv6risation. Ces oprations doivent respecter un primbtre de sdcurit6 de 2,5 km autour des centres de
population ct il convient de faire un maximum d'cffoits pour que is dpandeurs soient conscients du risque
de ddrive du produit. I1 faut parfaitement comprendre quo les conditions mdt6orologiques locales 
d6termineront si is operations d'6pandage pr6vues seront vdritablement effectu6es. Les populations
doivent tre avisdes qu'il leur faut couvrir les puits, les points d'eau ext6rieurs et la nourriture, et retirer les 
animaux du p6rimbtre de sdcurit6. Les nomades doivent 8tre avertis des 6pandages pr6vus et leurs 
d6placements doivent 6tre surveillds avant Ic ddclenchement de ces op6rations. Tout Ic monde doit 8tre 
informd d'avoir 6viter la zone traitde aussi longtemps que possible, et au minimum pendant deuxjours. La 
protection peut &re renforc6e par un balisage serrf des zones d'opdration, permettant aux pilotes de bien 
d6tecter leurs cibles ot aux populations de discerner les zones trait6es. L'addition d'un colorant A la 
formulation du pesticide peut dgalement aider A.rep6rcr les zones trait6es. Les informations diffusdes par les 
radios locales ont jou6 un r6le actif, ccs dernikres ann6es, dans la r6alisation de ces objectifs. 

3.10.2.2 Prdvenir los populations 

Prdvenir les populations de i'imminenco du ddclenchement d'opdrations contre les locustes et les 
sauteriaux permet de limiter consid6rablement los expositions aux pesticides. Parmi los moyens les plus
efficaces, citons les affiches, Ia communication orale passant par les agents des Services do Protection des 
Cultures (CPS) et par los organes dirigeants des villages, et les programmes radiophoniques tr~s populaires
et Alarge couverturo r6gionale. II faut aussi faire prendre conscience aux gens qu'il tour faut, aprbs une 
opdration d'dpandage, s'abstenir de r6coiter lours productions pendant un temps d6termin6, de manger des 
produits pouvant avoir requ des pesticides (par exomple los produits maraichers) et, en particulier, de 
manger les sauterelles que l'on pourrait trouver aprbs une op6ration d'6pandage. Comme les criquets sont 
un 616ment courant du r6gime alimentaire local, cc point a besoin d'6tre quelque peu expliqu6. Les 
professionnels de la sant6, au plus bas niveau de la pyramide des services do sant6, ont un r6le important A 
jouer: informer los gens des dangers des r6sidus de pesticides, on particulier de ceux quo pouvent contenir 
les sauterellos. Des rapports do 1987, en provenance du Niger, exposent le cas de personnes ayant 6td 
s6rieusement malades aprbs avoir mangd des locustes et des sauteriaux Des locustes et des sauteriaux 
achets au hasard sur le march6 de Niamey, puis analysds, se sont rdv6l6s contaminds par de Ia dieldrine et 
du HCH. Les postes frontibre et les habitants des pays limitrophes doivent 8tre pr6venus du risque
d'importation de locustos et de sautoriaux tu6s dans d'autres pays (dans le cadre de campagnes
antiacridiennes) ct pouvant contonir des r6sidus de pesticides. 

[ a plupart des pays manquent de moyens approprids pour rochercher rapidement et syst6matiquement la 
pr6sence de pesticides dans les produits. Quand ils disposcront do mat6riel d'analyse, il lour fau-4ra analyser
des dchantillons al6atoires d'aliments pour vdrifier les consdquonces des operations d'6pandage -t pr6server
la sant6 des populations en cmpchant quo des produits contaminds soient introduits dans le circuit de 
distribution alimontaire. En attendant, le manque de moyens de contr6le est uno raison de plus d'insister sur 
la prdvention plut6t quo sur la lutte chimique. 

3.10.2.3 Pr6cautions Aprendre par les personnes maniant des pesticides 

II ost probable quo la majorit6 des cas d'exposition et d'empoisonnemcnt aux pesticides concernont les 
personnes on contact do par tour m6tier avec cos pesticides, en particulior coux qui les formulont, ceux qui
les manutentionnont et ceux qui les appliquent. II faut informer ces personnes qu'eiles risquent d'etre 
affectes de trois fayons (par voic dermique, par ingestion et par les voics respiratoires), ot teur enseigner
les mesuros Aprendre pour limiter le plus possible ces risqucs. Parmi les pr6cautions los plus faciles A 
prendre, citons le port d'un masque de protection, d'unc chemise Amanches longues, d'un pantalon ct do 
chaussures ou do prottge-pieds consommables bon marchd, A 6vacuer en lieu sOr. Les Services do 
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Protection des Cultures (CPS) peuvent avoir A fournir des v'tements approprids identifiables aux 
travailleurs exposds aux pesticides (avec l'aide de I'USAID), et laver ces v'8tements pendant la saison de 
traitement. De telles mesures peuvcnt engendrer des effets secondaires tels qu'une prise de conscience plus 
grande par la population locale du sens des actions antiacridiennes, une amelioration du moral des 
dpandeurs de produits et quclques petits avantages financiers pour les travailleurs. 

3.10.2.4 Dosage do cholinestdrasc 

Les dosages de cholinestdrase doivent 6tre r6scrvds au ddpart aux personnes manutentionnant 
rdgulic'rement des pesticides organophosphords. Au nombre de ccs pcrsonnes, citons les formulateurs, les 
manutentionnaires ct le personnel d'dpandage des Services de Protection des Cultures (CPS). Pour que la 
surveillance soit efficace, dl faut que ces examens aient lieu au ddbut, au milieu et en fin de campagne de 
traitement. Tous les travailleurs devront avoir t6 formds , reconnaitre les sympt6mes d'empoisonnement et 
encouragds "signaler leur apparition au personnel d'encadrcment. L'ensemble du personnel d'cncadremont 
devra avoir rcqu une formation trbs complktc sur Ics problbmcs d'empoisonnement et 6tre parfaitement 
conscient de la ndccssitd de ccsser immddiatcment de laisser cn contact avcc des pesticides les personnes 
prdsentant des sympttmcs d'empoisonnemcnt. Los travailleurs atteints, affichant un faiblc taux de 
cholinestdrase, doivent etrmis a l'abri do toute nouvelle exposition aux pesticides jusqu'A cc que leur taux 
de cholincstdrase rcdeviennc acceptable. Do plus, Ic personnel d'encadrement doit assumcr la responsabilit6 
de conduire le plus rapidemcnt possible le travailleur atteint au professionnel dc sant6 Ic plus proche, pour 
observation et traitement s'il y a lieu. II faut dviter que les travailleurs signalant eux-memes qu'ils prdsentent 
des sympt6mcs d'empoisonnement soient pdnalisds financirement. La gdndralisation Atoute ia population 
des dosages d cholinestdrase n'est aucunement efficace a cc stade. 

3.11 Formation 

La participation de I'USAID a poui objectif d'aider lcs pays , devenir autonomes dans le domaine de la 
lutte contre les locustes et los sauteriaux. Dans cette optique, il faut quo les programmes soient simples et 
qu'ils fassent appel 5 des technologies appropri6es, conyues spdcialement en fonction do la situation et des 
moyens du pays. Savoir si Ic coot de telles opdrations est supportable est une sdrieusc question dans les 
pays du Sahel. Pour quc les programmes de lutte puissent 6tre mends Along termo et avec succbs, il faut 
quo leurs frais do fonctionnement soient les plus faibles possibles. La formation pcut aider Aparvenir A 
l'autonomie. 

3.11.1 Services nationaux de Protection des Cultures (CPS) 

Tous los pays du Sahel organisent la lutte contre les locustes et les sauteriaux de fayon similaire. La 
responsabilitd des operations est gdn6ralement confide 5 un Service do Protection des Cultures (CPS), 
rattach6 a un ministbre. Co minist re coordonne les actions avec los autres minist~res concernds (par 
exemple pour les questions touchant les pares nationaux ot l'importation de produits). Lc personnel des 
Services de Protection des Cultures peut tre class6 en trois catdgories: ceux qui s'occupent uniquement de 
la question des locustes ct des sauteriaux, ceux qui ont A.traiter des questions de locustes et do sauteriaux 
mais qui ont aussi d'autres tfches, ct ceux qui n'ont rin Avoir avec les locustes et les sauteriaux. L'objectif 
est d'avoir un Service do Protection des Cultures national, prenant sous sa responsabilitd la lutte contre les 
locustes et les sautcriaux dans Ic cadre d'un plus vaste programme do protection des cultures. On pourrait 
ainsi parvenir Agdrer avec une totale efficacit6 les stocks de pesticides, les actions de formation (y compris 
sur le terrain) du personnel et l'utilisation des ressources (y compris les dquipements). 

Un Service do Protection des Cultures typique a une organisation pyramidale, un ensemble de 
professionnels bien formds operant A,partir do la capitale du pays, ct un ddpartement consacrd uniquement A 
la lutte antiacridienne (au moins dans les pdriodes d'invasion). Los autres niveaux de la pyramide, de la 
pointe vers la base, sont ia r6gion, Ic district, la villo, ie village et le hameau. Aux niveaux du district et de 
la ville, on trouve gdndralement du personnel qualifi6 du Service do Protection des Cultures. Ce personnel 
surveille los opdrations mcndcs aux niveaux infdrieurs contre les locustes et les sauteriaux par le personnel 
des villages de ]a rdgion qui fournissent le cadre des brigades villageoiscs. I1est bien entondu ndcessaire 
que le Service do Protection des Cultures assure en permanence la direction technique des op6rations pour 
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que les actions nien6es par les brigades puissent se poursuivre et s'amdliorer. Pour parvenir Aun tel 
rdsultat, une formation constante s'impose. 

Les programmes de formation des Services de Protection des Cultures doivent prendre en considdation 
le fait que la lutte antiacridienne est une entreprise de longue haleine, le taux de rotation du personnel par
d6part A la retraite, I'attrait d'autres possibilit6s de travail et les d6parts dOs au manque de perspectives
d'avenir. Etant donn6 que la lutte contre les locustes ci les sauteriaux doit reposer sur des missions de 
prdvention mendes pendant les longucs p6riodes de r6mission et sur la possibilit6 de fournir la structure 
ncessaire aux op6rations Amener en cas de fl6au, il est urgent de prendre des mesures pour que la mdmoire 
collective des efforts ddployds en p6riode de lutte ne soit pas perdue en cas de longues p6riodes de 
r6mission. En cons6quence, il faut tout faire pour que le personnel de base des Services de Protection des 
Cultures ait rdguli?rement (par rotation) a affronter une situation de crise, de sorte que, pendant une p6riode
triennale, tout le personnel ayant un r6le Ajouer ou susceptible de jouer un r6le dans la lutte contre les 
locustes et les sauteriaux ait b6ndfici6 d'au moins une p6riode de formation intensive sur le terrain. Les 
connaissances acquises doivent 8tre transmises au personnel des villages quand les circonstances 
l'imposent. 

