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C. nl'nefici.lll't~ 

L'AID signera des protocoles d'accord avec Ie Gouvernement 

de chaque pays participant. L'organisme du GouvE;l'nement-hote 

charg~ de ~'Administration sera Ie Minist~re, ou Ie D~partement, 

approprie S0US la tutelle duquel l'Unite de Protection des Cul

tures Nation~les est organisee. 

D. Subventi<.n. 

1. Mor!tant de l' Aide apportee par AID (Voir 4eme Partie 

et 6~me Parti~, Tableau IX). 

2. Contribution du beneficiaire (Voir 4~me Partie et 6~me 

Partie, Tabl8au IX). 
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h, Fl!H'fT.isst~mt·nl dt~ In dl;-.trlbut1ol1 liu rl~"er.u rual. 

c. ~l1nlrnifwr]n (!I"pent!allcp. our Ips importations de 
denr~es alimentairp.s. 

d. Augrnp.!ltll.tion dcs exportations. 

e. Diminution des risqucs Il.gricoles. 

f. Maintien et amelioration ce l'equilibre ~cologique. 

Le proJet de Protection des CuI tur·~s Vivrieres du Sahel aidera a. 
atteindre C.N' objectifs en gt'-nt'-ral, mais particulierement les ob

jectifs a, c et e. Des alternatives acceptables devront etre re-

COIlI1UP.S et ·jes choix faits. Par exemple, une masse de profits 

1.'Lll'aux plus i!npol'tante, comme tout premier obj\~ctif I1l'cessite qu'un 

sys teme pff lcacc' des apports fel'miers soi t L'tabli, qu' un credit 

fermier soit r.rec, qu'une formation intensive soit tent~e et qu'une 

politique des prix soit suivie, qui, non seulement, attirera des 

surplus d'un debit facile, mais influencera egalement les decisions 

a prendre sur la production fermiere. Si une rapide independance 

dans Ie domaina des denrees alimentaires est atteinte comme premier 

objectif, des technologies du contrale des parasites devront etre 

introduites ~ui permettront aux investissements de s'averer rapi

dement et hA.utl3ment bLmL'ficiaires. Des dl.'cir.ions df'vront etre 

priS8S sur Ie melange optimal des facteurs d0terminant la produc

tion vivriere, y compris l'administration integree du contrale 

des parasites. 
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L., pl·uul~·!~·; 8.~~!·h~c,l" p!"1ncipltl ·tT.p·l !u1·.··;!lt f!iirc face 

1":5 pays p~trtlc~p'tnu; ''!It e"l~li d'> 11t P!'CdT~t!l!\ El'R.r.dit)sfl!~te 

drs tl"lIt'.'.", Hl1"."I1'..lllr,':' t-t, ;;i!::ultll!l:'!l"lll, lIt production dp 

cultul','!) (,O!!J!l\'l'cl~ll(>n. ,JU!',qll'il Pl""l)l·nt. J ',·xl'\\~'t:lt.ll'n d,' l'une 

nignlflnlt J'l l';dlletlon ti,' 1':~utt·t·. :"\ 1,':~ }'C')H\r-mentn pElr ou

vl'let' f't pIll' (m1V d 'apport dr' capital pt·uvt·nt ~tl'P augment('s, 

nlort; een p'lyn IwuvPl1t aVL,ll' t·t Ipurn cuI tur,·:; v1vl't(~l'es et leurs 

~)i IUD dolt travaUII'I' <lru1:.~ 1e necteur 

rnral pour !J1'0ll10l1Voir 1£1 [)}'odnctlntl vivr·ti~re d 'un cot(- et 1 '6-

quit0 de l'£1~tre, 11 doit cssaycr de d(vclopper des syst~mes 

qui atteignc:lt Ie groupc-objcctif et aider n. fournir des techno

logies qui 18ur soient £1cceptables. 

Un orgcnisme national pour la protection des cultures vi

vri~reG ay~~t la possibilit0 de contr81er les insectes et les 

p3l'asites d~s v(~0taux doit agir dans Ie cadre de la recherche 

appliqu0e 0t adaptive, suivie par une vul~arisfLtion suffisante 

pt, tlJ1l' format.ioll fermlel'e. Touti:"' In. cultul'e dt~ 1 'al1l1t"C est ab

S(lJtllnt~nt n(c('ssail'e aI' aue;mentn. tiOll df'!S r('venus et a une meil

leul'e u tilisa tiol1 de ressources rares; mais une culture plus 

intensive allgmente les colonies de parasites. Une telle culture 

hoI'S saison doit comprendre un plan tr~s am~lior~ de lutte con-

tre les paraEites. Le riz, Ie froment, Ie mais, Ie mil, Ie 

sorgho, les legumes et les fruits repr~sentent tous des poss1-

bilit6s. Un programme complet de culture doit etre mis a la dis

position den fermiers dans taus les cas OU des ressources physiques 
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1!!lpurt~.f~tf'lB j'afdc~llt·.l!·':' -:-xister:t. ~t'l'l ~'o:"'rl't6t>ntt"1"lit \In 

C)H\n~t·!:.t·nt i··.r l)l':"I!.t, :11 1 "'l. l'1'!H'td,\l't' 1 ·1!·IJ'l'l·t~llCl· "('n!~:t' 

d!\!w It' P!w:-..' ~l '.I~.· :;"\111' ('til till','. 

L\' 1='1'1'.1\'1. \kVl'!l1t tl'lllil'\' it l'tabll)' IlIlt' l~l't~I' val'l,'tl" lh' 

pl'Ogl'lllrltlie~1 (it- fonll:d"ion, orientt;o sur 1('[3 rt~rmlerB (rrogrammes 

se conC'cnt.'ll.l1t [HIl' till ou df~UX pl'oblemcG h la f01s, tela qUf' Ie 

contl'(ll(' <lPf~ parllsl tl~!~ v,' g,' taux), ll' au trcs procyarnmes (. tant 

orient'~3 Vl-l'S 113S COOP"l'a.tJves locales, les p"l'Gomws envoy{es 

dans h' cad}',' cl,~ In. vull':[l.l'isatloll, les n.clrninistl'ateurs locaux 

f't r~c:.lOl1mL'{ \"t, finalement, leG organisatC'ul's nationaux. 

Les dOlln.tclIl'S pOlllTaicnt fournil' un apport trcs utlle, a. 
condition ~u'ils soient pr~t3 h participcl' al~ ~tudes et r~ali

sa t10ns de la rcclwrche appliquGe, Pl'~c iSlrncllt orien t':C' vel'S Ie 

groll!1e-obje·::tif dC' f('rrnh~I·D. Un travail important r\'\ste a faire 

dans Ie domai'18 de l' L tude et de la vulgarisa tion de l' cquipe

ment minimu~, sp(cifiquement mis au point pour les fermiers dans 

Ie cadre d' \me large varif:·t£· de cas. Les problemes (cologiques 

d~coulant da La mono-culture intensive de la derniere d~cennie 

devraient ~tre 0tudi0s et dps plnns ~dCquats mls au point pour 

r~duire la r·ollution de l' environnement. 

De nouvelles methodes rurales pour Ie controle des parasites 

devraient et~e studi&es. Une tentative devrait etre faite en 

vue d'ident~fier les nouvelles technologies ne demandant pas 

beaucoup d'Brgent pour l'achat de mat~riel, fournitures, pesti

cides, pieces detachees ou combustible. L'utilisation la plus 
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, 
a appurtt~l' :tux pay:, dan!> 1(> dorrHline ',lui lpur :-;pmhle important. 

HlH' rLJ1~~ ('IICOl'l': la formation, la 1~1':;tLon t't l'(>xploitatlon d'un 

ol'l~anlSllle nat.ional de protection d0f- cultm'l'f, vivrieres. 

2. Plan d'Ensemble du Cactl'e LogiquC' 

a. But du Pl'ogramme: Augmenter la capacit( de 10. pro-

ductlon agrlcole domestique de chaque pays participant et redulre 

de fa,'on cOl'r(~spondante les d,:'fici ts vivriers existants. 

Des meslll'es pour a tteindre le but peuven t etre prises en com-

p:lr~l.nt le lll::mcant des pertes subies par 1(~:3 cultul'es vivrierc's 

sur le terrail1 et dans les entrepots, it causp des illfestations 

d' illsectes pl~ndn.nt l' a!mC,~ de bn.se, avec les pertes subies au 

cours de pericdes de temps suceessives. L'~valuation des progres 

rfalises sera effectuee a la fin de chaque ann'e au cours de la 

Phase I (4 E..Y}nees) commen~ant une annee apres l'approbation des 

plans de travail du pays. 

Le but sera atteint lorsque les pertes sur les cultures vivrieres 
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I\u 110mb)',' dt':~ Il.vP()tll~':~(·~;: la pIu:; grandr:. pl'10r1tl est dOllne-e 

aux pl'oduc t in!]:', ~LCl'icol.·s (('1)1 turf:;' v t Vr1er0;,): lcs poll t1ques 

<1" prix con t l'lbu"nt h in Pl'( ,lnction cit' cnl tures v1vr1eres; 11 

la l\~t'!l!" vel': ci('~3 ~'·ntl".·;; ,k eon~;omtllatiOll[,' loC'll.UX ou Importants 

OU VC'l'S df';' ::~;llC8 ,I·' f'LeL t'l i 1"'S: d\~s apports de protect ion sont 

dlspOJl LIl] ('fj 
, 
a lit,S ,-11'Lx 'lccc;,slbles (lUX ullit.~'s de ferm~~s locales: 

If';~ 1~llu\rC'l'Jl('t!ll'nt:~ enntinUf'llt 3. soutC'llil' 11'[; nnite,s de protection 

dt~~, \r\'I~('tmU": l(~s (1r[ltiqur~:.:; de protection dt~G cultures s(lnt adap-

tables et ac~eptables par les fermiers; et les methodes et les 

exercices de iC'monstra tion seront conduits dans les fermes rurales 

memes, suivan+; les programmes arret6s. 

b. But du Projet: (1) Renforcer ou demontrer la capa-

cite des unites de protection des plantes a combattre les para

sites des vc~6taux a l'interieur des frontieres nationales, avec, 
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t"\I~!ll"'I':; 1:\ 1'.)\\".>1 lin',' til' 1·1·1\:'I·t;·I\\'I~\\·!!l;: ,'.'111' 1.';, Pl'!\! l'll\'".' -I,' 

)utt" "\1I\tl'" 1,':, l-"tl'n:~lt"t'. p}';ttlqllt';' -1I,'tln (ltllIn.'r,'!\! 1',1\11' I',· 

duil'l' 1,'!~ r"l't':~ "I)l'OUI'Ut':: flV,Ult (·t 11J))·;·n l't !!~I)ll\n)lt ,.k:, ('\llttlr.·s 

ViVI'l.''.l'(·!l . 

L!' bUL till J'l'll,i,·t ::,'!'Il l'llll:;ld,'r," cornmf' aLt"illt. ]()l':~'lIl'tU1P \Ullt{ 

de pt'otectl'lll ,l,'s pla);!""!',:ttl (~(AIlPl!,t, ,'nt!''.''/·!I)Pllt ,'qlllr,'" ,·t op,'

ratioll!lf:ll r ., ,,"J"l I!lL.i1' [~~11' p\.,.d darts Char!ll': p:lyr> pfl.t'ticlpll.nt, qui 

sera c:Lpab1' d ','r!,,'ctw'l' locaj,'rnf'nt d':r~ d:rnon;tr!ltloll[~ It frlib1e 

':ch,"'llt"': (>t qu" d·'~; d:rnl'!I:;tl':tUoll[; :;tll' 1,: tCrJ'[l111, dalls leG fermes, 

sl'l'unt f[litt's l'\'I~ll1:LC~l',:mt'llt d'lIls cleG ::()IWS cholsips. 

Lt,~~ moy.'lw tI(' contl'01,' :~"l'Ollt l)bt"IH1S I'll .l,'termlrw.nt Ie nombre 

lil' p\'l'SOI1l1C'~ fOl'm",c';, t"t nrc('ct,.' .. s it (j1'S Imitl'::"; dt.~ protectLon des 

cultures au 1. dC';, sel'vices de vulc;o.risatlon et des services agri

coles: 1e 'lOmbre des [lt~ellts ou des fl'rmiers formes aux m\',thodes 

de proto?ction des plantes: 1e l10mbre de fermiers ou de groupes 

dp fermiers ac.teints par les personnes travai11ant dans Ie cadre 

du programme ou par 1 (~S 9.gents de l' uni t/ de protection; et Ie 

nombrc de d: mons tra tions f9.i tes sur Ie terraill a 10. ferme. Les 

Iwpotheses p0111' a tteindre ce but sont Ips suivantes: Ie personnel 

qui S8ra pa~ la suite affect0 aux unit0s de protection des cul

tures sera 1isponible pour subir une formation universitaire a 
un niveau sup'Srieur et une formation pratique a un niveau moyen 

ou inferieur; que d'autres personnes qui seront par 10. suite 
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::\11' 1" t.'·''l'ldn it la ___________________ ..:J ___ _ 

garlsl\tl\)ll : 

c . I U'll(it:rnen t~3 proJ eV s . Un(~ tmiV' l1C protection des 

plal1 teG c r::-;: e t 1'onc tionnan t dans chaque PIlY;, et pons{'dan t un 

~1(,l'\rlc\' rnol,ll() (WJl tlf) <it' luttl' cont!'(· 1,) r(~lIl capable ,1 'effec-

tloll dl~S cuL:,ul'cs, dl'~~ agenccs de PP1'SOlllWl lIe vulgarisation ou 

de services ruraux, et des cornmunauVs fermicres locales, formes 

dans l'application pratique de la m(thodologie de la lutte contre 

les parasit.':!s; et que des systemes de chalnons regionaux et in-

ternationaw= pour Ie partage des resultats obtenus par les re

cherches, des methodologies et des politiques relatives a la pro

tection des cultures soient en place. 

Voici l'etendue des rendements: au moinR nn homologue afrl-
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La control ra d t rm1n 

d 6 plnna d tr va 1 d 6 unit 

p r d IV 

d pr t c 

chaqu pays : l ' xo.mcn d s a. r ch1v a d pl;~o t 

-

n lqu 

p,l t 

pi n t's 

d\ ch\qu(' :laya : l' ~ xumcn d s a. rc h1v a d t pr t ct10n d .8 plant a 

d(~ C' hE\que ~"ny (l : 1 ' l' vnluat lon f a l to pn.l' t'\ TP du pro ramm r ';gi o-

110.1 : ot 11). ~omparalson des proj t s d ' !lrf .ct \. tlon de p r oonnel 

avec l es unit6s r 6elles de protection des plan t es . 

Voict les hypotheses pour r~ussir l es rndement s : que les 

gouvernement ~ -hotes mettent a disposition I e p rsonnel et Ie 

terrai n necessaires a l' etablissement et a 10. mise en oeuvre du 

programme ce formation; que Ie personnel form6 soit affectp. 

aux unites de protection des cultures mises a d1sposition et aux 

organismes du service rural; que Ie personn~l national, tel 

qu'11 dolt ~tre fourni par les apportn dn f()l'ml\t :Lon du rro;Jrt .• 

nn:L t Gufl'itHll1t pout' l't,ud1nr nt ox('cut(·~l' l(~n pl'ogrt\mm'''" l~t nxor

clees de prJtectlon des plantes. 

]0 
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1 

• 

bul' awe, 1 t rraln pour 1 formation t 1 0 lnoto. at ons 1mmo

blller 0, un budg t do fonct1onn ment t 1 8 :) rvlc 6 d soutl n 

n~cessalres . 

L'OICMA (Organisation Internationa1c sur 10 Crlquet Mlsrateur 

Africain) e '~ 1 'OCLALAV (Organ1sation Oommune de Lutte Antiacrl

dienne et do Lutte Antiavia,ire) fourn1ront l'aide n6cessaire a 10. 

1utte contre les attaques des criquets at des s~uterel1es et a 
l'enseignement des m~thodes de lutte contre les insectes dans des 
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C~s autr~~ ~tats au Sahel pourront demander les services du 

Directeur nLgional des Projets (un entomologiste) et, plus tard, 

ce\.L"{ du S~'~cialiste de la Formation pour 130 Protection de la 

Flor~, ct d2 l'Expcrt de la Protection des Cultures emmagasin~es/ 

et de la Pathologie des Plantes, stationn~ ~ Dakar. Les officiers 

de liaison du pays (specialistes de la Protection des Cultures) 

seront tout d'abord a la disposition des pays participants (sur 

unl~ base in terchangeable pour les quatre pays et pendant de courtes 

pl'rlodes), puls a celIe des autres pays CHR, pour aider dans les 

domaines de specialisation des officiers, i.e. lutte contre les 

sauterelles ~t les locustes; application par voie aerienne; 

inspections de quarantaine; activites phyto-sanitaires; fumi

r:ation des l~aga8ins infestes; protection des cultures vivrieres 

apr~'s la r{,col te; nema tologie; lutte contre les oiseaux; para

sites du ri~, etc.... L'ctat'-major du Projet aidera les organisa

tions rC[,;ion<1.1es de l' OCLALAV et de l' OIeMA par la fourniture de 

:~ l'rvlccs de t.echniciens, a la demande et, en collaboration avec 

It'S t!"lIX on-:anisations ci-dessus et d 'autres pays Ouest-africains, 

a ltl ,'l'l)1l t it 'Ih.-:ttre sur pied un reseau international d' etudes et de 

l'epol'tagc vise.nt a predire l' importance et l' emplacement- des colo

n.IJ'G d' inse\~t(~s parasites. De plus, des unites de protection des 

cuI turf~[j lw.t:onales plus importantes am!:Hioreront Ie systeme d' a

lfll'mf: p rf';coc c r{'gional en transmettant aI' OICMA et aI' OCLALAV 

l,!n l'(~llnei[~Yj(!mcnts prGcis EJ.r l'apparition de parasites, son im

P()I'tttllC(~, (:1. ;:;on emplacement; cependant qu' a leur tour, ces unites 

(}0V l.t!IHi ron t Gr~ plus en plus capables d 'abflOrb0.r ct d' A.gi r flu:\.vunt 
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les r<::commar.datio~-.s et les stratfgies indiC!u~es par l' OlCMA, 

L'OCLALAV, et les autres organismes internationaux. 

3. Formation. La formation du personnel a tous 

les ,niveaux sera asslJree sur W1e base r('gionale. De ux Centres 

de Formation pour la Protection des Plante's doivent Gtre cr0es 

au Sen0gal et au Cameroun. Les centres seront tout d'abord 

places a la disposition des candidats des pays participants; 

deuxiemement a la disposition des autres pays du Sahel; et 

troisiemement. a la disposition des autres pays CWR. AID soutien

dra ces centres de formation, grace a des fonds destines a la 

constructi:m et I' ameublement de dol' toil's (pouvant recevoir 20 

etUdiants)) le fonctionnement, les bourses scolaires et les 

fonds d'indemnites journalieres pour C'haque pays. De plus, les 

8ppvices de l'Officier R~gional resprnlsable d~ la Formation pour 

la Protecticn des Plantes seront mis a disposition pour mettre 

au point Ie programme d'etudes et la formation de deux instruc

teurs pour chaque centre. II y aura des cours sur les techniques 

de base ~ utiliser sur Ie terrain pour la protection des plantes, 

ces cours etant faits a l'intention des agents travaillant sur Ie 

terrain, pl'lS W1 CO'llrS moyen pour les surveillants. 

Une form~tion superieure ou universitaire sera organisee avec 

les fonds d'AID dans les universites africaines, en France, au 

Canada, ou 'iUX Etats-Unis, la ou sont donnes des cours sur la 

lutte contre les parasites. 

En bref, les aspects regionaux du projet seront diriges'a 
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partir oupu.r Ie truchement du Directeur Regional des Projets 

d'AID, grace a des systemes intermediaires pour la recherche, 

des services techniques et des cours a trois niveaux d'educa

tion. Le Directeur du Projet et les Officiers de Liaison du 

Pays seront Mis particulierement au fait de la necessite que 

des femmes participent a toutes les phases des operations du 

projet. II sera continuellement rappele a tous les services 

de formation, a tous les niveaux, que Ie personnel f6minin de

vra gtre form~ at place par la suite. 

1.6 



2eme PARTIE - HISTORIQUE DU PROJET 

A. Histoire et R~alisation 

Apres plusieurs annces de faible production. de cultures 

vivrieres oans les Etats du Sahel, l'annee 1974, avec plus de 

chutes de pluie, promettait une r~colte presque moyenne. Cepen

dant, des rapports faits sur les attaques des insectes commen

cerent a a?fluer en Avril et augmenterent rapidement, en prove

nance de tou~ les pays, jusqu'au moment des recoltes, en Novembre. 

Ceci attiru l'attention sur les pertes causees par les insectes 

attaquant Jes cultures vivrieres en 1974, mais qui, en fait, s'~

taient produites a des degres d'intensite differents depuis que 

les fermiers avaient commence a faire de la culture vivriere. 

Ces pertes avaient ete acceptees comme "normales" et aucun effort 

organif::8 en vue de les combattre n'avait ete fait par les pou

voirs colohiaux, comme cela avait ete fait pour les cultures com

merciales ~ntellsives destinees a l'exportation de matieres brutes 

vel'S les mF.l'chl's europl'ens. 

L'apparitlon dramatique de plusieurs especes de sauterelles 

et la phase larvaire d'une espece de chenille, en 1974, aida a 
mobiliser les activites des nations donatrices et des organismes 

multi-donateurs mondiaux tels que la FAO, Ie FED et l'EEC. L'OSRO 

(Office of Sahel Relief Operations) qui avait et~ cr~~ en 1972 et 

avait effectivement dirige les efforts de la distribution des vi

vres dans les Etats du Sahel alors que les contributions de vivres 

et d'argent affluaient, mit sur pied un projct de protection de 

17 



de la culture 1,i',riere a. court terme. ?lusieurs millions de 

Dollars ($4,115.000.-) consistant en especes, er. mat{riel d'ap

plication et, pour la plupart, en pesticides, furent adress0s 

3. l' l)SHO pal' dl~ nOmbrClL"C donateurs. Cot l'1'fOl't s' avL~t'll. ut:lle et 

sauva des r.lillie1's de tonnes de graines vivrieres, mais, etant 

donne l'enoxme zone impliquee, cet apport n'en pouvait sauver 

qu'une petite portion. La zone impliquee s'~tend de 160 
de lon

gitude Ouest a. 160 Est, soit une distance lineaire d'environ 

3500 kilolmetres I plus longue que la Cote du Pacifique des 

Etats-Unis, du Canada au Mexique, et s'etendant a. l'interieur 

des terres aussi loin que les Etats de l'Arizona, du Nevada, de 

l'Utah et de 1 'Idaho. II n'existe aucun groupe de nations ni 

aucun o1'ganisme.international qui pourl'ait efficacement livrer 

bataille contre les insectes dans une zone ar .. ssi vaste. Des 

campagnes a. une telle echelle sont ,condui tes par des nations 

possedant des groupes de protection des plantes entraines. La 

responsabil:l .. te de la protection des plantes implique en fin de 

compte la mctivation du fermier d'effectuer une surveillance et 

d'utiliser de~ techniques de controle simples mais efficaces, 

telles que lea systemes integres de lutte con~re les insectes. 

Ceci signifie qu'en plus des produits chimiques, d'autres methodes 

sont el1lploy~e8; des pratiques de culture, l'utilisation de va

riL'tl's de cultures vivrieres resistant aux insectes, Ie controle 

biologique utilisant un insecte pour en attaquer un autre, la 

vaporisation Ge porteurs de maladies d'insectes, les pheromones 
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ou produits "attractants" pour attirer les insectes yers d~s 

poisons ou modifier leur cycle de vie 011 fa,lsant avortcr la 

m('ta.morpho .. ~e • 

En Octobro 1971~, l' Administrateur d' AID et l' Administrateur 

Adjoint po~r l'Afrique, en tournee d'inspection dans la region 

du Sahel, ~bserverent sur place les gros degats infliges aux 

cultures vivrieres par les insectes. La situation a ete decrite 

dans une serie de cibles adresses a"AID/W, qui demandaient une 

aide possible, en plus de celIe fournie sur une base a court 

terme par l'0SRO. En reponse a une demande d'aide adressee par 

les personnes sur Ie terrain, les experts de la protection des 

plrultes d'hID 8t Ie D~partement am~ricain de l'Agriculture con

Cllll'l~llt quo la saison des Illoissons 6tai t trop avancl'o pour un 

('Iwoi massif pal' air de pesticides, de ma t~riel d' applica tion, 

de vehicules et~ peut-etre, d'avions agricoles pour la diffusion 

des pesticides sur de larges zones. 

AID versa environ $100.000.- pour l'achat urgent de pesticides. 

Afin d' aide.~ les nations du Sahel a developper une capaci te de 

lutte a long terme contre les insectes des cultures vivrieres, 

il fut propose un projet a long terme. II fut unilateralement 

decide par AID/W qu'afin de commencer si possib12 a preparer un 

projet amcric(:l.in a long terme, qui demarrerai t pendant l' Annee 

Fiscale 1975, une remlion officieuse internationale, a laquelle 

assisteraient les nations donatrices et les organismes multi

donateurs, nevrait etre organisee pour avoir un consensus sur la 
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fa90n d~nt la lutte c~ntre les insectes au Sahel devrait etre 

entreprise. Cette reunion s' est tenue a 1'lashington les 11 et 

12 Decembre 1974 et y assisterent cinq membres des organismes 

interna tionE:~we tels que FAO, OCLALAV et OICHA, six experts des 

nations donatrices bilaterales, dix experts de la protection 

des plantes appartenant a AID, USDA et l'Universite de Californie. 

L' Analy~~e de la situation fut fai te et des conclusions tirees 

qui resulte!~nt en deux recommandations unanimes pour le probleme 

a COURT TERME et pour les BESOINS A LONG TERME concernant la pro

tection des plantes. L'unanimite se fit sur Ie fait "qu'il etait 

absolument eRsentiel pour chaque pays de developper sa propre 

capacite i~stitutionnelle de maintenir une surveillance et un 

controle dE:8 insectes de ses propres cultures." 

Le proces.:ms habi tuel d' identifica tion d' un proj et demeure la 

responsabili~e de chaque station AID sur Ie terrain. Cependant, 

ctant donne la croyance precoce qu'un tel projet pourrait seule

ment etre copsidere sur une base regionale et pourrait comprendre 

jusqu'a sept pays et etant donne que les stations CWR sur Ie ter

rain ne post::edent pas de capaci te technique pour I' etude d 'un 

projet de prc1tection des plantes, Ie Bureau Regional d' Afrique 

Centrale/Occidentale du Bureau de l'Afrique re~ut la tache de 

preparer Ie Document d'Identification du Projet (PID) pour Ie 

programme danR son ensemble. Le PID fut prepare au sein de AID/W 

et transmis par telegramme awe six pays du Sahel, au Cameroun et 
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awe autres 10nateurs principawe, Ie 13 Janvier 1975. 

Toutes les stations CWR sur Ie terrain l't~rondirent rapide

ment de fa.<.:on fortement affirma ti ve c t p.l1thC'twiast.0. l'l1 t'rw('ul' 

d'un tel projet dans leurs pays respectifs et. Ie COllcours et 

les demandes des gouvernements-hotes devront etre inc Ius dans 

l'etude fi~ale du projet. 

Sur la base des reponses reques, Ie Bureau Africain (Africa 

Bureau) accepta de passer a la phase suivante et de preparer une 

Etude du projet (PRP). De nouveau, au lieu que chaque station 

CWR sur Ie terrain prepare l'etude en collaboration avec les 

Etats du SahE:l, cette etude fut preparee a Washington. Le PRP 

fut finalenJent approuv0 par l' Administrateur-Adjoint du Bureau 

Africain, Ie 4 Mars 1975, a la condition qu'une Equipe d'Etudes 

soit envoye9 dans les sept pays participants possibles pour re

cueillir les renseignements necessaires pour passer au stade 

final de la preparation de l'Etude du Projet (pP). De nouveau, 

au lieu que cllaque RDO/CDO prepare sa propre PP en etroite col

laboration ~vec les gouvernements-hotes pour lesquels les pro

jets sont eteLlies, une Equipe d'Etudes fut organisee pour pre

parer une PP ~our les zones du Sahel seulement. L'equipe char

gee de l'Etude compre~ait un Conseiller Agri~ole ayant une for

mation et lite experience en entomologie economique, et un eco

nomiste de AID appartenant au "Development Support Office" du 

Bureau Africain. Le Conseiller d'Agriculture en Chef du Bureau 

AID, des Affatres Regionales d'Afrique Centrale et Occidentale, 
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a~ccmpagn1:t l' eqtlip~ a. Paris pour tUl~ ~olwtll t:tt.iOll ~l.Vl'\! ll'r- 1<'1'a11-

~ais au ni v~a,u de leurs contributions pl"'tll' l:l ~'l'ot.l3ct.lol1 .il's 

plantcs dan~ h~s pays QU Sahel, puis au Sl~nl'gal, ou eurent lieu 

les premiers entretiens avec le Gouvernement sl~nC'galais, USAID et 

OCLI\LAV d~nt le Bureau Principal se trouve a. Dakar. Le ,specia

liste du Bureau d'Aide Technique pour Ie Controle des Parasites 

Agricoles, qui est egalement entomologiste et Directeur des Pro

jets pour plusieurs projets, y compris ceux cGncernant la lutte 

c~ntre les chauve-souris, les rats, les oiseaux, les nematodes, 

la mouche tso-tse et autres insectes qui attaquent les recoltes, 

Ie cheptel et l'homme rencontrerent l'equipe au Cameroun et par

ttciperent aux reunions avec AID et les personalit0s officielles 

lin pl1.ys-hotn" tant au Cameroun qu' au Tchad. 

1.1:1.118 1n. Illl~SUl'e du possible, Ie bl1l'e.3.11 C\VT\ 11 0pl'rl' suivant 

l(~ Gyst~me .?BAH (Planification, preparation du budget, compta

bilite et rep8rtage), afin de faire dC'marrer les activites du 

projet auss.lt6t que possible. Le temps moyen mis a. faire demarrer 

un projet d~nB un pays est d'environ 18 mois a 2 ans. Ceci est 

un projet qui doit etre approuve des que possible, nous l'espe

rons vers Ie 30 Juin 1975, apres la conference sur Ie Controle 

des Insectes infestant les Cultures du Sahel qui se deroulera en 

Dl'cembre. 

L'l'quipe chargee de l' etude sur Ie tl~l'rain a recueilli toutes 

les statistiques appropriees disponibles, u'autant de sources que 

possible, da'11s chaque pays, e.g., FAO, les equipes techniques de 

la Mission l'J1ultl-donateurs des Nations Unies de Novembre 1974 dans 
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les Pays du Sahel, et les projets DAP pour sept pays. Bien 

que l'exact~tude des statistiques puisse et~e mise en q~estlon, 

il ~tait clairement ~vident que des pertes tr~s importantes de 

cultures ViVl~ieres, causees par les attaques d'insectes, s'e

tn.i(~llt produi tas at les enquetes effectuL'es par les unites de 

protection des plantes Ie confirmerent. L'~conomie de la lutte: 

contre les insectes a ete formulee grace aux renseignements re

cueillis concernant les depenses aupres de societes privees de 

produits chimiques et lors de reunions avec FED, FAC, CIDA et 

autres organ~smes donateurs dans les pays ou ils etaient impli

~es dans ~es projets de production agricole et/ou la protection 

des plantes. 