La n6cessit6 de prdscrver les connaissances acquises et dc maintenir de hauts niveaux de competence
dans les domaines concernds est un v6ritable d6fi dtant donn6 les ressources souvent limit6cs des pays
africains. Bien qu'une am6lioration des r6mundrations ne soit gdn6ralement pas la solution valable pour
empfcher une rotation trop rapide du personnel, l'amdlioration de la qualification professionnelle du 
personnel et la crdation d'un esprit d'entreprise par de fr6quents stages, rdunions de travail et conf6rences 
r6gionales dans le pays sont des solutions possibles. Comme les op6rations de lutte antiacridienne se 
placent souvent dans un cadre multinational, la tenue de confrcnces rgulibres, consacr6es Ala formation et 
A l'6tablissement de relations entre les sp6cialistes des locustes et des sauteriaux, et operant des 
regroupements r6gionaux de pays, permettrait de conserver les comp6tences techniques et la grande
disponibilit6 des 6quipes, pour un coOt acceptable. 

La formation pourrait se concentrer, entre autres, sur les sujets suivants, adapt6s aux conditions locales 
et aux especes de locustes et de sauteriaux qu'on y rencontre: 

1. Identification des usp&es, y compris aux stades immatures, 
2. Prospection sur le terrain et proc6dds de description, 
3. Lutte int6gr6e contre les ravageurs,
4. Techniques d'6pandage terrestre, 
5. Techniques d'6pandage adrien, 
6. Problmes de sant6 et de s6curit6, 
7. Essais de pesticides,
8. Consid6ration des critbrcs 6conomiques lors de la prise de d6cision, 
9. Education de la population,
10. Direction des operations logistiques ( stages Al'intention des surveillants),
11. Renforcement des brigades villageoises et des op6rations terrestres des CPS,
 
12 Stockage et 6limination des pesticides dans de bonnes conditions.
 

A titre d'exemple de possibilit6s de formation, un certain nombre de r6unions de travail sur Ics 
techniques d'6pandagc ont 6t6 organis6cs au Niger. Le Service de Protection des Cultures (CPS) a tenu une 
r6union de travail A Tahoua, du 14 au 17 mai 1989, sur l'6pandage a6rien de pesticides.
L'USAID/Washington, l'USAID/Niger et la FAO ont financ6, en avril 1989, un cours de formation 
r6gional sur l'utilisation, l'cntrctien ct le contr6le, en toute s6curit6, des 6quipements d'dpandage terrestre et 
a6rien en UBV, ct, en mai 1989, un cours sur la r6alisation de mat6riel p6dagogique. En juin 1988, une 
r6union de travail de cinq jours a 6t6 organis6c ANiamey pour les responsables sah6liens des op6rations sur 
le terrain. Cette rdunion a 6t6 principalement consacr6e A l'utilisation des cages Micronair, des 
pulv6risatcurs mont6s sur ptt d'6chappemcnt et du mat6ricl TIFA. On y a insist6 sur la fayon d'utiliser des 
papiers sensibles Al'huile pour surveiller le diambtre des gouttelettes Ct la largeur des andains. L'ACDI 
finance 6galement des cours sur les teL~niqucs d'6pandage, dcstin6s au personnel des Services de 
Protection des Cultures. 
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Autre exemple, le s6minaire sur "L'Aspect Santd des Epandages de Pesticides", qui s'est tenu A 
Bamako, Mali, en mai 1989. Comme cette rdunion de travail a accucilli en meme temps des agents des 
Services de Protection des Cultures et du personnel de la santd publique, elle a fourni un forum permettant A 
chaque organisme dc faire connaftre son attitude Al'autre. De telles rencontres sont trbs bdndfiques, car elles 
permettent d'dchanger des connaissances, et efficaces, car elles permettent de r6aliser des objectifs 
communs, aussi faut-il les encourager chaque fois que possible. De meme, il faudrait autant d'dchanges 
d'iddes que possible entre les spdcialistes des locustes ct des sauteriaux ct les autres membres du personnel 
des Services de Protection des Cultures, qu'il s'agisse de personnel de terrain ou de personnel 
administratif. La communication entre organismes diff6rents est pleinement en accord avec la mission fixde 
aux Services de Protection des Cultures: mener la lutte contre les locustes et les sauteriaux dans le cadre 
d'un plus vaste programme national de protection des cultures. 

La gestion des pesticides, dans de bonnes conditions de s6curitd, et leur utilisation dans de bonnes 
conditions d'eff'icacitd, sont s6rieusement compliqudes par l'emploi de nombreux pesticides diffdrents, sous 
diverses formulations. En principe, chaque formulation diffdrente exige des dosages diffdrents au moment 
de son application et implique des mesures de pr6caution plus ou mons importantes. Les 6quipements A 
utiliser varient 6galement. Un rdglage et une utilisation corrects des 6quipements sont extr~mement difficiles 
dans Ic contexte africain. Un mauvais r6glage augmente consid6rablement les risques pour l'environnement 
et pour l'6pandeur, et d6t6riore le rapport coflt-efficacit6 du programme de lutte contre les locustes ct les 
sauteriaux. La formation continue r6duirait largement ces probl mes et permettrait d'excrcer une pression 
constante visant Anormaliser les produits, les 6quipements et les procddures. Le retour de l'information, 
lors des stages de formation, du personnel de terrain vers les dirigeants des Services de Protection des 
Cultures ct vers les groupes de coordination des pays donateurs pourrait dgalement parvenir Adiminuer ces 
problmes.De plus, la coordination des organismes donateurs en matiire de marquage des pesticides et des 
dquipements scrait d'une grande aide. 

Le transfert de ses connaissances des produits, dquipements et techniques Ades personnes ext6rieures 
aux Services de Protection des Cultures et travaillant au niveau du village ou de l'exploitation agricole, est 
un des principaux d6fis , relever par le personnel des Services de Protection des Cultures plac6 en premiXre 
ligne. Ici encore, pour des raisons financibres d'unc part, et de sdcurit6 et d'efficacitd d'autre part, la 
formation continue de brigades villageoises s'impose. S'ajoutant aux efforts ddploy6s par les Services de 
Protection des Cultures dans les zones non agricoles, ces brigades sont le pivot des actions de prdvention 
mendes dans les pdrodes de rdmission. I1faut faire un maximum d'efforts pour que les m6thodes restent 
simples et coh6rentes et pour contr6ler les 6quipements et les produits formul6s. Au niveau des villages et 
au plus bas dchelon de la pyramide du Service de Protection des Cultures (CPS), il faut vdrifier 
pdriodiquement l'efficacit6 et le r6glage des 6quipements. 

3.11.2 Mission de l'USAID 

Le personnel technique et les dquipes d'assistance technique doivent suivre une formation technique 
courte mais intense (y compris linguistique, s'il y a lieu), et acqudrir quelques connaissances des mat6riels 
de formation disponibles et de leur mode d'utilisation. De plus, chaque mission doit constamment 
s'efforcer de trouver la solution qui aiderait le pays h~te Aparvenir A l'autonomic en matinre de lutte 
antiacridienne, sans oublier que cette solution doit 8tre supportable financibrement. Par exemple, la 
surveillance est une pibce essentielle de (a strat6gie actuelle de lutte contre les locustes et les sauteriaux 
aussi, pour l'amdliorer, il scrait utile d'organiser des r6unions de travail sur les radiocommunications sur le 
terrain et sur la r6paration radio. En fait, la r6paration radio pourrait tr6s bien s'effectuer dans des centres 
rdgionaux d6terminds. 
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CHAPITRE 4 
CONSEQUENCES ET CHOIX DES ACTIONS FUTURES
 
4.0 Point IV: Aspects cologiques des futurs programmes d'assistance 

L'USAID a maintenant l'intention d'utiliser lcs lemons des programmcs passds ct les recommandations 
des 6tudes ext6rieures Aila pr6paration des futurs programmes d'aidc, en insistant particuli~remcnt sur la
lutte prdventive contre los locustes et los sautcriaux. L'USAID s'est engag6, jusqu'A pr6sent, dans des 
programmes d'aidc aux pays africains, destin6s a protdgcr leur production agricole des acridiens.
Aujourd'hui, il faut quc de tels programmes soicnt plcincmcnt cn accord avoc les mesurcs 6cologiquement
rationnelles. L'USAID tcntc de prendre cn compte los rccommandations suivantes: 1)celles du Rapport au
Congris Am6ricain du Comit6 de la Sant ct de i'Environnement (Conservation Foundation, 1988); 2)
celles du Rapport d'Evaluation dc l'Environncmcnt (PEA) (TAMS, 1989); 3) cellos de l'6valuation a mi
parcours du Programme d'Aidc d'Urgcncc " l'Afrique contrc lcs locustes ct los sauteriaux (AELGA)
(Tropical Research and Development, 1989); 4) cellos du Rapport du Bureau d'Evaluation des
Technologies du Congr~s Am6ricain (U.S. Congress IOTA], 1990); 5) colles de chacun des avant-projets
de Rapports d'Evaluation Complkmentairc de l'Environnement (SEA).La vision du futur, qui sous-tend cesefforts, considbre sept grandos priorit6s dont on d6battra plus loin, dans lo contextc des problkmes
d'envi ronncmcnt. 

4.1 Limitation de lusage des pesticides. 

Etant donn6 quo los pesticides ont lc pouvoir do d6tdriorer l'environnement, on r6duit les risques en
limitant I'cmploi des pesticidos ct cn choisissant avec prudence los pesticides a utiliser. A cot dgard, les
principales composantes de la luttc int6grde contrc los ravageurs (IPM) sont traitdes dans les scpts points
suivants. La solution pr6conis6e par I'USAID dcvrait 8trc insistor sur ia lutte intdgrdc contre los ravageurs
(IPM). 

4.1.1 Lutte int6grde contro les ravageurs (1PM) 

En matiirc de lutte contre les populations acridionnes, la solution pr6fdr6o de I'USAID est la lutte
int6grde contrc los ravagcurs (IPM). Cotte solution nest pas cntirement ax6e sur l'utilisation d'une seule et
unique tactique de combat contrc los locustcs et los sauteriaux. Alors que la m6thode prdfdr6e actuelle 
repose largemont sur 'application do pesticides chimiques, l'adoption de la lutte intdgr6c contre les 
ravageurs (IPM) rcprdscnte une reoricntation des moyens existant. L'objectif "st de combattre Je plus
efficacement possible is populations do locustes ct do sautoriaux tout cn limitant au strict minimum les
offets sur l'environnement. Done, toutos is m6thodes disponibles (y compris lc choix des pesticides)
seront onvisagdcs ct utilis6es afin de parvcnir au r6sultat suivant: application do ]a plus faible quantitd
possible do produits chimiques sur la plus faiblc supcrficie possible. 

On pr6voit quc los mdthodes traditionnolles et autrcs m6thodes ne rocourant pas aux pesticides soront 
davantagc utilisdes, cn association A d'autres mdthodcs de lutte. De plus, un meilleur syst mc do
surveillance devrait permettrc do mieux d6terminer les infestations et d'6valuer attentivement les risques
d'cxplosions d6mographiques et de ddclenchement d'invasions. Quand un d6part d'invasion cst imminent,
on peut envisagor un traitemont aux pesticides. La lutto int6grdc contro los ravagcurs comporto 6galement
des composantes tellos quo la mod6lisation, la prospection, la g6ostatistiquo e1 l'cchantillonnage.
L'utilisation do scuils dconomiquos ct la d6tcrmination du moment lo plus propice . l'application d'un
traitcment, reposant sur la dynamique de la population des ravagcurs, sont des cxemplcs des m6thodes
moderncs ct prudcntcs do lutto am6nag6c contro los nuisiblos. L'cmploi de cos mdthodos 6vitera toute
r6action excessive face a des pr6somptions de ddpart d'invasion imminent ct dcvrait perinettrc une
utilisation plus cfficacc ct plus 6conomc des pesticides. Quand los rochorches et los 6valuations auront
prouv6 l'cfficacitd des solutions non chimiquos, par cxcmpl - des rdgulateurs de la croissanco des insectos 
ou des phdromones, cos solutions pourront tre intdgr6cs aux mdthodcs do lutte classiquos. 
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4.1.2 Lutte pr6ventive 

Les experts sont persuad6s qu'il est possible de maintenir inddfiniment les locustes en phase de 
rdmission grace Aune surveillance rigoureuse et Ades actions de lutte pr6ventive men6es au moment 
opportun. Bien que le coOt de cette m6thode paraisse dlevd dans les p6riodes de r6mission, la vigilance est 
payante avec le temps car elle dvite d'avoir Alancer des opdrations cofIteuses en situation d'urgence au 
niveau r6gional et elIe prot~ge l'environnement de i'application Agrande 6chelle de pesticides pour prot6ger 
les cultures chaque fois qu'elles sont menac6es. L'USAID, en principe, soutient le concept de lutte 
stratdgique expliqu6 dans le Plan FAO interr6gional de Lutte Pr6ventive contre le criquet pblerin en Afrique 
de l'ouest et du nord-ouest (FAO 1989b, 1991). Une communication r6cente a examind l'utilisation de la 
lutte stratdgique pendant la dernibre priode d'invasion de locustes (Showier et Potter, 1990). 

4.1.3 Amdlioration de la prise de d6cisions prudentes. 

Malgrd le peu de donn6es disponibles sur les cultures ou leurs insuffisances, et l'incertitude des seuils 
6conomiques ddcidant des interventions, il est prudent de r6sister autant que possible aux pressions 
politiques exigeant des mesures rapides. Les actions mendes en toute hate, face Aune invasion g6n6ralis6e 
de nombreux essaims de locustes risquent non seulement d'etre pr6judiciables Al'environnemcnt mais 
encore d'etre 6conomiquement injustifiables.Par exemple, des populations de locustes recouvrant des 
centaines d'hectares mais n'atteignant pas les scuils densitaires critiques d'intervention et se trouvant en un 
lieu g6ographique d1oign6 des cultures n'ont aucune importance 6conomique 6vidente. La position 
g6ographique de l'infestation par rapport aux zones 6cologiquement sensibles, et des consid6rations 
logistiques (entre autres les cultures limitrophes) doivent entrer en ligne de compte lors de la prise de 
d6cision. L'USAID devrait adopter des rigles de d6cision plut~t restrictives en matibre d'application de 
pesticides. 

I1est en gdn6ral moins coOteux de prdvenir les problimes d'environnement que de les gu6rir I . En 
instituant des norns et des m6canismes raisonnables de surveillance des secteurs industriel et agro
industriels, on est en mesure d'dviter que de s6rieux probZ~mes d'environnement ne surgissent plus tard 
dans ces secteurs.Dans Ic cas de la pollution agrochimique et de nombreux problmes de gestion des 
d6chets, il est possible de mettre sur pied des syst~mes de manutention satisfaisante des stocks de produits 
chimiques pdrim6s et des conteneurs vides. 

4.1.4 Evolution vers l'autonomie 

L'USAID s'efforce de contribuer Afaire 6voluer ies pays en d6veloppement vers l'autonomie en matiire 
de lutte contre ies acridiens, aussi, en principe, soutiendra-t-il dans ces pays la cr6ation d'organismes 
institutionnels menant des actions de formation a l'utilisation des pesticides en toute sdcuritd, transposables
Ad'autres programmes, employant des m6thodes traditionnelles ou non chimiques sous contrOle local, et 
contribuant Al'amdlioration des infrastructures. 

1 Par exemple, il est beaucoup moins coftteux de conserver des d6chets chimiques dans l'enccintc d'une usine que de les 

dvacuer dans une dcharge contrbldc o6f ils risquent de polluer le sol, Vair, les eaux de surface et Ics caux souterraines. Non 

seulement les problt~mes de pollution s'dicndent, d'ofi la n6cessit6 de traiter de plus grandes quantitds de d6chets, mais les 

techniques Aemployer (forage de puits, p; r exemple) sont plus cofiteuses. Dans les pays en ddveloppcment, chaque nation doit 

dvaluer le cofit reiatif du nettoyage de son environnement dans Ic temps ---- peut-Etre qu'une opdration plus cofiteuse de 

nettoyage serait mieux support6c demain par une nation devenue plus prospre. II faut aussi considdrer le coOt d'opportunitd 

des capitaux employds au nettoyage alors qu'ils pourraient servir Ades investissements industriels. Cependant, dans tous les cas 

connus, le coftt d'un "ncttoyage ultdrieur" s'tlkve plus rapidement que Ic taux de croissance des pays dont I'dconomic est 

relativement solide. 
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Les brigades paysannes (Figure 5) peuvent tre les principaux acteurs des campagnes antiacridiennes, en 
assumant, par exemple, un rCle de surveillance, en communiquant leurs informations, d6truisant lesen 
oothbques, en r6duisant les bandes larvaires - a condition de consacrer du temps et des efforts A leur
formation. La sensibilisation des agriculteurs est une operation de formation qui s'est g6n6ralis6e depuis
1985 dans les zones ot les locustes et les sauteriaux sont v6ritablement un problbme end6mique, mais la
formation de brigades d'intervention au niveau des villages n'a commencd qu'un an plus tard. 

Ces brigades, g6n6ralement composdes de dix jeunes gens choisis pendant les stages de sensibilisation,
suivent un entrainement (d'environ trois jours) de niveau relativement 61ev6 si l'on consid6re ievolume
d'informations qui leur sont transmises. Ii leur est remis une certaine quantitd de pesticides (en g6n6ral 5% 
ou moins sous forme de poudre) et une partie des produits de traitement ct de protection. Cesjeunes gens
reoivent des Services de Protection des Cultures une formation ult6rieure et ont la charge de la lutle
antiacridienne au niveau du village. Avec lintroduction des concentr6s pour UBV ct des pulv6risateurs
UBV port6s a bras d'homnmc, il devient de plus en plus important d'insister fortement sur la s6curitd en
matire d'emploi des pesticides et sur l'utilisation d'6quipements de protection contre les pesticides. Les
brigades villageoises devraient b~ndficier d'un programme r6gulier de formation continue. 

La formation est men6e de fayon particulirement active dans les zones isol6es, 6loign6es de tout centre
d'activit6, par exemple dans la Haute Vall6e, Mali (ob des organismes para6tatiques et des agences de
d6veloppement opdrent d6j'5, d'of une sensibilisation a ces probldmes probablement plus pouss6e). Ces
actions de formation ont po-t6 en 1989 sur environ 224 brigades de protection des cultures villageoises, et, 
en 1990, sur environ 446 brigades. Elles ont donc touch6 respectivement prds de 2240 et 4660 agriculteurs
(SPV, 1991).Ces brigades villageoises ainsi que les autres agriculteurs form6s Aces m6thodes jouent un 
r6le de plus en plus important dans Ic domaine de la protection nationale des vdg6taux, ce qui rfpond bien 
aux objectifs de d6centralisation. Ccpendart, la difficult6 de se procurer des 6quipements de protection
contre les pesticides et d'avoir accds Ala formation est preoccupante. 

4.1.5 Eviter les zones prot6gdes 

Les 6cosystdmes africains sont soumis A un certain nombre d'agressions et sont vulndrables Ail'impact
sur l'environncmcnt des operations de lutte contre les insectes. L'USAID s'est fortement engag6 A6viter
 
toute action pouvat aggraver la situation. Les zones class6es comme appartenant Aune cat6gorie de

territoircs prot6g6s - - nelcs parcs nationaux, ics r6serves d'animaux, et toutes les zones mardcageuses
devraient pas tre trait6cs avec des pesticides financ6s par l'USAID, que leurs ressourccs naturelles soient
 
bicn ou mal protegecs des autres agressions. Eviter les zones protdgdes assurera une certaine sccurit6 
aux
mammifdrcs ct aux oiscaux d'Afriquc qui constituent un patrimoine unique, et fera prendre davantage
conscience aux gouverncments des pays en d6veloppement de la nccessitd d'une telle protection. De plus, 
ces zones servcnt de refuge pour le d6veloppement des maladies naturelles et des parasites des locustes et 
des sauteriaux. 

4.1.6 Limiter ies incertitudes 

Une des principales difficult6s quand on travaille sur lcs probldmes africains, c'est le manque de sources
('information. L'USAID devrait insister sur la ndcessit6 d'am6liorer la collecte, Ia conservation et
 
'utilisation des informations dans tous les domaincs.
 