1. Assistance anterieure d'AID dans la Protection des Plantes 

l~t lc~ Contro2.e Re{;jonal dos Insectes: ~l()Yl~n Orient 

lrnprojl~t similai re do lutto CI~l1h'l' 1-'s insectcs a 6t~ 

1'('uli80 aVec succes par un organisme antl'rieul' a AID, la FOA (U. S. 

Foreign Op8ration Administration) pour Ie Proche Orient/Asie Me

ridionale, des 1951. 1e probleme initial ftait que les nations 

participantes etaient incapables de combattre les invasions de 

locustes du n8sert, vieilles de plusieurs siecles, et qui causaient. 

plusieurs millions de Dollars de degats chaque annee. Leur but 

commun qui 8tait de combattre et, eventuellement, de stopper les 

incursions ~es locustes qui avaient devaste les terre~ arables 

depuis des t~mps immemoriaux, fut atteint ~rac8 a deux genres 

d'activit6s. 

23 



Le but primordial du premier Pro~et ~~gional de ~lttp 

c~ntre les Insectes, tel qu'il etait d-'fini dans CE' rr('lj\.~t, 

vtait de donner a. chaque nation la capacit'-" de combattrf! les 

premieres manifestations de locustes dans des zones localisees 

avant· qu'e.lles ne puissent atteindre l.es terre.s arables cult,ivees. 

Le deux~eme but de ce projet etait de creer un organisme 

institutionnel qui soit capable de donner aux fermiers une moti

vation, grace a la creation d'un service de vulgarisation sur Ie 

terrain, p0ur demontrer aux fermiers que les activites de lutte 

c~ntre les ir.oS ect~s sur toutes les cultures sont payantes. 

Le pr0jet etait souple et cinq a douze nations y partici

perentJ a de~ moments differents. Leur capacite de conduire des 

c-ampagnes ae lutte c~ntre les insectes etalt variee et il fallut 

aux differents pays differents laps de temps pour arriver a la 

comp0tence Jans la lutte c~ntre les insectes, et c'est ce qui se 

passera au Sa~el. 

Quelqu~s pays pouvaient utiliser des unites aeriennes pour 

l'application des pesticides a. l'aide d'avlons. En consequence, 

des ecoles de formation de pilotes et de mecaniciens furent 

creees dans sept pays avec l'assistance des Etats-Unis et les 

nations ach~terent leurs propres avions pour ces operations ae

riennes. 

Le resvltat de cet effort international coordonne fut que 

les locustes furent, en fin de compte, attaques dans leur terrain 

de reproducticn initial, l'Ethiopie. Des essaims, fuyant l'Ethiopie, 

24 



traverser~nt la Mer Rouge, vers la PE-ninsule d'Arabie Seoudite, 

s 'y reproo.l11sirent une fois encore et se l'-2par:dirent aussi loin 

que Ie Bangladesh. Au fur et a mesure que les techniques de 

surveillanc?, les predictions de manifestations et les techni

ques d'application se developperent, il fut possible aux pays 

d'intensifier leurs efforts dans les lieux de reproduction ini

tiaux des locustes du desert, situes en Ethiopie, et qui etaient 

autrefois i~accessibles. La conclusion satisfaisante de ce pro

jet, en 19~5, qui amena la reduction des pertes dues aux atta

ques des inr,8ctes et augment a la production agricole grace aux 

a~tlvit0s mutuellement b~n0fiques d~ploy0es sur une base r~gio

nHlt~, consti tue un exemple important de ce qui peut etre accom

pli grace u la coordination et a la collaboration entre des pays 

affliges de fa90n similaire, les Etats-Unis et autres donateurs 

et des orgc..nismes regionaux. 

Ce nOUV8au projet, pour les pays du Sahel dont la plupart 

est a un st~de de developpement similaire a celui des pays du 

Moyen-Orient lorsque Ie projet regional de la lutte contre les 

locustes a d~bute, est bas~ sur les m8mes principes, mais ne 

comprend pas, du moins pour Ie moment, la mise sur pied d'unitcs 

acriennes i~ldividuelles. Quelques possibilites d'application 

aerienne ser()nt fournies par OICMA et OCLALAV pour combattre les 

criquets du desert, les criquets migrateurs africains et les tis

serins. 

Les mo~,rens de la vulgarisation doivent etre organises pour 
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etre a la mesure des actions collectives, lorsqu'elles s'ave

rent n~cessaires, mais les cultivateurs doivent etre prets a 
s 'occuper enx-memes de la protection r~'clle des plantt~s. Les 

t:ullvOrll0.ments lle peuvent pas mobiliser suffisanunent d'hommes, 

de matt'riel et d' cquipement pour proteger tous les champs au 

m0m~nt ou la protection doit etre au maximum. 

Prob13mes rencontres pr~cedemment 

La vulgarisation represente une impasse importante 

pour la pr')tection des cultures agricoles. Les zones de cul

ture, ou c~lles dans lesquelles Ie gouvernement ou les pouvoirs 

coloniaux p08sedent des droits acquis comme les marchandises 

d'exportation, possedent nombre de reponses aux questions po

sees. II est important que les petits fermiers ou les paysans 

qui cultivent pour leur propre sUbsistance aient une motivation. 

Ll~f, moycns mis a disposition forment un chainon important dans 

l'am0lioration de l'agriculture paysanne. Le cultivateur plus 

important reut beneficier des produits destin6s a la protection 

des cultures que l'on trouve dans Ie commerce. Dans Ie cadre 

du projet d~ Lutte contre les Insectes mis sur pied par les 

Etats-Unis a~ Moyen-Orient, ces moyens de lutte sont egalement 

mis a la disposition du petit fermier. Les cultivateurs doivent 

etre entraines a reconnaitre les signes et les symptomes des de

gats causes par les insectes, a se rendre compte des pertes ainsi 

subies, et on doit lui enseigner les moyens de combo.ttrC! Ip.f, in

sectes. Ce travail d'enseignement devrait representer Ie travail 
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l~ plus iMport~nt 1~s ~~rvl~~s d~ Vul~~rj~~tLon. 

dire qu' il eoSt ly:uti18 de protLger un champ contre le~ para-

si tes si 1es champs voisins no sont par, prot,' (o(~) et, pOll!, cette 

raison, Ie Guuvernement doi t intervenlr et s' OCCUP(~l' lui-memo de 

la protect~_Oj1 des plantes. Pour quelqueG Gorten d 1 1nnec tl~B, Ull6 

action co1lec ti ve est necessaire. Pour d' r.u trPG J tel fi que 1 e 

t erebrant ju riz, du sorgho et du mil, l(':~ p 1 Iln to. t iOllll 11lLH V ldu-

el1es peuvent etre protege-es de fa(,'on ad,' qua tt>, rn;~!lll' n 1 1,-n 

B. CRITERES POUR LES PAYS CHOISIS POlTH PAlITl,' II'FH tl '\ i liOJET 

Le principal objectif <iu voyage l"Ur p111('" ,'ta1t ,I,' t!,'t,,}'. 

Protection drs CuI turl~S V i vl'i~' J', '!; du :','t!lt 1 : 
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nadienne d'Aide au Deve1oppement) a entrepris 1a creation 'et 

1a conctruction d'une unite chargee de la protection des cu1-

tm'es vivrieres au Niger, se montant dans un premier temps a. 
3 ~: LlllclllE liL" D(lllars et a 3 Millions de DollR.rs dans un second 

t('llIrr.. Le (~~)UV(~rlll~ml~n t du Niger a Emgagl' :2 Mtllions de Dollars 

('to l' \' quI v.l.ll'l1t de $,(,C10. O()O. - l~ll df!vif~f'8 local~~s dans le budget 

lit' ,,' al\l1~'t> fLllal\cier(~ 1975. II n' est pas vraisemblable qu' i1 

puissc sout,~~ir ou absorber un autre projet de protection des 

plwlteo. Le ~rojet de Niamey existe depuis environ 5 ans et il 

f'-' approche l'apiderlent du point ou leurs homologues Nigeriens 

spront capahi.es d'operer et d'entretenir le materiel et les 

fourni turef;, cependant qu' ils seront a meme d' apporter leur as

r.it:l.ne0 technique aux zones principales de production vivriere. 

Lt' pold; f'll~le principal du projf~t reside dans le manque d 'un 

lll'j','ll\ i.:~Il\l' t,rrlc:tce qu.i atte.indl'ai t et l'dnquel'alt, dans le domaine 

("'I~ pl'at Lq\~"i) dt' Pl'l'1t('ction simples, les ~'1etits fermic'rs qui clll

t..!V.'llt. la plnrnrt des cultures vivri(-res. La eIDA est maintenant 

"n traill li'" tull ier U!i proj et similaire pour la Haute-Volta et a 

rp:u \Ule demll:lCle officielle OU Gouvernement Malien pour mettre 

nul' pJ!'<l un rro,jet comparable au Mali. 

;;.t l' 011 cOll:;id'\rc l' importance de l' aide apportee et a. ap

pcw!,"}' pat' -I rL C1DJ\ au Niger, a la Haute-Volta et au Mali, et les 

ponnll>lll V'n qu' ont ces pays d' absorber d' autres projets du meme 

l~t'I1I'f', ,) t. 10[; con t raintes financieres, techniques et administra

tt VI'l: }'f'IlColltr{'r~n par J\.ID (probabilit{> pour cet organisme de met

tl'(" nl1l' pled ,.:!t Lie fournir les apports necessaires et appropries 
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en temps utile, a sept pays, au lieu de quatre ou trois), l'~

quipe a ~t~ d'avis que des sept pays consid~r~s, Ie Cameroun, 

Ie Tchad, la Mauritanie et Ie Sen~gal etaient les premiers cholx 

logiques a faire. Le S~n~gal et Ie Cameroun offrent Ie poten

tiel Ie plus grand de capacitf d'absorption, de disponibilit~ de 

main d'oeuvre necessaire, et d'installations pour les besoins de 

Ifl formation sur place, cependant que Ie Tchad et la Mauritanie 

possedent un potentiel plus faible dans les domaines indiques ci

dessus. Les responsables de ces quatre pays ont exprim~ un grand 

enthousiasme et un grand interet pour la proposition de projet. 

Les responsables Senegalais et Camerounais sont prets a designer 

des candidats pour la formation et a trouver des installations 

pour la formation dans Ie pays des que possible apres que Ie 

protocole d'accord sera mis au point. II semble que la Maurita

nie et Ie Tchad (dont les besoins de formation au niveau Ie plus 

bas seront combles par Ie S~negal et/ou Ie Cameroun) ne peuvent 

encore designer ni mettre a disposition des candidats qualifi~s 

pour une formation plus longue, a un niveau plus ~lev~, mais 

qu'ils Ie feront des que possible. Entre-temps, ils recruteront 

et mettront a disposition des candidats pour une formation a un 

niveau plus bas, pour ce qui concerne les pratiques simples de 

protection des recoltes et l'utilisation et l'entretien du mat~

riel et des machines pr~vus pour l'application des pesticides. 

De plus, les Chefs des Unit~s de Protection des Cultures du S~n~

gal et du Cameroun, Ie Directeur des Services Agrlcoles, Ie 
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Cabinet pour Ie D~veloppement Rural au S~n~gal, et Ie Di~ecteur 

du Service Agricole au Cameroun projettent d'acqu~rir une plus 

grande habilet~ pour fournir un soutien local (administratif 

et regulier; installations de batiments pour la formation; et 

besoins en main d'oeuvre) et, dans l'engagement qu'ils ont sous

crit, d'augmenter la productivite du secteur de cultures vivrieres. 

Les autorites senegalaises et camerounaises ont egalement semble 

avoir une plus claire comprehension de la portee et de l'impor

tance de la proposition, de la valeur des apports projetes et 

de l'a-propos du projet qui est forme d'augmenter la production 

vivriere. 

C. Aide des autres Donateurs 

Tous les efforts ont ete faits pour conferer, colla

borer et coordonner les activites des autres donateurs, meme 

avant la conception de ce projet. L'Equipe d'Etude Multi-Dis

ciplines pour la Protection des Recoltes est allee au Senegal, 

au Niger, au Mali, au Ghana, en Nigeria, au Kenya, en Tanzanie 

~ en Ethiopie en Octobre et Septembre 1972 et a eu des entretiens 

techniques avec les chefs des organismes de recherches responsa~ 

bles des travaux de recherche et de lutte au Sahel. Ces organis

mes comprenaient Ie Royaume-Uni, par Ie truchement de COPRA, la 

France, par l'INRAT, O.A.U., I.I.T.A., ICIPE, WARDA, OCLALAV, 

OICMA, FED et bien d'autres. La Section "Histoire et R~alisation 

du Projet (History and Development of the Project) de cette ~tude 

explique que l'une des raisons principales pour lesquelles la 
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, 
"Conference sur Ie Controle des Insectes des Cultures du Sahel'" 

("Sahel Crop Pest Management Conference) devait se d~rouler en 

Decembre 1974 etait d'etablir des communications entre tous les 

donateurs pour prevenir Ie "chevauchement" des activites. 

Les responsables du Ministere Frangais de la Cooperation 

se sont entretenus du Projet de Lutte contre les Insectes lors 

des reunions ci-dessus avec AID, a. Washington, et lors des reu

nions des Projets d'Assistance Technique, en Janvier 1975. 

Ces entretiens furent suivis d'une autre reunion qui se 

tint a. Washington en Fevrier 1975, et a. laquelle prirent part 

les responsables de la eIDA (Canadian International Development 

Assista,nce) pour s' entretenir de la collaboration dans Ie cadre 

des Projets de Protection des Cultures Vivrieres au Sahel a 
Moyen et a Long Terme. A ce moment, AID demanda a la CIDA une 

coordination reciproque et demanda leur aide pour la creation 

d'une liaison avec les projets de recherche et de lutte contre 

les insectes diriges par eux en Haute-Volta et au Niger. 

Les 6 et 7 Mars 1975, l'Equipe d'Etude du Projet, se ren

dant au Sahel,~rencontra a Paris les responsables du Ministe~e 

de la Cooperatlon qui sont charges des projets de recherche et 

de lutte pour la protection des plantes dans les pays franco

phones d'Afrique. 

Les Etats-Unis ont pris l'initintive de la coordination 

avec les autres donateurs pour les projets de protection des 

plantes a moyen et long terme. L'OSRO (Office of Sahel Relief 
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0po:lrations) Y'o:l,;ut la diro:lction do:ls proj<;ts urgents de lutte 

contre les insectes. a co, .. rt terme, pour 1;1711 , lorsque des 

invasions strieuses des pays du Sahel pal' 11"8 sal:lterelles et 

len chGnilh~.3 se pl'oduisirent. Les fonds de l' OSRO furent 

fournis pa'.' plusieurs nations et leur effort a donne naissance 

a une aide 3. differents niveaux pour les beneficiaires qui fu

rent finalem8nt designes en Avril 1975 apres une serie de reu

nions a Washington, Dakar et Rome. La donatIon de fournitures, 

materiel et d0penses de fonctionnement a amene dans chaque pays 

une prise lie conscience des problemes dus aux insectes. Elle a 

t;galement fOoulignl' la necessi te d' nne collaboration entre tous 

les etats donateurs et ben~ficiaires pour la Protection des 

Cultures Vivl'ieres au Sahel. 

OSRO (Of rLel' nf S~l1t'l Relief Op('l'atloJ1s) 

Au cours don dcrniers mois j0 1974, l'OSRO a appol't~ 

une contribut~on de $100.000.- pour l'achat de pesticides pour 

la lutte cor.tl~(' lc)s sauterelles dans les zonf's des pays du Sahel 

qui plantent des "Cultures lors de la regression des rivieres." 
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En 197" OSRO a apporte des contributions pour un total 

de $4.200.01)0.-, comme suit: 

Pesticides 

V0hiculcs 

Materiel 

Soutien au budget de 
fonctionnement 

Pulverisation aerienne 

Imprevus 

Total 

~3;~o .000 • -

150.000.-

200.000.-

190.000.-

260.000.-

$4.200.000.-

Ces fO~1ds ont ete divises entre les sept pays du Sahel, y 

compris la Gambie. Les vehicules, Ie materiel et tous les pes

ticides re~tants apr~s la campagne de lutte de 1975 pourront 

Iltll("lIlent s' ali outel' aux campap:nC's de protec t i 011 n. moyen tel'me 

des cultures vivl'iel'('s du Sahol, II est sigllificatif que ces 

fonds doivcnt etre utilis(s seulement pour 1:1 lutte c~ntre les 

insectes des cultures vivrieres. 

De ph.s, I "'United Nations Energy Ol'{,:n.ni::ation" a octroy€> 

au Tchad $J:UO.OOO.- pour des pesticidnf) (~t *1.l)00.000.- pour 

des en[r,rair, en faveur dn lit production cotonl1icre, neule. 

Snlvant 1(':; ('hutl~S dn plulen qu L r;(~ proolllront rwndllnt l' an-

nl'C ell' cu1 t.'.ll''' v 1 VI' i ~'l'(' ] l r(5 au ~~a}wl, l' O;;!W pour r'ul t (:trf' din-

sout<~. Chn.q:lt' p,'lyr~ dIll t, ()\l V'L ('1','('1','1, 1't'lld.'1' lUI OI'/',1Llll::lIlu ll(~ 

protcctlol1h~n plrtllt(l[l, pOlU' l· ... dulre If'fl Iwrt,('1l dp clll LureD vl-

vri~rcn dG(~:; auxl nonr.tcn. 
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France 

Les activit~s de la France dans Ie domaine de la 

Protection des Cultures concernent principalement la recherche 

et la luttt:! contre les insectes dans les cultures commerciales. 

Les Fran<;>a.::'s ont cree at soutenu pendant de nOlllbreuses annees des 

centres de l'8cherches pour des cultures commerciales precises, 

telles que Ie coton, Ie cafe, Ie cacao, et les fruits. II existe 

un reseau de quinze stations de recherches IRAT dans les pays 

francophones d'Afrique auxquelles dix specialistes de la protec

tion sont F.ff'ectL's. LTne oquipe de quatre spc.cialistes des sau

terelles est arriv~e en Avril 1975, pour travailler en Haute

Volta et au l'figer pendant quatre ans. Ils effectueront des re

cherches sur les systemes de surveillance et de prediction, dans 

Ie domaine des previsions portant sur les colonies de sauterelles. 

Les Francais forment parfois du personnel local pour pourvoir les 

centres de recherches sur la lutte contre les insectes, mais etant 

donn':' que 1e. plupart des travaux 0tllient faits sur les cultures 

COllUM' l'C ialcr" :lucun cntomoloc;is tc sp':'ciall f> t" dps recherches pour 

l('f, C\lltUl'\'~~ vivl'J~>res n '('f>t dlnponlhle. 

OH::;TO~1, 1~I'Ollr(' franl:a is dlri.r,cllnt den l'C'cherchcs outre-mer, 

est finane,' /' 'll"'l"'urjf>rnf~llt pour len rl~Chf'l'd'lt~D cffcctul}es S'lr lcs 

cultureD COr,lTfH!l'C I al(~:-;, 

OI{(i/\NI!~MJ':f; LJ';(j [OrlAUX DE LU'J'TE CONTHFLJo:;~ INSECTES 

JP/l [t'l'nn c,'1l1n ont contrlbu/; it cl'l',pr l' OCLJ\LJ\V en 1963, pour 

nnuf pfLyn f'rll:lcophoncn d' J\frique at on t (!gnlenen t voro(~ depuis 

http:Frana.is


lors des funds pour le materiel, les pesticides et les depenses 

de fonctionnement. L'OICMA a ete fond6 en 1952 par 10. Belgique, 

10. France et Ie Royaume-Uni, en faveur de 20 pays. 

Ces ~e~x organisations r6gionales pour la protection des 

plantes organisent la surveillance dans leurs zones d'operation 

et plus specialement dans les zones non couvertes normalement 

par les services nationawc. Elles entretiennent des bases ope

rationnel12s et des stocks d'insecticides, du carburant et du 

Inat~riel dn lutte. Elles se chargent de la lutte contre toutes 

l\~~, :Lllfee tat ions dL'coHvertes directement par elles-memes et de 

toutes les autres, lorsque leur aide est demal'dee par les ser-

vices natit1naux des pays. Elles tentent de ~entraliser et d' a

cheminer le8 renseignements et, a partir de ceux-ci, de fournir 

nne sl:rie de prl'visions et de renseignements sur les infestations 

acridienneb (locustes et sauterelles), la reconnaissance des dif

ft'\rentes especes et une 0valuation des infestations tant dans 

leur propre Z&lC d'op~ration que dans les pays poss~dant des 

equipes nattonales. Une petite formation est assuroe "sur Ie tas". 

OC:LAIJ\.V 

C,-' t ol'l':anlr.mo r0r,iol1n.l a pour but prine Ipal 1 e contrale 

des criquc~t: et d(~s pSYChl,S. L'actif d'OCLf\LJ\V totalise plus de 

$1.500.000.. E lIe pO[;Gcdc de nombreuses baBes opera tionnelles E::t 

du matt;rlel danf', tout le Sahel et [jon bureau ceatral se trouve a. .. . 
Dakar, u.u r,,'qt':/r,al. nien qu' elle ne Goi t pas officiellemerit res-

ponntlbln cinG n:lutcrellco, elle a montr{! une grande capaclt6 et un 
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grand empressement a diriger les campagnes dans les zones ou 

son materi.3l pouvai t avoir acces et a. utiliser les pulverisa

tions a0riEmnes contre les sau terelles. L' OCLALAV a assure 

plusieurs cours portant sur les techniques de la protection des 

plantes en i'aveur des Etats du Sahel. Un cours de formation 

pour la protection des plantes a ete donne en Franc;ais, a Dakar, 

sous les auspi~es de la FAO, en Fevrier 1975, qui groupa 25 par

ticipants ,~enant de 12 pays. Elle possede un reseau radiopho

nique pour faciliter les communications a. travers la region. 

Avec une aide exterieure en cas d'urgence, l'OCLALAV put seule

ment traiter 20.000 hectares pour la lutte contre les sauterelles 

l:1l 1~)7)+, l'tant donn0 qu' elle ne put deplacer Ie materiel au sol, 

nj les machines, apres Ie debut des pluies en Juillet. 

Cet organisme souffre d'un manque de fonds chronique. 



Finar.ces de l'OCLALAV en 1974 
(en ~,!illiel's de Francs CFA) ($1.00 = 210\ 

Pays 

Call\!' \'l'llll 

Cl1t;C d' Ivoir9 

Dahomey 

Haute-Volta 

Mali 

Mauritanie 

Niger 

Senegal 

Tchad 

Engagements 
1. ~"k1(~-1 ~17h 

~:~.) .l)l1l1 

15'-~. 000 

105.282 

20.000 

280.000 

40.000 

70.000 

70.000 

102.445 

~~0(;. 727 

S 0111111 t=l d il E' 

l1 

144.000 

92.282 

0 

243.000 

10.000 

35.000 

70.000 

95.945 

690.227 

L\'f~ \'111~:I.{':l~ml~nt.f" pour !leur 3.11nl'es .• se montent A. pres de 

~)()0i" Mi.llions do Francs CPA ($IL127.000.-) dont plus de 690 Mil

lions ($3.287.000.-) n'ont pas ete payes: A moins que les 

nations-membr~s ne tiennent leurs engagements, cet organisme 

vraiment regional est appele a disparaitre. 

Organisation internationale sur Ie Criquet Migrateur 
Africain (OICMA) 

Cet organisme regional est responsable du controle et de 

la mise sur pied des campagnes, dans 20 pays-:nembres, c~ntre 

Ie criquet IfJigrateur africain. Dans 1n. zone Soudano-Sah{'licnno, 

pIll' coordoJ1lw St.'!S activitl's avec celles de 1 'OCL1\LAV. Les deux 

organismes reuvent utiliser leur materiel, leurs fournitures de 
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pesticide et Ie personnel, en cas de lutte utgente contre les 

sauterl"118s .• s' i1s 11\::' sont P:1S ct' :lutl't:' part. ('Ilt~ag\"~ l'l'lltl'l' ll~s 

locustes.; cependant, l'tant donnl' que Ie \.HCMA manque L'c:ale

ment de fonds, les ressoufces combin~es sont inad~quates pour 

faire face ~ux besoins. Le bureau central adminlstratif de 

l' OrCMA se trouve a Bamako, au Mali. La base principale de re

cherche et de controle se trouve a Kara, au Mali, a environ 400 

kilometres e.U Nord-Est de Bamako. Une base-satellite est en 

creation a ~laiduguir, en Nigeria, avec une base secondaire a 
Garoua,au Cameroun. Leur actif est de plus de $1.500.000.-, 

mais ils sOP'c tous les ans defici taires pour les frais de fonc

tionnement. 

Tous les pays visites n'ont pas ete satisfaits des servi

ces re9us de l'OrCMA et de l'OCLALAV et beaucoup avaient l'in

tention de cesser de contribuer. Les Fran9ais, lors de la con

ference de Paris, montrerent un manque d'empressement a conti

nue I.' lt1 sout ien financier apport0 aux organismes, a cause de 

lenl' incapa~:L t( D. dlplacer Ie matl'riel et les fourni tures et a 
diriger efficacement une campagne c~ntre lee sauterelles et 

autres inse.:::tes venant s'ajouter aux criquets et psyches. Une 

etude de ces deux organismes a ete faite par une equipe d'ex

perts de l'USDA, en Julllet, Aout et Septembre 1974, et des re

commandations furent faites pour amfliorer cette operation au 

moyen de plus larges contributions pour Ie remplacement des ve

hicules et du IT,ateriel usc et pour mettre au point des techniques 

amelior6es. 
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5. F.~O (Food and. Agriculture Organization). - Activit~s 

pour'la pr~tection des plantes en Afrique Occidentale. 

Pays 
Couverts 

OCLALAV 
pays-membres 

Senegal 

Haute-Volta 

orCMA 
Pays-membres 

OCLALAV 
Pays-Membres 
et Soudan 

OCLALAV 
Pays-membres 

Bureau 
Central 

Dakar 
sen0gaJ. 

Dakar 

Bamako et 
Kara Macina 
Mali 

Dakar 

l\Tdjamena 
Tchad 

Particularit0s 

Recherches sur 1es 
criquets 

Deve10ppement de 
I'Horticulture 

Phyl10dis du 
coton 
Recherche du criquet 
migrateur africain 

Lutte contre les 
oiseaux mangeurs de 
graines. 

Lutte contre les 
oiseaux mangeurs 
de graines. 

Experts 

1 specialiste 
des criquets 

I pathologiste 
des plantes 

1 entomologiste 

1 Directedur des 
Projets 

I Eco1ogiste des 
insectes 

1 Ecologiste des 
plantes 

I meteorologue a 
temps partiel. 

I Directeur des 
Projets. 

I Eco1ogiste des 
animatL,{ 

1 Specialiste de Ie 
lutte contre les 
oiseaux. 

I Directeur des 
Projets. 

1 Eco1ogiste des 
animaux. 

1 Sp0cialiste de Ie 
1utte contre les 
oiseaux. 

De plus, un cours de formation dans Ie domaine des Parasiteo 

des recolteR et des criquets africains, parraine conjointement 

avec OCLALAv, ainsi qu'il est dit ci-dessus, s'est deroule a Dakar, 
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commen9ant le 17 F~vrier 1975, pour une duree de cinq. semaines. 

Un cours similaire s'est deroule en 1974 a. Nairobi, pour lee 

pays africains de langue anglaise. Le cours ci-dessus pour lee 

pays africains occidentaux de langue franc;aise sera repete en 

1976 et 1977. 

6. La WARDA (West African Rice Development Association) dont le 

siege se trouve a. Monrovia, au Liberia, a inclus la recherche 

pour la protection des cultures dans son programme visant a. aug

menter la production du riz dans 13 pays de l'Afrique Occidentale. 

7. CANADA. CIDA a cree et place de l'argent dans un grand pro

gramme de protection des cultures vivrieres et de mise en quaran

taine des plantes au Niger. Une equipe se trouve maintenant en 

Haute-Volta pour l'etude du meme type et importance de projet. 

11 lui a ete demande de creer le meme genre de projet pour la 

protection des graines de cereales au Mali. ees programmes sont 

decrits en detail dans d'autres parties de cette etude et ils 

expliquent pourquoi ces trois pays n'ont pas ete recommand6s par 

l'Equipe d'Etude pour inclusion dans le Projet de Protection des 

Cultures Vivrieres d'AID. 

8. ROYAUME UNI. Le COPR, membre de l'ODM a travail16 en 6trolte 

collaboration avec les organismes regionaux responoablco deo 10-

custes et a d'autres projets concernant les oiseaux, lea nnute

relIes et les termites en Afrique, comme celul de l'Unlvcrnit6 

d'Ibadan. 

9. ETATS-UNIS. Au cours des dernieres ann6es, l'alde a 6t6 
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limit~e aux manifestations de eAutorelloe. 

a l' OSRO. ~uelq,\.es projete d procl\lc 1 \ 

COl1l1l1l' ll' prt'.1ct (h'Pl'oduc,tl"Jl t 

de Sl'm~nc~s au Camerow1compr 

des cultu~ea par Ie d v 

progralMles r rml l~O pour l' 8Yl'~QN, 

nan t. Ie cent 1~81 

l1 \Jl d vulgar Bation d 

Slct B. t a-un 
1 ur 8 ut1 n \I 

product ton 

ynt m 

{'oJ t 

we 

n 1 



3eme PARTIE ANALYSE DU PROJET 

A. Analyse ~collomique 

Ll~s s t.o. tlstlques les plus diglles de C'ollfiance et les plus 

d~t(Lll10~s sur les pertes subies par les ~0coltes sont celles 

publi0es £lUX Etats-Unis. Ces rapports sont devenus plus detail

l~s a la suite d'enquetes plus approfondies et plus exactes. 

Les l'enseignements sont recueillis par les f.tations de surveil

lance c>t de d.~'tpction s1 tUl'es strategiquement a travers les 

I;:ta ts-lInls, qui lnspectent r0gulierement un certain nombre de 

f~'l'lIles choisies a cause de leur profil (e.g. un groupe de fermes 

reprc'senta'1t d("s conditions de cultures a la fois semblables et 

disDPmblable8). Cette m~thode de collecte, associ~e a une ana

lyr,t' 1,,"[;ulie1'e des pertes, a produit des estimations qui se rap

prochent de tres pres de la reali te. Ainsi que l' ':m pouvai t s' y 

u t t,:l1l}n.!, Cles renseignements comparables en provenance des pays 

participants font dc'faut pour la p:' oduction agricole collective 

.'t ~'al't; I cul 1.~~l't:\n(,l1t pour la production vivriere des ccrl-ales. 

l":ll\tl'\':~ ,'l('Il:"lltn Pl1Ul' un rapport d(~ c(:~tte nature comprendraient 

Ill)!'!l\'lll'llll'llt: (~L) les pel'tes de cultures suties a la suite de 

1 'npp.'ll'l tior. de ncuvelles maladies et parasi tes des plantes, ou 

d' imwctp:;: (b) les resul tats des tests experimentaux; (c) 

1 'ann lYij(: (1! un plan cl' assurance des cultures, tous-risques; et 

(d) 1(::; pnrt(~s indirectes de cultures. Ceci vient en plus de 

J '1.lIV;r~t prlrlc:lpal present6 par cette analyse qui porte directe

rn"'nt :mr ]r~f; pc:rtes des cultures vivrieres. Ainsi qu'il a ete 
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di t plus ha·~'t, la grande variete des estimations statistiques 

~u. rendement agl'icole collectif, des rapports, des zones cul

tivl~es et des prix dn marchc dans les pays participants est 

bll~n d~"cl'i t(; dans la documentation existant8. Cependant, on 

pense que lao base de renseignements utilisl'e dans cette ana

lyse repref:ente les conditions reelles et, donc, -: est suffisante 

pour atteinGre Ie but recherche (en gardant present A l'esprit 

Ie fait qUe l'analyse presentee dans cette etude donne des eclair

cissements) qui est d'indiquer les conditions accessibles conjoin

tement avec certaines activites de protection plutot que posi

tivement. 