Les bases de donn6cs sont inconsistantes et insuffisantes quand on doit planifier la protection de
l'environnemcnt. Quand ccs bases dc donndes sont relativcment compldtes, aucune coordination int6grde
des donndcs n'est facilcmcnt disponiblc sous forme informatisde ou sous formc de tableaux. Ce manque de
coordination des donn6cs s'dtcnd aussi a,l'insuffisance des communications entre les diff6rents services 
gouverrnmentaux. 11 faudrait 61aborcr des procdurcs dc collcctc et d'analyse des informations. En matidre
de planification, ilfaudrait une procedure formelle pour examiner les consequences sur l'cnvironncment de
chaque projct cnv'isag6. On pourrait, par excmple, dtablir une procedurc d'6valuation dc I'cnvironnement,
instaurde dans les chapitrcs appropri6s d'un plan de d6vcloppement 6conomique national, qui pourrait
s'appliquer A l'industrie, aux ressources en eau, aux sectcurs urbains ct c6tiers, aux sites d'irrigation, aux
sites agricoles et au scctcur du stockage des denrdcs alirnentaires. Unc base de donndes plus compldte sur 
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les ressources naturelles en p6ril et sur leur position gdographique par rapport b.d'autres activit6s pourrait 

permettre une meilleure protection des dites ressources sans trop ralentir la croissance dconomique. 

4.1.7 Trouver des solutions de remplacement des pesticides chimiques 

L'USAID admet qu'il y a peu de solutions de remplacement des pesticides chimiques de synthbse Les 
m6thodes de lutte traditionnelles nont pas dtd convenablement 6tudi6es et leur efficacit6 n'a pas dtd 
totalement 6valu6c. Quant aux m6thodcs biologiques eles pourraient bien nc pas convenir au contex%! 
africain. Malgr6 celAi, les outils non chimiques sont tout A fait capables de r6duire notre ddpendance des 
pesticides chimiques. C'est pourquoi I'USAID devrait continuer Asoutenir le ddveloppement de indthodes 
non chimiques de lutte contre les acridiens. 

Afin que les programmes de lutte contre les locustes et les sauteriaux soient concentrds sur la pr6vention 
des f1aux, ii est n6cessaire d'exploiter totalement les mdthodes connues de surveillance et de lutte intdgr6e 
contre les ravageurs (IPM). Par la force des choses, cette strat6gie est un processus ai long terme qu'il faut 
int6grer au programme actuel dont il est issu. Un rapport du Congr s am6ricain (US Congress (OTA), 
1990), spdcific que les agences am6ricaines ne doivent pas se contenter de r6agir aux situations de crise 
(gestion des crises) mais qu'elles doivent organiser des programmes d'intcrvcntion continue qui, en fin de 
compte, se r6v6leront plus efficaces et moins pr6judiciables . l'environnement. Un rapport " venir (FAO, 
1990c), devrait faciliter l'identification des principaics zones de danger "irdpdtition, c'est-Ai-dire des foyers 
de reproduction et d'infcstation, ainsi Que la d6tection prcoce des pullulations et la limitation de l'usage des 
pesticides. 

Un rapport d'ensemble de la FAO (FAO, 1988d), fixe l'ordre de priorit6 des recherches relatives A la 
lutte contre les criquets plerins et Ala flore, ct propose de se concentrer particulirement sur les mdthodes 
semiochimiques et sur les m6thodcs d'6vaiuation des d6gats subis par les cultures, de prospection et de 
surveillance (d'alcrte pr6coce en particulier) et sur de nouvelles tactiques de lutte contre les nuisibles. Ce 
rapport souligne que ces activit6s ddboucheraient sur des applications pratiques. Ce rapport m6rite d'8tre 
considd6r tr s attentivement lors de la phase de pr6paration de futures actions. 

Les recherches sur le margousier ont progress6. Schmutterer (1990) et Radcliffe ct al. (1990, 1991) ont 
termin6 rdcemmcnt leur 6tude des applications sur le terrain de ces recherches ct le GTZ (1991) a enregistrd 
des r6sultats encourageants au Niger. Les usages possibles des semiochimiques ont 6t6 soigneusement 
examin6s . lintention, entre autres, du Minist6re norvdgien de la Coop6ration au D6veloppement (Bie, 
1989). Le rapport correspondant souligne qu'il est important de lutter contre les locustes dans leurs aires de 
reproduction, avec des produits chimiques agissant sur les mdcanismcs responsables de leur transformation 
phasaire, par exemple en utilisant comme outil de prdvision des modbles ddtaill6s de la dynamique des 
populations acridiennes ct, comme ame, des phdromones et des hormones. 

Des kairomones, qui sont des subtances provoquant un ph6nom~ne d'attirance ct de stimulation de 
l'app6tit, pourraient 8tre incorpor6es A.des appdts comportant dgalement des produits toxiques ct pathog~nes 
ou des r6gulateurs de croissance. Des plantes d6sertiques, Schouwia au Sahara Occidental et Tribulus, 
Aerua, Cenchruset Indigofera en Inde, qui abritent des insectes, renferment peut-8tre des substances 
chimiques spcifiques qui pourraient se'-vir a la r6alisation de produits attirant les ravageurs et stimulant leur 
app6tit. 

Les allomones sont des substances r6pulsives ou dissuasives que 'on pourrait utiliser pour protdger les 
plantes cultivdes de ia destruction ou pour d6tourner les locustes vers des plantes-pitgc. L'identification et 
l'isolement des gbncs produisant ces substances v6gdtales pourrait permettre d'utiliser davantage les plantes 
transgdniques pour pi6ger les locustes. Lc principal problkme avec les plantes-pidge, c'est que Ics esp6ces 
prdfdrdes des locustes sont 6galement celles que pr6fbrent le btail et les animaux sauvages. Les gramin6es 
importdes du Mali en Australie pour am6liorer les pflturages se sont rdv616es tie les esp ces prdf6r6esdes 
locustes. 

Les ph6romones sont des substances naturellcs 6mises par les insectes pour r6guler le comportement du 
groupe ct elles peuvent interrompre la phase gr6gaire des locustes. Les hormones sont produites par 
certaines plantes dans Ic cadre de leur tactique contre ies herbivores. Ii a 6t6 montrd que des analogues des 
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hormones, trouvdcs dans des plantes ddsertiques, jouaient un r6ic important en matibre de ddveloppement etde fdconditd des locustcs (Odhiambo, 1988). II a dtd proposd d'utiliser plusicurs de ces substances pour
r6guler les populations de locustes ct de sauteriaux (ICIPE, 1988), comme suit: 

Une phdromone de gr6ga -isation ddclenche la concentration etla gr6garisation des locustes et les
conduit A former des bandes larvaires puis des essaims d'adultes. Des phdromones de maturation
accdl6rent et synchronisent la maturation sexuelle des deux sexes. Des phdromones d'oviposition
grdgarisent les locustcs femelles sur les m6mes sites de ponte et stimulent la ponte des ooth~ques. Des
phdrolnones de solitarisation incitent Aun passage "a]a phase solitaire et peu%'ent Wtre utilisdes pour
disperser les locustcs. Les ph6romones de blocage de la maturation arretent ou retardent la maturation
sexuelle. Des analogues d'hormones juvdniles et des hormones anti-juv6niles, r6gulant ]a maturation et
le comportement alimentaire ont dgalement t6 proposdes. 

Les t6moignagcs exposds dans Ic Rapport d'Evaluation de l'Environnement (PEA) semblent indiquer
que les pesticides sont largement utilis6s. Les pesticides sont employds dans des programmes sanitaires,
dans l'agriculture et dans des programmes spdciaux de lutte contre les nuisibles (dont les locustes et les
sauteriaux). L'utilisation gdndralis6e des pesticides au Mali a fait r6cemment l'objet d'une dtude (Peckham,
1990; Peckham et Cooper, 1991). Certains pourraient considdrer que la preuve d'une telle utilisation Agrande 6chelle des pesticides fournit des arguments pour continuer a les utiliser largement dans les campagnes antiacridiennes puisqu'on en fait un usage bien plus important dans d'autres domaines (Figures
7 et 8). Cependant, Ic programme de lutte contre les locustes et Ics sauteriaux dcvrait dcvenir un modle en
mati~re de protection de i'environnement ct servir dc cadre aux 6changes d'iddes sur los problmesd'environnement. Commc les programmcs antiacridiens s'orientent de plus en plus vers la lutte pr6ventive,
ils pourraient dgalement conduire A.utiliser lcs pesticides dans des zones isoldes qui n'auraient peut-6tre pas 
encore dtd soumises , un tel traitement. 

Les solutions envisagdes par I'USAID pour r6soudre les problmes posds par les acridiens, devraient

8tre bdndfiques, inddendamment des probltmes des locustes et des sauteriaux. Ii faudrait insister sur les
actions de surveillance, la ddtection prdcoce et "une agriculture viable moyennant peu d'intrants", soit des

actions de ddtection et de lutte emp0chant de fortes augmentations des populations au prix d'une utilisation

d'un minimum de pesticides. On entend par des interventions "prudentes" Ic recours a des moyens de lutte

"traditionnels", Ic respect dc certaines zones aconsid6rcr comme des lieux de refuge et la ddlimitation de

pdrimtres de s6curitd , proximitd des cours d'eau. Dc plus, i'USAID insistera sur la n6cessitd d'informer

les gens des mesures de s6curit6 a observer vis-A-vis des pesticides et sur la cr6ation d'organisations et

d'infrastructures (par exemple des laboratoires) qui pourraient aussi servir ad'autres fins. 

4.2 Surveillance, prdvision et prdvention 

C' mme recommandd par I'OTA, le TR&D et le TAMS, l'USAID devrait avoir un programme
permanent qui mettrait l'accent sur la surveillance systdmatique et Ia prdvention et serait int6gr6 aux plans de
d6veloppement Along terme. La technologic des cartes de vdg6tation a Wt6 transf6rde a un centre r6gionald'AGRHYMET situd au Niger. Le soutien des programmes de pr6vision et de pr6vention ("lutte

stratdgiquc") de la FAO, devrait etr
poursuivi. Quand des traitements scront vdritablement ndcessaires, la
constitution de brigades villagcoises sera cncouragde. Au nombre des actions spdcifiques mender par
I'USAID, citons: 1) la prolongation du Programme d'Aide d'Urgence a I'Afrique contre les locustes et lessauteriaux (AELGA) ct l'cxtension de ses objectifs; 2) la budgdtisation do fonds pour financer le soutien de
I'USAID a Ia FAO; 3) la redaction dans la langue appropride des Rapports d'Evaluation Compldmentaire de
i'Environnement (SEA) propres "Atous les pays qui auront, ou pourraient avoir, un programme d'action 
dans les cinq prochaines anndcs. 

La Figure 6 prdsente lcs diff6rents volets d'un programme national rcspectueux de l'environnement,
utilis6 avec succbs en Chine depuis plusieurs d6cennies pour lutter contre Ics criquets migrateurs orientaux,
Locusta migratoriamigratoria et L. in. libetensis (Hsicn, 1974). Aprbs quo les dpandages massifs depesticides n'aient pas r6ussi ,rdduire substantiellement les populations de locustes, dans les anndes 1950, 
un programme fondamentalement 6cologique a 6tdlanc6. 
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Par des enqutes et par la collecte d'informations sur l'environnement, les points de d6part des essaims 
de criquets ont dtd idcntifids. Par la suite, diverses m6thodes de lutte ont tdt6 int6gr6es de faqon A6liminer les 
sites de ponte de pr6dilection et d6truire les larves et les imagos. Parmi les m6thodes employdes pour 
empcher la ponte, citons le labourage qui dftruit physiquement les oeufs, le maintien des eaux Aun niveau 
suffisamment 6levd pour faire disparaitre les habitats de ponte, le drainage de certaines zones pour 
supprimer l'humidit6 n6cessaire au d6p6t des oeufs ou pour entrainer le dessichement des oeufs d6jA en 
place, la mise en place de cultures de riz de d6crue qui d6truisent les sites de ponte, la ddrivation des canaux 
et l'expansion des marais salants. 

Parmi les techniques de suppression des larves et des imagos, indiquons le d6placement et le 
rassemblement massif de canards domestiques, grands consommateurs de larves de locustes, la plantation 
d'esp&es v6gdtales et d'arbres dfplaisant aux locustes et l'encouragement de leurs ennemis naturels, tels 
que certaines espZces d'oiseaux, par la crdation d'habitats artificiels de nidification dans les prairies. Un 
traitement ponctuel aux pesticides n'a t6 employd qu'en cas de n6cessit6 absolue. 

Aprbs 8tre parvenu Amaitriser les criquets migrateurs, le rdseau national chinois mis en place pour lutter 
contre les locustes a 6tendu son champ d'action et est devenu le centre des op6rations de lutte int6grde 
(IPM) contre d'autres ravageurs. 

I1semble que cette solution dcologique novatrice au problime de la lutte contre les locustes ravageurs 
puisse 8tre mise Aprofit dans de nombreux pays, y compris en Afrique, pour lutter contre les sauteriaux et 
beaucoup d'autres ravageurs 

4.3 Efficaciti de la lutte antiacridienne 

L'USAID devrait insister sur I'effici.cit6 des op6rations antiacridiennes sur le plan de ia protection des 
ressources alimentaires. La lutte int6grde contre les ravageurs (IPM) devrait 8tre la pierre angulaire de ces 
op6rations et les recherches sur les seuils 6conomiques d'intervention se poursuivront. De plus, par le biais 
des Rapports d'Evaluation Compl6mentaire de l'Environnement (SEA), I'USAID devrait encourager 
l'am lioration des bases de donndes en matinre de productivitd des cultures et de d6gats subis par les 
cultures. 

Bien que les recherches sur les m6thodes de lutte biologique n'aient pas encore permis de remplacer les 
pesticides, elles seront poursuivies. Pour qu'elles soient men6es avec efficacit6, un comit6 d'dtude 
technique devrait assurer la supervision et la coordination avec les recherches de I'USDA sur les sauteriaux 
en Am6rique du Nord. 

Tant que les m6thodes de lutte biologique ne se seront pas v6ritablement impos6es par une meilleure 
efficacit6, les interventions chimiques seront encore n6cessaires en certaines circonstances. Pour am6liorer 
les choses par rapport aux op6rations antdrieures, I'USAID devrait accorder davantage d'attention it la 
bonne formulation des pesticides employ6s et au bon choix des techniques d'application de ces pesticides, 
non seulement en fonction de leur efficacit6 sur les espes cibles, mais encore, afin de limiter le plus 
possible les risques encourus par la population humaine et les espbces non visdes. 

Comme on se trouve actuellement en situation de non urgence (en p6riode de r6mission), les 
investissements qu'exigeraient la cr6ation et le fonctionnement d'unc banque de pesticides ne sont pas 
aujourd'hui au premier rang des prioritds. On peut consid6rer que cette p6riode temporaire est des plus 
propices Al'am6lioration de l'6tat des installations de stockage et de manutention des pesticides. L'USAID 
encourage l'amd1ioration des entrep6ts et des m6thodes de manutention des pesticides. Par exemple, 
l'USAID/Niamey travaille avec le gouvernement du Niger Al'amdlioration des conditions de stockage des 
pesticides dans tout le pays. L'USAID/Washington a pr6par6 un ensemble de principcs directeurs sur 
l'emploi des pesticides, Al'usagc des Missions et des gouvernements des pays en d6veloppement. Ces 
principes directeurs seront compl6t6s et diffusds en 1991. Ils serviront, entre autres, 'a imposer des 
specifications pour les achats de pesticides de I'USAID. 
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Autres mesures ddjA en vigueur et qui seront conservdes afin de permettre aux opdrations de lutte 
antiacridienne de se d6rouler efficacement et en toute sdcurit6: 1) une assistance technique en mati~re 
d'entomologie, fournie aux Missions n'ayant pas les moyens d'engager un entomologiste Aplein temps; 2) 
la diffusion d'un manuel des pesticides Aemployer pour lutter contre les acridiens; 3) ia fourniture d'une 
formation logistique sur le terrain; 4) un apprentissage A l'utilisation correcte du soutien adrien; 5) 
l'obtention d'inventaires des pesticides utilisables. 

4.4 Creation d'organismes institutionnels et considirations de gestion 

La pierre angulaire de tous les efforts de I'USAID est la creation d'organismes institutionnels et la 
coordination. Les efforts que l'USAID consacre au programme de lutte contre les locustes et les sauteriaux 
stimulent ceux des autres donateurs, des organismes rdgionaux, des gouvernements des pays h6tes et des 
organisations nationales de ddfense de l'environnement. Par exemple, en r6digeant les Rapports 
d'Evaluation Compl6mentaire de l'Environnement (SEA), I'USAID a facilitd la constitution de comitds 
techniques nationaux composds principalement de repr6sentants de diff6rents minist.res des pays h6tes. 
Ces comitds nationaux ont souvent pris une part importante dans la redaction effective de ces SEA et ont 
fr~quemment insistd pour poursuivre leurs travaux une fois ces SEA enti6rement rddig6s, afin de s'assurer 
que certaines valeurs (telles que la sant6, la protection de I'environnement et la production agricole), dtaient 
bien consid6rdes lors du processus de prise de d6cision. Dans beaucoup de cas, les organisations nationales 
de ddfense de l'environnement ont dtd elles aussi consultdes d?~s les premiers stades de la r6daction des 
SEA. 

L'USAID et les pays africains doivent absolument aborder les problkmes d'environnement sous un 
angle pluridisciplinaire et intersectoriel. I1leur faut pour cela agir dans deux directions: 1) avoir du 
personnel form6 Aaborder les probl~mes sous un angle pluridisciplinaire (c'est-A-dire capable de consid6rer 
les diffdrentes dimensions des probl mes); 2) prdvoir des mdcanismes efficaces au niveau gouvernemental 
pour assurer la coordination de diffdrents secteurs. La recherche est un impdratif absolu dans les dornaines 
de la gestion des sols et de l'eau, de la lutte contre les ravageurs, de la production et de la s6curitd 
alimentaire. 

Toutes les activitds exigent une certaine dose d'dducation dcologique. Dans ce cadre, il faut informer les 
diffdrents acteurs des consdquences pour l'environnement des actions mendes (termindes ou en cours), 
pr6voir la formation des diffdrents spdcialistes n6cessaires Al'valuation correcte des informations (dans les 
domaines des math6matiques, des sciences, de l'conomie, des questions intcrddpendantes, etc.) et A la 
considdration des probl mes sous leurs multiples aspects. 

Dans chaque pays, la responsabilitd de la formulation et de la gestion de la politique de l'environnement 
aux niveaux national, regional et local, doit tre reddfinie, et il faut remplacer l'inextricable dcheveau des 
administrations qui se chevauchent et des responsabilitds insuffisamment d6finies par une organisation 
administrant l'ensemble des questions d'environnement et ddl6guant, s'il y a lieu, des responsabilitds aux 
niveaux r6gional et local. La d6centralisation, la d6dl6gation de pouvoir et la participation locale Aune 
meilleure gestion des ressources sont des objectifs souhaitables et louables. Cependant, ilfaut etre rdaliste 
et admettre que la dccentralisation ne marchera pas partout. Premirement, certaines situations exigent des 
oprations tr s centralisdes. Deuxi mement, dans beaucoup de pays, la capacitd actuelle d'exploitation par 
les groupes locaux des avantages de cette stratdgie est limite et avant qu'une d6centralisation d'une certaine 
importance ne puisse avoir lieu, il faudra des actions de formation et la crdation d'organismes 
institutionnels. Troisi~memcnt, les grandes orientations politiques nationales peuvent tout Afait d6courager 
la ddcentralisation et la participation locale. I1est toutefois important que les planificateurs et les ddcideurs 
encouragent les initiatives et les responsabilitds locales chaque fois que la situation Ic permet. 

Autres problkmes organisationinels ndcessitant le soutien de I'USAID: I) trouver un "domicile fixe" ou 
un office responsable de la lutte contre les locustes et les sauteriaux dans les diffdrents secteurs 
gdographiques (ce qui facilitera par ailleurs l'int6gration des opdrations antiacridiennes dans les plans de 
ddveloppement A plus long terme); 2) demander des Plans d'Action dans Ic cadre du processus 
d'approbation des op6rations de lutte contre les locustes et Ics sauteriaux; 3) pr6voir suffisamment de 
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personnel pour faire face aux probl~mes actuels (tout en anticipant les besoins Along terme); 4) renforcer 

les moyens informatiques (mat6riels et logiciels). 

4.5 Prdvention des impacts sur la santi des populations et sur l'environnement 

L'USAID doit insister sur la ndcessitd d'6viter que ia sant6 des populations ou I'environnement ne
subisse un pr6judice du fait des opdrations mendes. Le personnel de I'USAID a dvalu6 les m6thodes de lutte
antiacridienne et ieurs impacts possibles. I1a procdd6, au Mali et au Soudan, a des 6valuations des
pesticides sur le terrain et Ades dtudes des effets de ces pesticides sur l'environnement. Ces efforts ont 6t6 
en partie second6s par une campagne internationale d'essais de pesticides au S6n6gal et par les Rapports
d'Evaluation Compl6mentairc de l'Environnement (SEA) du Burkina Faso, du Cameroun, du Tchad, du
Mali, de la Mauritanie, du Niger, du S6n6gal et du Soudan. L'USAID envisage que les Rapports
d'Evaluation Compldmentaire de l'Environnement (SEA) deviennent des documents dynamiques, mis A
jour A intervalles r6guliers, Amesure que des informations suppl6mentaires seront disponibles, que de 
nouvelles techniques de lutte biologique apparaitront et que les orientations seront mieux d6termindes. 