1. Macro-t;conomie - effets des infestations de parasites, 

dl:1fj maladies et dc~~ mauvaises herbes sur la produc tiol1 de rocol tes 

vi Vl' t01'l~S choisics. 

L'influence des maladies des plantes, des insectes, des pa

rasites et des mauvaises herbes sur la production agricole a ete 

enregistree dans les tous premiers documents historiques preser

ves et tran8mis A travers les siecles. Dans beaucoup de cas 

(voir Curshman, bibliographie), les invasions de locustes se sont 

aVl'rlSes etre }a cause de famines. Un cas interessant est rapporte, 

qui s'est produit en l'an 873, lorsque d'immenses essaims de 10-

custes sont A.pparus, en Allemagne, en Frallcr! et. pn Italie, s' l'

tendant aussi :loin que l' Espagnr~. LCD mall 1 rc~~ta t.tl)IH~ dl~ famirw 

se confinerel't a des regions 10calisL'es en Allcmagne, ou les 10-

custes firent 18ur apparition juste avant la moisson. Lorsqu'ils 



arri ',erent dans l'3s. autres rE-gions, les fer!!liers avaient deja. 

rentr8 le1.:X' rfcolt'3. Des exp0riences similaires ont ete rap

portees a. J.'equipe chargee de l'E-tude, alors qu'elle enquetait 

pour ce projet sur Ie terrain. 

Les deficits de vivre qui se produisent actuellement perio

diquement dans les pays du Sahel en Afrique sont dus en partie 

aux grosser, pertes de cultures vivrieres causees non seulement 

par les pa~asites et les insectes, mais par les maladies des 

plantes et particulierement par les mauvaises herbes. En dehors 

des infestat~ons catastrophiques telles que celles qui se sont 

produites dans certaines partie du Sahel au cours de la derniere 

annee agricole, les estimations de pertes n' e·nt pas, a. notre 

connaissance, ete faites dans ces pays pour differentes cultures, 

diffc\rentes rl'gions ou differents facteurs causaux. Dans cette 

analyse, leG renseignements disponibles seront autant que pos-

sible resumeE sommairement et evalues sans qu'aucune considera~ 

tion ne soit portee aux facteurs tres considerables d'incertitude 

(les chiffres publies par USDA pour les pertes de recoltes aux Etats

Unis sont toutiours accompagnes d 'une r{>fl·rence a de possibles sour

ces d'erreur). En tous cas, il est certain que les pertes sont 

d'une import::tnce considerable et representent cl'enormes sommes 

d'argent. Le8 pertes subies par les cultures choisies aux Etats

Unis, ainsi ql~ 'elles ont ete resumees dans Ie Livret Agrico:e 291 

de 1 'USDA: "Pertes de 1 'Agriculture", sont les suivantes : 
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Maladies Nematodes Insectes Mauvaises 
% % ~ Herbes ~ 

Ble 12 3 12 10 

Sorgho en grain 9 9 13 

Riz 7 4 17 

Froment 14 6 12 

Soya 14 2 8 17 

Lorsqlle l'on considere que la perte subie par Ie rap{,ort 

virtuel aux Etats-Unis, meme avec des mesures de protection gene

ralement e~'ficaces, excede dans beaucoup de cas 30% et plus, la 

validite d~8 estimations de perte etablies pour les pays partici-

pants devient plus apparente. En recueillant les renseignements 

pour ce projet, l' equipe d' etude s' est COnCe!ltree sur quatre re-

coltes principales: Ie mil, Ie sorgho, Ie mais et Ie riz. Ces 

l'l'coltes, particulierement 10. mil et Ie sOl'gho, ct dans une cer-

par ll~s petits i'ermil'n; dC's pays participants pc,tr 1.1. conGomma-

tiOll locale. Les e~,timations des dommagcs causc.s par les para-

sites, les maladies at Icc mauvaiccs hcrbcs ont (t6 (tablicB pour 

chacune des r(coltes principalcs dans ces quatrc pays. Lcs esti-

mations de P(~l·tr:!S pour touc lC~G factcurs caUGaux: It·o parasites, 

la maladie ct les mauvaiS8S hcrbcs appnraisscnt ci-desoouo, en 

pourcen tager, J pour 1974, dans 10. 1'ablc II I, Il cmo Partie, et dans 

les Annexes. 

Cameroun 1'chnd Mau rl tan t (, fltJl\"/'.ILl 
Il' ~ 

I,f 
~ (') I" 

Mil et Sorgho 27 57 2<) (j0 27 55 27 55 
Mais 33 69 33 6<) 33 G9 33 69 
Riz 20 1~2 20 1~2 20 h2 2() 42 
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ryne br~ve (tude des chiffres ci-dessus d~montre que lea 

pertea vont de 1/5 a 1/3 de la production enregiatr~e, au 

plus bas de~ estimations. Des estimations ~lev6es indiquent 

des pertes de l'ordre de 2/5 a 3/5 de In productIon reel1e. 

Etant donne Ie manque actuel de mesnres de protection de 1a 

production ues cultures vivriercs, et considerant 1es pertes 

souffertes [:;ar les fermiers U. S., les estimc.tions elevees pour 

les pays po.rticipants sont vraisemblablement des sous-estima

tions des J01UTlages reels. Etnnt donne ce qui precede, plus 

Ie fai t qU t} 1('[; pel'tcs des rl"col tes emmagasin('(!s, ou lcs pertes 

suhil~S apl'r~~"llIoL;non Il 'l"taitmt pa~> compl'i~(,G. les estimations 

des pertes ,'levl'cn vont bl\~n en-d(~\'ll. til' 1.'1. vI'rIb". 

a. tvU} \,t Sorr,110. Le mil et Ie !lol'f~ho d,~ nombreuseo es

P0C'(,S et va rl I' t,' G !,ont cuI t1 v"'!~ !~ur utw {~l'ltnd\· l'chelle dans lea 

r"giolls l'f~latlv'\IlI\~nt arLd,':; d\'~; rny:; pal'tldpal:tn (Vnil' Table V) 

et nOllt Ull ;ll'odltlt tl'adltloml\'l pour Itt Jllll:~ ITal1d\~ pn.l'tle elf' l'l 

populat1.on (1(. cllaquI~ pny:;, p',l'ticu1l,"l'ern"llt POIU' 1l~n (wtl t[~ f'er

mier[j quJ. tOII,ll('llf. 'la!l:~l't l'at."I~()l'l,· d\·:~ !"t\lVl'P!i rurllUx. Lc'o 

pl'atJqll ... ·:; d,' l't'l'llllLl'," d{':~ !'t'I'IlI!"!':: :;tlllt 1~"II"l':I]('If1(~llt t.l'Z,:: nll!lpl(~D. 

1111.11:' 1('r~ ::("Il":~ nil !(':~ dlUL,':: tI" pIIl\" 1"·lIV"llt. ,~tr(' f'np"I',""n flU 

(,0Ul':~ !l,' (,(· .. L:llll":~ p:r'lnd,':; ti., I "lllll"", l:t ('\lll-ur,' '':It r"llltlvo

mcnt (dll:: lLV'll:;,', 'lV"t~ til':: l'!lppt1}'L:', plll:~ ,'1·";,":; qw' drLllIi 1t~n 

zorl'~n oil }":1 dill!."!; d, pllll.· ::ont. j':ll"::, ill/lin IJtl 11~1l trt()fl(\lltlonn 

-- III c\llt\lr'~ d,':: t(~l'r(!n 1 Tlonrl/ f':~ l!lIt I1m'tout. prnl1.Cjll"'C nur lon 



rives des rivieres ou dans les terres adjacentes (I) . Les 

rapports r.loyens (avant la secheresse) pour Ie mil et Ie sorgho 

da.ns les pays participants ~taiellt les suivants (2) : 

Pays Culture Happort Rapport Diff~'rentiel 
enre7iBtrl'> virtuel de Eerte 

(kg ha) (kg/ha) (kglha) 

Cameroun Mil/sorgho 650 1.007 357 

Tchad " 475 ( 760 285 

Mauri tanie " 350 542 192 

S('n('gal " 500 775 275 

Le diff('rC'ntiel de perte, d('fini comme 0tant In quantit6 

realinahlc oi ll'f) pcrtl'IJ 11' {·tai(mt pari nurVenU0f" pourrai t etre 

r(·duit dl' 1'11..;\111 t'rappn.ntl' par l' introductiol1 d(' mCf)urcr. de pro-

tcctioll pffl(':tc.·!~, nU1Vtlllt 1" l1omhr,' cI'hl'('t.rLI·'·!~ cultlvtf, et len 

{l} ;ril\-lr'li'~Il!' 1:1 ~'~'t\Ir1t.II!:l, "~I 1"/1 }'ILI'II'I!'!.: tI,· (·\llt.lll·'· ,tt'" 
t"I'I','n ~rj(I!:'1 ,';: ,· .... \·;·<1,·ll1 1.'1 "\11 t.tll", "il'!'!".II"'· pilI' llL plulf"" 
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Donateur 
Ext~rieur Importations de Ann~e de 
Besoins en ~rains c6r6a1es , base 

(19747197 ) 
CameroW1 1/ 159.00L) T. 1972 

Tchad 25.000 T. 2/ 11.000 T. 1973 

Mauritanie 75.000 T. 91.000 T. 1973 

S{)nega1 40.000 T. 338.000 T. 1973 

EntrC! Ju~11et 1974 et Jui11et 1975, 1es donations exte-

rieures de grains ~ tous les pays du Sahel ont atteint quelques 

332.000 'formes. 

b. W.if, et Hi::. Ces deux cl·l't~n.l(~:J, bien qu' elles ne soient 

pas culttvl'l~[ df' ftu;on /lunai intensive au Sahel que ne Ie DOr.t 

Ie mil t~t 11' :~(Jreh(), eont 1ec grains produl tg de In fn(;on la plus 

inil'II!~i Vt' d.'Ul! It'n pay!, plll't;lcipant:;. I\u ~~t'IlI\,:u1 et en Mo.urlta-

n Ie, pt <1,. I'll' O!l fIl()ln:: j mportllll tc', /tU Tchnd I!t flU Cameroun, Ie 

riz I'nt 1 'UII '1(,:: pr'()tilltLn pl'lnc!paux. ~:Ilul' pour 1,' Cameroun, leu 

POll)' I I.' l' 1:~ "t 1.· rnnl n dnllll l"n qUtltl't~ pay:! aOI.t l/1dlqu,'~('n c 1-

-------
1/ Pan dtnpon1blo 

~/ f!tt:nrnp 1 ,·t 

~w'mCF: !!lll·(··· .. 1 tit. 1 u. n(,ChorooDo cJu CWR at To.blo IV, Annexo 
:;t,ld/~ IItlquQ. 



Production 
P.iz Mais 

(OOOT. ) 

Cameroun 350 

Tchad 30 

Mauritanie 

50 20 

Pertes 
Riz Mais 

(OOOT. ) 

241 

13 

21 14 

SOURCE: Table VI, Annexe Statistique. 

Production Potentielle 
Riz Mais 

(OOOT. ) 

591 

43 

71 34 

c. F'acteurs causaux: Dans tous les pays, et pour toutes 

les cultures sur lesquelles des enquetes sont faites, sauf pour 

Ie riz, le~ mnuvaises herbes ont caus6 des pertes qui ont atteint 

ou exc6d6 l~s partes caus~es par les parasites ou les maladies 

(V~' Tabla III), Environ 45% des pertes totales pour toutes lea 

cuI tur0~; on t l" t,'. dircc tern0nt at tribu('es aux llluuvaines herbes, Ie 

, , '1 " tllrr~;;, ::all!' ','1 'l'el):!r) 01l It' mIl (:t Ie flol'CllO ont L'tL' p un Sl:vere-

ftutr'::: t,:},,':!I,'::, 1,'1 lrl:tlll.r1\,: It Illllen(. dc::; partr:s moino importanteo 

qtll~ toUt.f';', I,':; 't11~,I"':: '~:tll:',,·::, n'{tallt l't::,POII:Hlhlc que d'cnviron 

chi 1011, <III :\0,'/,11" ,'f. (\11 1'\::. 

~. Mll:l'U-l'l!l1lll1l1dt!, I';connrnl,. (Ie J 'utll1natlon den Pl'oticidca. 
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a. ~conomie de l'utilisat1on des pesticides et dosage 

optimum. 

L'etendue de l'utilisation des pesticides, herbicides, 

fongicides l'U insecticides par les fermiers depend largement de 

la marge de profit que l'on retirera de leu1' utilisation. Le 

traitement economique optimum est celui qui donne Ie plus gros 

profit net dans la situation courante - frais-prix. L'applica

tion optim'lm n' est pas celIe qui porte Ie rendement au maximum, 

mais celIe qui sera habituellement plus faible que Ie traitement 

qui donne Ie maximum de rapport. Les facteurs qui determinent 

Ie traitement optimum et l'economie de l'utilisation des pesti

cides sont les suivants : 

1. Augmentation attendue de la production, a partir 

de chaque taux d'augmentation de pesticide applique. 

2. Cout par unite de pesticide et cout de l'application. 

3. Prix par unite de production. 

4. cout supp1E~mentaire eventuel, lmplique par Ie marche, 

etc ••.• Les renseignements concernant l'Article 1 sont obtenus 

plus facilctn(mt par des experimen ta tions d' applica tion dans les 

champs den r.ultivatcurn pour essayer les differents niveaux de 

traitement. En adaptant une courbe de reaction convenable aux 

renoeignement~ obtenus our Ie rcndement aux differents niveaux 

de l'applicat::.on dc pcntlcidc, len reactions (!orrespondant aux 

diffc.rcnts tLtUX d'application de pesticides peuvent etre estimees. 

Par les ~ourbcs de reaction ainsi adaptees, Ie dosage optimum peut 
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etre determ!ne pour un ensemble de couts et de prix donnes. 

Par exemple: nous trouvons que la reaction a un traitement 

optimum dans une region agro-climatique particuliere est illus

tree ci-d€ssous: 

TRAITEMENT PESTICIDE OPTIMUM ET ECONOMIE DE L'UTILISATION 
DES PESTICIDES SUR LES CULTURES DE MIL ET DE SORGHO 

Region/ Traitement Reaction au Profit net Benefice sur 
Pays optimum traitement l'investisse-

oEtimum mente 

1/ Camerol1lIl 20 kg/l~a BHC 357 kg/ha 4.147 CFP. 124% 

2/ Tchad 20 kg/ha BHC 285 kg/ha 30775 CFA 113% 

11 Senegal 20 kg/h~ BHC 275 kg/ha 4.950 CFA 150% 

NOTE: Prix d'un kilo de mil ou de sorgho: 1/ 21 CFA 2/ 25CFA 

3/ 30 CFA - Cout d'un kilo de BHC: 1/ 152 CFP;: 3/ 150 CFA. 

Traitement optimum (toutes cUltures) suivant Ie type, la force 
et la toxicite du produit chimique, l'ecologie du sol, la hauteur 
et Ie genre jes mauvaises herbes, l'infestation par telle ou telle 
espece de parasite ou d'insecte et la nature de la maladie. 

L'exemple utilise ci-dessus suppose 100% de lutte contre les 

facteurs causaux. Si, en fait, des essais indiquent une effica-

cit0 de 50 pour cent de la lutte, alors Ie traitement optimum et 

la reaction seraient les suivants 

Reglon/ TI'altement Reaction au Profit net Benefice sur 
Pays op-cimum traitement l'investissement 

oEtimum 

Cameroun 20 kg/ha BHC 179 kg/ha 409 CFA 12% 

Tchad 20 kg/ha BHC 143 kg/ha 225 CFA 7% 

Senegal 20 kg/ha BHC 138 kg/ha 840 CFA 25% 
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En cti1cu1ant 1a marge de prof1.t c1-desE\us, seu1 1e cout 

du pest1c11e, des vapor1sateurs et des pu1v~r1sateurs, et 1e 

prix de 1a production ~nt l1t~ pris en consid('ration. Lo trai

tement optil!lum est suppose tel qu' il est indique. La. marge de 

profit sera· par la suite r~duite si l'on tient compte du cout 

de la main d'oeuvre, des couts des applications de pesticide, 

de la moi530n et de la mise sur Ie marche. Les couts differen

tiels et t(\taux de la main d' oeuvre et de l' application diffe

reront avec 1a methode d'application du pesticide, la region 

traitee et Ie rendement virtuel. II est de plus suppose que 

la reaction dans Ie rendement est due au traitement au pesticide 

et n'est pas attribuable a d'autres facteurs tels que l'amelio

ration de la culture du sol, de la fertilisation, des varietes 

de semenceB, etc •. ~. Ces facteurs devraient @tre consider~s 

dans l'evaluation des reactions moyennes au cours des experiences 

et devraient @tre consideres dans Ie calcul du profit net du 

fermier. Cependant, il est generalement difficile de faire des 

estimations rrecises de telles incertitudes. L'effet general 

de ces diff6rents facteurs est de reduire Ie traitement optimum 

et Ie profi~ net attribuable a l'application de pesticide. 

b. Reaction du rendement aux traitements pesticides. 

Le~ experiences faites sur les reactions correspondant 

aux differents niveaux de traitement dans les pays choisis n'ont 

pas ete faite~ pour les cultures vivrieres. II est necessaire 

que Ie plan de travail du directeur des projets comprenne des 
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(1 ) 

d€monstra~;ions de methode de travail pour Ie fermier et des 

resultats obtenus pour determiner des courbes de reaction a. 
different!; niveaux de traitement, pour des cultures vivrieres 

choisies, dans differentes zones agro-climatiques, utilisant 

differente pesticides et differentes methodes d'application. 

Une fois que l'on aura recueilli ces renseignements fondamen

tau.."'C et qu' ils auront ete etudies, une estimation plus precise 

du rapport benefice/traitement optimum pourra etre obtenue pour 

les differentes regions et cultures de chaque pays. On peut 

donner une indication des resultats possibles, cependant, en 

comparant les augmentations de rendements obtenus dans d'autres 

pays en voie de developpement dans Ie monde ou les conditions 

·sont d'un8 nature similaire. 

A Ceylan, Grist (1) a rapporte que Ie controle chimique 

des mauvai8e3 herbes a augmente Ie rendement du riz de 19%. 

Angladette a compare les rendements obtenus par difft"rentes me

thodes et trouVL' qu'lIDe herse de bois amenai t des rendement 36% 

superieurs a ceux obtenus par une "lutte incomplete". A Mada-

gascar, le!3 experiences utilisant dit'ferents pesticides pour 

combattre 1e terebrant ont amene des rendements supr,.ementaires 

allant de 6 a 91%. D'autres experiences faites a Madagascar ont 

demontre qu'un sarclage soigneux des mauvaises herbes fait a. la 

main augmentait Ie rapport d'environ 122%. Dans les champs en

semences a la volee, les applications d'herbicide ont amene une 

augmentatior. du rendement de 95% et Ie sarclage et Ie binage ont 

Toutes les references sont 
donnees dans la blblio
graphie. 
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produ1t de~ augmentations de rendement de 61~ et 48% respeet1-
/herbel 

vement. :a mauvaise/prlnelpa1e attaquant 1e sorgho/mi1 eat 1e 

strigae. Au Soudan, 1es essais ont dl"montrl" que leE:' produi ts 

chimiques u+::t 1isl~s pour 1e combattre augmcmtat 1e rendement de 

50% et au Kenya, 1es semences traitees donnaient une augmenta

tion de 71% du rapport en grain propre, en comparaison avec les 

semences non traitees. Au Dahomey, les varietos de semenees de 

ble r~sistant A la rouille donnaient des rendements sup6rieurs 

de 30 A 5C%, Leconte (1959). Les essais d'application d'herbi

cides en Rhodesie augmenterent les rendements de 900 kg/ha a 
3810 kg/hal 

On ne peut raisonnablement douter que les semE·nces hybrides, 

les engrais, 10. lutte contre les mauvaises herbes et 10. lutte 

contre les insectes aient constitue des constributi0ns pluo ou 

moins simu:tanees t:t il n'y a pas de raison pour que quiconque 

essaie de prendre A son compte tout ou parti!' du r{'sul ttl t ob tf!TlU. 

En fait, il est abondamment evident que cer. r':~::>ultatn nont int(~l'-

dl'pendants, dans une sorte d' association symbiote. ;~an~; h~ nou-

tien de 10. Illttc contre les parasites, l'utili:}n.tion d 'un \'llf-',rILir. 

pourrait s'averer vaine, et, reciproquemcnt, GltnG l'ut1l1rmtion 

des semence.: hybrides et d 'un engrais, les rendementn pourt',l1ont 

8tre si bas ~l'ils ne vaudraient pas la d(pcnDc cncouruc pour In 

lutte contre les insectes, 10. fTlaladie ct lCD ma'.lvlllnon herlH'fj. 

Nous savons, par les renseignements obtenuo bur leo ploto cxp{-

rimentaux, que la lutte c~ntre les inscctes II 6t6 un fnctour tron 
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d1es a chaque facteur en particulier, il semble incomplet 

de tout porter au debtt du temps, comme si les insectes ~'exis

taient pa:-;. Ceci est particulierement vrai lorsque de nombreux 

entomologistes, des centaines de conseillers agricoles et des 

milliers de fermiers se rendent compte que les champs ou des 

parties de champs proteges c~ntre les insectes produisent de 

bonne recoltes, alors que des cultures adjacentes non protegees 

produisent peu ou pas. En tous cas, une reduction minimum des 

pertes courantes doit etre realisee, de fa~on a faire face aux 

d~penses des sommes contribuees pour la protection. Si l'on 

considere les prix actuels, nos calculs indiq'llent que les exi

gences pou~ Ie mil et Ie sorgho seront les suivantes : 

Reduction minimum Augmentation re-
des pertes courantes sultant.edes ren-

dements 

Cameroun In% 146 kg/ha 

Tchad 43% 126 kg/ha 

Senegal 36% 99 kg/ha. 

B. AnalysE- Teclmique: Entomologie 

(1) Pl'~blemes poses par les insectes parasites et Potentiel 

de la Lutts c~ntre les Parasites. 

La plu~art des especes importantes d'insectes ont ete iden

tifies dans les pays du Sahel. Cependant, il existe dans quelques 

zones ou ils affectent les cultures vivrieres, des complexes d'in

sectes qui ne sont pas encore entierement compris. Au fur et a 
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me sure que de nouvelles cultures sont introduites et que de 

larges zones sont preparees pour la culture, des etudes appro

fondies devlennent essentielles pour determiner les dommages 

virtuels des insectes. En pratique, toutes les cultures agri

coles doivent faire face a un complexe de serieux problemes de 

parasites et les pertes subies par les cultures sont generale

ment fortes et, ainsi qu'i.l est dit plus loin, elles se situent 

habituellerr.ent au-dela des niveaux tolerables. 

II existe plusieurs facteurs qui favorisent Ie developpe

ment de la lutte c~ntre les parasites des cultures vivrieres 

au Sahel. Avec les exceptions possibles des cultures commer

ciales te.Ues que Ie cacao, 1 'arachide, Ie coton et Ie cafe, 

les quantitp.s relativement faibles d'insecticide utilisees n'ont 

pas bouleve-.:-se de fa<;on massive la faune "beneficiaire'~, ainsi 

que cela fut Ie cas dans beaucoup de pays du monde. Egalement, 

dans la plupart des zones, les fermes sont petites, diverses et 

quelque peu isolees; facteurs qui ne menent pas a l'instabilite 

de l'eco-systeme. Aujourd'hui, les consommateurs ne sont pas 

assez sophlstiques pour demander des produits libres de dommages 

ou de la presence d'insectes. Un approvisionnement suffisant de 

nourriture a l)as prix est plus important que l'apparence des 

produits et ceci reduit Ie besoin de l'utilisation d'insecticides. 

De la meme 1'&<; on , Ie fc::rmier qui assure la sUbsistance de sa fa

mille ne peut s'acheter les engrais et les insecticides neces

saires en d~pit du besoin qu'il en eprouve. Ceci favorise les 
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m~thodes non-chimiques de lutte c~ntre les parasites, -- i.e. 

une rotatl.on de la culture, des periodes ou les cultures ne 

souffrent pas des parasites, 1a resistance des plantes l'c-cep

trices, 1a destruction des residus de reco1te, des vari~tes a 
p1antage et maturite precoces ou tardifs. 

La 1utte integree c~ntre 1es parasites est ega1ement con

sideree, mais, a 1 'exception de quelques personnes, principa1e

ment dans 1es centres internationaux, i.e. IITA et 1es instituts , 

de recherche du cacao, i1 est fait peu de chose. 

I1 exist.e un grand besoin de recherches sur 1es methodes 

non-chimiques de 1utte c~ntre 1es parasites. La modification 

de l'epoque de p1antage, par exemp1e, est prometteuse pour 1a 

1utte con-tre 1e moucheron du sorgho et p1usieurs autres para-

sit.es; 1a destruction du chaume pour diminuer 1e transport des 

l~sp8ces de h.:~l'L'brallt 8i dommageab1e et commun au mil, au sorgho, 

au mais et ~ d'autres cultures est tres importante. Des etudes 

sur 1a resistance des p1antes receptrices sont effectuees par 

IITA a Ibadan, en Nigeria (Projet des Cerea1es Importantes, AID) 

et au Za11'2, plus dans quelques autres pays. En general, ce-

pendant, d~ nouvelles varietes etant creees, i~e. par IRAT, au

cun entomo1ogiste ne 1es contro1ent de fa90n suivie pour ce qui 

est de leur susceptibi1ite plus grande (ou r1us faib1e) aux pa

rasites te1s que 1es terebrants ou 1es pu~e~ons des pousses. 

(2) ?e~tes dues aux insectes et autres arthropodes 

rres peu de cas de perteR caur,l'eR par 1es inscctes. ont 

58 



,~t(~ pris en compte, mais il est ~vident que sur de nombreuses 

ann~es lea pertes vont au-dela des niveaux tol~rables pour la 

plupart cee cultures dans pratiquement toutes les zones v1s1-

tees. Les pertes peuvent etre totales dans les cas ou 11 s'a

git d'invasions massives de locustes migrateurs, principalement 

Ie locuste migrateur africain et Ie criquet, et seule une sur

veillance constante et l'application de mesures de lutte ra

pides par differentes organisations evitent une devastation oc

casionnelle a grande echelle. Des complexes de termites endom

magent de nJmbreuses cultures, Ie montant des dommages etant in

connu pour In plupart. La destruction dps matieres organiques 

du sol est peut-~tre aussi dommageable, sinon plus s~rieuse. 

Un "clou" (ou larve) inconnu a caust) de grosses pertes dans la 

production du mil dans tout Ie Sahel au cours des cinq dernieres 

annees. 

Le protleme des insectes attaquant les produits entreposes 

es t extremcr.1ent se rieux dans tou tes les zones visi tees. Dans 

quelques zones seches, les pertes dans l'emm~gasinage au niveau 

de la ferme: dans les conditions de petit emmagasinage tradi

tionnel, son~ consideroes comme acceptablps; les pertes sont 

plus grand3s dans les zones plus humides. Les pertes dans l'em

magasinagr; ~onunercial sont uniformement plus grandes. II faut 

noter que Jen c6r6ales entrepos~es pour la consommation hors

saison peuvent etre louTdement infest6es, mais 6tant donne les 

penuries de nourritur8 en g6n6ral, il n'y a pas de differentiel 
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de prix entre las stocks 1nfest~s et les stocks non-1ntest~s; 

A1ns1 J i1 y a peu d'encouragement 1 fa1re en sorte que l~s 

stocks entreposes demeurent "propres". 

(3) t:tilisa tion des insecticides et Problemes 

11 n~,t clair qU(~ In. pl'oductlon des cultures pourrait 

~tl'e augm~nt{'e de fU,'on substantlelle si les insecticides ctaient 

appliqu6s dA fa~on convenable. Dans tous les pays, tres peu d'in

secticides sont utilises a l'exception de quelques traitements 

des semen~e8, des traitements sur les produits emmagasines et 

des traltem2nts subventlonnGs, sur les cultures commerciales. 

Les fermiers faisant de Ia culture faml1iale ne peuvent cout 

simplement pas acht.~ter d' insecticlci8s, d' engrais, etc ••• pour 

Ie moment (nj dans un avenir prC:visitJe). Bcaucoup d'entr'eux 

n(' travaj j 1 c;llt p~~; pOllr dC' l' arr,cnt un tnut, mais font du troc 

l~t v(~l1d(lnt 'J ('m',; [1l'odul t~; !Wlll' 1'11.11'l' fact' .\ l(~urs lW[loj ns. 

Etant (~olln('· (lltt' l(~~;ill:;(~ctlcJd(~:l ::Wllt ;wu utlli,sl':n, 10. l'l!

sistallCp. aux P(~~;ti.cld(!:', IH! pl't:Jellt(~ pas, P "Ill' le moment, de 

Sl'l'iclL,{ pr.)bl(~me[;. Oil l~t [;OUP(;OIlIl': danG que1qucG c:t;" maio 

elle n'a p:l~) {·U cOIlf'lrrnt',u de f'1t(:on ralf,onna1Jlc~. I1 n'existc 

pas de Dur(r(~ll] ~t11('C rtf' l' i.rnport..r1.llc(~ til!:; coloni0t.; d' irwectefl au 

niveau dr:: .1.Ll r(·rrnn, pOUl' dt'·f.('rm,~_l1er le~) l)f~G().ln:J pOBnlblen en 

pestJ.cJcl(~:;. :-;r!ul(:rtl(:llt d:l.Il:; cil' trc:J rat'l::; caD concernant leo 

cultun~n cnrnlll<'rclaleu a-t-1J pu ptr!' \"tabll qu'll l'xlnt(' den 

t~(\ulln appl'(lxlrnatl1'n df' colordl!/1 d,' Plll'lu:ltl~fl nl"cennltant. df![J 

tral tcment~~. 
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Les insecticides a base d'organochloride Bent normale

ment les produits chimiques sclectionn6s lorsque les insecti

cides sor.t appliqu\.;s. On fait grande confiance au BHC. Aucun 

effet sur l' 0.l1vironlwtllcnt, du it 1 ' utilisation dC' Cl' compost>, 

n 'a ~,b" discC'l'n~', et ceei est pl'obablement du aux qnn.ntites 

1'('13. ti vC'meY} t fai blC':. appllqu( es et h la faible toxici to du 

produit, l1insi qu'au court ('ffeet rC8iducl. Les terebrants re

presentent un s6rieux probl~me a travers ] 'Afrique, et Ie DDT 

est l'inD2cticidc de choix. Le sentiment e6n~ral a travers les 

pays vls1Vn !~:~t quP l'oll a b:~Aol.n d,; P"L'o(juits compos(n teln que 

les or[';ll.nl)chlorldp:~, pn.l'CP qq' 11 u r(~f) tc'nt l'plll tl vem('nt longtemps 

sur les cuJJutJl't':~, qu'1]!. :wnt eornpal'll.ttvern(>nt eurn cl'pmploi, et 

parer qu' .11:l :',('ll t 1111'> i Ill; f~IJ()l':>. Ihrw cC>l'ta Ill!. end l'ol ttl, eomme 

TTT/\, 011 tltUln,> d,':', 111~.,>('tl('ld,>:; ())'/'.Itl 1U-p l lonpllOrt'ux t't It baBe 

ti,' Cal'ballll.t.·' p~lrc,' <lit' L1!", <1111"'111, tJ\<)IIIB 1 (llll',t,>rnpn; ('n f!tt t, leur 

, ,. I • 1 ] • d ILVl:~ '111 II:: ,j~ll"111. '/I'IIU:; I'll :;Ortlllllll,,:lt'llt It bout d(,:; pro) '~mnfJ 

l'l'l'OIllIll"/ICI'1' ~"lil':: l,,'('ll"l'dlf~:~ ::IIl' la p)'ntt'l'ti()ll elf' III 1']01'('. 
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principa~.ement aux planta.tions de la station d' essais. 