Dans le cadre des mesures de protection de la sant6 des populations et de pr6servation de
l'environnement I'USAID insiste sur la ndcessitd d'une bonne formation et d'une bonne protection des
dpandeurs de pesticides, sur un dtiquetage correct et un stockage convenable des pesticides, sur la n6cessit6 
de prendre des d6cisions prudentes pour pouvoir bdndficier de son soutien financier, d'adopter des 
techniques limitant les superficies trait6es, d'insister sur l'dducation des populations en matire
d'op6rations de traitement, par exemple par des campagnes d'affichage dans les lieux publics tr s
fr6quent6s, ia fourniture d'informations sur les sympt6mes d'empoisonnement et ]a distribution 
d'antidotes, l'identification ct la protection des zones dcologiquement sensibles et l'identification et 
l'dlimination des pesticides pdrimds et des conteneirs rides. De plus, I'USAID travaille avec l'EPA sur
l'61aboration du cahier des charges de conteneurs modles, avec d'autres donatcurs et avec le secteur privd
sur la mise au point, avec la FAO, de meilleures ridthodes de surveillance des effets des pesticides sur 
i'environnement, ct avec chaque pays pour faire valider les m6thodes de surveillance m6dicale par dosage
de cholinest6rase. On devrait continuer A insister sur la n6cessit6 de l'assistance technique. De plus, en
pr6vision des effets cumul6s, I'USAID travaille Ala privatisation de la distribution des pesticides dans un
environnement fortement r6glementaire, afin de faire p,-ser Ic coOt de ces produits sur les utilisateurs et de 
rdduire ainsi les usages abusifs re pesticides rdsultant de leur subventionncment. Bien qu'aucun inventaire 
de toutes les utilisations actuelles des pesticides n'ait encore td r6alisd, c'est en agriculture, que l'on sait 

re la plus grande utilisatrice de pesticides, qu'il faudra en toute premibre prioritd faire un effort. 

Consequenceset choirx des actionsfutures 64 



BIBLIOGRAPHIE
 

A.I.D. [Agency for International Development]. 1987a. Africa Bureau, Locust/Grasshopper Strategy
Paper (Washington, DC: A.I.D., February). 

A.I.D. 1987b. "AID Locust/Grasshopper Management Workshop Management Workshop," Dakar,
Senegal, Feb. 6-9 

A.I.D. 1988. "Grasshopper/Locust Workshop, Report and References," Harpers Ferry, WV, January. 

A.I.D. 1989a. Development and the National Interest: U.S. Economic Assistance into the 21st Century.
A.I.D., Washington, DC, 159 pp. 

A.I.D. 1989b. "Morocco Locust Control Project (608-0196): Lessons Learned," cable from 
A.I.D./Morocco, No. 5692, Rabat, Morocco, Jun. 9, 1989. 
A.I.D. 1989c. "Guidance for Preparation of Supplementary Country-Specific Environmental Assessments 
(EA) for Locust Grasshopper Control," Cable to missions (State 275775), Aug. 29, 1989. 

A.I.D. 1989d. Locust/Grasshopper Management Operations Guidebook (Washington, DC: January). 

A.I.D. 1990a. Test Results from a Pilot Burn of Overaged Pesticides, D.G. Khan [Cement Plant], Punjab,
Pakistan. In: Pesticide Disposal in a Cement Kiln in Pakistan: Report of a Pilot Project. Report prepared
for Office of Foreign Disaster Assistance. November. Washington, D.C. 

A.I.D. 1990b. West African Regional Pesticide Disposal Conference held in Niamey, Niger, January 21
26, 1990. 

A.I.D. 1991a. Supplemental Environmental Assessment of the Locust/grasshopper control program in 
Mali. Bamaka, January. 

A.I.D. 1991b. Pest Management Guidelines. Washington. 

Alomenu, 1985. "Current Trends in African Migratory Locust Plague Prevention". Outlook on 
Agriculture, vol. 14: 165-173. 

Arata, Andres, and S.G. Breeland. 1990. Manual for Preparation of Initial Environmental Evaluations 
(lEE) and Environmental Assessments (EA) of A.I.D. projects for the Control of Vector-Borne Diseases. 
Vector Bome Diseases Control Project A.I.D. Science and Technology Bureau. 

Balk, I. F., and J. H. Koeman. 1984. "Future Hazards from Pesticide Use". Commission on Ecology
Papers Number 6,International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (Gland,
Switzerland). 

Beeden, P. 1972. The pegboard--an aid to cotton pest scouting. PANS 18 (1):43-45.
 

Bennett, L.V. 1976. "The Development and Termination of the 1968 Plague of the Desert Locust,

Schistocerca gregaria, "Bulletin of Entomological Research, vol. 66: 511-552.
 

Bie, Stein W., B. Herstad, H. Olafsson, and L. Somme. 1989. "Locust and Grasshopper Control: a 
Scientific Background Paper for Norwegian Aid Policy, with Particular Reference to the Sahel."
Norwegian Ministry of Development Cooperation on request from the SSE Program Coordinator.
 

Bishop, J. 1969. "The On-site Costs of Soil Erosion in Mali: Accounting approaches." Prepared for the
 
Agricultural Division, World Bank, Washington, April. 

Bibliographie 65 



Blackith, R.E. and F.O. Albrecht. 1979. "Locust Plagues: the Interplay of Endogenous and Exogenous 
Control," Acrida, vol. 8, 1979, pp. 83-94. 

Bottrell, D.G. 1979. Integrated Pest Management, Council on Environmental Quality (Washington, DC: 
U.S. Government Printing Office). 

Bottrell, Dale G. 1984. "Governmental Influence on Pesticide Use in Developing Countries," Insect 
Science and Applications, 'ol. 5 (3): 151-155. 

Bottrell D.G. 1987. "Applications and Problems of Integrated Pest Management in the Tropics," Journal of 
Plant Protection in the Tropics, vol. 4 (1): 1-8. 

Bourasset, Arnaud-Xavier et Michel Launois. 1988. "La Logique d'Organisation d'un Service de 
Protection des V6gdtaux au Sahel," S6rie Spdciale No. 1(Montpellier: CIRAD/PRIFAS) Ddcembre. 

Brinkman, U.K., C. Wcrler, M. Traone and R. Korte. 1988. The National Schistosomiasis Program in 
Mali: Objective, Organization, Results. Trop. Mcd. Parsit. 39:157-161 (Verlag, Stuttgart, N.Y.). 

Bull, David. 1982. A Growing Problem: Pesticides and the Third World Poor (Oxford: Oxfam). 

Bullen, F.T. 1966. "Locusts and Grasshoppers as Pests of Crops and Pasture - a Preliminary Economic 
Approach," Journal of Applied Ecology, vol. 3: 147-168. 

Bullen, F.T. 1970. "A Review of the Assessment of Crop Losses Caused by Locusts and Grasshoppers," 
Proceedings of the International Study Conference on Currcnt and Future Problems of Acridology, 
London, pp. 163-169. 

Cabral, J.R.P. 1987. "Carcinogenicity of Pesticides," Toxicology of Pesticides: Expelimental, Clinical and 
Regulatory F rspcctives, Lucio G.Costa, Corrado L. Galli, and Sheldon D. Murphy, (eds.), (Berlin: 
Springer- Vediag), pp. 125-145. 

CARE Britain, "1988. Locust Survey and General Pest Damage Survey," unpublished memorandum with 
information on Sudan in 1988. 

Castleton, C. 1991. Evaluation of the Village Brigades for Crop Protection in the Sahel. Report on a 
FAO/OCLALAV Mission to Chad, Mali and Senegal, August-September 1990. Rome. 

Chambers, Robert. 1983. Rural Development: Putting the Last First (London: Longman Group Ltd.). 

Chang, Chang-Shyan. 1974. Acta Entomologica Sinica 17(2): 247-257. 

Charbonneau, Robert. 1989. Declaring Biological War," The IDRC Reports, vol. 18: (3): 8-9. 

Conservation Foundation (CF). 1988. Opportunities to Assist Developing Countries in the Proper Use of 
Agricultural and Industrial Chemicals, vol. 1, Conservation Foundation, Washington, DC. 

Coop, L., B. Croft, C. Murphy and S. Miller. 1989. "Economic Analysis of African Locust/Grasshopper 
Control: GHLSIM Model. Part I.". Technical Reference. Submitted to Office of Africa Bureau , A.I.D., 
Washington, by International Plant Protection Center and Dept. of Entomology at Oregon State University, 
Environmental Protection Project. Corvallis, Oregon. 

Coop, L., B. Croft, C. Murphy and S. M:t ler. 1989. "Economic Analysis of African Locust/Grasshopper 
Control. Part II." GHLSIM User Manual. o .cit. 

Coop, L., B. Croft, C. Murphy and S. Miller. 1989. "Economic Analysis of African Locust/Grasshopper 
Control. Part III." Analysis of the 1987 Grasshopper Campaign in Chad. op. cit. 

Bibliographie 66 



Coop, L. 1991. Crop Loss Assessment Near Mourdiah, Mali. Oregon State University. Paper presented at 
Researchers Colloquy on Crop Loss Assessment in Millet in the Sahel. INSAH and A.I.D. March 20-23. 
Ouagadougou, Burkina Faso. 

Coop, L. and B.A. Croft. A decision-support system for Economic Analysis of Grasshopper Treatment 
Operations in the Sahel. Crop Protection (in press). 

Currey B., et al. 1987. "How Useful is Landsat Monitoring?" Nature vol. 328, Aug. 13, pp. 587-589. 

Delgado, F., C. Bradley and J. Henry. 1991. BeauveriabassianaGrasshopper Bioinsecticide Field Trial,
Cape Verde, August, 1990. Report to A.I.D. Project No. 698-0517. 

De Visscher, Marie-Noel, Jean-Franqois Duranton, Michel Launois et Gdraldine Garcia. 1988. "Effets 
Directs et Indirects, Imm6diats et Diffdres de la Lutte Antiacridienne sur l'Environnement," Sdrie Spciale
No. 3 (Montpellier, France, CIRAD-PRIFAS, Ddcembre). 

Dynamac Corp. 1988. In association with Consortium for International Crop Protection, Results of the
Locust Pesticide Testing Trials in Sudan, Technical Report to the U.S. Agency for International 
Development, December. 

Everts, J.W., Ed. 1990. Environmental Effects of Chemicals in Locust and Grasshopper Control. A pilot
study. ECLO/SEN/003. NEM Project Report. FAO Rome. 277 p. 

FAO (U.N. Food and Agriculture Organization). 1986a. African Agriculture: the Next 25 Years. Annex V. 
Inputs Supply and Incentive Policies, ARC/86/3, FAO, Rome. 

FAO. 1986b. International Code of Conduct for the Distribution and Use of Pesticides. Rome. 28pp. 