Quelques recherches sur la lutte biolugique ont ~t~ en

tr~prises en Afrique par les Fran\,ais et l~s Anglais, mais il 

est certain que d'autres recherches sent n6cessaires, bien 

que celles-ci continuent a un faible degre. Les Frru1<;ais, par 

t"xemple, ont l' intention d' importer des t6rl~bran ts • D' Clutres 

importntjons d'esp~ces exotiques de lutte biologique ont ~t6 

fnites, mais il cst I1l:eccsllire de fal1'c (1' autrcs recherches 

fondamentnles pour permcttrc l'identificntion de ee qui est 

prL'sent et (ip c(' qu' 11 nerai t peut-Gtre utile d' importer. Nous 

ppnsol1s (Pl(' Ci'C I l'td; partlctlll(~rempnt important pour les cul

turN, vlv~'J{~rt'!; de lmnc, \"tant uonnt'- qu 'UIH! at.tention plus 

grand0 n. /·tt.'· POl'tJ!l' Ii,IX eu 1 tu l'!'S eommere iI\1I-'[1 impol'tantes. Les 

Fran(:lltn dlnPllt qu'11n vont aU(~nj(~llt('r 11'u1'1; contributions iei, 

eependnnt. Pal'I'x"mph', 11:; dJ:;f'Ilt. (11I'atl ;~{ll(.r:nl In lutte bio

logiqw' PI;t '1:;:;\':: l,rrlC'llt'" (~(llltr(lip llllltlclWl'l)11 c!u mil, s:l. eelui

cil'nt pJ/lIlt,.' :tll h011 tnorrl';ld., ma!:; qu,ll n'('xintp pan de para

site:) IlldlLT.;:tl";; <Ill IJlll\lC!l"l'()ll !Ill :;ol'/',llo. 

(I~) l'tll'anit,·:; In:il'c1.,·:', "11 i'/n"'l'al 

rJ "xl:;t,~ ,I" ll(l!rlht'PlIX para:;l t('!illl:it~et('n qui !3ont 

cornmunn fttl,,{ payr~ ,111 :~:tll'·l. L'~:~ tJr,"bl':llil,:;, pal' exernple, Dont 

don pllntn I V,,', 1,1';':1 :~.' l' I \'IIX, !JI'1 t:~ t'ornnll~ 1 fI:; pnpecen vo.ripnt oui

vcmt l"n r\;,'1I1L,':~ 'Ittaqll""n, I1n dpvl'~lll·llt. ('alre 1 'ohjr.t d'une 

dlIlCII/lC1 I Oil 110\ll' cllflqtlf~ payn 1Ilt,';1'<!:1nt. 11 exinte d' 'l\ltr(~n ean

plcxnn d(~ p!l"'Il!llt'~1l 111:l(~(~b!n, ('np<:ndant, qul pouvf'nt utrc dio-
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cut~s dans cette section g~nerale. 

(a) Locustes migrateurs. Le probleme, vieux de 

plusieurs s1~cle~, des essaims massifs d0 locustes migrateurs 

la1.ssan t Ja dl'vasta tion pal'tout ou ils passent, a. partir du 

lieu de leu£ reproduction, est bien connu. Il s'agit la. d'un 

probl~me jnternational, etant donne que ces essaims traversent 

les fronti~res en colonies s'etendant parfois sur plusieurs 

centaines de kilometres. Les deux especes predominantes im

pliquees Ront les locustes du desert, notoires a. travers l'His

toire: l~ schistocerca ~regaria et Ie locuste miprateur afri

cain: Locusta mi~ratoria. 

(b) Ll';, ~~:tUt('r('ll(,G: De nombl'(:'usl~s especes de sau

tL'l'ell('s nrrarai GSell t C'1l r,rand(~s colonies h travers les zones 

nfricaines. Tp lOClt::> te b ic:arr(~, ou 7,onocerus variega tt:.s etai t 

particulit>remC:!1 t ("vldent f'n J\frique Occidentale. Une evidence 

abondante r!' alirncnta t ton <LUX dL'pens de nornbreux types de vege

tation dt'~ln~Gs"'n habjtur!ll('rnr~l1t s'est faitc jour en 197Lt. L'a

llrnc!lltatioll ::;Ul' lu~; (,(~ul11ac;un et les fruits cst commune, mais 

il (~st rernarqlll~ qu' (':LIe cst partlculierement aommageable sur 

les C'UltUl','C d,' :;'~IIlL;, :unellLtllt souvcnt la mort de la plante. 

Oil lW so..L t prL~; {Tarld' cho::w apparemment sur l' abondance de la 

colonl(' (~t 1c':; d()lIlrn:tt:I~~; ,·'COllotTl.lques. 

Pn.tholr(';lL' til' 1n Flore 

Les pf'l'Lr~!1 duef3 nux maladies de la flore sont lourdes dans 

tous les paY8. Leu pro~ramm('s de lutte c~ntre ces maladies sont 
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sont tres diff~rents suivant les pays. Les efforts portent 

particuli~rement sur la recherche concernant les cultures com

merciales ~t sur l'enseignement. Ainsi, alol's que quelques 

pays ont C'ommence a former Ie personnel local dans Ie domaine 

de la pathologie de la flore, les priorites assignees a leurs 

r.ervices portent sur les cultures commerciales et l'enseigne

ment, cependant que peu d'efforts sont consacres a la lutte 

c~ntre le~ maladies des cultures vivrieres. 

II est troublant de noter la repugnance detectee dans 

quelques pays pour partager les renseignements sur la lutte 

contre les parasites des cultures, avec d'autres pays qui peu

ve.nt etre leurs concurrents sur Ie marche. Un echange plus 

libre de renseignements parmi les pays amemerait une utilisa

tion plus efficace des ressources limitees en reduisant la du

plication des efforts et en planifiant de fa~on plus efficace 

les experie~ces faites sur la base de renseignements obtenus 

dans plus d' Ui1 pays. 

Dans :ruelques··uns des pays, i1 existe un grand interet 

pour Ie dev€1.oppement, l'exportation des cultures de legumes, 

de fruits et de fleurs, principalement destinees au marche eu

rOp{3en. Le~ maladies sont part:lc ulierement abondantes sur ces 

cultures et .3e developperont probablement lorsque ces cultures 

seront planb:E:s sur de grandes superficies. La. bonne production 

de ces cultures necessi tera un programme valable de ltltte c~ntre 

la maladie. 
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N~m&.tologie 

Les pays afl'icains ont a. faire face a de sl.~rie\\x 

pl'oblemer. de n~matolC'gie qui devraient. et1'8 trait~s dn,ns un 

programme general de lutte c~ntre les parasites. Pour la 

plupart, on conna!t moins Ie role des nematodes dans la pro

duction des cultures, que lIon ne connait celui des insectes 

et des maladies de la flore. Les nematodes pathogeniques de 

la flore nont, par nature, des organismes debilitants qui tuent 

rarement leg plantes du premier coup, Etant donne leur nature 

subtile, ils passent souvent inaper9us, ou bien Ie dommage qU'ils 

causent e~t attribue a d'autres raisons. Les problemes specifi

ques poses par les nematodes n'ont pas ete identifies ou juges 

etre en correlation avec les pertes subies par les cultures et, 

en consequence, ce groupe d'organismes n'est pas traite avec 

beaucoup c:' e,ttentJon. Le groupe de Dakar, qui travaille au la

boratoire ORSTOM, fait un excellent travail, mais il ne peut en 

faire plus. Le ncmatologue qui travaille au Ghana travaille la

bas depuis p~usieurs mois et ses installations et ses autres 

ressources pour Ie travail sont tr~s minces, mais elles s'ame

liorent. IJ'Institut International d'Agriculture Tropicale d'I

badan poss2d8 un nl)rnatologue tr~s COlflpetent et Ie programme est 

tres prometteur. Dans les Universites Nigeriennes, les nemato

logues sont en train de pr6parer des programmes et ont besoin 

de ressourCGS supplcmentaires pour realiser un travail ·efficace. 

En general, les besoins sont grands dans la plupart des pays, 
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en ce qu:t. conc8rne les responsables d~s recherches scientifi

ques formes dans la discipline de la nematologie. Meme une 

connaissance des problemes depend d'une personne qui soit formee 

pour les travaux d'enquete et de diagnostic. Une fois que ceci 

sera realise, les renseignements concernant la lutte et deja 

disponibles en provenance des autres partiesdu monde pourront 

etre utilis8s. Ces renseignements comprennent l'utilisation 

d'un stock de plants sains, de varietes resistantes et de pro

jets de rotation des cultures ou cela s'avere possible. De 

plus, des Tesponsables scientifiques entrafnes sont necessaires 

de fa90n t.rgente pour faire demarrer les projets de recherches 

a long et a court terme, etudies pour 1 'obtention de renseigne

ments sur les problemes locaux, renseignements essentiels pour 

la mise sur pied de mesures de contrale efficaces. 

Science des Mauvaises Herbes 

L'agriculture dans les pays visit~s est principale-

1l1C!nt une affaire de famille ou l' ,on investit peu d 'argent, ou 

l' 011 utilise d' anci(mnes methodes et dont on attend peu de be

nefices. 1e3 mauvaises herbes sont l'un des facteurs qui empe

chent l'expansion de la production agricole. Tout programme, 

tel que celui de la lutte contre les mauvaises herbes ou celui 

tendant ! augmenter les niveaux de fertilite, doit etre integre 

dans un sy~tme d'ensemble. A l'heure actuelle, il y a beaucoup 

de main d'oeuvre rurale pour faire face! la plupart des pro

blemes poses par les mauvaises herbes dans une economie agricole 
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familiale, considerant l'insuffisance de main d'oeuvre pour 

Ie plantage et la moisson. 8ependant, ceci pourrait changer 

ou etre change si l'on augmentait Ie nombre d'hectares dont 

chaque fermier sera5.t responsable. La lutte manuelle cont re 

les mauvaises herbes limite Ie nombre d'hectares qu'il peut 

cultiver; et si ce nombre doit etre augment~ de 1 A 3 hec

tares actuels a 5 et me me 10 hectares, des pratiques de lutte 

contre les mauvaises herbes ameliorees sont necessaires. Les 

pratiques de culture, telle que la culture A l'aide d'un ani

mal de trait representent l'un des premiers pas a faire. 

L'utilisa~ion de produits chimiques (herbicides) pour la lutte 

contre les mauvaises herbes peut, peut-etre, etre consideree 

dans les phases critiques initiales (jusqu'a un mois apres 

l'apparition de la culture) pour permettre au fermier de cUl

tiver ou d'ensemencer une plus grande zone. 

Dans 1.es 7,ones de plantation (cafe, cacao et coton), l'u

tilisatior. intensive d'herbicides est faite avec grand succes. 

II existe la des mises de capitaux ainsi que des benefices 

qui perm2ttent l'utilisation de methodes ameliorees. Au fur 

et a mes.:'.re que l'industrie et 1 'urbanisation se developpent 

et que 15. production agricole augmente avec moins de personnes 

pour l'ass~rer, les programmes de lutte contre les mauvaises 

herbes deviendront de plus en plus importants pour les cul

tures vivrieres et les cultures commerciales. Cependo.nt des pro. 

granunes rr.ecanises a grande echelle et lao large utilisatlon des 

herbicides 
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dans la :utte contre les mauvaises herbes ne semblent pas 

faisables sans industrie pour utiliser la main d'oeuvre qui 

sera detaChee de 1 ' agriculture. Les programmes agl'icoles ac

tuels doiv(\nt etre E-tablis pour utilis(ll' la. main d' 0C!UvrC' dans 

les conditions existantes dans ces zones. 

Dans certaines zones, si les pratiques courantes de pro

duction de culture mixte sont changees et que des nettoyages 

mecanique~ plus importants sont faits, les dommages causes par 

l'erosion du sol en terrain defriche necessiteront l'utilisa

tion d'herbicides qui ne troublent pas Ie sol. 

Les deux gros problemes de mauvaises hsrbes observes dans 

les pays \"lsi tes sont causes par la laiche, Cyperus esculentus 

et CyperuG rotundus et l'herbe des sorcieres, Striga Hermontheca 

at autres Asp~ces. II existe de nombreus0s esr~ces ~ grandes 

feuilles qu~_ infestent la zone cuI ti v6e; cependunt, ces herbea 

sont arracn~es a la main. Le travail a la main, bien qu' il r('

duise la quanti te des mauvaif.\es herbes et reduise peut-etre la 

concurrence, nla pas et6 tres efficace pour ce qui est de la 

laiche et du Strigae. 

Des i!!vestigations plus completes du probleme des mauvaises 

herbes dans Ia plupart des zones et t:pes de cultures sont nccea

saires, en c")nsiderant les especes qui rp.presentent les problemes 

principaux dans chaque zone ('cologique ou sye tcme de culture et 

en considc:re.rt egalement In "rivalitt'·" plus ou moins grande deD 

mauvaises h2rbes. II seralt tres interessant de conna!tre Ie 
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similail'es a. ceux qui sont apparus dans les autres zones 

utilisant des herbicides de fat;,'on continue sur plusieurs 

amH"f's. !\.lors qtie les assolements ~'\cologiques n' ont pas 

\~\l l:t l'\l lit=' l'a,'ol\ l't.~nd\l(~ d[\.l\s le cad.l'0. dl~f. pratiq\ll~s d(~ 

pl'oduct::'on actuelles, il en est d'apparentes. L'assolement 

une ann~e ou deux apres Ie processus d'abattage et de brulage 

amenant :'l.pres une infestation de plantes a feuilles larges, 

un probleme d'herbes, principalement "l'herbe qui demange" 

(Rotto-b08llia exaltara} est evident. 

L'utilisation d'herbicides en Afrique est tres limite. 

Ainsi qu'il est dit plus haut, l'utilisation est principale

ment linli tee atL"{ cultures du type "plantation". Les residue 

dos herb..!.cides sur les cultures, dans Ie sol et dans l'eau 

lie prl'sent pas de probleme. Les recherches fai tes pour four

nir des r~nseignements pour 1 a.venir seraient '°a.lables pour Ie 

moment ou les assolements intensifs dans les systemes de cul

tures ame!18raient l'utilisation intensive d'herbicides. 

Aucu~ travail n'est fait, dans les systemes integres, du 

point de vue du probleme des mauvaises herbes servant de re

ceptacle a_~ autres parasites. II est admis que la lutte 

contre les parasites doit etre un programme general etroite

ment lie aux systemes totaux de production. 

Les recherches entreprises sur la lutte c~ntre les mau

vaises he~bes dans les stations d'experimentation sont tree 

limitees. Cependant, a prcsent, il est plus important que les 
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agronomes ou les sp~cialistes de la culture du type de pro

duction soient concern&s par les problemes de mauvaises her

bes, pu:!::,qu'ils impliquent une methode complete de culture. 

II existe des programmes dans les stations d'experimentation 

(IRAT, II~A) ou les herbicides sont a l'essai. On pense qu'a 

l'heure actuelle il est plus important de trouver une place 

pour les produits chimiques qui ont fait leurs preuves dans 

les syst~mes de cultures actuels et changeants que de faire 

l'evalua'Lion de nouveaux produits chimiques. 

Depre6.ations faites par les oiseaux 

Dans la partie "savane" de l'Afrique centrale, les 

depredations causees par les oiseaux representent Ie probleme 

de protectIon de la flore Ie plus serieux. Cette savane cons

titue un8 zone d'environ 20% de l'Afrique et l'importance du 

probleme est augmentee par la secheresse et Ie manque general 

de nourri t'.lre disponible. Le principal probleme est associe 

au Quelea. Cependant, au fur et a me sure que de nouvelles 

cnltures sont introduites et developpees, d'autres oiseaux pren

nent une :1.l.lportance grandissante. En ce moment, la perte eco

nomique ~a plus serieuse est celIe du mil et du sorgho. Les 

estimati011S des devastations annuelles vont de pertes completes 

dans certa~nes vallees du Senegal a des millions de Dollars au 

Soudan. Il est generalement admis qu I il S(3ra impossible de 

mettre en oeuvre de nombreux programmes associes avec la "revo

lution vel'te" jusqu'a ce que les depredations causees par les 

oiseaux puissent etre controlees. 
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Somm~~ 

En atteignant l'objectif de reduire les dommages cau-

ses avant et apres la moisson par les facteurs causaux ci-des

sus, deR contraintes techniques principales ont ete considerees 

dans l'c§tude du projet. La premiere contrainte majeure est de 

nature economique. 8i l'on considere Ie prix a la production 

des cult~~es vivrieres, la technologie de nouveaux apports peut 

amener un~ reduction dans Ie prix a l'unite du rendement des 

cultures vivrieres. La seconde contrainte nlajeure dans l'at

teinte aes objectifs du projet est la capacite que peuvent 

avoir IE'S composantes du projet d'influencer les pratiques de 

culture 1u groupe-objectif. 

En re~onnaissant ces deux contraintes majeures, des prati

ques generales de lutte integree ont ete proposees, qui repr6-

sentent d'abord plutot une adaptation minenre des pratiques 

existant8s. Etant donne la simplicite des pratiques, des aug

mentatio~3 extraordinaires n'apparaitront pas immediatement 

(sauf dar:s Ie cas ou Ie traitement chimique est implique). La 

valeur do son utilisation reside dans Ie fait qu'elle apporte 

dl~S change'llents 11.l1itaires visibl~s qui cr6ent un d6sir chez 

lGS fermiers d'adoptcr, par la suite, d'autres pratiques tech

nologiques. Lorsque 19. recherche produira des innovations 

technologiques, un environnement culturel favorable sera cree, 

qui compo~tera des voies de distribution identifiables. L'une 

des grande~ responsabilites du directeur des projets sera de 

recueilli~ et d'identifier les nouvelles technologies applica-
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bles aux conditions du pays-hote. 

Les premieres pratiques generales comprennent lea ~l~ments 

s~li vento 

1. CC1ntrCle des cultures: Encourager la manipule

th)l1 deF; dates de plantage; espacelllent des plantes - destruc

tion des r0sidus; inter-plantage; rotation des cultures; 

arl'achag;e rapide et soigneux des mauvaises herbes; cultures

pieges, etc •••• 

2. Resistance des plantes receptrices: Encourager 

l'utilisation des varietes de semences resistant aux parasites 

et a la maladie, s'assurer que Ie facteur resistance a un para

site ou maladie donnes ne sera pas predispose a etre attaque 

par un a1.ltre. 

30 Lutte biologique. Lorsque cela s'avere faisable, 

illtl'odui:"e 1 'util:Lsation des nouveaux pathogEmes et 1 'utilisa

tion de patllogenes indigenes; introduction d'aliments supple

mentaires ou de "receptacles" de rechange; utilisation d'en

nemis natarels. 

4. utilisation selective des pesticides. Traitement 

des semences de cultures par les fongicides et les insecticides 

pour aug~e~ter la resistance aux maladies et aux parasites; 

emmagasinage et protection des graines vivrieres; utilisation 

de pestieides de choix comme complements aux autres mesures de 

controle; ou, au lieu des autres methodes, lorsque cela est 

ju~C' l1l'ccssall'e par les considurations d 'espace, tnmporellea, 
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d'envircnnement, fconomiques ou autres. 

Ces pratiques d'~rdre general sont demeurees simples par 

choix et, soulignent l' utilisa tion des ;,'oyens non-chimiques, 

lOl'sque cela est faisable. Le principe sous-jacent de l'uti

lisatiol1 c.es parasites intL>gres est connu sous Ie nom de 

concept du "terrain sale". En d'autres termes, les colonies 

de parasites peuvent etre tolerees et devraient etre permises 

h des degr0s qui n'ont pas d'effet significatif sur Ie rende

ment de la culture. La simple presence d'un insecte parasite 

n'est pa3 une menace de dommage economique. 8i un parasite 

est completement elimine, de nombreux facteurs de regulation 

(i.e. les predateurs et ennemis naturels) de l'eco-systeme 

dispara!tront. 8i les parasites envahissent de nouvea.u l'eco

systeme en l'absence de ces composantes rcgulatrices critiques, 

comme i18 Ie feraient presque certainement, Ie systeme de con

trole de3 oarasites ne pourrait fonctionner plus longtemps 

CL"mme processus auto-gl·nCTateur. Le controle integre des pa

rasites est ainsi dl'fini comme 1 'utilisation de toutes les tech

niques convenables pour r6duire ou maintenir les colonies de 

parasites u leurs niveaux, ou en-dessous de leurs niveaux, ce 

qui caus~rait un prejudice d'importance economique a l'agri

culture. 

Comme il est dit plus haut, la premiere contrainte majeure 

est de nature economique. Voila un sujet it propos duquel il 

est difficile de faire des rapports d~finitifs: il est facile 
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de d~terT'iliner ce qui est depens en produits chimiques au 

cours d W1e p~riode donn~e, mais il n I est pas facile de dl.t.· 

termine~" les rendements precis que nous obtenons grace a. cette 

d~pense. Cela vient du fait qu'il existe peu ou pas de sta

tistiques s3.tisfaisantes sur la valeur des cultures sauvees 

par les pratiques de lutte contre les parasites. Le dommage 

cause en depit de ces depenses est determine facilement, mais 

deterrni~p.r la perte qui aurait ete infligee si aucun produit 

chimiq~8 n'avait ete utilise est une chose presqu'impossible 

a faire, sauf dans des tests experimentaux. 

Le premier 01ement de base et egalement Ie plus important 

des syst2mes de lutte integree est Ie principe des seuils eco

l1omiques. Dans ce contexte, un seuil economique est Ie niveau 

attquel L~ ciollllllagc no peut etre toll'l'e plus longtemps, et, par 

cOl1sl'quent.. Ie 111 veau auquel ou avant ll">quel il es t dl'sirable 

ut'! commencer a utl1isel' une protection d61iberee. La deter

mination de ces seuils est une condition prc.alable au develop

pemcnt d0. tout systcme de lutte contre les parasites, pour 

deux raiso~3 principales: d'abord, on doit connattre Ie niveau 

des colonies de parasites Clu-dessous duquel Ie dommage est to

Ifrable t.>t, ain8i dl)fini.r Ie but ultime du systeme de lutte; 

ct, deux~.crTjemcn t, on doi t connaitre Ie ni VP.ClU au-dessus duquel 

de nouveaux l'lCments de secour-s du programme int{~gre doivent 

ctre I1.pplJ <luCS ou lld.s en oeuvre pour pl'evenir des uommages im

portants et uno. manlfestation d'organismes parasitaires. 
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Pour nbtenir ces rense1gnements, 11 est vital de ~o~s~der 

une imal1e claire de l'econom1e du complexe, avec la production 

de la culture int.t(,l'essce. D'abord, il rant avoir Ull t.n.blnnu 

\·'conomiqu.~ gt"l1l'ral, pui s dC'terminer ce. qui pourl'ai t etre ap

pele les degres de liberte. En d'autres termes, nous devons 

determir,er la marge bcneficiaire sur laquelle Ie fermier opere 

afin que Ja somme qu'il peut se permettre de perdre a cause 

des depredations des parasites puisse etre estimee. Deuxie

mement, et. dans ce contexte, l'on doit determiner de combien 

l'on peut disposer pour la protection c~ntre ce niveau de 

perte. Par exemple, si un cultivateur peut se permettre de 

p~rdre Y centaines de Dollars par hectare, k cause des para

oites, et qu'il puisse, malgrc tout, faire un b~n0fice rai

Gonnable, 11 peut disposer de X centaines de Dollars, mais 

pas plus, pour la protection de ces cultures. S'il peut les 

prot~ger pour un montant moindre, la diff~rence sera ajoutee 

a ses benefices. Cette connaissance definit les problemes 

rencontr0s par les scientifiques et delimite Ie coGt et la 

valeur des systemes de lutte que nous pouvons creer. 

II ent difficile de determiner ces seuils economiques et 

le.s ni vea.llY. de tolerance, a cause du grand nombre de facteurs 

impliqul~s ':-'t pal'ce que nombre de ces facteurs sont economi

ques et ne Eont pas disponibles lmmcdiatement, ou parce qu'lls 

ne peuve~t gtre immediatement estim~s par les speciallstes des 

anlmaux et des plantes. D'autre part, il est evident que les 
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niveaux de seuils changeront constamment avec lee conditione 

economiq~es et d'environnement toujours changeantee~ ces 

conditi0ns s~nt, elles-~ 

poids a~x arguments en 

et a fa~e'i~tEE multiples. 

J, dynamiques et ceci 5,joute du 

Qr de systemes de controle souples 

II y a eu quelques analyses de l'economie de la production 

des cultures, relatives aux problemes poses par lea parasites, 

mais des principes ont rarement ete developpes, non plus que 

des limites definies clairement. En consequence, il n'est 

pas inhabituel que plus d'argent soit investi pour la lutte 

c~ntre un parasite que ne represente la valeur du produit q~e 

Ie parasite pourrait detruire et, pis encore, qu'un insecte 

utile soit detruit a un prix considerable. De plus, ainsi 

qu'il a e'!:;t:~ dit plus haut, l'appltcation d'un pesticide pour 

la destruction d'un parasite important peut bouleverser des 
, 

l-quilibres a tel point que de nouveaux parasites mineurs sont 

crees qui, a leur tour, necessitent plus d'argent pour etre 

detruits. Cette sorte de synergie force les limites de la 

marge de ~rofit la plus liberale et, cependant, elle ne peut 

etre expos88 que par une analyse detaillee de l'economie de 

la produc~ion des cultures, dans Ie cadre de la lutte c~ntre 

les paras::..tes. 

Sur l~ base des temoignages fragmentaires disponibles, 

on peut conclure que les niveaux seuil-cconomique sont pres

qu'invariablement plus hauts que l'on ne peneait. Trop fru-
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quemmen~, Ie seuil perceptible, i.e. Ie niveau de colonie 

auquel les individus de l'espece de parasites sont vislbles 

est synonyme du seuil d'action et tous deuy. sont'egaux au 

s~uil ~conomiqua. L~ seuil d'action est 10 niveau de colo

nie de pa:'.'asi te auquel l' ac tion doi t etre prise pour empe

cher la colonie d'augmenter jusqu'au seuil economique ou des 

dommageE significatifs se produisent. Idealement, il serait 

desirable d'avoir des systemes de controle qui seraient si 

efficaces at de si longue duree qu'il ne serait pas neces

saire d'agir. La plupart des systemes, cependant, necessi

teront prcbablement une action periodique et, par consequent, 

la dete:r-mination de l' action, et Ie seuil economique devient 

Je tres brande importance. 

Les 0tudes faites sur l'economie de la production des 

cultures dans Ie cadre du controle des parasites cond~isent 

a. dl~term:"ner les niveaux de dommages qui peuvent etre tole

res pour chaque culture interessee, dans un cadre economique 

donne. l~ette perte totale est attribuab1.e au complexe des 

parasites attaquant les cultures dans son ensemble, et il 

est nece~saire de prendre d'autres mesures pour determiner 

les limi tes de dommages reels et potentiels a.ttribuables a. 
chaque parasite important, a. l'int6rieur du complexe dans 

son entier. Ces attributions ne dependent pas seulement du 

cadre 6conomique de la production, mais egalement de certains 

attributs biologiques des parasites eux-memes. Ce sont les 

attributs qui determinent si Ie parasite est direct ou indi

rect et s'il est capable d'augmenter rapidement. 
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II est difficile de determiner Ie niveau de dommage eco

nomique. Souvent., on pense qu'il s'llgit. du niveau auqu~~l 

un l1omb:".'e important de parasi tes d~truisent des quanti tl'S 

importantes de produit, mais, dans la plupart des cas, il 

s'agit la d'une determination subjective. II s'est avere 

remarqunblement difficile d'obtenir des documents a l'appui 

des effet~ nuisibles meme des parasites notoires, et notre 

hypothe3e tres naturelle suivant laquelle si un parasite de

truit UP. fruit ou se nourrit d'un arbre, il cause un dommage 

economique, n'est pas toujours appuyee par les faits. 

II est meme plus difficile encore de determiner les seuna 

economiques de la plupart des parasites sur la plupart des 

recoltes. Ceci necessite la prediction, qui est habituelle

ment hor~ de notre competence a l'epoque actuelle, des conse

quences probables de l'augmcntation continue des colonies de 

parasit8s, si des moycns de lutte ne sont pas appliques. Le 

l'ecueil de renseignements permettant la prediction constitue 

l'un de nos besoins de recherches les plus pressants. 

L'affeetation de niveaux de dommages et de potentiels in

dividuela a chaque parasite attaquant une culture donnee con

duit a l~ mesure finale a prendre etant donne la foule de 

parasites ~vec laquelle nous sommes confrontes. II faut, 

pour ce faire, classer les especes communes par leur ordre 

d'import&nce. Cela peut consister seulement a isoler Ie plus 

important en vue de recherches intensivecl, particulierement 
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si tout ce que nous pouvons esperer est Ie developpement 

d'un systeme de contrale integre dans son sens Ie plus etroit 

celui C0ncernant une seule espece. Cependant, si l'on a l'in

tention, pour essayer d'etudier un systeme agissant c~ntre 

tous les parasites principaux dans un eco~systeme, il est 

plus important de classer les parasites; de ce classement 

dl'pend l' ctablissement de priori tes pour la recherche et, ega

lement, c'est grice A ce moyen que la dependance de la situa

tion d' \,'n parasite par rapport a un autre peut etre rev~nee. 