FAO. 1988a. "Emergency Assistance for the Locust Control Campaign in the Sahel Countries,"
AG:ECLO/RAF/005/USA, Rome. 

FAO. 1988b. Report of Expert Consultation on the Introduction of "Prior Informed'Consent" in Article 9 
of the International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides. Rome, 23-25 March. 
22pp. 

FAO. 1988c. "Report of the Meeting on the Use and Hazards of Dieldrin in Desert Locust Control," 
Rome, Oct. 21. 
FAO. 1988d. Report of the Meeting on Desert Locust Research, "Defining Future Research Priorities" 
(Rome, 18 October). 

FAO. 1989a. "African Locust Bulletin," No. 10/89, Apr. 17. 

FAO. 1989b. "Improvement of Preventive Control Against the Desert Locust" and "Status of the FAO 
Desert Locust Control Commissions and Organizations," AGP:DLCC/89/9-10, Rome. 

FAO. 1989c. "The Desert Locust Research and Development Register", No. 1, Emergency Centre for 
Locust Operations, Rome, July. 

FAO. 1989d. The Principle of Prior Informed Consent (PIC) in the International Code of Conduct on the 
Distribution and Use of Pesticides. Rome. 36pp. 

FAO. 1990b. Emergency Centre for Locust Operations, unpublished data, April. 

FAO. 1990c. Atlas of Locust Breeding Areas. FAO Research and Development Register No. 2. 

Bibliographie 67 



FAO. 1991. Preventive Control of the Desert Locust. Project document, Rome. 

Farrington, J. 1977. Economic threshold of insect pest infestation in peasant agricultures: an equation of 
applicability. PANS 23 (2): 143-148. 

F.E.W.S. (Famine Early Warning System). 1987. 1986 Grasshopper and Locust Infestations. Africa 
Bureau, A.I.D. Washington, D.C. 

Frisbie, R.E. ct al. 1989. Integrated pest management systems and cotton production. John Wiley and 
Sons, New York. 

GIFAP [International Group of National Associations of Manufacturers of Agrochemical Products]. 1991. 
Disposal of Unwanted Pesticide Stocks, Guidance on the selection of practical options. (GIFAP, 
Brussels). 

Gilbertson, G.I. and H.C. Severin. 1937. Destroy grasshopper eggs. Extension Circular 371. South 
Dakota State College, Brookings, SD. December. 8pp. 

GTZ. 1991. Ergebnisse der Versuche zur Bekampfung der Wustenheuschrecke Schistocercagregariain 
der Republic Niger 1990. Project on Biological Integrated Control of Acridids. GTZ, Eschborn, Germany. 

Gunn, D.L. 1979. "Systems and Management - Strategies, Systems, Value Judgements and Dieldrin 
Control of Locust Hoppers," Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B, vol. 
28: 429-445. 

Hansen, M.. 1987. Escape from the Pesticide Treadmill: Alternatives to Pesticides in Developing Countries 
(Mt. Vernon, NY: Institute for Consumer Policy Research, Consumers Union). 

Haskell, P.J. 1970. "The Future of Locust and Grasshopper Control," Outlook on Agriculture, vol. 6(4). 

Hemming, C.F. 1974. The Locust Menace (London: Centre for Overseas Pest Research). 

Henry, J.R., J.L. Fowler, M.C. Wilson, and J.A. Onsanger. 1985. "Infection of West African 
Grasshoppers with Nosema locuslae Canning (Protozoa: Microsporida: Nosematidae)," Tropical Pest 
Management, vol. 31: 144-147. 

Hoffman, D.J. and W.C. Eastin, Jr. 1981. "Effects of Malathion, Diazinon, and Parathion on Mallard 
Embryo Development and Cholinesterase Activity," Environmental Research, vol. 26:472-486. 

Hsien, Fengnan. 1974. Changed Face of Locust Region by Integrated Control of Locusts. 
ActaEntomologica Sinica, Vol. 17(3): 241-246 (en chinois). 

IUCN [International Union for the Conservation of Nature]. 1986. Review of the Protected Area System 
in the Afrotropical Realm. Map 3.1: Vegetation and Protected Areas of West Africa. Commission on 
National Parks and Protected Areas, with U.N. Environment Program. Gland, Switzerland. 

IUCN. 1989. Wetlands Report. IUCN Bulletin, Special Report 20:4-6. 

IUCN. 1989. Projet de Conservation de I'Environnement dans le DLIta Intdrieur du Fleuve Niger: Rapport 
Final. International Union for the Conservation of Nature and Natural Pesources. Gland, Suisse. 

International Environment and Development Service of the World Environment Center. 1987. Evaluation 
of Disposal Options re: Pesticide Wastes in East Africa, Contractor report pfepared for the Governments of 
the Sudan, Ethiopia, Kenya, and Somalia, and the U.S. Agency for Internaional Development (New 
York: WEC, October). 

Bibliographie 68 



Jensen, J. 1985. "Pesticide Use in East and Southern Africa - An Overview," Proceedings from Regional
Workshop, Pesticide Management in East and Southern Africa, A.I.D., REDSO, Nairobi, Kenya, Mar. 
10-15. 

Jensen, J. 1987. "Trip Report and Observations Made on Pesticide Disposal Survey Team -Sudan,
Ethiopia, Kenya, and Somalia" (College Park, MD: Consortium for International crop Protection). 

Jensen, J. 1987. "Trip Report on Pesticide Disposal for A.I.D.," San'a, Yemen (College Park, MD: 
Consortium for International Crop Protection). 

Johnson, D.L., M.S. Goettle, C. Bradley, H. van der Paauw and M. Maiga. 1991. Field Trials with the
entomopathogenic fungus Beauveriabassianaagainst grasshoppers in Mali, West Africa, July 1990. Ciba-
Geigy Basle, Switzerland. 

Keith, J. and Mullie. 1990. The Effects of Fenitrothion and Chlorpyrifos on Birds in the Savannah of 
Northern Senegal. In Everts, 1990. 

Khoury, Habib, Christopher Potter, Harry Moore, and Adam Messer. 1989. "Technical Mission Report
for the Tunisian Locust Control Campaign, Nov. 2 to Dec. 15, 1988," report by Technical Assistance
Team for U.S. Agency for International Development, Office of Foreign Disaster Assistance, Desert 
Locust Task Force, January. 

Kness, A.J. and Sweeney. 1985. HandbooK of Natural Resource and Energy Economy. North-Holland. 

Krueger, Raymond F. 1989. An examination of the problems created by the long term storage of pesticides
and empty drums and some suggestions for management of the problems. A report to 
A.I.D.ANE/PD/ENV. 

Kumar, R. 1984. Insect pest control with special reference to African agriculture. (Baltimore: Edward 
Arnold, 298 pp.). 

Ledger, John. 1987. "The Eighth Plague Returneth! The Locusts are Coming,"African Wildlife, vol. 
41:197-210. 

Lloyd, B.J.S. 1959. Operational Research on preventive control of the red locust (Nomadacris
septemfasciata). Anti-locust Bull 35. 66 pp., London, England. 

Loken, E.R. 1989. Watershed Management Project (608-0201), Target Site Selection Rationale. Division 
de L'Energic et des Ressources Naturelles, Agence Americaine pour le Developpement International. 

MASI [Multinational Agribusiness Systems, Inc.]. 1986. Control of Grasshoppers and Graniverous Birds 
in Mali. Report to USAID/OFDA (March). 

MacKenzie, D. 1988. "Call to Unleash Dieldrin on Locust Plague," New Scientist, Sept. 15, pp. 26-27. 

Marshall, Eliot. 1989. "Bringing NASA Down to Earth," Science, vol. 244, June 16, pp. 1248-1251. 

Matteson, Patricia C., Miguel A. Altieri, and Wayne C. Gagne. 1984. "Modifications of Small Farmer 
Practices for Better Pest Management," Annual Review of Entomology, vol. 29:383-402. 

Matterson, Patricia C. 1991. Field Studies of the Environmental Impact of Locust/Grasshopper Control
Programs in Africa. IITA-BCP/CAB 1lBC Workshop on biological Control of Locusts and 
Grasshoppers, Cotonou, Republic of Benin, April 29-May 1. 

McEwan, L.C., B. Knittle, and J.B. Richmond. 1972. "Wildlife Effect from Grasshopper -Insecticide 
Sprayed on Shortgrass Range," Journal of Range Management, vol. 25 (3): 188-194. 

Bibliographie 69 



Niassey, A. 1990. Control of Zonocerus verigalus by means of baits in Senegal. Sahel PV Info. No. 28 
(November). 

Odhiambo, T. R. 1988. Health, Environmental and economic impact of desert locust and recent control 
campaigns in Asia, Africa and the Arab States. UNDP meeting, Cairo 1988, 27 pp. 

Onsager, Jerome A. 1984. "AMethod for Estimating Economic Injury Levels for Control of Rangeland 
Grasshoppers with Malathion and Carbaryl," Journal of Range Management, vol. 37 (3):200-203. 

O.E.C.D. (Organization for Economic Cooperation and Development). 1988. Satellite Remote Sensing of 
the Sahel (Paris: OECD/Club du Sahel). 

Organization of American States. Department of' Regional Development, Executive Secretariat for 
Economic and Social Affairs. 1988. Incorporating Natural Hazard Assessment and Mitigation into Project 
Preparation (Nairobi, Kenya: Committee of International Development Institutions on the Environment, 
December). 

Overholt, W. and C. Casleton. 1989. Pesticide User's Guide: A Handbook for African Extension 
Workers. A.I.D., AFR/TR/ANR. Washington, D.C. 119pp. 

Peckham, P. 1990. Patterns of Pesticide Use in Mali. Senior Thesis, State University of New York at 
Purchase (Division of Natural Sciences). 

Peckham, P. and J. C. Cooper. 1991. Patterns of Pesticide Use in Mali, an example of overlapping use in 
sensitive areas (Manuscript). 

Pedgley, D. 1981. Desert Locust Forecasting Manual. Vol. 1. Centre for Overseas Pest Research. 
London.
 

Phi!ipon, B. 1987. Problems in Epidemiology and Control of West African Onchocerciasis. In: Kim and 
Mei,,itt, Eds. Blackflies (Pennsylvania State University, University Park, PA). 

Popov, George B. 1988. "The Locusts and Grasshoppers of the Wahiba Sands," Journal of Oman 
Studies, Specia! Report No. 3, pp. 325-346. 

Popov, George B. 1990. Field Training Course in recognition of nymphal "stagesof the common sahelian 
grasshoppers and assessment of their numbers and potential economic importance. Report of Contractor to 
USAID/Mali, Bamako. (September 1, 1990). 28 pp. 