Une fois que la situation economique des parasites se de

veloppar.t dans un eco-systeme sera determinee, il faudra en

treprendre des etudes sur leur ecologie. Ces etudes auront 

deux but.s: la prediction et la manipulation. pouvoir etre 

capable de predire les mouvements futurs des niveaux de co

lonies d~ parasites permettra d'appliquer les mesures de con

trale nec:'!ssaires a la prevention des augmentations au-dessus 

au nivea~ dp dommages L'conomiques. La plupart des programmes 

de lutte contl'e les parasites seront des systemes complexes 

etroitem~r.t li6s comportant un certain nombre de composantes 

importantes. Les colonies de parasites ne seront certaine

ment pas eliminees par ces programmes, mais elles fluctueront 

plutat a des niveaux inf6rieurs generalement acceptables par 

nous. De temps a autre, ces fluctuations seront proches du 

niveau de dommages economiques. 8i nous cedons a la panique 

at que nous appliquons des mesures supplementaires vigoureuses 

80 



nous pO'lvons briser Ie systeme de fa~on permanente. En con

s~quence, nous devons pouvoir predire Ewec confial1ce l('lS mOll

vements futurs des colonies de parasi t.l'lS, nfin d' nliouter de 

nouve11~s composantes au systeme, seu1~nent 10rsqu'il sera n6-

cossaire d'etouffer des manifestations possibles; et no us de

vons chvisir les composantes ayant une influence disruptive 

minimum sur Ie systeme dans e0n entier. Lorsque Ie danger est 

passe, ~e8 composantes devraient etre abandonnees, jusqu'a ce 

qu'elles soient de nouveau necessaires. Cette sorte de predic

tion est particulierement importante apres la creation d'un 

systeme se.tisfaisant -- dans la phase operationnelle de l' etude. 

La nlanipulation est egalement fondamentale pour la creation 

de tels systemes. On doit pouvoir determiner les facteurs d'un 

. l"co-systPTPe de culture qui affectent un certain nombre de para

si tes, ou qui peuvent l'ventuellement Ie fai~.'e, choisir ceux qui 

sont les plus utilisables, et manipuler l'eco-systeme dans son 

entier, de fa\on a ce que leur effet regularisateur soit porte 

au maximllm. Lorsque ceci est fait, lorsqu'un resultat aussi 

important que possible est obtenu a partir de facteurs naturels 

de l'eco-systeme, on peut trouver que les colonies de parasites 

interessees sont reduites a des niveaux tolerables, sans qu'il 

soit necessaire que nous prenions d'autres mesures. Sinon, on 

peut alors penser a ajouter de nouvelles composantes a l'6co

systeme, qui complementeront celles deja presentes, pour pro

duire les niveaux d'abondance de parasites souhaites. Dans 1a 

creation rationnelle et organisee de programmes de lutte integres 
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cette p~ogression echelonnee dans la recherche tendant a de

terminer les facteurs importants de l'environnement par la 

manipulatIon, afin de porter leur efficacite a son maximum, 

par l'anjonction de composantes supplementaires est essentielle. 

La deuxiema contrainte importante est la capacite qu'ont les 

compos~ltes du projet d'influencer les pratiques de cultures 

du groupe choisi. Bien que les mesures specifiques necessaires 

a la mioe en valeur de ce procede doivent etre dec idees dans 

Ie cadre ~'un pays donne (et a l'interieur du pays, sur la 

base d'unt:: region ou d'une zone), certains criteres gen6raux 

peuvent et~e d~crits pour tous les pays en bloc, meme si les 

services ~is a disposition a ce moment-Ia, et les activites 

decoulant de la protection des cultures varient dans la forme, 

l'intensite et I 'Importance, suivant les pays. Notre effort 

principal sera dirige, au moyen du systeme des services de 

vulgarisation existants, sur la fourniture d'un enseignement 

de degre moyen et inferieur, portant sur les activites de pro

tection des cultures. La formation, a un niveau moyen, de 

personnel affecte a des postes au niveau regional (arrondis

sement) Gans les unites de protection des cultures et/ou dans 

les services de vulgarisation sera assuree dans les centres de 

formation regionaux du Senegal et du Cameroun ou/et a l'USDA, 

aux Etats-Unis, grace au cours de six mois portant sur la pro

tection de la flore. Au Senegal, les installations existantes 

de l'Ecole Nationale des Responsables Ruraux de Bambey seront 
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du villar,e est un personnel qui travaille habituellement a 
temps partiel et qui re<;,oi t un salaire se11lement au cours de 

certaine~ periodes, pendant l'annee de culture ou leurs ser

vices et leur travail sont necessaires. Leur formation se 

fera grace a des demonstrations faites a la ferme et pour un 

groupe cl!oisi dans les installations regionales de formation 

du Camercun et du Senegal. Le type et la duree des demonstra

tions et de la formation pour les problemes precis des pays 

seront rleveloppes par Ie technicien affecte au pays, en col

laboration avec Ie directeur regional des projets et les res

ponsables du gouvernement-hote. Les services d'un Consultant 

lip l'USDA pour l'etude des programmes pour tous les niveaux 

et types rt'activites de protection des cultures sont disponi

bles dans Ie cadre de l'accord PASA. Cependant, generalement, 

Ie type de formation fourni dependra du niveau auquel l'employe 

sur plac8 travaillera et du niveau et de la sorte de formation 

qu'il au:,.'a re<;ue. Une formation a un degre plus eleve sera 

essentiel~ement universitaire et destinee aux titulaires de 

licences ct de baccalaureat (et quelquefois de Doctorat), aux 

Etats-Unis ou aux diplomes des institutions equivalentes des 

pays tiers. Les domaines d'etude dependront des besoins en 

personnel des unites de protection des cultures de chaque pays 

participan.t. Au Senegal, par exemple, les plans d'organisation 

prevoient cinq divisions dans l'unite de protection des cultures. 

Les respon~ables affectes a la direction de ces divisions 
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devraient recevoir une formation appropriee a la fonction 

de leurs divisions. Dans tous les cas, les services existant 

sur pla~~e et les poli tiques agricoles des pays participants 

formeront. les parametres aI' interieur desquels les bl"nefi

ciaires ~e cette formation seront places. Les efforts du 

~ysteme de vulgarisation pour les activites de protection des 

cultures 8eront faits en faveur des :fermiers cultivant les cul

tures vlvrieres, meme s'ils cultivent autre chose, et quelle 

que soit J.a zone geographique. 

C. Analyse sociale: 

Pour qu'il soit efficace dans un pays en voie de develop

pement, tout programme devrait etre adapte a la culturE; du 

groupe int8resse. Le groupe interesse dans ce projet est forme 

des petits fermiers ruraux engages dans la culture des cul

tures vivrieres, particulierement Ie mil, Ie sorgho, 1e mais 

et les au tres cereales, mais y compris l'galellient les legumes 

l~t autrcs cultures vivrieres faites pour la consommation domes

tlque ou de la ferme. Les programmes 0tudics sans souci de la 

culture et de la mentalite fermieres seront sans doute conside

r8s comme eetrangers et ne seront pas si bien re~us. 

(1) Faisabilite socio-culturelle: Dans tous les pays, Ie 

groupe interesse produit tout d'abord pour la consommation a 
la ferme, to~t surplus disponible etant vendu a l'interieur 

d'une zan~ de marche tres limitee. L'aspect beneficiaire est 

secondaire, au mieux, et la disponibilite des cultures vivrieres 
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pour 1a vente depend de la diff~rence positive (ou n~'gn.tive) 

entre l~ rendement esp{-rl..~ et Ie rendement rl'e1. DanE: dC:'s 

N'Indi t.iOl ... S norllla.l~s, l' 8xc~'dl~nt d0.S bescd.ns de In. em'me nont, 

an mll~ux, 'n<1.l'gin<1.ux, comllle In. b:~rrl". tl'adit:;'onnelle, Ie travail 

et les ~ontraintes et les methodes technologiques n'ont pu 

produire cte surplus. 8i Ie fermier trouve au moment de 1a 

moisson que son rendement excede ses besoins de subsistance, 

il peut dp.cider de fournir une portion du surplus aux marches 

locaux, en reservant Ie reste pour Ie plantage de l'annee sui

vante et all.tres contingences. 8i, d 'un autre cote, les besoins 

pour la sUbsistance du fermier excedent Ie rendement de la 

ferme, il devient un consommateur du marche -- utilisant ses 

economies passees, Ie credit, ou gageant sa production future. 

R6cemmen'c, a. cause de la sechere, se, on a vu se developper la 

production des cultures vivrieres au detriment de la production 

des cultures commerciales. La production des nouvelles terres 

defriche~s n'a pas amene Ie rendement supplementaire espere a 
l' origine ~, cause de la moindre fertili te et, deuxiemement a. 
cause de la presence de paraSites et de maladies, entr'autres 

facteurs. Ce projet n'essaiera pas de changer la tendance, 

mais ren1'ox'cera l' effort fait en aidant a. la diminution des 

pertes causees a. la ferme par les parasites et la maladie. Le 

probleme de rupture sociale n'est pas en cause ici, etant donne 

qu'aucun ch~ngement fondamental des structures socio-economiques 

n'est projete. Des fermiers ont ete interroges pour connattre 
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leur cvrnprehension de cette proposition et, dans tous les 

cas, i1s ont repondu affirmativement. Etant donne que des 

d~monstrations sur Ie terrain seront faites par des agents 

membres des groupes de villageois locaux et tribaux, la re

sistance des fermiers n'est pas consideree comme etant un 

facteur essentiel. Les fermiers s'occupant de cultures com

merciales ont l'habitude des programmes de lutte c~ntre les 

parasitos. En termes de couts d'investissements, notre ana

lyse econ0mique indique que si l'on considere les prix actuels, 

les autres facte~rs demeurant constants, l'utilisation des in

secticides est pratique. 

Dans tous les pays, la famille fermiere est la principale 

unite de production, la responsabilite familiale s' etendar!t 

au matr:r.arcat ou au patriarcat. Dans presque tous les cas, 

la terre est Ie bien de la tribu ou du groupe, mais elle est 

morcelce entre les familIes (ou, dans quelq'les cas, entre les 

individus), pour etre cultivee. La encore, la nature de ce 

projet est telle que les methodes d'utilisation de la terre 

ne sont 9as en cause, car l'accent, au niveau de la ferme, 

sera Mis sur les controles des cultures, complementes par d'au

tres mesur~s chimiques ou non-chimiques. Aucun nouveau change

ment d'organisation n'interviendra. Nos efforts seront appli

ques simultanement, par la demonstration et la formation pra

tique, a la ferme, au village, et a l'arrondissement; et par 

la formation universitaire et appliquee pour des personnalites 

gouvernen:entales, regionales et nationales choisies. Des plots 

de terrain, a utiliser pour des demonstrations, seront choieis 
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par lea f~rm1ers, ou leurs representants d~s1gnes. Cependant, 

11 nous faudrait consid.2rer la question de l'alloc~tion de 

temps et de motivation suffisante pour l'n(!ceptntion lin pro

jet. VJ facteur motivation pour ce projct est inh('rent et 

. tourne aU':~our de deux themes typiques de toutes les popula

tions fnrmieres dans les pays participants: 

1. Le desir de produire en quantite un montant suffisant 

pour falre face aux besoins familiaux supposes, et 

2. La minimisation du facteur risque. 

Les mesures de protection des cultures, comme elles ont 

6te mises sur pied pour ce projet, font face aux deux themes 

en question, en aidant Ie fermier a s'assurer que ses apports 

ne seron"c ()as anrihiles par une maladie incontrolable et des 

infestatlcns de parasites et, en minimisant ce risque, a ame

ner ainsi In realisation du rendement potentiel, en fonction 

de la fe~·ti.li te du sol et des autres facteurs. Des etudes de 

temps pour les fermiers des pays partiCipants n'ont pas ete 

faites, E. notre connaissance. Ainsl qu'il est dit plus haut, 

les fermiers de tous les pays ont consacre plus de terre a 
la culture des cultures vivrieres et, en consequence, plus de 

temps et plus de travail sont consacres a la production de 

cuI tures,.rlvrieres • On sai t egalement que, les cultures vi

vrieres 6tant habituellement assurees par les femmes (et les 

hommes, s'livant 113. surface plantee), 1 'accroissement moyen des 

unites de t.emps et de travail est fO'.lrni et par les femmes et 

par les hommes. Dans lea conditions ou la surv1e est Ie but 
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recherche (et tous les fermiers travaillant pou~ leur propre 

subsistan~e sont concernes par elle), Ie temps et Ie travail 

sont fonrnis pour assurer la survie dans la mesure ou ils Bont 

nccessail'es. C'est exactement la situation qui existe dans 

les zones rurales des pays participants. Dans ces conditions, 

18 temps 2t Ie travail supplementaire vie~dront. Lorsque les 

conditions de crise ne prevaudront plus, les mesures de pro

tection des cultures deviendront des facteurs d'economie de 

temps e~ de travail. 

(2) Distribution des revenus et Effets de l'Emploi: 

La distribution des revenus et les effets de l'emploi 

parmi les individus ou les groups, et jusqu'a un certain point, 

parmi les regions et les secteurs, sont aU8si importants que 

les augmentations des rendements et des revenus que lIon peut 

esperer ()btenir comme suite aux activites du projet. Tout 

d'abord, les activites du projet Beront dirigees sur l'aide 

~ ~ppnl'ter aux petits fermiers des zones rurales qui cultivent 

,ies cultures vivrieres pour les besolns de leur subsistance, 

d'abord, et fournissent les marches locaux, lorsqu'ils ont 

des surp~ur., ensuite. Dans des conditions deficitaires, Ie 

mgme indj.vidu peut devenir un client du marche local, plutot 

qu' un fOlH'nisseur. Grace aux demonstrations et a la forrnation 

aux method~s et techniques, les fermes et individus choisis 

par les chefs des villages et des tribus d~viendront Ie canal 

par lequel les renseignements et les pretiques etudiees pour 
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aider i la protection des produ1~s sur Ie terrain et dans 

les entrep8ts c~ntre les parasites et les dommages caus~s 

~"'\nl' In mnlaciie seront. diss~·'lIlin~·'s. L(> poillt import.allt lip 

cette m('thode concerne les comparaisons qui sont faites 

entre les rendements obtenus par les r~coltes utilisant des 

mesures de protection et les rendements obtenus par les r~

coltes ~'utilisant pas les mesures de protection. A l'ori

gine, les fermiers employant ces m~thodes obtiendront des 

augmenta.tlons de rendement des cultures vi vrieres (subsis

tanC8 de survie) et, s'il y a surplus, un~ augmentation du 

revenu par la vente sur les march~s. Au fur et ~ mesure que 

plus de f~rmiers adopteront les pratiques de protection et 

que plUE de cultures vivrieres deviendront disponibl~s, les 

b~n~fices passernt aux consommateurs sous la forme d~ prix 

plus bas et de disponibilit~s de vivres. Les effets de ce 

projet sur ~'emploi, au niveau de la ferme, r~partiront de 

fa~on plus ~gale les besoins en main d'oeuvre tout-au-long 

de la saison de la pousse, car certaines mesures devraient 

etre p~riudiquement employ~es tout au long de l'ann~e de cUl

ture (avant Ie plantage et apres la moisson). Au niveazu de 

la ferme, ).83 effets sur l'emploi seront minimes, sinon neutres, 

bien qu'une main d'oeuvre suppl~mentaire sera n~cessaire pour 

la moisson, si Ie rendement augmente considerablement dans 

tout un groupe de fermes. D'un autre c8te, si les secteurs 

du transport et de la vente n'operent pas a plein, ces secteurs 
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seraien~ a meme d'absorber Ie rendement supplementaire, sans 

augmente~ l'importance du facteur. 

D. Pol~tique: Voir Sections B l E, IV~me Partie 

E. Finap~ement: Voir Section A, IIIeme Partie 

F. Administration: Voir Sections B l E, IVeme Partie. 

IVeme Partie - Mise en Oeuvre du Projet 

A. (!e:.nc':"all tes 

1. Creer et pourvoir en personnel un Projet de 

Productton de Cultures Vivri~res au Sahel, dirige par un Di

recteur de:.s Projets Reglcmal AID, avec un officier de liaison 

travaillant sur place (Entomologiste), st~tionne dans chaque 

pays participant, agissant en qualite d'homologue de l'offi

cier du Ministere de l'Agriculture approprie et un Officier 

R~gional charge de la Formation pour Ie Contrale des Parasites, 

s ta tionn\~ 'aounde. 

~. Fournir la liaison sur une base intra et inter

rcgionale, pour les questions administratives et operation

nelles se rattachant aux buts recherches par les organ~.sations 

regionaleo telles que la FAO, OICMA, OC LALAV , les stations de 

recherch'~s sur les Cultures Vivrieres et autres organismes in

teresses par Ie developpement des ressources agricoles du Sahel 

3. Fournir la direction necessaire pour Ie develop-

pement d'organismes de protection de la flore durables dans 

chaque pays, au moyen: 
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a. D'avis sur l'~tude, la fournitur~ de per

sonnel et In forma tion d~s lTni tl~S na tionales de Vnlgnrt Sf!. tion 

pour Is. Protection de lA. Flore. 

b. D'avis sur des pratiques valables de ~estion 

administ.rative, y compris la fourniture de personnel, la pla

nification, les questions budgetaires et l'evaluation. 

c. De l.'identification des besoins de formation 

professionnelle et pratique a. court et a. long terme. De la 

mise sur pied de cours brefs, de demonstrations sur plac~ et 

autre formation necessaire dans Ie pays meme. 

d. De l'encouragement et l'aide au developpe

ment d'enquetes et de syst~mes de contrale efficaces. 

4. La fourniture d'aide technique dans les opera

tions d~ protection de la flore, comme suit : 

a. IGentifier les esp~ces, diriger et conduire 

des enquetes pour enseigner aux homologues comment determiner 

les prob!~mes majeurs poses par les insectes, estimer les co

lonies d'insectes et les niveaux d'incidence en vue des trai

tements et creer des syst~mes simples pour l'estimation des 

pertes subies par les cultures. 

b. Determiner et executer des demonstrations 

des methudes les plus sares et les plus efficaces et economi

qlles pour Ie contrale des parasites pour chaque pays ct culture, 

en y int6grant les methodes chimiques, agricoles et biologiques, 

ainsi qu'i: est indique. Porter une attention speciale aux 
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proble:nee de parasites apres la moisflon. 

c. Fournir une formation pour la securite de 

l'usage des pesticide~, y compris la protection des applica

tions et l'impact sur l'environnement qui ne doit pas etre 

touche. 

d. Identifier les besoins majeurs de recherche 

et aider a la creation de programmes pour faire face aces 

bef:.oins. 

e. Fournir des avis teclmiques, des consulta

tions et l.~ne collaboration avec les organisations regionales 

et autr~s donateurs operant dans la region. 

f. Introduire une philosophie de la regulation 

pour aide~ les pays A se garder contre l'introduction des pa

rasites exotiques de la flore. 

g. Fournir des rapports sur Ie progres des ac

tivites du projet, par pays et par region, A des intervalles 

lndiques. 

B. Plans Precis pour la Realisation de3 Buts du Projet: 

1. Le projet debutera au Senegal, en Mauritanie, au Ca

meroun et au Tchad par la venue de l'E:.tomologiste au Senegal, 

qui couvcira la zone de culture de Mauritanie, en meme temps 

qu'il dirigera les activites du projet au Senegal (Voir IIeme 

Partie, Section 1, pour l'Historique du Projet et les Criteres 

de Choix du Pays). 

2. Le Directeur du Projet de Protection des Cultures Vi

vrieres au Sahel installera son quartier general a Dakar, au 
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S?n?gal. Un exemplaire du formulaire de la SPAR (Staffing 

?attern Action Request) a ete rempli et approuve par Ie Bureau 

de 1::.. DJ.rection du Personnel d' AID/W qui explique en detail 

ses responsabilitts. 

L'Officier Regional charge de la Formation pour la Lutte 

contre les Parasites, stationne a Yaounde, travaillera avec 

chaque pa::s en mettant au point les cours de forma·;;ion du ni

veau th80rique et moyen. 

3. L'entomologiste U.S. travaillera en etroite collabo

ration av\~c et sous la supervision du Directeur de la Produc

tion Agricole du pays-hSte et avec son Directeur de la Pro

tection de la Flore. Dans les qua tre pays, les servi.ces na

tionaux d~ la Protection de la Flore sont concernes rar la 

productlon croissante des cultures vivrieres amenee par la r~

duction des pertes causees aux cultures vlvrieres par .les in

sectes et les maladies avant et apres les recoltes. Les so

ci€tes de rroductions vivrieres commerciales et exportatrices 

privees ou para-gouvernementales ont cree des possibilites 

pour la lutte c~ntre les parasites des plantes par ]eurs pro

pres organismes. 

4. va~s les 120 jours qui suivront son arrivee, l'entomo

logiste de chaque pays devra preparer un plan de travail d'une 

annee, reparti en quatre trimestres, avec l'aiue du Directeur 

des Proj~ts de AID. Ceci devra etre realise en etroite colla

boration avec Ie gouvernement-hSte et USAID, r.fin qu 'une bonne 
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compr~hen£'ion des responsabili tes, des apports de chacun, 'et 

un programme realiste adapte awe possibilites de chaque pays 

puissent suivre. 

4. r.taque pays a etabli recemment le schema d'une divi

sion de la production de la flore, basee sur deux typ~s fon

damenta\~ de services de protection de la flore: 

a. Le concept du "Departement de la Lutte contre 

le Feu" qui necessite des unites mobiles qui puissent travail

ler dans des zones ou apparaissent des manifestations locali

sees et qui sont trop grandes pour que les nombreux petits fer

Miers puissent s'organiser. Cette capacite est necessaire pour 

lutter contre des manifestations regionales de sauterelles tellef 

que celle qui s'est produite en 1974. Pour faire debuter cette 

operation, AID apportera son assistance e~ fournissant les fonds 

pour la courniture de pulverisateurs ameliores montes sur des 

camions et des vaporisateurs qui puis sent couvrir de larges 

zones da~1S untemps rela ti vement court. .ces unites, comprenant 

Ie perso:'1nel, les applicateurs et Ie materiel de soutien de

vraient et~~e divisibles en sous-unites pour la couverture simul

tanee de trois ou quatre invasions localisees, si elles se font 

jour simultanement. Une capacite de lutte contre certaines es

peces de E5uterelles et de locustes dans les zones non cultivees 

situees J.oin des cultures, avant que les terres cultivees ne 

soient envahies sera egalement mise Bur pied. Ce type de me

sure prc,rerl"Cive est Ie type de controle Ie plus efficace, car 

la jeune phase larvaire des s&uterelles encore incapables de 
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'/oler ~st la plus susceptible $lUX m6thodes de controle, avant 

leur en'iJree dans les terres cuI tivees. Au Cameroun et au 

S~negal, les services d'avions-charter sont disponibles pour 

la vapo~isation de pesticides a volume ultra faible (ULV) et 

de larg~s zones peuvent etre protegees dans un temps tres 

court. 

b. La seconde activite et la plus importante pour chaque 

pays est ne construire, de former et d'agrandir les services 

existant sur place pour eduquer les fermiers et leur donner 

une motivation pour la protection de leurs cultures. Dans la 

region entiere, les petits fermiers excedent grandement ce que 

les unit0s de type "Departement de Lutte contre Ie feu" peu

vent controler. Au Senegal, en 1974, il a ete estime que 

5.000.000 d'hectares ont ete attaques qui pourraient represen

ter plus r!' un million d 'uni tes-fermes 3.yant besoin de fermiers 

individu81~ pour remplir les fonctions de lutte contre les pa

rasites. La meilleure fa\on d'atteindre les petits fermiers 

est de fournir du personnel, de former et de re-orienter Ie 

nouveau personnel des services sur place ou Ie personnel deja 

existant puur leur enseigner les methodes ~t leur faire des 

d~monstrations des resultats obtenus par les techniques de 

protection cle la flore. Si un Service de Lutte contre les Pa

rasites, 2ur place, a deja etc cree, Ie personnel Bubalterne 

peut etre ~a.rtiellement forme sur place pour fournir ensuite 

aux fermier8 les nouvelles techniques de protection de la flore 



au moyen de d~monstratlons. Le Cameroun, 1 

Tchad possedent des organ1 atlons de prot 

commercla.les eur plac.e at .les soyv~,rn~m~nt. fhnd -
autor1t~ pour la fonnatlon des petite t rm1 

m protectlon des cultures vivrleros 8 ront 1n p ud -

ment d1s8~mln~es a travers 1e pays. 

On ~. l' 1ntent1on de cr6er un C ntr R 

pour la Protection de la Flore a l'Ecol A 

au S~n~gal, centre qui sera utllls pour 

veaux inf~ rieurs et moyans, pour 1& prot .ct on r 0 

S~negal et en Mauritanie . 

Le t.y};e de formation d pend du nlv U 

mis l 1a disposition travaill ront t ndu 

de forma.tj.on pI'l'alab1e qu' ilo uront r u • 

Le Directeur de l 'Agricu1ture d 1 R pub 

meroun a ora1ement donn on Rccord po U' r r "'D'~"'''''''' 

Centre d~ Formation d 1a Protoction d 

c ntre q'.li acc pt r it 1 0 partlclpan 

de prote~tion d 1a flor d tr01s 0 

des deux <!~c1 B Ll 1'0. m 0 au po nt n 

mologiRto ~u p yo, l- D1,1' t ur du 

tur s Vl'\frl~r 0 t 1 01 11 

10. Protection d 1 F or tiu A A t til 

Oho.q,ufIa proj t cono m 

pour 10. formation ur p n 

• 

.,---, 



I. 

1 r,n mIn. ... :L 

~~V~'~~~'IY~'Bll -

1 

n, po r d 

t; ,on d' t. 

oura PI' 0111 

n coll bora.-

d • Lca 801'-

pour 'tud du programmo pour 

8 ,1' 0 do couro port.ant our leo a.ctl-

v1 d prot d 10. fl or Dont r ndu6 dlapon1bloo dan8 

dr d l ' cord PA A. 

ur po 

t1n d 

m our 8 p uv nt etre prise de conoert pour que 

r commo.nd6s par l'Equlpe d'Etude solent lnclus 

rotectlon des Cultures Vlvrleres du Sahel, 

PP s ra approuv6. 

~ . Le Protocoles d'Accord dolvent etre r~dl~6s et 

n c~llaboration avec les pays-hates et les RDO/ODO. 

2. L Direct ur Reglonal du Pl'ojet AID, pour lequel 

B ~t ' cr6 , devra etre lmm6dlatement affecto au projet 

fall' , un 'apport lmportant a l' ctude du projet, au 

. r AS, PIO/ T pour USDA, PASA, et les autres documentations de 

m ' n oouvro. 



~tr~ pt\'11,' t 1·'-······" ... •·• 1,,-' ,· ..• ·"i ,-" '. q . ',? .J J I' ~ ,'-J .. )......... ..l • .; ...... t '-'loj, \.f, 

voiel'lI. ,'·t-'!.lt-!Ilt-Ill. lt'li I\)L(!:; !lIPll' l';~l-rl"!' h~:l !It'l'vte''!l 1111 COJl6ul
i 

tltnt I,p:'ei'll ,j.·tr\!l!ld,· P!ll' l.':~ lllltlnll:l-rr~"~d)l't':l dll1W 1":1 :~uneB 

La t'OU1'11tuI'e de 

de In. protorUoll d,~ lit 1'101',- Ilppartt'IHlllt ;l 1 'U!,JDJ\ n. Washington 

et pour ser, '/oYllge:; d' tnnp'>c t Lon pourr'l. et l'(> inc lU!le • 

!l. J)i~r, nrdrer, Lie t·nne 1~ll ()t~llVI'(' du Prujet pour Ie 

Materiel devront ~tre pllbU ... ·r" pour leG v,:hiculcs, len pesti-

cider" l~ mllV'rtel d'applicatton, le:~ mnt,'·rin.ux ct fournitures, 

les instruln,'nts sclcntiflques pour l' Ldpntlflcation des para-

sites et It'r, In.b(\l'atolrt~1J d 'ensai8 dps pl'BtLcldes et un peu 

dt~ matl'l': 01 pour 1 (~!~ communlcn.tiol1r.. 

5. L'obligation de fonds rour les "Autres Frais" du 

Protocolp d'J\ccord devra etre rapidement approuvee, pour four-

nir Ie scutien initial au budget Opel'a tionne1 pour 1e s travawe 

a faire HUr. place, aux Pays Participants (PCs). 

6. Le Dlrecteur du Projet AID devra se rendre dans 

chaque pays participant, afin de deve10pper entre ewe et 1a 

Mission AID., un Protoco1e d I Accord Bilateral a mettre a execu-
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't. L'lI:~!JA d.ovtoa tl'OIlV!'}' t·t nCJ!fHtH'l' It'll tl'oin officiers 

reoponon.lllt'll till Pl'O,kL (t>ntomnlogllltt'n) "t ll~ !~plt·eln.lil1tt-' de 10. 

Forma tinn pOllr III Protectioll tip 1 El Flo}'e: lornqllc Ie PMJJ\ nero. 

Bign~o f:t cornnH'ncer l~lll' {:tulle till Frn.nl;aln, afin de pouvoir 

prendrp. letH' pO!Jte CI) ,Janvier 197t). 

E3. Lcn cnndidnts it une formn.tion non-universitllire 

nux Etats-Unls devront etre d{~sign{'s rapidement, afin que la 

formation puisse commencer au printemps de 1976. 

9. On (tudiera la possibilitt" d 'utiliser des volon-

taires du "Corps de 10. Paix" comme personnel operationnel et 

de formatlon travaillant avec les services de vulgarisation et, 

ce, au mo~ent des negociations avec chaque pays pour la prepa

ration d~s Protocoles d'Accord. 

Les dj~positions necessaires a la mise en oeuvre du projet 

dans les quatre pays devront etre prises sur une base indivi

duelle, car la situation presente et Ie nlveau des travaux 

concerna~t la protection de la flore varient grandement de 
, 

pays a pa.ys. 

1. A,1RICULTURE 

~'economie senegalaise est basee sur l'agriculture 

qui emplo~oe 70 pour cent de la main d' oeuvre, contribue pour 
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un" moyenn t ; .t.· 25 A 30 pou.- cent au GOP dt fournit 1el base 

deB ill<hl:l t r 1t:~; lit" J'tt f !'1flftgt- t1 I tHlllt~ ti' fll'tlch Id", d' ~x t l'fiC tion 

ou de trnltf'\!lr'nt Il.'!] ViVl'l"B. Len (u'flcllttlt'[I repr,'sentnnt la 

cultul't> comml'reial.· prlncipfl,lr.' J (·11.' p'JtI G Ill' \'11 rotation avec 

Ie m11 ,~t If' nOl'~~ho qui reprt"nt~1l tt~l1t },'n prlnc1pllll~n cuI turee 

vi vritHcs . Po t I'll t ie 11emcnt, on pO\ll'l'fl,l t uugmenter In. p roduc

tion du 1'1::, du cotOIl, den ll!gurnc~:; l~t dCH fru1ts dallG Ie Sud 

l~t Ie Sud-EDt et dans In. valll'e du f1euvc S0nl~gal, s1 len res

sources cr. cau C' tn.len t cOlltrolt'es. 

En 1972, In production agricole totn1e n atteint environ 

1.950.01)0 tonnes, don t plus de In. moi tiC. etai t des arach1des 

(988.500 ~onnes) et environ 1 pour cent du coton, e.g. deux 

cultures commerciales. Le reste de 1a production 6tait re

pr~sent( par 1es cultures vivri~res, dont 62% du mil et sorgho, 

15% de mar.ioc, 12% de riz, 4% de froment et 7% de legumes. 

Le Gouvernement a essaye pendant longtemps d'augmenter la 

producti')ll de l'arachide, qui representait ednviron 70% des 

exportaticns pendant les annees 60, et qui representent une 

des sources principales du revenu gouvernemental (environ 60% 

du revenu gouvernemental), On prevoyait que la production at

teindrait 1.3 Million de tonnes pour la fin du Second Plan, 

en 1969. Cependant, la combinaison de l'encouragement donn~ 

aux paysanR de pratiquer des prix bas, la mediocrit~ des ser

vices de vulgarisation, et les pratiques de l'ONCAD, organiBme 

responsable du march~ de l'arachide, ont empech~ la production 

de Be d~velopper rapidement et a meme caus~ une contrebande 
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tr~6 !'i-pa!ldue '.'t"l'tl 1a G!l~b1t· qui ofI'1'!1.1 t 1.1£'6 pr1x BUpt'I'lt"lll·S. 

A1nc .. i In. pr,\{1u('ti,'!1 lh' 1 'n.l'flchlJl" flit :h~\lll'rnt'l)t ltt" ~130.0l)\.) 

tonner. ~n 1 ,It ~.~ 't·<I t~ t ,'t; t tomlh"t' il ~)d3 .lll"\) tOl1llt'h t~1\ 1')'rO/71, 

1.1' UI)(' part h en,\!:lt' (\i' 1/\ nt' Ch('l'l'r.nf', !n!ll n onrto\l t it ('[\tlnP d' \U1 

cl'innr.;f'mellt f'fI faVellI' dl' 1/\ product1oll til' cl!ltul'Pr, dl'r.t1n('co n 
10. s\lbn'..ntn.ncf~. Un chnngement mn.JI!ur sL'mble avoil' prin place 

en 1971/7~, 10rnque Ie gouvernement a introduit den mesures n 
longue c'cl:0ance, dans Ie but de regagner 10. confillllce des po.yso.ns. 

Ces meSllres comprenaient: 

1. 1 'ann').la tion des det l:es restant 0. regler par les fenniers; 

2. Ie paiement de primes pour 10. production de 1970/71; et 

3. une augmentation de 15% dans Ie prix de l'arachide. 

Rcsult~t, les demandes d'engrais faites par les petits 

fc>rmiers ont doubl~, celles concernant Ie petit mat('l'iel ont 

triple ec Ie cr~dit ~ ~ourt tenne a fait un bond de pr~s de 

60%. Bier. que la superficie soit restee d'environ un million 

d'hectares, 10. production a augmente de pr~s de 70%, soit de 

583.000 tonnes ~ 989.000 tonnes en 1972, alors que 95% des 

dettes con"cractees par les fermiers etaient payees. Ceci est 

significatlf, car cela indique que l'encouragement re<;u par 

les fermiers est fortement base sur 10. disponibilite des ap

ports et sur u..."l marche. Malheureusement, 1973 a ete une annee 

de grande sccheresse, mais Ie gouvernement continue so. politique 

de promotion, en effa<;ant les dettes contractees par les fermiers 

et en prena"lt des mesures d'urgence pour 10. distribution de nour

riture et de prets en argent. Le Fonds de Stabilisation de 
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l' Arachld~ qui foun-li t "01 du ravenu gouvl~nlementlll 1\ rt:al18~ 

un plua p,lonnd pruf! t cO!!lmercial qUt~ c('lui pr{vu en 1973 grace 

a une al1g:nentlltlon de 3~ du prix uu mnrch( mondinl deB ara

chides t~t unc 11l1grnentntion de 100'/, du prix dl~ In pate d 'ara.

chide. 

Jusq~l~ ce que leE oxigences de In s6cheresse soient de

venues si evidemment alarmantes, Ie Senegal avait tendance a. 

tourner l~ dos a. l'agriculture, en depit rlu fait que 60% du 

total de Bes exportations 0taient de nature agricole, et pres

que toutcE representees par de l'arachlde. La. recente augmen

tation Lnporte..nte des depenses absolups reflete l'alarme qui a 

ete ressentie, par les importations croissantes de vivres, un 

secteur d"exportation stagnant et des problemes de production 

vivriere associes a la secheresse et aux ~ttaques des insectes. 

Le p~ys depense 20% de ses rares gains en devises etrangeres 

simplement pour fournir Ie riz et Ie froment necessaire au pain 

des vill,:,so Si des changements fondamentaux n'interviennent et 

ne soient institutionaliscs dans Ie systeme fermier, e.g. pra

tiques de ~rotection des cultures, Ie Senegal devra se resigner 

soit a une dependance permanente sur la bo~ne volonte des dona

teurs, soit a depenser la plupart de son revenu en devises sim

plement pOl;,r se nourrir. Une faible balance des paiements de

coulant de cette sorte de faiblesse agricole qui s'aggravera 

plus enC('Il'e au fur et a mesure de 1 'urbanisation ne peut que 

refroidir l'interet des donateurs. Et cette perspective doit 

etre prise dans Ie contexte de 1 'aggravation de la situation 
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allmonttllr8 du montle et deB prix dc-a CI.~!'{t\lp8 qlli Jerneureront 

vl"alaer:lolablt'!'lnlit t·lt"V,'·s. 

CPP("L~\/lnt, l't'ttl· nttuatil1!) POIlIT!dt Ih' pEW ill" f/\!!'t' Jour. 

l~ !l~n~·{!./l,l t"[)t. t'll bonlll' ponlt1on, :;'11 ,"::t tddt", pOllr llm,'-lio

rer 1J(1f3 l-~1\1nB PI1 d!'vlBt~B .'·tra.n6~ri_·fl, d!vel'Biflel' les cultures 

pour 1 'cy.;:>ortlltl L'!I l~t len cultur(~n vlvl'iC>l'f'n ct nntinfnlre 

ses pro;Jrl3n bcso.ills allmcntairl~[), Si Ie modeste bnt dc l' nuto

suffisanc~ en cL'r('alen devnit seulcment etre atteint, In pres

sion quj. est faite sur len fournitures alimentaires du monde 

serait dim:!.nu6e d'autant. Ceci evlterait d'autre part au Se-
116gal d'importer 350.000 tonnes de c~r0alcs par an. 

REGIONS M;RICOLES DU SENEGAL 

1e S~n6gal est peut-gtre Ie plus divers, physiquement, de 

tous le8 ~ays du Sahel, II possede des terres qui comprennent 

une saval1C bien irriguee, tous les habitats du Sahel et Ie 

Cape Verde. De plus, il possede la vallee du fleuve Senegal. 

Cette diversite physique est comp16mentce par une agriculture 

exceptionnellement diverse pour un pays africain, Le Senegal 

ne possede pas seulement une agriculture pastorale et vivriere 

intensive! mais, egalement, l'un des secteurs ruraux les mieux 

developp~s. En fait, il est estim~ que 40% des fermiers s6n6-

galais cultivent une partie de leurs r6coltes particulierement 

pour 1a vente, principa1ement l'arachide. 

1e pays peut gtre divise en cinq regions physiques tres 

distinctes, chacune d'e11e ayant differents problemes physiques 
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at (;con,")ftllqu6s ct, en con8~q\l6nCe, dernandelllt une approche 

dlrr~ren~e de d~vBlopp~ment. 

LE SYSTa,'E DE PHODtlC'l'IOH 111-: LA ClJLTl rHE 

L' agricul LUre H~~n6gIl1ll t nn eomp 1"'11(\ 1111 g)"n.nel 110mbre de 

petits i)l'()ductt~Ul'n (typ1.qw·rnf'nt m0111f> tit· cinq lwctn.l'cn de 

cultureD~, rrt'!HIlW tUUI: 1,':~ :).11 rnill1oll!~ <If' pernOllfl(~n vivant 

duns If'L vl1111,",Pf. I'('!ll til':: rl'r!l1I'~l'[;; In populatioll rUl'ale 

l'cprl't1l:nL' fwut-ctl',· '(: ~i' tlu t.ot.al -- 1llle proportion plutot 

raible (~ll j\!'rl.rlu,', Dift'tr"rlt,p[) 'ntthodcs d'utilisation de la 

terrp Pi'" 'faJ "IlL parmi le!; dl!'f','rl'ntr; grollpes. Lo remembrement 

de la terre ~3cral t utile, parL1cull~~n~ment au fur et a mesure 

que leG :conomieG des dl ffl' rente::; {chclles de produc'Li-:m ou 

1 'applicc,tion de: nouvelle!; techniques dl'vlendront plus impor

tants. LeG parcc:lles d(~ terrain Gont, pour Ie moment, disse

min6es autolll:' du village, leG rendant difficiles a labourer, 

vaporiser, dl'sherber Oll arroscr. 

S1 lLL production de la ferme dolt augmenter, cela dolt pro

venlr de l'introduction et d'une large acceptation des techno

logies de la ferme, telles que la protection de la flore qui 

augmentent considerablement la productivite individuelle du 

secteur fe:..'mier. Le rendement par travail "'..eur peut finalement 

etre accr~ en ameliorant la competence de chaque fermier. De 

meilleures ?ratiques doivent etre enseignees et devraient for

mer l'objectif de la recherche adaptive en entomologie et du 

plan de cc~tribution. Jusqu'a present, les technologies ame-
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Syotf'l!H'il .1,-. !\Il":::lt iClI l)tI d "·XPllllt,l.11 ,i,' Lt ('il'r:.!ttllill ;illl' plt\ce. 

Cur. nynt:!ll"n !','l;t,"!IL limit,',:, a\lX ~·.l"ll'·'; ,.I,' ,'\lltul't':: (',)!:.!!1"l'l~1t\ld6 

pOlU' III !>1UI1l11't t't, .1ul1qu'ill't·B t"mp:: d"l'rll"l'!;, 1111 ,'t!lli'nt 

prlnciplll(·m,'rlt. l:tl!l:,rlCl""n It ill Pl"lHlllltlo11 dt':; C\l1tUl','tj eOmrrH~l'-

cinlt~s T,lll'rni l'~!l !'el"l!llt·l'n-m()d~·lt·!1. Un do' but., rtl'd r pan !iuf'fi-

sllnt, u (·tt'· r{all:l,'· d(UI!, 11'!1 ntn.tiOl1f; (k l't'(~11I'1'('1l" Ili t.U{.f·(j dana 

toutc l'ilJl'lqtw pour Ilrrivel' h (kn varl,'V·!; til' cllltUl'P~ ctr{.a

liercs 1',' ~~i[) tant nux InGcc tef), aml·ltor."!'" , I't off'rn.n t un plus 

grand rapIJort. Cp clont 011 n b~Goin dc' 1'0. :on crucinlr' f~t qui 

manque CIlCOl'(', ce :~Ol1t Jl~S m,~·t1lOd,~~; {';t'·I1.·'l'a1L~r; minima qui soient 

facileme!lt ndaptables par Ips fermier". 

RECHERCHl: Err DIFFUSION DES INNOVATIONS 

La lilTli tation deG fermiers a l' uGage d' une technologie 

inf6rieure ne r6sulte pas d'un manque d'intCr8t ou m8me de 

connaiss&nce, mais, plut6t, de leur incapacit6 ~ d0penser plus 

pour la pl'cduction, ou a accepter Ie risque plus grand que 

les nouvelles technologies leur font courir. Pour 8tre accep

table par les fermiers, une technologie doit satisfaire trois 

criteres. 

Simultanement, elle doit techniquement repondre a une si

tuation fermiere particuliere -- et conforme a la quantite et 

la qualite d~s ressources disponibles; elle doit compter un 
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n 

curti n p 

puiea nt tr c p bl a d' • 
C 01 u t 11Dporto.nt, car 1 ,n r 

• nouve we 4\pports p uv nc ~tr propol"tlonn 1 t lmp r 

Malheur"usem nt, C 01 n ' a pas t 1 t nil d t t qu pr atlqu 

par IRAT, groupe te rmier d I" ch rch ch rg du d v lopp m nt 

de nOUV13&UX systemes de producti on c~r a11' re au S n gal . 

Apres " 0 ans de trava11 aas Z 5yst mat1que entrepr,l e aur 

l ~ s terrains de d6monstration t dnns los villages-p11otea, 

on continue de se concentrer sur l os ferm1ora-mod~les . 

IRA'!' a d1rig~ son programme sur les me111eura quinze pour 

cent, avec l'espoir que ce groupe influencera 60 autres pour 

cent, gr~ce a un proc6d6 de d6monstration et de diffuaion. 

On ne croit pas que les 25 pour cent restants soient poten

tielleme~t des fermes viables dans des conditions modernes. 

L'angl~ d'attaque utilis~ reflete et la philosophie colo

nialiste du developpement rural et Ie desir d'obtenir des ren

dements precoces, a partir des efforts faits pour promouvoir 

10. production cerealiere • . Dans 10. pratique, cela a signifi~ 

que les methodes techniques g~nero.les employees ont mia l'accent 
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nialiste du developpement rural et Ie desir d'obtenir des ren

dements precoces, a partir des efforts faits pour promouvoir 

10. production cerealiere • . Dans 10. pratique, cela a signifi~ 

que les methodes techniques g~nero.les employees ont mia l'accent 
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un record pour l'Afrique, ce qui suggere que les rembourse

ments ont ~te faits a. un niveau tres haute Le Gouvemement 

espere qu'en temps voulu les coop~ratives deviendront de v~

ritable~ organisations fermieres, mais il faut attendre, pour 

ce fnire, que les fermiers aient acquis beaucoup plus d'expe

rience ~t qu'ils aient re9u une education pratique beaucoup 

plus lnrgs que ce n'est Ie cas actuellement. 

STRDCTURE DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE - SENEGAL OCCIDENTAL 

SYS'I'EtI.E TYPIQUE POUR LES APPORTS ET LA MISE SUR LE MARCHE 

I ,BIT I L IRAT I 
Cl',"dl t i Hemboursemen ! 

Vt'IlIt 1 flO IU'n.- -'~ 

~: I ~ ,1 (1,':' p /\ ~x. I ~~ ,..-'--_--, 
,.\.-11111.1.1 hull. I Arachides I SODEVA 

Apportn, 'I '1 
~OP~l 
: T Arllchides 
~ _______________ ~I~ -F-ER-M-I-E-R~I 
Apports 

Protection de 
la flore 

Service de vulgarisation 
agricole 

Cett .... tnfrastructure regionale cO-lJCiste en juxtaposition 

f\V~C 1 PO ,~t rllctll ref:; r(.gulieres nationales et locales du gouver-

neml'nt, Y -'ornpri [~ cr. qui semblerai t etre un service de "com

p l{mr'll t" qllP] que' pcu superflu. Pour coordonner toute cette 

tJtJ'tWt,UI'" I'.dmtnintnl.tive, un comite inter-departemental a ete 

or""" (cornU;.' d(·pn.rtemental de developpement). On a tout lieu 

dlt crotr'o que Cf! groupe a beaucoup a. faire, car Ie systeme semble 
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f'rm'!t1.(JYIWlr :3~1l1r:!rnen.t 13.\!r:;~ bo"::13.ucoup do":: frictions. Mai's 11 

s'agit d'un systeme tout-a.-fait nouveau etune certaine pe
riode d~ flottement est in~vitable. 

2. ACTIVITE ANTERIEURE DU PROJET 

L'a1mlnistration fran~aise a entrepris la lutte c~ntre 

les principaux insectes et parasites au cours de la periode 

qui a precede l' independance .senegalaise. Des organismes spe

cialises s'occupant des cultures commerciales ont entrepris la 

tiche d~ lutter c~ntre les insectes et les predateurs s'atta

quant a. ces recoltes, cependant que les cultures vivrieres 

etaient controlees seulement dans certaines regions du pays 

par des organismes tels que SODEVA et SAED. Cependant, ces 

organismes s·etaient occupes dans Ie passe des insectes et 

des parasites a une echelle locale limitee qui n'etait pas suf

fisamment efficace. A la suite de la recente et catastrophique 

secheresRe, Ie GOS decida de creer Ie Service de Protection de 

la Flore au sein du Ministere du Developpement Rural et de l'Hy

drologie, pour faire face a la serieuse menace constituee par 

les inse~tes et les parasites, facteurs essentiels venant se 

mettre au travers des plans faits pour augmenter la production 

des cultures vivrieres. Le Service de Protection de la Flore 

fut cree en 1974 au sein du Ministere du Developpement Rural 

et de l'nyarologie, et il est dirige par un entomologiste se

negalais diplome en Belgique. 

Les plans pour l'organisation necessitent l'etablissement 

de cinq secteurs, chacun d'entr'eux etant dirige par un chef 
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possed&nt une formation universitaire precise lepreparant aux 

respon~abilites qu'il devra assumer. Leur formation entrera 

dans Ie cadre de l'apport d'AID. Au stage suivant, sur place, 

chacune des sept regions administratives a'lra a sa disposition 

un agent de la Protection de la Flore du Service de Vulgarisa

tion, Bacllelier d 'une ecole secondaire et ayant suivi deux an

nees de cours a Bambey, a l'Ecole Nationale des Responsables 

Ruraux, mais n'ayant encore re9u aucune formation dans la 

protectloYl de la flore. Chaque region administrative a des 

plans pour pourvoir en personnel de trois a six postes dans 

les dep~~.rtements, soi t un total de vingt-huit specialistes des 

activites de protection des cultures vivrieres. Chaque DEPAR

TEMENT possede plusieurs DISTRICTS et la plupart d'entr'eux 

recevra un specialiste de la vulgarisation pour travailler avec 

les fernliers a. la protection des cultures vivrieres dans sa zone 

geographique. Les fermes travaillant aux cultures commerciales 

utilisent Ie type fran~ais du systeme vertical de vulgarisation 

pour l'''intervention'', dans lequel Ie personnel sur place exe

cute certaines operations pour Ie fermier, telle que l'appli

cation d~s pesticides. 

La fou~niture de personnel a la Division de la Protection 

de la Flore a priorite a. l'echelon gouvernemental et la forma

tion de nouveau personnel a tous les niveaux constitue l'un des 

apports principaux de AID. 

Le GOG a pris des mBsures pour la construction d'une infra

structure embryonnaire de ce service en prenant dos dispositionG 
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pour la formation de sept agronomes specialistes de l'ento

mologie a. l'IDEP (Institut Africain pour la Planification et 

Ie. DC>veloppe.ment) de Dakar. L'UNDP a patronn~ un programme 

de formation qui s'est deroule en Janvier/F~vrier 1975 et 

concernait 18 agronomes venant de dix autres pays africains. 

Les snpt etudiants diplomes ont ete affectes a la creation 

de bureaux regionaux dans sept regions, y ~ompris Ie Senegal. 

L'utilisation de pesticides sur les cultures vivrieres a 

ete negligeable avant l'annee derniere. II existe une usine 

de prepa~ation a capitaux frangais, a Dakar, mais les prix sont 

aussi eleves que pour les formules toutes pretes importees d'Eu

rope. Le budget de 1975 pour la protection des cultures vi

vrieres est de $5 Millions et Ie Cabinet Senegalais en a ap

prouve environ Ie tiers. Le reste devra etre demande a. des 

donateur2. Environ $622.000.-, destines principalement aux 

pesticidE:s, ont ete donnes par OSRO pour la campagne 1975 a. 
court-term~ de lutte c~ntre les parasites des cultures vivrieres. 

Le Gouvern8ment a l'intention de construirp. des installations 

pour Ie magasinage des pesticides et du materiel d'application 

dans chaque region. 

La recolte 1974 donne une idee de l'ordre de grandeur des 

pertes souffertes par les petits fermiers a. cause des insectes 

et des ma15.riies des plantes. 

Les princlpales cultures vivrieres, par ordre de tonnage, 

sont Ie mil et Ie sorgho, l'arachide (qui produit la plus large 

recolte dont. 20 pour cent sont consommes dans Ie pays pour la 
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nourritllre et l'huile), Ie riz et la monguette. L'Organisa

tion de Protection de la Flore au Senegal a calcul~ les pertes 

subies par les cultures vivrieres en 1974 comme se montant a 
$89 Millions. II existe plusieurs especes d'insectes qui at

taquent les cultures au cours des differents stades de leurs 

cycles de vie et qui ont parfois necessite Ie re-plantage ou 

la reapplication du traitement aux pesticides. Un total de 

550 tonl:es d'insecticide ont ete utilises, mais la superficie 

couverte n'est pas connue, etant donne que quelques systemes 

de lutte contre les insectes necessitaient plus d'une applica

tion de pesticide. 

Le Service sur place du Departement de l'Agriculture s. 

base les estimations de perte sur l'observation visuelle, la 

correlation de la superficie plantee avec les rapports moyens 

attendus et, pour quelques cultures, sur l'echantillonnage au 

hasard de plots d'un metre carre. Dans des conditions nor

males, l~ GOS e&time que 90% des cultures vivrieres potentielles 

sont perducs annuellement a cause des insectes, des maladies, 

des mauvaises herbes et des oiseaux. 

INSECTES ATTAQUANT LES CULTURES VIVRIERES 

Les plt:s importantes especes, pour chacune des cultures 

vivrieres principales, sont connues, a l'exception de deux te

rebrants du sorgho et du mil. Le~ insectes ont des profils de 

vie similai:~:es dans les pays du Sahel, aussi des mesures de 

lutte ont-elles ete mises au point, qui font un travail efficace 
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dans cha~ue' region' de ·culture-. 

Pll<sieurs maladies' des;.plantes constituent des menaces 

majeures pour les cultures vivrieres et sontcomprises par 

Ie Gouvernement dans Ie total des pertes causees·par les para

sites de~ plantes. 

On doit ajouter a·: cela les pertes subies selon eux par les 

memes denrees apres la mOisson, ces pertes etant causees par 

au moin.? neuf especes d'insectes identifiees. 

TRAITEMEN'l' 

1e ma:teriel complet rendu disponible pour la campagne 1974 

dans Ie b~t de sauver les cultures vivrie~es s'est eleve a 
500 tonnes de BHC et 49 tonnes d'autres pesticides, y compris 

Ie Dieldrin, Ie Fenitrothion, Ie Malathion et l'Endosulfan qui 

constitu8nt en tout une tres petite quantite, si on la compare 

a la sup~rficie qui demande un traitement. La superficie to

tale esti~ee comme etant attaquee par les sauterelles etait 

ct I c'TIviron 10 Millions d I hectares ! 

Cos estimations de pertes soulignent Ie besoin d'une orga

nisation tres importante pour la protection des plantes, pour 

faire face aux problemes poses par les insectes et reduire 

les perte8 en mobilisant les fermiers, pour que chacun utilise 

individuellement des techniques simples et des insecticides surs 

que la ferme peut se procurer. Le soutien logistique sera la 

responsabilite du gouvernement, afin que Ie fermier puisse pro

teger sea c'uI tures apres qu' on lui ai t enseigne des methodes 
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pratiquas au moyen de campagnes de demonstrations methodes/ 

resultats faites sur place. 

3 • MISE EN OEUVRE 

Les plans g0n~raux pour l' obtention des resul ta ts proposl.'S 

par Ie Pl'oj et pour tous les pays ont {~tL~ d6cri ts dans la Sec

tion 3, ci-dessus. II s'agit i~i seulement du plan pour Ie 

Senegal. 

Les activites de protection de la flore se sont concentrees 

sur la lutte contre les insectes pour les cultures commerciales. 

Le Gouvernement est tres favorable a un projet a moyen/long 

terme pou~ augmenter la production des cultures vivrieres, par

ticulierement etant donne l'invasion d'insectes qui s'est pro

duite en 1974 et qui leur a coute $90 Millions. 

Le rrojet crulsisterait en: 

1. la creation d'une institution capable de diriger 

des activl.tes de contrale pour les manifestations localisees 

de parasites des cultures vivrieres et 

2. la diminution des dommages faits aux cultures par 

les insectes et augmentes par les rendements, grace a la mise 

sur pied et a l'enseignement des methodes existantes du service 

de vulgarisation adaptables par les fermiers. 

Le Service de la Protection de la Flore a ete cree il y a 

deux ans sous la responsabilite du Ministere du Developpement 

Rural et dp. l'Hydrologie. Le seul entomologiste professionnel 

au ministere est l'actuel Directeur, Mr. Diagne. II a l'inten-
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tion de finir de pourvoir son service en personnel. qui sera. 

Eventuellement divise en cinq pa.rties pOur 1978. 

Protection des Cultures. C'est la division la plus impor

tante, ~tant donne qu'elle fournit l'institution de base pour 

l'enseignement et pour donner une motivation aux petits f~r

miers qui devront conduire des campagnes contre les parasites 

des cultures vivrieres. Cette division developpera un corps 

professiOl'~nel de 20 specialistes de la protection de la flore 

qui effectueront des enquetes en vue de predire l'importance 

et la lccalisation des infestations. Ils seront formes pour 

organiser, equiper et diriger les operations de la campagne. 

Ils appr~ndront, puis enseigneront les techniques de controle 

integre d~o parasites aux 150-200 agents qui, a leur tour, 

formeront les fermiers. 

Zoologie. Identifier, etudier les caracteristiques et 

mettre au point les controles des mammiferes, des nematodes, 

des oiseatu et autres parasites non-insectes, et sur place, et 

dans les entrep8ts. 

Phytopathologie. Travailler a l'identification des maladies 

de la flo~e et recommander des programmes de lutte. Elle sera 

responsable de la formation du personnel, et de mettre sur pied 

des inspe\~tions et des stations de quarantaines a la frontiere, 

en bord de mer et dans les aerodromes d'entree. 

Legislation. Developper et recommander des lois regulatrices; 

developper nes lois visant la tolerance des residus des pesticides 
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pour les cultures vivrieres, les licences d'importation et 

d'exportation des cultures vivrieres. 

Phal~acologie du contrale des parasites. Essai de l'ef

ficnci tl~ des pesticides dans les laboratoirl~s et sur place, 

dans 18 but de rechercher l' effet toxicologique, dE'terminer 

les niveaux de securite des residus des pesticides, fournir 

des brevets pour les concessionnaires de pesticides, et l'ana-

lyse qua.l:!.tative et quantitative des pesticides commerciaux, 

afin de determiner s'ils repondent aux specifications en vi-

gueur. 

Projets d'apports de soutien AID 

a. Services Techniques. 

1. UN Directeur Regional des Projets AID, experimente 

dans la lutt('! c~ntre les parasites, dont les services sont dis

ponibles i10ur to us les pays, pour la planification, Ie contrale, 

et l' evah.'.ation du projet sur une base regionale et, pour chaque 

pays en particulier, par Ie truchement des representants AID 

locaux, ~~ collaboration avec les gouvernements-hates, d~nt Ie 

bureau sera situe a DAKAR d'ou il pourra preter la main a l'en-

tomologiete u.S., pour les activites du projet situees au Sene

gal ou en Mauritanie. 

:~. En plus du Directeur des Pro,iets, un Officier de 

Liaison pour Ie Pays (entomologiste) am('ricain sera l'ga18ment 

stationne a Dakar ou il travaillera et pour Ie Senegal et pour , 
la Mauritanie. Le programme Mauritanien debutera sur une echelle 
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modeste, et il a ete demande a l'entomologiste' du Senegal 

de travailler avec l'Unite de Protection de la Flore de Mauri~ 

tanie. La description du secteur agricole Mauritanien explique 

que la plupart de l'activite de la protection de la flore pour 

les cultures vivrieres se trouvent dans Ie bassin du fleuve 

Senegal, Ie long de la rive Nord de la riviere. Le projet peut 

demarrer avec cet arrangement, et si les activites de la Mauri

tanie augmentent rapidement, des dispositions pourront etre 

prises pour fournir un consultant a temps complete 

3. Les services d'un Officier de la Formation pour 

la Protection de la Flore a temps complet, stationne a Yaounde, 

seront partages pour aider a la creation du Centre Regional de 

Formation de la Protection de la Flore a Bambey et pour mettre 

au point Ie programme d'enseignement et les programmes de cours. 

b. Formation 

1. La formation a un niveau superieur pour Ie person

nel de l'etat-major sera fournie par la creation de deux a cinq 

bourse~ universitaires AID, pour l'obtention de diplomes de 

licencies ou de bacheliers, aux Etats-Unis ou dans des univer

sites de pays tiers. On espere que deux candidats senegalais 

pourront commencer a suivre les cours en Fevrier 1976. Au 

cours de la deuxieme et de la 3eme annee du projet, les autres 

candidats qualifies pourront etre rendus disponibles, sur avis 

du Chef du Service de la Protection de la Flore. 

2. La formation moyenne du personnel de la protection 
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de la flore sera fournie d'abord a sept agronomes qui travail

leront en qualite de surveillants dans les regions ou les ser

vices d~ protection de la flore etablis sur place deploieront 

la plus lrande activite. Des fonds seront fournis pour Ie fi

nancement. des etudiants sEmegalais et mauri taniens dans Ie 

centre regional de formation pour la protection de la flore qui 

sera cr0~ avec l'aide des fonds AID a l'Ecole Nationale des 

Respons3."oles Ruraux de Bambey. Elle pourra recevoir vingt etu

diants-in-cernes pour des cours qui s'etendront sur trois mois. 

Un cours technique et pratique de protection de la flore sera 

donn0, destin~ a pr;venir los pertes avant et apr~s moisson. 

Un consultant de l'USDA specialiste de l'ctude et de la crea

tion deE cours sur la protection de la flore sera mis a dispo

sition, suivant les besoins, a temps partiel pendant la pre

miere an~ee, et si les activites de formation se developpent au 

Cameroun, ainsi qulil a ete prevu, avec un autre centre regio

nal de formation pour la protection de la flore fonde par AID, 

il sera possible d'ajouter un consultant dG 1 'Education Agri

cole a tem9s plein pour Ie projet de l'Annee Fiscale 1977, 

consultant qui travaillera dans tous les pays participants et/ou 

cooperani.'s. 

Avant que les installations de Bambey ne soient ouvertes, 

la formati~n superieure de six participants sera faite aux 

Etats-Unis pendant un cours special de trois mois qui sera donne 

par des ~pecialistes de la protection de la flore de l'USDA. 
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Les participants devront suivre un cours d'Anglais intens1f 

avant de quitter Ie Senegal, si possible, mais des fonds ont 

0te fournis pour qu'un interprete s'occupe d'eux aux Etats-Unis. 

3. Formation au niveau inferieur: Ie plus grand 

nombre de personnes a etre formees seront les personnes tra

vaillant sur place, qui ont un contact direct avec les cultiva

teurs dans leurs fermes, pour enseigner aces fermiers les nou

velles techniques qui leur permettront de lutter eux-memes con

tre les parasites. Les cours pour ces sp0cialistes seront 

Qussi Cl'U'3 t~n collaboration avec Ie spccialiste americain de 

la formation, Ie Service S~negalais de la Protection de la 

Flore et Ie personnel affecte a Bambey. II est prevu d'utili

ser les memes installations que celles decrites plus haut, pour 

un minimum de travail theorique dans les salles de classe et un 

maximum de formation pratique dans les fermes de l'ecole, sur 

les plots d'essais pratiques, et avec les fermiers locaux. Les 

plans de formation regionale au niveau inferieur ont ete dis

cntt's avf'C les responsables agricoles sL'nl'galais et un accord 

tacite a Ctt' pris pour qu' I\ID aide financicrement a la creation 

de batiments-dortoirs pour Ie logement de 20 personnes environ 

du service de vulgarisation, destinees a la Mauritanie et au 

Senegal, a raison de deux cours par an, soit 120 personnes qui 

auront etc formees en 1979. 

c. Denrees. 