Popov, George B. 1991 (in press). Atlas of Desert Locust Recession Breeding Habitats. FAO. Rome. 

Price, Williams, and Associates, Inc. 1987. "1986 Grasshopper and Locust Infestations," FEWS Special 
Report Number 1,contractor report prepared for the U.S. Agency for International Development, Africa 
Bureau, February. 

Price, Williams, and Associatc', Inc. 1987. "1987 Grasshopper and Locust Campaign," FEWS Special 
Report Number 2 (also titled "A Manager's Preview of the 1987 Control Campaign"), contractor report 
prepared for the U.S. Agency for International Development, Africa Bureau, July 1987. 

PRIFAS. 1989. "The SGR Saga in 13 Images" (Operation SAS, CIRAD/PRIFAS, Montpellier, France). 

PRIFAS. 1989. "SAS 89," Newsletter No. 7 (Operation SAS, CIRAD/PRIFAS, Montpellier, France, 
Oct. 27). 

PRIFAS. 1990. "SAS 90," Newsletter No. 1 (Operation SAS, CIRAD/PiRIFAS, Montpellier, France, 
Mar. 7). 

Bibliographie 70 



Prior, C. and D.J. Greathead. 1988. Biological Control of Locusts: the Potential for the Exploitation of
Pathogens (Silwood Park, UK: CAB International Institute for Biological Control).
 

Radcliffe, E.B., R. V. Dunkel, P.P. Strzok, and A. Sani. 
 1990. Antifeedant effect of neem, Azadirachta
indica A. Juss., kernal extracts on Kraussaria angulifera (Krauss)(Orthptera:Acrididae), a Sahelian
grasshopper. Tropical Agric. (in press). 

Radcliffe, E.B., G. Ouedraogo, S. E. Patten, D. W. Ragsdale, and P.P. Strzok. 1991. Ncem in Niger: A new context for a system of indigenous knowledge. In Indigenous Knowledge Systems: the Cultural
Dimension of Development, D. M. Warren, D. Brokensha, and L. J. Slikkervecr, eds., Kegan Paul
International, Long England (in press). 

Repetto, Robert. 1985. Paying the Frice: Pesticide Subsidies in Developing Countries, Research report
No. 2 (Washington, DC: World Resources Institute, December). 

Roffey, Jeremy. i982. "The Desert Locust Upsurge and Its Termination 1977-79," Desert Locust Field
Research Stations Technical Series, No. AGP/DIJTS/23, U.N. Food and Agriculture Organization, Rome. 

Roffey, Jeremy and George Pop(v. 1968. "Environmental and Behavioral Processes in a Desert Locust 
Outbreak," Nature, vol. 219. 446-450. 

S.N.P.V. [Service de la Protection des V6gdtaux]. Gouvernement du Mali. 1990. Rapport d'Activit6 des 
Campagnes 1989-90 (Janv., Bamako). 

Schmutterer, H. 1990. Properties and Pocntial of Natural Pesticides from the Neem Tree, Azadirachta 
indica. Ann. Rev. Entomol. 35:271-97. 

Senft, Dennis. 1989. "Tiny Parasite Taking on Grasshopper Hordes," Agricultural Research, July, pp. 12
14. 

Shaikh, A., E. Arnould, K. Christophersen, R. Hagen, J. Tabor, and P. Warshall. 1988. Opportunities
for Sustained Development, Successful Natural Resources Management in the Sahel. Agency for 
International Deveiopment, Bureau for Africa, Sahel Office. Four Volumes. 

Showier, Allan T. and C.S. Potter. 1991. Synopsis of the Desert Locust, Schistocerca gregaria(Forskal)
(Orthoptera: Acridadac), Plague 1986-1989 and the Concept of Strategic Control. American Entomologist
37: (in press).
 

Sorenson, Roger. 1990. "Update 
on U.S. Funding of U.N. System Obligations," U.N. Food and 
Agriculture Organization, Washington, DC, September 1989. 

Sposato, Stephen. 1988. "Cost Benefit Analysiis of Locust Treatment," Memorandum to African Bureau 
(AFR/DP/PAR), U.S. Agency for Internationai Development, Dec. 6. 

Steedman, A. (ed.). 1988. Locust Handbook (London: Overseas Development Natural Resources 
Institute). 

Stern, V. M. et al. 1959. Integration of Chemical and Biological Control of the Spotted Alfalfa Aphid. Part 
I: The Integrated Chemical Concept. Reg. 91:81-10J.
 

Stern, V. M. 1973. Economic thresholds. Ann. Rev. Ent. 18:259-280.
 

Streett, D.A. 1987. "Future Prospects for Microbial Control of Grasshoppers," Integrated Pest
 
Management on Rangeland, J.L. Capinera (ed.) (Boulder, CO: Westview Press. 1987), pp. 205-218. 

Symmons, P. 1991. Controlling Desert Locusts. FAG. Rome. 53p. 

Bibliographie 71 



Talpaz, H. and R.E. Frisbie. 1975. An advanced method for economic threshold determination: a positive 
approach. Souther Journal of Agricultural Economics, December 19-25. 

TAMS Consultants, Inc. and the Consortium for International Crop Protection. 1989. Locust and 
Grasshopper Control in Africa/Asia: A Programmatic Environmental Assessment, Executive Summary and 
Recommendations, Main Report, and Appendixes, Contractor report prepared for the U.S. Agency for 
International Development, March. 

Tappan, G.G., D.G. Moore and W.I. Knausenberger. 1991. Monitoring grasshopper and locust habitats 
in Sahelian Africa using GIS and remote sensing technology. Int. J. Geogr. Info. Sys. 5(1):123-135. 

Teng, P.S. 1985. "Plant Protection Systems in West and Central Africa - a Situation Analysis," Report 
prepared for the U.N. Food and Agriculture Organization, Plant Protection Service, Rome, August. 

Thompson, R.J. 1990. "Mandates for AID Reform," Foreign Service Journal, vol. 67, January, pp. 34
36. 

Toliano, J.M. McFadden and H. Fisher. 1990. Environmental Assessment of Agricultural Export 
Se vices Project, Jamaica. Tropical Research and Development, Inc. report to A.I.D. Project Number 532
0165. 

Traore, M. et al. 1980. Atlas du Mali. Editions Jeune Afriquc. Les Editions J.A., Paris, 64 p. 

Tropical Research and Development, Inc. 1989. "Africa Emergency Locust/Grasshopper Assistance 
(AELGA) Mid-Term Evaluation," Contractor report prepared for the U.S. Agency for International 
Development, Gainesville, FL. 

UNDP (United Nations Development Program). 1968. Desert Locust Project Final Report. FAG, Rome. 
142pp. 

U.N. World Health Organization. 1988. "The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard 
and Guidelines to Classification 1988-89," WHO/VBC/88.953 Geneva. 

U.N. World Meteorological Organization. 1988. "Report on Workshop on Meteorological Contributions to 
Locust Control," Tunis, Tunisia, Jul. 26-29, 1988 (Geneva, Switzerland, Au-,ust). 

U.S. Congress. 1979. Office of Technology Assessment, Pest Management Strategies in Crop Protection, 
vol. 1 - Summary, OTA-F-98 (Wi. hington, D.C.: U.S. Government Printing Office, October). 

U.S. Congress. 1983. Office of Technology Assessment (OTA), Plants: the Potentials for Extracting 
Protein, Mcdicin'--;, and Other Useful Chemicals, Workshop proceedings, OTA-BP-F23 (Washington, 
D.C.: U.S. Government Printing Office, September). 

U.S. Congress. 1986. Office of Technology Assessment (OTA), Role of U.S. Development Assistance in 
Maintaining Biological Diversity in Developing Countries, Staff Paper (Washington, D.C.:OTA, July). 

U.S. Congress. 1986. Offie of Technology Assessment (OTA), Continuing the Commitment: 
Agricultural Development in the Sahel, OTA-F-308 (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 
August). 

U.S. Congress. 1988. Office oi Technology Assessment (OTA), Enhancing Agriculture in Africa: A Role 
for U.S. Development Assistance, OTA-F-356 (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 
September). 

U.S. Congress. 1990. Office of Technology Assessment (OTA). A Plague of Locusts--Special Report. 
U.S. Gcvernmcnt Printing Office, Washington, DC, OTA-F-450, 129 pp. 

Bibliographie 72 



USDA-APHIS [U.S. Department of Agriculture, Animal, Plant Health Inspection Service]. 1991. Annual
Report 19c0l. Cooperative Grasshopper IPM Project. USDA, APHIS, PPQ. Boise, Idaho. 

USEPA [U.S. Environmental Protection Agency] 1985. Suspended, Canceled and Restricted Pesticides,
third revision (Washington, DC: EPA, January). 

USEPA. 1988. Office of Pesticide Programs, "The Status of Chemicals in the Special Review Program,
Pegistration Standards Program, Data Call-in Program, and Other Registration Activities," (TS 767C)
(Washington, DC: EPA, 1988). 

Uvarov, B.P. 1977. Grasshoppers and Locusts - A Handbook of General Acridology, vol. 2 (London:
Centre for Overseas Pest Research). 

Van der Paauv,, H., D. Johnson and B. Maiga. 1990. Evaluation of a large-,cale application of Nosema 
locustae bait against grasshoppers in the Malian Sahel. Report to Ciba-Geigy (Basel, Switzerland). 

Vettorazzi, Gaston. 1979. International Regulatory Aspects for Pesticide Chemicals, vol. 1, Toxicity
Profiles (Boca Raton, FL: CRC Press, Inc.). 

Waloff, Zena. 1976. "Some Temporal Characteristics of Desert Locust Plagues," Anti-Locust Memoir 13 
(London: Anti-Locust Research Center). 

Youdeowci, A. 1989. Provisional Report on Pesticide Management in Anglophone West Africa. Report to 
U. N. Food and Agriculture Organization, February (Rome). 

Bibliographie 73 



ANNEXE A 
COLLABORATEURS 

Jon Cooper Louis Berger and Associates 

Walter Knauscnberger AID Africa Bureau, Office of Technical Resources, Division of 

Agriculture and National Resources (AFR/TR/ANR) 

Ronald Stanley USEPA on detail to AID, Africa Bureau (AFR/TPJIANR) 

William Thomas AID , Africa Bureau, Office of Technical Resources, Division of 
Agriculture and National Resources (AFR/TR/ANR) 

Allan Showier AID/Science and Technology Bureau, Office of Agriculture 

William Overholt AID/Science and Technology Bureau, Office of Agriculture 
(S&T/AGR (actuellement AI'ICIPE, Nairobi, Kenya) 

John Gaudet AID Africa Bureau, Office of Technical Resources, Division of 
Agriculture and National Resources (AFR/TR/ANR) 

Collaborateurs 74 