1. AID fournira les fonds destines a aider a cons

truire une unite mobile de lutte c~ntre les parasites capable 
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f. A~port du S~n~gal 

Le Gouvernement du Senegal apportera au projet 

pour la premiere annee, l'apport suivant en CFA convertis en 

Dollars americains, par l'entremise du Service de la Protec

tion de In Flore de l'Agencede Cooperation! 

a. S~rvices Techniques et Autres 

b. Denrees 

?esticides 

Muteriel d'application 

c. Autres frais 

Operation, entretien, reparation des 
v(hicules et materiel 

Bureaux, meubles et materiel 

Entretien, op6ration et utilisation du 
centre Regional de Formation a la Lutte 
contrc les Parasites de Bambey 

TOTAL .......... 

$ 30.000 

$ 150.000 

50.000 

$ 10.000 

5.000 

$ 20.000 

$265.000 

Un badget d6taille pour les aNne~s restantes de la Phase I 

aern n(·goc i.e, lorsque Ie Plan de Travail annuel sera mis au point 

en collncot'[l tlon avec GOS. 

E,',.Butn h atteindre. 

fluto ~ Ittteindre pour la formation au Sene~al 

J. Conntruction de dortoirs a. Bambey, pouvant recevoir 

20 ~tudl[lntD-intcrnes. 

Formation de deux instructeurs pour l'Ecole de 

Drunbcy. 

3. Cr6ntion de Cours (en Fran9ais) sur Ia Protection 
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de la Flore, pour les cultures, avant et apres la r~colte, 

ces cours etant accessibles a tous les pays du Sahel. 

4. Cinq diplomes d'Universite Etats-Unis/pays tiers 

pour 1979 - Protection Generale de la Flore. 

5. 15 Directeurs de niveau moyen et Dire'cteursregio

naux ett",dlant les methodes de' mise en oeuvre de la protection 

de la flore. 

6. 120 agents de la vulgarisation, au niveau des tra

vaux pratiques, seront formes pour 1979 gra~e a une serie de 

6 cours donnes a Bambey. 

7. 10 equipes de trois hommes chacune formees et au 

travail, de concert avec les unites mobiles (voir ci-dessous). 

O. Un organe important compose d'unites mobiles pour 

la formation de nouveau et d'ancien personnel. Ces unites en

seigneront les techniques de lutte preventive egalement pen

dant la :norte-saison. 

9. Des cours de formation pour la prevention des dom

mages causes aux cultures vivrieres entreposees et enseignant 

Ie traitement des entrepots infestes seront mis sur pied et 

enseignes a Bambey. 

Aide Technique et Aide a la Gestion 

1. Aider Ie GOS a organiser ~e personnel, a d6velopper, 

a aider B. gerer et a. former un s.ervice de Protection de la Flore 

comprenant cinq divisions. 

2. Etablir un reseau de 120 personnes travaillant sur place, 

avec 7 coordinateurs regionaux. 
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3. 100 demonstrations "methodes et l'(>sul tat~ Obtl:"J1US" 

effectw~es pa.r les fermiers individuels en .lq70: GOO t'!ll 1977; 

1000 yero 1978. 

S.:>utien Lcgistique pour les Campagnes de·· Lutte contr,e les 

Parasites des Plantes. 

1. Vahicules et materiel de demonstration· pour cinq opera

tions d'unites mobiles du "Departement de Lutte contre Ie Feu" 

sUbventionnees par les Etats-Unis et capables de couvrir 50.000 

hectares en 1976, 75.000 hectares en 1977 et 100.000 hectares 

en 1978. 

2. E8cadrons mobiles speciaux equipes pour la demonstra

tion et l'enseignement des mesures sanitaires a prendre dans 

les batiments entreposant Ie grain et des methodes de lutte 

contre leg magasins infestes au moyen de la fumigation et/ou 

autres techniques modernes. 

Statut de fin de Projet 

La diminution d'environ 50% des pertes causees aux cultures 

par les par'asi tes basees sur les annees 1973/1974, pour les 

annees1978/79, mettra fin a. la premiere phase du projet. 
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4eme Partie MISE" EN OEUVRE DU PROJET 

C. Mauritanie 

1. Politique agricole, Financement et Administration 
; 

La. production alZricole est limitce aux produits ne

cessair~s a la subsistance, a la culture des cereales, legumes 

et datte8. Soixante-quinze pour cent (75%) de la production 

des cereales provient des zones irriguees et, dans les annees 

normales, la production atteint environ 110.000 Tonnes. Etant 

donne que les besoins totaux en cereales sont de 145.000 Tonnes, 

il existe toujours un deficit auquel il est fait face par l'im

portation. La production des cereales, de 1971 a 1974, a ete 

de seulcrnent 20 a 80 pour cent de la production normale, etant 

donne la Hccheresse. 

b. ~~thodes de fermage 

"La Mauritanie peut se diviser en trois zones de cul

ture. Les 4/5emes situes au Nord, un cinquieme situe au Sud, 

et une bcmde etroite courant Ie long du Fleuve Senegal. La 

vallee du Senegal, zone qui a peut-etre 50 kilometres de large, 

au Nord du Fleuve, sur Ie cote Mauritanien, habitee par 20% 

de la population du pays, cultive 80% des cereales, soit tout 

Ie riz ei la majeure partie au mil. 

Traversant Ie reste du pays, une bande de quelques 100 

kilometres de large est cultivee a grands risques, seulement 

en mil et un peu de mais. Cette culture de gros grains est 

faite en 6troite association avec la cul.ture quasi-sedentaire 
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des Maure~ qui repr~sentent Ie groupe social pr~dominant 

du pay& et lui donnent son caractere particulier. La culture 

s'efface au fur et l me sure que l'on gagne Ie Norct du fleuve 

qui est l"ll rn1 t ~l tu~\ it In. front:lf-l'0 du Snlwl et du Sahara. 

II n'est pas surprenant que la Mauritanie se nourrisse 

avec di!'f'iculte. La disponibilite de cereales par habitant, 

meme avec les importations, a continue de decliner depuis 

l'indep~ndance. 

Le pays est, depuis de longues annees, deficitaire en ce

reales. Les importations representent en moyenne 40 pour cent 

de la cOu6ommation annuelle; certaines annees, elles ont ex

cede 50 p0ur cent de cette consommation. Bien que la produc

tion totale de toutes les cereales n'ait q~e peu varie en 

moyenne depuis l'independance en 1960 (avec des changements 

consider,q,bles en ce qui concerne la moyenne), la population a 

augmente de pres de deux pour cent par an. De 970.000 per

sonnes au moment de l'independance a 1.260.000 en 1973. Etant 

donne qu-il n'existe aucune perspective de mettre un frein a. 

cette augmentation, on peut etre pesslmist~ quant a l'avenir 

proche pour ce qui es t de la capaci t(~ de In Mauritanie 0. faire 

face A lu demande des principales c0r6alcs. Le pays d(pcnd 

maintenan~ den importations conc(d6es et, en fait, la Mauri

tanie pourrnlt facllement demeurer dans cc domainp oouo tutellc 

internatlorlnlc. 

Deux r6gimeu de fcrmage aosez dlffurento fonctlonnent en 

Maurltani~. 
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Les T~ucoulours utilisent Ie fleuve comme source princi

pale d 'htLmidi te, semant le mil au moment ou les inondationso 

de l'ete retrocedent. Au cours des recentes annees, on a 

introdul.t la culture du riz decortique, ainsi que des legumes. 

A part quelques pompes Illodernes a. faible aspiration, il n'e

xiste pr~tiquement aucune irrigation. Au Nord du fleuve, Ie 

mil est cilltive et arrose par la pluie, mais il s'agit la. de 

la region du pays la plus assuree d'avoir de la pluie. Les 

rendements du mil Ie long du fleuve sont de l'ordre de 400 

kilos a l'hectare et de 300 lorsque les terres ne sont arro

sees que par la pluie. 

Malheureusement, cette terre qui possede Ie potentiel Ie 

plus eleve de tout Ie pays, est egalement la plus isolee. II 

n'existe aucune route utilisable reliant 1a zane fluviale a 

la cote, ni aux villes principales. Le fleuve n'est pas uti

lise pour la clrculation. En consequence, il eGt tres diffi= 

cile de nistribuer des fournitures et des pesticides aces 

fermters. 

Une rOute proposee, reliant la zone m6ridbnale aura une 

grande importance pour In zone neptcntrlonnle du flcuve. 

II s'agit 10. d'un environnement phyn:1.flUp. dlff1cile, habit6 

par unc poplllat1on hUmll.ine dlnpcrn6e, plluvre et difflcl1e n. 

a tteind r'!. J\ucune perc(c rp..d lcllie UP uemblc prt"vun, flui pcr

mcttrll.i t 'j' lUlI,'oliorer I!.ll condl L101l. P(!ut-etre Ie mnl11cur co

poir, pOIlt' ~fl proche I.Lvcnlr, pou!' l'llup,mentlltlon den culturoD 
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vlvrleres r~side-t-il dans les efforts faits pour ameliorer 

les cultures faites apres Ie retrait des eaux, au moyen de 

m~thodes simples et rapidement accessibles, qui ne comportent 

aucun risque supplementaire et ne coutent que peu ou pas 

d'argent. Un avenir plus lointain peut offrir des opportuni

tes pour une agriculture irriguee plus intensive l'e long du 

Fleuve Senegal, aidee par Ie controle de l'eau et une naviga

tion rendue possible par Ie delta et les barrages Manantali. 

Le plus gros marche, pour les denrees, peut se trouver au Se

negal, plutot que dans les villes mauritaniennes eloignees. 

c. Organismes de soutien 

II existe peu dp pays africains plus pauvrement dot6s 

d'organis~es agricoles de soutien. Ce qui existe est faible 

en nombre, faible en organisation, faib18 en formation et manque 

du sout~en n6cessaire. Les services agricoles n'attirent pas 

les meill~urs diplorn6s des 6coles. L'0cole agricole de Kaedi 

semble recevoir les candidats refus0s par les autres institu

tions s~olair~s. Son rendcrncnt cst limit6 h quelques diznines 

de diplolfl"~; pal' an, soit it pf'11H' un tlf'l'[1 rlu nombrc nt'cf'ssnire 
, CIo' , 
n In pour:;IILLp de:; bllb~ a att('llldl'(' a ] IlI'lll'l' actlwlll~. 

Ell CI~ rnOrnt.~llt, 1] l~:;t IllvI'1l1ul'!nldltbl (' que Ie fet'rnler 

mnurttantl'lI pulcr.f' ('ntrf'trllll' d"r. C()!lt~l"1.', ,trottD f1.VC'C non 

gOllvcrnr,n"nt pHl' l'1 n t.f'rrn(d lJtl 1'(' d' 1 !I!:' i t.tJ t tann offlciellco. 

Mcrne lor O(~\lI~ tI(· tf'lH cOlltrlctn f\Xlnt.c·l1t, Ie ~ollv(!rncrncnt n pcu 

0. offril', f'll V,chnolov,l/' d; r-n noutlf~lI. On Pf!ut; dtfflcl1cmcnt 
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rlirl'J '{u' un 3y:::tE:me indigene de recherche fermiere existe. 

d. P~litique des prix et de Mise sur Ie Marche 

Le Gouvernement Mauritanien essaie de controler les 

prix des dellr~\eS alimentaires, mais, dans la pratique, de 

tels controles n' obtiennent pas de gros r('sul ta ts, etant donne 

que Ie Gouvernement n'a aucun moyen d'administrer, ni .de mettre 

ces contr2les en vigueur, De la meme fa90n, aucun organisme 

commercial n'existe, qui s'occuperait du magasinage, duo trans

port et de la distribution des cereales produites dans Ie pays. 

Le Gouvernement voudrait creer Ie controle des prix 

et un systeme de vente pour les cereales. Mais, jusqu'a ce que 

du personnel et des installations ne soient mis sur pied, cela 

demeurera seulement un faible espoir. Des bases ont ete jetees 

pour une politique commerciale et des prix plus decentralisee, 

basee sur Ie niveau administratif regional. 

2. Activit6 anterieure 

La Mauritanie n' a (tl' que tres peu active au cours de 

son histoire pour ce qui concerne les programrre s de lutte con

t.re les insectcs et les rnalacHes clr~s plantes. La portion des 

fonds publics alloule a l'ac;rlculture par Ie Gouvernement Mau

rito.nicn II l·t(· prcGquc constante au coul's des 7 a 10 dernieres 

annees, solt ? h 3 pOIlI' c(~nt (Ill h1Hl[';(~t nlltiono.l, ct rien n '0.

vai t (!t{; pr('vu pour l' Orr~fln tt~a tiOlI dr~ la protection de 10. flore 

juoqu'(!n len}l. Jp Mtninti~J'I! cl(~ l'Af,:l'leulturc cot, en ce moment, 

em train dn rnettre our pled un plan d(;taille de d6veloppement 
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des cultures et du betail, 

Ce plan donne la plus grande priorlte. auxactivites qui 

"paieront" rapidement, en ce sens qu' elles r'esul teront en 

denrees alimentaires plus abondantes, ce qui implique des 

vari6tes am6liorees d'engrais et un materiei de lutte contre 

les parasites pour aider Ie fermier. 

Ce materiel atteindra Ie fermier dans quelques zones, 

to~t d'abord par l'intermediaire de ~'organisation schemati

que du Ministere du Developpement Rural, tel qu''ll fonctionne 

a l'heure actuelle et tel qu'il est decrit dans Ie tableau 

suivant. 
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MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAI 
Secretaire General 

Bureau Central ! 
Agricole ; 

Coopdration P~otection de l~ Recherche 
J D~{~,i~s~i=o=n==~--~::D~i.=Vi~S=i~·o:n~Jktl=~=···;~~. DiV~ion .de 

~ , ~Flor\ _ Agronomiaue ~ 

~ --------------------- T ~ 
,EGIONS Al)MINISTRATIVE S 

.. ~- ----- ........... _ ... -. - ......... J~ 

,11 ':Tl": w 3.iL \1/ ~li 
~ 

Q) Q) Q) Q) 
Q) Q) r-l Q) r-l r-l r-l 
r-l r-l r-l r-l 0 r-l 0 0 0 
0 0 0 0 () 0 () () () 
() () () () .r-! () .r-! .r-! oM .r-! .r-! .r-! .r-! H .r-! H H H 
H H H H tID f..l bO bO bO 
bO liD bO bO c:t: bO c:t: c:t: c:x: c:t: <I! c:t: c:t: c:t: 

f..l H H H H f... f..l ~ ;j H ;j ;j ~ ;j ;j ;j $ ;j Q) Q) Q) 
Q) QJ Q) Q) Q) +' +' +' 
+' +' +' +' () +' () () () 
() () () () Q) () Q) Q) Q) 
Q) Q) Q) Q) CI) Q) CI) CI) rJJ 
rJJ CI) CI) CI) CI) 

CER CER I r:!ER CER CER CER 
• 
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Bien qu'il existe douze regions administratives, seules 

-neuf d'entr'elles possedent des "Secteurs Agricoles" d~nt 

la tach~ est de mettre en oeuvre la politique agricole dans 

chacune ceE neuf regions. Dans quelques-uns de ces secteurs, 

il existe des C.E.R. (Centre d'Expansion Rurale), qui sont 

diriges par des Moniteurs d'Economie Rurale charges de tous 

les aspects du travail de vulgarisation parmi les paysans. 

Ces Secteurs Agricoles et les C.E.R. representent les 

structur-es impliquees dans la mise en oeuvre des programmes 

d'action decides au niveau central avec ces structures locales. 

Pour ce qui est du personnel, il y a environ 50 personnes 

de niveau moyen-superieur et inferieur chargees de la mise en 

oeuvre d~ la politique et des operations sur place et dans 

les secte-llrs. 

La v~lgarisation et la formation de personnel pour tra

vailler dans les unites d~ protection de la flore seront 

lentes. 

II existe seulement sept agronomes, travaillant dans tous 

les ministeres, possedant une formation universitaire, et 

deux d'e~tr'eux sont affectes au Ministere du Developpement 

Rural. Au niveau suivant, on trouve des Ingenieurs de Tra

vaux possecant leur baccalaureat, plus deux annees d'ecole 

agronomique. II n y a que dix de ces ingenieurs. II y a 5 

conducteurs de travaux ayant suivi les cours de l'ecole pri

Maire et quatre annees de College Agronomique a. Loga, au Se-
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negal.· Au quatrieme nlveau, on ~rouve des moniteurs qui 

fournis~ent Ie contaot dlrectavec le~ fermiers et ont sui vi 

les courn de l' ecole pr1maire, p1t,ls ·trois· ann.ees de cours au 

Centre de Formation pour 1 'Ag.riculture et: 1a Vulgarisation 

de Kaed1, en 14auritanie. Crest 1a seule. ecole de Mauritanie 

qui apporte un soutien a. la culture et. a. la.productioh du 

betail. Le Cel1tre a ac;lm1s 60 etudiants en 1973; 76 etUdiants 

avaient anterieurement ete dip10mes par ce centre et tous sont 

employes par Ie Ministere d~ Developpement Rural (50 d'entr' 

eux comme agents agrono~es). Le programm3 de Kaedi a ete re

forme et elargi en vue d'augmenter la qualite et Ie nombre 

des diplol1'.es di vises entre les speciali tes suivantes: Betail, 

Eaux et It'orets, et Agriculture. II y a environ 30 candidats 

pour l'o~tention des diplomes, etudiant outre-mer les su~ts 

concernant l'agriculture et l'un d'entr'eux a presque termine 

ses etude~ pour l'obtention d'un diplome d'entomologie a l'U

niversite de Californie. 

L'autorisation de creer une unite de Protection de la 

Flore vi~nt d'etre re9ue du Ministere du Deve10ppement Rural. 

Une contribution A.I.D. importante fournira la formation ne

cessaire a 1a creation de specialistes de la protection de la 

flore a tous 1es niveaux, lorsque des candi.dats ayant les qua

lites reqllises se peront fait connaitre. 

Le Mini:'Jtre du Developpement Rural, Ie Directeur de la 

Productiorl Agricole, et Ie Chef de l' Uni te de Protection de 

la Flore ont rencontre l'equipe chargee de l'etude a. Dakar, 
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dans Ie but de d~flnirla po'li tique' de la MA.uri tA.n1'E~, Ie 

statut actuel et les besoins, en vue de falre demarrer Ie 

projet je prot~ction de la flore. 

Le M~nlstre a lu l'Etude de Revue du Projet et dit qu'ils 

essaienb de creer une organisation" tres'similllire a. celIe 

proposee par les Etats-Unis et ayant en vue les memes buts, 

mais que 1a Maur1tanie commence seulement. IlB manquaient de 

capacit~ operationnelle et de soutien logistique, meme loraque 

les fond.a pour la fo~rniture de pesticides et de maU!r1el ont 

ete mis a. leur disposi tion·. En consequence, cn I971l, dcs 

pertes se sont produi tes, qui se son t mon4;,{'es de IW 0. 5()~ 

des cult~res vivri~res. Leurs besoins en illfrnntructure Dont 

les suivants: 

(1) ConGtl~ction de petites installations pour Ie otockagc 

des pesticidp.s; 

(2) Mise Bur pied de possibili toa de trnnsport pOIU' In din

tribution des pesticides et du mat{ricl d 'npplicntion; 

(3) Obtention de prets pour la forma tion aux n1 velLux moytm 

et superieur; 

(4) Localisation d'une source pour 1 'obtention de fondo do 

sout~e~ op6rationnel; ct 

(5) Creati':Jn, sur placc, d'un ocrvlc~ ('fflcnc~ dn vlllg/trloll

tion de Ia protection' de In nO!'1' , 

Tout ceci contribucrllit n. f'orml'r 1 '11lf't·nntr'I1<'f.lIr'· qu'll" 

considerent necesso.ire b. III condul te dl~ rnmpnf,IlNJ con tr" 1 "0 
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3. Flan de Mise en Oeuvre 
; 

a. H1storique , 
Les pertes de cultures v1vrieres oausees par les insectes 

et autres parasites des plantas en'Mau}lf..tanie se sont produi

tes r~g'..llierement. Les r~oentes'invas:1.ons importantes d'in

sectes ont e.ttir~ l'attention du gouvernement sur le fait que 

ces perte~J, ajoutees au deficit ann\.lel des den'rees' alimentaires, 

doivent etre prevenues, ou reduites. 

En 1974-75, Ie. production des cultures vivrieres en Mauri

tanie pour les zones saches a ete d'environ 20% de la normale. 

Les rapp()!'1~s des cultures plantees en Novembre et Decembre 

mrniers 1ans les zones ou Ie fleuve regresse ont ete moyens. 

La prod~ction tota1e a atteint environ 64% des besoins. Le 

pourcentage des pertes causees par les insectes a ete estime 

a 30 pour. cent, soit 23~000 tonnes de graines vivrieres. 

Le Gouvernement a deja. mis au point un programme de pro

ductlon vivriere, lent a. delJl8.rrer, a. cause d'un manque de per

Bonnel e1: trlline I de routes, et de disponibili tes d' apports pro .. 

ductlfs lJOL:r les fermiers, a cause aussi d' un manque de systeme 

de vente. 

b. ~ne de conduite 

Un syst2me d'equipement pour les petits fermiers et deman

dant pou GU pas de mise de fonds doit, etre cree, dans Ie cadre 

de ce pro~et. L'une des composantes de ce systeme sera la cre

ntion de ~yntemes de controle de 1a gestion integree des paraSites 
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~implef., a 1 'usage du fermier. Le service agronomique qui 

se trou\re actneIlement sur place et. qui n I est pas suffisam

tnt~n t pourvu en personnel, d I autrepRrt, mo.l forme, sera en

t.l'ain0 a ces t~~chniques et dl~molltreront fiUX fermi8rs comment 

les utiliser. 

Les activites du projet A.I.D. dans la Phase I aideront 

Ie Ministere Mauritanien du Developpement Rural a creer, 

presqu'a partir de rien, un service de la Protedction de la 

Flore, Cal)able d I amener la diminution des pertes dues aux 

parasites et, par la meme, d'augmenter la production de la 

flore de fa90n significative. 

Les activites de protection des cultures vivrieres en 

Mauritanie viennent de commencer. Quatre des 40 "moniteurs" 

;l.gronomes travaillant sur place ont re\~u une courte formation 

dans le~ travaux pratiques de lutte, durant les cours donnes 

par la FAO a Dakar, en Fevrier 1975. 

Un plan d'organisation et de gestion pour Ie Service de 

la Protect:Lon de la Flore sera cree dans Ie cadre du projet 

A. I.D., '3t comprendra du persormel central, regional et sur 

place, e~ meme temps qu'il prevoira les relations qu'ils en

tretiendront entre eux. 

La Mauritanie nlest pas a meme, a l'heure actuelle, d'ab

sorber de tres gros apports. Le Service de la Protection de 

la Flore n'existe que sur Ie papier et aucune allocation bud

getaire n'a encore ete faite; la zane de production de CUl

tures viv~ieres est petite, comparee aux autres nations du 
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Sahel et les systemes de communications et de transport sont 

sous-developpes. En consequence, pour la premiere annee, 

1 'organisation, la gestion et l'aide administrative seront 

fournis par l'entremise du personnel du Projet AID stationne 

a. Dakar, qui effectuera de frequents voya.ges en Mauritanie 

et prete!'a son concours lorsqu'il s'averera necessaire, dans 

Ie cadre du programme annuel de plan de travail. 

Le b'.lt du projet Mauritanien est de creer un service ef

ficace de protection de la flore, qui formera les fermiers 

pour l'11tilisation de techniques simples, destinees a reduire 

les pertes subies par les cultures vivrieres. II s'agit la. 

d 'une app!:.'oche institutionnelle a long terme qui devrait de

marrer rapidement par un programme de for:nation pour lequel Ie 

pays peut fournir des candidats ayant les qualites requises 

pour subir' une formation dans Ie pays, ou au Senegal, au Ca

meroun, en France, au Canada ou aux Etats-Unis. 

En ~eme temps, les Etats-Unis aideront la Mauritanie a. 

creer et a. former des unites de protection de la flore, mo

biles et independantes, pour la lutte c~ntre les attaques im

portantes, mais localisees, souffertes lorsque les sauterelles, 

les locus~es ou autres parasites apparaissent dans des zones 

non arab~es, ou envahissent les terres cultivees. 

La p:upart des activites du projet seront centrees dans 

la zane de production vivriere du Bassin du Fleuve Senegal. 
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c. Apports 

Pal' Ie canal d 'un protocole d' accord bilateral avec la 

Mauritnnie, AID fournira plusieurs apports: 

GeRtion: Les services du Directeur Regional du Projet de 

AID, d'un officier du Projet travaillant sur place au Sahel 

(entomologiste) et de l'officier charge au niveau regional de 

la Formation a la Lutte c~ntre les Parasites seront partages 

avec Ie Senegal, lIs conseilleront et aideront Ie Gouverne

ment Ma,tritanien, par Ie truchement du Service de Protection 

de la Flore, a organiser et a gerer un systeme de lutte inte

gree c~ntre les parasites pour Ie centrole des manifestations 

des ins8ctes et, ce, grace a deux methodes: 

1. La creation d'unites de controle mobiles, capables d'ap

porter €lles-m~mes un soutien logistique, cependant qu'elles 

comba~tr0nt les parasites dans les zones de cultures vivrieres, 

ou dans les zones desertiques, avant que les parasites ne 

puis sent penetrer aI' interieur des terres cuI ti vees; 

2. La creation d'une capacite de protection de la flore a. 

l'interieur ju petit service travaillant sur Ie terrain par 

la formation et la demonstration, afin de montrer al~ fermiers 

des mcthc.des simples de lutte integrce c~ntre les parasites, 

~ a peu de frais. 

Formation: Les fonds pourvoiront a la furmation a tous 

les niveaux. 

- Au nl',1eaU professionnel: Deux cours d' entomologie a 
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I' echelo:l universi taire, seront fournis, pour former Ie 

personnel a remplir des positions clev~es dans Ie Service de 

Protect.ion de la Flore. Un homme doit rentrer des Etats-Unis 

1. 'annl'(> prochaine. II y a travaille a obtenir un diplolfle de 

Licence en Entomologie, grace it des fonds fournis par un pro

jet anterieur de A.I.D. 

- All niveau moyen: La Mauritanie fournira des candidats 

presentant les conditions requises et venant du service agri~ 

cole ac~uel travaillant Bur place et des diplom6s de l'Ecole 

de Formation Agricole et de Vulgarisatiol1 de Kaedi. A.I.D. 

fourniru. ~_es fond8, pendan t la Phane I, pout' que plusieurs 

membren o.unllfi{!8 ciu Service cie Protection de la Flore puio

nen tass L:; tel' n. UIl cour~3 !lon-un i vernj La t re de con troll~ prn. tlque 

rl t~S pnrllsl tf'::';, min au POill t pltr ] 'lr;~nl\. ~~p('cialeml~nt pour lno 

pays du Sahel. D'alltl'f'[~ pllyr> pal'ttcipel'Ollt {'C;lllement 0. ce 

('nul'S. 

Le Cf'ntre n,',~lonal de! F()l'matlon it 1(1 protedctlon de In 

Flore cpl1 dolt ;;tl'l~ cr,',: ?t Ilarnh(~y all :~{llt/"1l1, et 1(~ COUl'O de 

Fo rma Lion (iu Cltlrlf'},Ollll t'Olll'llil'ollt "'/',fl.II'rn'~n t line Connrl tloll nil 

niveau rnoY"Il, dalu~ 11~ (~~t(ll'I'It'n :tppl)l'L:~ l',','!onaux it ('t~ pr()JI~t. 

!Ill :i(:col'd l'xp"I'11I1"nLal PUlll' j't l'I',"ILioll d'Ul11! ,"co11! pOllr lpfj 

participal'tr; V I '!l'tI1!; <II' lhlll'lt'ulli' :t I'V ni,',nt !lV(~C )f~ Hln1n

tr. r(~ f:(.nt"/',I' 1 It 1 ~', til' l' /\I~ 1'1£:\11 til 1'(' • 

- lJr}(! t'O!'lrlltt\()1l th,'ol'iqll(! pOll}' 1(1 pl'r~l<mr.I~] nul' plnc~, 

tcndllnt t\ leur (~l1fl(!l'!:rIf!r If!lI b!chlli.()lH!n it ut111ncr pllr 100 



fermiel'Sl sera hnbi tuelleml~nt dOl1lh'E' EHIl' Il' t.as, t"t I\U Ct>ntrp 

R~glon~.l de III ?l'l'te,ictiC'!l (h~ In. Flol'C ..l,l' 1':11llbey. 

f\la}'~hnndlnt"s: C('llt~s-('I C'l'IlSlstt')'\'llt I'll v{'hLt'1l1I'n, mat{'

)'Inllx l't p('~;t.kl\k~1 It ] '\Imlt~\' lill :~I'I'vll'I' til' Pl'ot,,'('Cloll de IlL 

F'lore qu:;. mettl'E1. nul' pied deux unJ.t(·s lIlotJiles pour d(~montrer 

Ie sou tien 10giBti que: et les technlq ues de vn.porisl1. tion des 

ten'c s • ::11,:, s ar,ll'ont en qual i t{. Ll' UI1 i t I' n lit> forma tion, 10rs

qu' e11e3 ne seront pcw el1[~i1[~('es liruw des opt"ratlorw de con

traIl'. Une rnll>1t~ qUfllltit.', li,' pl'ntlcilif'r>, !;urn e>t Ilf' pol1ullnt 

pas l'Pllv:ironlll'Ill"nt, IL ,'V 1'0\11'111" POIlt' ;';t}'(~ \lt1.1L;"t~ ('II ll)'r(l

}l)77. O;,IW:\ l\)ul'l1l POlll' ,H~I().n()I).- dl' lW!;Ucld,'!;, dt' !tnU'

l'lt~l f't dt' !'l"ll:; til' 11"lll:;PII}'t pOll!, 1 ,'!', :11'1.1 vi t,: ;', :\ ('C'lll't-t,I'}'m"·. 

'''~l'l VII')',;I':l -\ L"IJl(i\li ti,' l'l ("IlIl!,:lI'Il,' 'l::llll·It.~llll.·II!I'· ('IHltl't~ ll'n 

IIl'lllll't':;talll1ll!l il'l!'()!'t:lld,,':', dr' !~Il\lt,,!·,'ll":1 I'I':VIU':; potU' J't,t,'· 

(It, l' /tUh";:IJ" ,I,' I' /'(1 I. 

(1111.1''';: 1'!"l!::: ,',,: fU!ld:: fOtl111lt'ont Ie nOllttell ClU budgot 

() p I' l' : 1 L I ( ) III I t· 1 : : , 1 r' p J :t I ~ .' P L) I U' : 

1. L'ut:!ln!tt(t)~j till l!,tl t,:rl·!l et (lno vnliculen, If'u l'{'parntlonn 

t!t 1"[1 1')'11"":' d"·IILI·"tl'·II; 

~i. III Ili/.Ill d', "Il.'!'" :"11 ::lllllll~~)·t· 1I)CI11,' I·t l"n f)'nln ;lIt t'Ol'mrl

t\ 011 , y l.OI:.p,'lt; ll':~ 1!1t1,·ltIlllt t u .JOlll·ll!tll~q'f·U pOtU' l"n ,'quip/-n 

,). It'li !llllt"I'lllIiX. !.'r: :'IIIII'nttll)·,·tl, 1"1\ pli~l"t'o tt,'U\l'Il.I'tl, ]c-n 

fOlU'Idtu)"'/l putll' l:t 1l,'I'IIl'tV Iq .. It. mflt,'·rt.·l rJ(~ rnrml1'Itlflt1oll df1tJ 

puot.icl<hHI t·t 1"11 llutlln: i't. 



4. les pesticides de domonstration, Ie mat&riel et les four

nituroB pour Ie contrale des parasites du grain stock~: 

5. les frain d' enseigl1C'ment et les indernl11tt~s journalieres 

des pnrtj cipan ts qui sui Vl'ont If's C()Ul'~, tiu Centre Hl~gional de 

Forma.tion pour la Protection de In. Ii'lore de Bambey, au S~nl~gal. 
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PROTECTION DES CiJL7~TRES \" I\1\ IL!,:: S :\U 8:\HEL 
BUDGET P!1ASF I ~,!Nr.U'!'!\NIE 

dt'" 1~17~ 
, 

1 \.}7~~ n. 

Tutal [h·' l'V • 1\"~h. P:u'Ue lP:lIltl~ ~l:tl'('halld 1 tl I' ~ Ant.l'l'r. 
1'ra1s 

1975 1!~8 0 24 61 63 
1976 120 0 In 39 40 
1977 1~9 70 24 30 25 
1978 -175 ..J.2- 25 30 ~ 

592 140 134 160 152 

Apports Mnurltnnlcns 

I.e Gcuvernernpnt-hote n'a. paG approuvc: Ie budget des ope

l'atlonn. r·· Lt"IV:til pratique dolt f;f.;l'e r(nl1G(' par les Ger-

til' 111 It'odtwt,[f\!l d,' 1 'ili~l'letllt\ll'f', rUl :;"!n tlu IHI1!r.t;~r'~ Uu D(-

v (~ lop 1)(' rn' '11 t 1\ 1I '''l I • 

11I1 II t VplLll 

11 J\tUl'lb (; y , 

http:Ilnrg'r.on


4. Quatre eQuipes de trois hommes formees et se 

trouvant sur Ie terrain dans des unites mobiles (voir ci

dessous). 

5. Les unitcs mobiles forment une importante com-

posante pour la formation du personnel nouveau et ancien et 

pour l'enseignement des tecIDliques de contrale preventif 

pendant la morte-saison, pour demontrer les techniques de 

contrale du grain sto~ke, lorsque Ie materiel des unites est 

convenable. 

6. Les cours de form9.tion pOll!, let prevention des 

dommages ':!aus0's aux cultures vi vrieres entreposees a la ferme, 

ainsi qlle les coul's sur la fac;on de trai ter les magasins in-

f0StL'S seront !nis au point et enseignes a Bambey. 

Aide 'l'echnique et JUde a In. Gestion 

1. Aider Ie GOM h orr:al1iser, dc'velopper, a ider a la ges tion 

r~t a la formation d 'un service de Protection de la Flore pour 

" , . ClOt"[l L.loll d 'nn r~'!)l':ll1 til' qual'llnte persollnes travaillant au 

lll.vl~a\l tk:~ tl"w:tux pl'a:,lqu,'f" av(~c troj s coordinateurs rl'gio-

Il~LUX pOllr traval·ll(~r avpc 1ps fermLers. 

d',!~~ f't:l'tiltt·l':; llldlvJrllj('Jn '~n ]cj'(C; 100 en 1977; et 200 en 1978. 

:~()\l tl.~·t} j,o/Y,I.:lI; I q\ll' apport(. aux Campac;ne s de Contrale des 

1. r,'!11 ",',111,('11]1'11 t~t lt~ trlat('rtnl de d(.monstration pour Ie tra

vall d(~ dl"IX ,,/lILt'·:; rn()bll(![~ <lu "J){pn.rternent tle Luttc c~ntre 



pourront couvrir 20.000 hectares en 197f; 40.000 hectares 

en 1977; et GO.OOO hectares en 1978. 

'"' ... DeE escadrolls mobiles spC'cianx \'qnipC's pour 130 d\"monstrfl-

tion et l'enseignement de l'assainissement des batiments ou 

est entr~pose Ie grain et des methodes de lutte contre l'in

festatio~ des magasins par la fumigation et/ou autres tech-

niques modernes. 

STATUT ~E FIN DE PROJET 

La ~iminution de 50% des pertes causees par les parasites 

et subi8s par les cultures sur la base de 1973/74 a 1a fin de 

1a perioQ~ 1978/79 marquera la fin de la Phase 1. 

D . CAM1R JUN 

Historique de l'Agriculture 

e.. Macro-estimation de l'Agriculture 

L'agriculture est de loin l'activit~ 6conomique la plus 

importan~,(! du Cameroun .. dOlmant 40~(' du GDP et venant en tete 

du secteul' des exportations avec 76% des gains h l'exporta

tion en 1973. Avec les forets, l'elevage et la peche, elle 

fournit la source des vivres pour environ 75% de 1a population. 

Les denrees agricoles forment la base des industries princi-

pales de transformation et de fabrication du pays. Le taux 

reel d'ac~roissement de la production agricole etait de 9.7% 

en 1972 contre 7.5% en 1971. 

Le cac~o et les produits d6rivant du c~cao, Ie cafe et 

Ie bois de charpente sont les produits d'exportation princlpaux 
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comptant pour 29%, 26% et 13% respectivement des exportations. 

Le coton (3% des exportations), Ie caoutchouc, les bananes, 

les fruits du palmier, l'huile de palme et l'arachide com

posent les 8% restants des exportations totales decoulant de 

1 'agriculture. La production du cacao a decline depuis 1971/ 

72, a c~use de la mauvaise sante des arbres vieillissants. 

La proQuction du coton a decline depuis 1969/70, surtout a 
cause de la superficie reduite permettant d'augmenter la pro

duction des cultures vivrieres. La production du cafe, des 

bananes, de l'arachide et du caoutchouc montre une legere re

prise. 

Le }.iil:. et Ie S'Jrgho sont les cerl'ales les plus importantes 

et sont p~incipalement cultivees dans la partie septentrionale 

du pays, pour etre consommes sur place. La production a dimi

nue de f'aqon reguliere, passant de 480.000 tonnes en 1968 a 
356.000 tonnes en 1972. Le mais vient au second rang, montrant 

une augm~ntation reguliere de la production qui est passee de 

298.300 ·c·O!l.nes en 1972 a plus de la produc tion prevue par Ie 

Plan. Les feculents tubereux principaux sont Ie macabo, Ie 

taro, Ie manioc, l'igname et les patates douces. 

La production du Riz a atteint 15.300 tonnes en 1972, loin 

des 28.000 tonnes prevues pour la consommation en 1975. Etant 

donne les grosses augmentations de la consommation, Ie gouver

nement conS3.cre des efforts considerables a 1 'expansion de la 

production du riz, principalement grace au projet du SEMRY de 
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Yagoua. On espere que Ie projet pourra porter la culture 

a 4.300 hectares, ainsi qu'il amenera l'adjonction d'un moulin 

de traitement du riz et il est financfpar IDA, FAC et CCE. 

Des etudes sur la faisabilite de ce projet dans d'autres zones 

sont en cours. 

PRODUC'l'I0N DES CULTURES 

Les ~enrees principales sont Ie mais dans l'Ouest, Ie 

plantain, l'igname, Ie manioc et Ie "cocoyam" dans Ie Sud 

Central, Ie mil, Ie sorgho et l'arachide dans Ie Nord. 

Bien que, generalement, il n'existe pas de probleme de 

nourrit~re serieux au Cameroun, des raretes alimentaires re

latives resultant en partie des problemes de distribution 

existent 1ans les principaux centres urbains de Yaounde, Dou

ala, Garoua et ailleurs. La secheresse de 1972-73 a cause des 

deficitE alimentaires locaux dans de nombreuses parties du Nord 

du Cameroun. L'incertitude concernant la suffisance des den

rees alimentaires dans Ie Nord a stimule les fermiers de la 

l'l'gion trc:.vaillant aI' echelon familial de sUbsistance qui on t 

execute ur. reajustement massif dans les zones consacrees aux 

cultures commerciales, en comparaison avec les cultures vi

vrieres, an cours de la saison de la pousse qui a suivi la se

cheresse. Alors que la zone plantee en coton, avant la seche

resse de 1971-72, excedait 110.000 hectares, en 1973-74 la zone 

plantee en coton etait de moins de 60.000 hectares. 

II exiflte une preuve grandissante, maio insuffisamment 
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r'. t~f:J.Y':~ VJ.r rjr;[3 rjr)curfl".:rltz, '41119 l".:r: renrjr::r~lr;rlts des cuI turea 

'Ii 'rri~rr,s a travers Ie Cameroun dtc lir.e!!t O'l, au mleux , s ta

gnent, 3. cause de l' ~puisement de 1ll. r':,rtilih" du ~~ol, Jps 

parasitt":s insectes et des lIlaladie~~ (h~s \)lantL's, l·t it C:\\I(H' 

de la competition faite par les cultures commercialcs. La 

productlC/n du sorgho et du mil dans Ie Nord a {,tc' stl'ieuse

ment affectee par la secheresse et les pel'tes dOes aux para

sites ~es plantes, alors que In production du mais dann l'OueBt 

est aff~ctee par les insectes et les maladies de In fcullle et 

de la tige. 

La pr;')duction des cultures commercioles au Cllmel'OW1 ntagne 

et declin~. Le rendement du caton dans les plaines d\l Nord 

etait en 1973-75 aussi bas qu'il y a 10 nnn, non rWl\l'-'rr!f'nt. it 

cause de :La secheresse, mais egalement h C.'1.lISl~ til' la d Irninlltloli 

considera.ble de la zone plantl~e. Bien que 1.'[; }'('nd"I!l"l1tl~ :1()ll'!d~ 

~'galement tres bas pour 1 'arachlde, ct-'llt'-C'l d,>vl"!lt }"tpld,'r::"nt 

llne cultur2 commerciale dans Ie Nord l't ](1 ;~1H1 C("ltr'ltl: all 

cours des recentes annl;es, environ ~;() f)OII1' ("'11 t d,> I't ('1111.\11'(' 

d 'arachid~ a ete vendue pour Ill. consornrn'1. t 1011 local f' Oil pOll I' 

etre tralt(:e pour faire de l'huile de c'l1.nlrjf~, Itrlll !It' 1','!Hifltlt'e 

aux besolns locaux et du payr,. 

En general, Ie cadl'e institutionnel ncutf!lllltlt lrl pl'odlll·t!OI. 

des cultures vivrieres est inad(~qunt pour fall'/' rllc" h III ti'i(~Il{' 

qui consiste a augmenter et n. am{~liorer In. rrodllctloll !It'll C!lll

tures principales. Les systemes de llvt'{linon den nppot'tn puur 
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corrig~, est Ie fait que les syst~mes ~e contrale int~gr~ des 

parasites ne soient pas inc Ius dans Ie programme de recherche. 

II n' est pas surprt'mant que Ie personnel des services de 

vulgarisD.tion soi t insuffisamment formL' et faible en nombre, 

8i l' 011 c:onsid~re ll' nombrt:~ des fermiers a atteindre. Des 

agents de ni veau moyen et infC'rieur, qui sont plus proches du 

niveau de la ferme, sont egalement handicappes par les mau

vaises routes, les transports insuffisants et Ie soutien logis

tique, ainsi que par de petits budgets de fonctionnement. Le 

travail de vulgarisation Ie plus efficace est effectue a l'in

terieur d8S compagnies orientees vel'S l'exportation. 

En general, l'utilisation plus large de la traction an1-

male, les amc'liora tions des outils manuels, les varietes ame

lior6es de cultures, l'utilisation plus grande d'engrais, les 

tC'clll1iqlws de protection de la flore, Ie contrale am01ior(~ des 

ntlluvaises herbes, et l'irrigation a une faible echelle, pour

raient am:liorer et augmenter la production des denrees ali

mentaire3 au CRmeroun. Les activites deployees pour ameliorer 

et augmenter la production vivri~re devraient etre menees dans 

Ie contexte de l'entreprise totale fermi~re, y compris les cul

tures co~merciales et les activites de production de betail. 

La rpsponsabilite de la polit.ique des programmes et des 

projets llg~icoles est partagee entre Ie Ministere de l'Agri

culture, Ie Minist~re du BL'tail et un(~ mult.LplicitC' d 'oreanis

mes ou de compagnies autonomes, s'occupant habituellement de 
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telle ou t',elle denree precise. Cette structure d' organisation 

r~nd difficile la coordination des activites de d~veloppement 

rural, particuli~rement les activtt~s tendant k au~menter la 

p l'oducti oa des denrl"-es alilTl8ntaires PI' lnc ipales ou a int{>grer 

les productions ar;ricole 8t dE' b~tail. 'ruut en poursuivant 

(galement des buts l~gitimes d'augmentation de la production 

des cultures commerciales destinees k l'exportation et/ou a 
l'usage dcmestique, dans Ie but d'ameliorer les gains en de

vises etT~ng~res et les revenus des fermiers. 

Le Gouvernement du Cameroun, en fixant des priorites pour 

Ie developpement agricole, soup~sera les approches du programme 

en considerant les objectifs economiques contenus dans Ie plan 

de developpement de 5 ans: 

1. pour r§duire les disparites r0gionales de revenus; 
,..., ... pour contribuer k l'expansion de l'exportation ou k la 

substitution des importations et 

3. pour soulager les d&ficits de denrees alimentaires prin-

cipales domestiques. 

Ces ~uts sont compatibles avec Ie mandat confie k AID par 

Ie Congres qui est d'augmenter la production des denrees ali-

mentaires 8t d'ameliorer la nutrition, pour aider au develop

pement des pauvres ruraux et pour rehabiliter les zones ecolo-

giquement fragiles (telles que les Plaines septentrionales du 

Cameroun) qui sont serieusement affect(~es par la s(.cheresse. 

Une c~mpagne de culture vivriere importante pour l'augmen-
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tation d~ la production a d~'but~ 011 t.Talwier 1975 et doit 

fournir aux fermiers les renseignements n~cessaires sur les 

rra tiques dE' cuI t.n 1'e et. les apports snbVl~!ltiolln~'s tels que 

1('s pesticides. 

II. REGIONS AGRICOLES ET SYSTEMES DE PRODUCTION DES CULTURES 

On distingue au Cameroun cinq regions principales: les 

plaines eu Nord, les Hautes Terres de l'Ouest et lee Basses 

Terres de l'Ouest et des cates, la Foret, situee au Sud et ir-

riguoe p~r les pluies, et la Savane centrale. Ces cinq regions 

sont carar.terisees par une diversite ecologique et climatique 

considerable et, en consequence, une diversite considerable des 

systemes de production agricole. La diversite des sols et du 

climat su?gere qu'il existe un potentiel considerable de de-

veloppement d I agriculture et de culture v5.vriere, base sur un 

~1.Vantage comparatif regional. 

A. " La Plaine du Nord est la zone septentrionale du 

plateau ~damaous qui est caracterise par des chutes de pluie 

relativement basses: 

Le sorgho et Ie mil sont des cultures vivrieres principales, 

largement cultivees sur de petites superfjcies de 2 a 3 hectares. 

Les rendements moyens sont de 600 a 700 kilos par hectare 

ponr Ie miJ., Ie sorgho, Ie mais et 1 I arachide, et d I environ une 

tonne par hectare pour Ie riz des hautes terres. Depuis 1970, 

les rendements ont souffert des attaques d'insectes et de la 

secheresse et il est prouve par de plus en plus de documents que 
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de 'lUlgarisation agricole qui doivent etre utilis~s pour la 

distribution et la vente des apports en vue du d~veloppement 

des pratiques des petits fermiers dans la lutte contre les 

parasite5. 

Le potentiel de d~veloppement des cultures vivri~res le 

plus pronetteur pour les Hautes Terres Occidentales est l'ame

lioration et l'augmentation de la production du ble, Le ble 

repr~se~te un interet considerable comme culture de subsis

tance, r.omme source de revenu pour Ie fermier et comme culture 

pour 1 'exportation. Le ble represente deja la seconde source 

d'importance pour les fermiers drs Haute~-Terres et dans les 

r0cente& ann0es du ble a ~te export~ vers Ie Zaire, Ie Gabon 

et Ie CAR. Les points essentiels d'un programme d'amelioration 

du ble Eont les suivants : 

1. La production, la multiplication et la distribution de 

vari~tes resistant aux insectes et aux maladies des feuilles; 

2. L'amelioration de la fertilitC du sol, particuli~rement en 

faisa~t face aux besoins en azote; et 

3. l'Ext8nsion de l'aide a la gestion fermi~re, en y ajoutant 

la lutte contre les parasites. 

D. 1es Basses Terres de l'Ouest et de la cate couvrent des 

parties dG trois provinces: le Sud-Ouest, Ie Littoral et Ie 

Centre-Sud. Les chuttes de pluie moyennes annuelles sont de 

2500mm. Environ 50 pour cent de la population est urbaine et 

cette forte concentration cree un marche grandissant pour les 
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cuI ture.s vi vrieres p rodui t,'s da.ns 1:.1. l'~'glon et It'~ :~onl\S 

proches. 

Le 3 rrt!1cipRL's cnltul'l"s \rivri~l'l'S sont. le r1:.1l1t:1.in, It"' 

bl~' l:>t les planteH:\ raci!1Ps, ct1lt.:tv\'t~ pill' If'S pl"tits pro-

pl'lL' ta tres dans des fel'llles qui font en moyenne deux hec tares 

~e superflcie. L'huile de palme, le caoutchouc et les bananes 

sont largement cultlves dans les plantations commerciales. Le 

cafe Rotusta est cultive en rnerne temps que les cultures vi

vrieres, Les fruits cueillis sur les palmiers sauvages repr6-

sentent une source apprcciable de: rovenus pour les petits fer

miers. Comme aill~~urs, au Cameroun, les rr~ndelllell ts des rL'col

tes vivriel'cs et cornmel'cialos s(~nt bas l~t. :10 renclt'rnent n' a pas 

[1uivl II' rythml' dl~ la (h~mallcle UJ'klilll' O'C111uiDsantt', pal'tlculie-

l't~rnel1t dcl.Jl!3 1rt v LlJ e-p()rt de li()u'11a. L' abf>t'llcP l'ela ti ve (lc' 

routes J.'elJant les fl~rrner, :.lUX pot nt[l de vt~nt(' eomp liqu(~ If' pro

bleme dt' la fourni tUl'O ck f', clt~rn'(' ('f, a I Jrnentaire s ,wx cen tres ur

bains e'v ~ondui t it 1,'1 pertc~, pOU1' ll!s f'errnLers, d' un revcnu 

substantiel provenant 'l'~~l c:u] tUt'(~G vi vl'J,cl'es. 

L'activit,· 1a plus pl'()m(~ttt'lHJ(' ell ('l~ qui concernc 1e d(;ve

loppement des cultures vivl'J(~l'(~[) (~:Jt, l'(Jrl~n.nlon.tl.oll du march{!, 

pour les dCnr\'of~ al:Lrn(~!ltait'\!n tj'~tdltiollll.!lle[1 (d; Iloll-tl'adltlon

l1pllcs. C"cl LrnplLqlw l'arn,'llol'at.LllJl dll I"'~'t·[t\l <i,':; I'ollb'o re-

liant le'd ~'l~l'ml!n :tux lIlarcll":;, Illll:;i IIlI" 1 'arnt' tlol'lltloll (l(~n 

techniqunn de G tocl(,1l(~\' pOll I' 11'[; l"/',llrne:;. 

E. Ln Foret Occldf,!tltn.lr' trrll~U,"(' pnl' leo pluieo comprcnd 
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la plupart des pro~inees du Ce~tre-Sud at de l'Est et des 

parties du Li:toral et des ?rovinees de l'Ouest. La. moyenne 

des eh'.ltes de pluie se s1 tue entre 1:100 et 1900mm. 

Les cultures vivri~rcn prineipalen ;,ant Ie plantain, le 

manioc ct If' "eoeoyarnl1. Le sauei caUSt pn.r lcs dc'fieits de 

ctenreer, tl.l1mentn.lres ct Icc prIx ('levl S H. Ilmenc' Ie Gouverne-

ment h fl)rmuler un pl'ogrrunrnc de "l'('volutian vertp" dn.ns III 

zane entourn.nt Yn.ounde-. Lc proE':carnrrc cst justc h non d(but 

et son but est d 'aue:mc·ntcl' 1a production et In. ventf~ clu plnn-

tain et df"s autre;, pl'odult!1 dans l't ::one, pO\ll:' fllir(' fn.ee 0. 

In. dema'lcle dt~ Yaound,' ('11 dl'nl'l'eS ttl l!llf'ntnlrl'f1, I\ 1 '-'rlglne, 

('talent .l..!lrtdlqll'l.tl~~), PI, it l'lrH'1'f!c'lctt.,·, d,-[l rnoyenn d(> trn.no-

l' t rJ u n" t't ! 1 ' . t. 

i f'l " I ' " I c qu,- ("lIt', ,':', "-

l\ r{nlllt.' '!l lit I , !1"1',lll~"/l('I' d,'!) cuI t\ll'('1\ vlvl'icl'ell dnno 100 

t~oncG I'/r-:"n pIll' 1":1 llo(~I,·tJn. 
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L' anr.( e dernierp., Ie Gouverneme!1t 1. rr 1s ' .. me :TIe-sure po

s1 tlve 'lui pourl'£li t :nf'~h'l' it une met] It",ll'f' ('l~('l'd !ll~tlon et 

un m~il·~.t~\ll' contl'lllf' lit'!> ;lctlvlt,,'r, tll' \1\'\'(llorpl~nll'l1t l'\lr~l. 

Ell I\out 'jl)'n, 11' j.'1)NI\DFI, (Fondn Tlatloln1 til' Dl'vf'loPPclllt'nt 

II comprend un 

connell dl~dfll11l1r;tl'nt1oll elf' L' rnf'l!lbl'(~n, pr,'r,ld{ pal' 1c Mi-

n1stre d,' l' I\t-rl e1l1 LUI','. 

I'ural, 

lHtI1CPf1lC'ld. ·'t 1 ','x.','\ll.Ioll l,'[~ pt'I'.i,·1;, ti" d:vl'lop!lI·II.I'llt rUl'al 

I't 11 d,",r:t r(\11l~1.1()!lI"·1' (','!;\'!l" Ull ,TI'Il111!',!!'(' ti(' I'!",jlt :lI~l'l-

t'f'£lnt d"li I')Ll"1I1tl,'!~ l)tl'II'I'('I!t :tYIl1"!:JI'nt l't'c"vl)lr d'i l'r:dlt. 

Lf~(l I:,r;:';:~ pour l:l !J}'Odlictloll pOlllTI'nt ,;tr,' 1'1l1tr, ,!lI:qll'lt 10 

£lnG, m'l':' 1a pl:lp'u-t !1'~!'I"l!t !tC'c(lr'.j:!1 :~'I!' \'1 b'wl' Il'Ull rl'!rJbour

r.t~mf':·lt "!l tl'ol:1 Ill! 'rl'ttl'" ann, :~1I1'."tlit 1f' t:,'pt> 'I,' ! -'tl·t.l 'J1 t,'. 

! ! 1Ir: I rnpOl' tl1nt, 

It' Cl','tllt, hlllf·l'!\!f'f. I't·t.lt"n i·x('I'ptll'!lr'. l'l';'n. nt""l cOI::;"nt,l 

"P!) llat!1 .,." ,-" It,!~ '1I't1(~)I':; IHIlIl' 111 lut I.,. l~()lltl'(' }"n plLl'ani ten 

dl"o cult'II"':: '!t-/l":'I"'!', Ito!: m'lt/l't'IIIX, 1"/1 J'(j111·,l1t\ll"·:~"1. 1('0 

nppll~at"IIJ':' ~:l!lljll"):: :~"l-()Ijt !ldn :t lit dt:;pontt.lcJn 'If'/i !'t-rrnlcro 

it. rlf'l1 pd:o: nltvI'llt.iu'l!l,'n. 

11 "clll'I'(~ljI' /\1-'.1' t ('() 1 j' 

A 1.11' 1 '111' 1 1 /'11 t fa tt (tn.nn loa nncionn torr1 tol rl'n 
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fran<;a! B, la priori t{. des recherches ngronomiques est donnee 

~mc cultures pour l' exportation, cepend:l.nt que h's recherches 

sur 1cb cultUl'es vivl'ieren princip[l.le~-; nont rest~'r's loin dC'r-

riere. Les recherches nur les cultures commercia1es ont ob-

term de bans rC'sul ta ts dans Ie domn.inc de In lut te contre In 

ma.lndi0 f't contre len insectes. La vulcarisation des stations 

dl~ !,pc!1"rc!1,'s pour It'S cu1 turer. viVl'lel'l~s, Bolt n. prl.l'tir des 

ins ti tu t" cll' l'l~clw l'cllt~S eux-m~men, noi t it partir des services 

de la Vtllglll'l:;atloll, l'[lt pratlquernc'l1t il1existante. La re-

cht~rche nul' lec 
, 

[;y[~tt'nWB ue ferrnllge et stlr In gestion des 

Afl!1 11,> pOll'JoLl' Cl)l\t1'0ll'r 1 'orientation de toutes les llC-

tivlVs d·· 1'I:dli~l'(~I1t' au Cn.rnt~l'()un, Ull l\o\lvt;1 organisme, 1 'ONAREST 

vl"nt d ;'Ll'" l~I·'·I·. q\ll a~~:;\lrni>l'a In. l'I~:~p()!wal>llljJ dt~ III Duper-

{~l'rt'nrli"[j ,n I ('\IX 'lpr) 11 l'l:!' IUIX t't! ,'m!"}':;. 

p (! )' n 0/111 t' 1 "llIll'/', ,f d ( • I Il V II 1/'.1 U' I IlIL t Iun I' n 1. :; I. ext l~ f 'fL TI 1; POll rIa. 
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pour In poursui te des programmes de ci< di t du FONADER et 

pour les ac ti vi t~s de recherches de l' C'NftEEST an ni veRU de 

la ferl:1e. la formation e t le re-cyclage dn personnel existnnt 

a. tous les ni VenLL,,{ sont devenns tres nl~cessaires. L' IRAM 

(Insti tilt. de Hecherches et d ' Application des Methodes de De

veloppern:mt) conduit en ce moment une enquete sur l' education 

ngricole et la formation pour tout le Cameroun; Ie Directeur 

de l'Agriculture, et on trouve lA un r{sultat partiel de cette 

~tude, 6tudie les moyens de restructurel' le service de vulga

risatio:l. qui est pratiquement non-existant pour les cultures 

vivrier('s et 5e concentre sur la possibilit6 de permettre aux 

techniciL~s de moyen et do bas niveau de s'occuper des cultures 

vivri~res dans 10 cadre de ] activit0 de vulgarisation des cul

tures a l'px[)ortn.tion. L'nn d(~" aspectr, principaux de la for

maUoll s'~:,n. dc' [,' (lCCUrWl' til'S syst.t'!m(~s d(~ lutte contre ] es pa

",'lsit('~; d('~; ('ulttll'Ps '11'11'1;'1'08 et d'Wl \'lltdpemcnt int\"gr6 pour 

1" cOlltrol(' <I"s para:::d.tes, utilisant moins do pesticides. 

T'.'. PosoJ.bl1it.',s du Pror;ramme dllns 11. Production des Cultures 

VivrJ:';rf's. 

LeG r-o[,sLlJU1Vr. d'n.m,'11orat1oIl et d'llue;mentlltion de la 

productl GIl ctroD culturr:G vt'lrlcr'C~s all Cameroun sont bonnes. 

Les '1.'11'1,' t; [; elt: [,()1 (~L de cllrnlll '!(:vralcnt faciliter une ap

proche C'cjulllln',',(! v':}'::; 1a dlve1'clf'lcatioll de 1n production 

agl'icol0.. LIt pl.'Ullf'! ('aLlOll d[~s pI'OI~rflnllfl!'n (~t 1n pr,"pal'ation 

des pro,Jets dcvraient pl'endrr. en cOIlt~ld,'ratlo11, lion scuIp-mont 



C~tt9 ct~~9rsit~ ~cc-climatiq~9, mais ~galemant les b~ts que 

Ie C~m~rGun se rropose d'atteindre dans Ie secteur rural: 

1. La dlminutlon des dispal'i V's rC gion~:i.es de revunus: 

2. La contrlbution h l'expansioll de l'expol'tatiol1 ou la subs

titution d'lmportatlons, et 

3. L'ail~gement (les ct6ficits de ctenr8es aJ.imentaires princi

pales dans le pays. 

Ces o~);jectlrs sont compatlbles avec le mandat confi& a 
I\ID par 1e COIlt;t'hs qlli est; d 'allgmen>~r 1a pl'oduction des den

I·I.·I.~S a:U.IIl(oIIL!ljl't~l' t~L d'ClItl,'llol'er:La nutrition; d'aider a 
] '("l.Inl'llnl'1; LlOIl dt~1 '1 qll:l I i t.t", (h~ "] [1 v i,~ dl~s paUV1'PS clu necteur 

l'IIt',II t~t till :;,'('t.':\ll' 11l'l):till: I't d'a:L(it't· h.1'1 t·('}mLJUitatloll 

d';; :~Olll~f; 1'('ol()gL'lll"lllf~llt f'l'a(J"lleB (;,'II{":[; ()llC: les PJailles dll 

lIul'd till (:ll!Wl'Ollll) :,"]'j(:IlSellwnt aff'(;ct,'e:; par Ia s(·eJwresse des 

A. j)alnll '~"llt clf: 1'\~dIIL'e les d iLl [HH'l t: s des 1'(WeIlIlS rC,

rj()ll!llIX, 1,; (;('ll'/i:t'llC::1I1':llt rill ,'alllt':l'OIIl1 11 aect)I'<i,' :Ia pIllS haute 

1)1·101'1(· ... !lUX uctLvit<"s ri(:; rl,:velnpP..;tlwllt 1'111'a1. clalls les p1.aJlles 

,jll [lord ','"lol",i'I1Il'lIl1;IIL 1'1'111'1 II,:';, 1.'1 (lll\llliatloll (,oI1C,:~nlt"r~ dans 

La l'l'gioIl 1 li. f,III:: P~I\lVl'(~ 1111 (:nm'~I'()1111 ('(1111PI't'lltl L(~c f't~rlllit~l'S ~Jl'

dPllL:tLl'('U qui pl'ndlli:il:IIL I,s (':I'("(1lt·:' pl'LllCll)· ..... l('~;. 

III] (ll'tW]"Unlll i : t.l~lltl'lIlL 3. [l();·t".CI' :1 nOll lila X 11111 1111 la produc

tl.OI1 d(~n f!'llhlt'(~:; vlvl'ic"l·,.l' partIll Il!f) !'ermlers R<"delltaires du 

!'I,'rd est l~robabl(~lII(;llt I.Ill[H·udellt. it l'}wlll'e actuelle L'angle 

d 'a ttaque d' I\, TD d (wra 1 L P l'omouvoil' des sys temes de fermage equi-



libr~s, I3.fin d' assurer '.ill approvisio!1!:.eme!1t sur e" ct;r~3.les 

princip5.les des familIes fermieres et de la region et a as

surer Q~ revenu raisonnable a la famille fermiere, en propor

tion avec l'investissement et les risques encourus. Le de

velopp~ment base sur les systemes de fermage existants pour

rait et~e poursuivi en developpant un equipement minimum pour 

la produ~tion des cereales, y compris une provision de semences 

d'elite ~raitees de mil/sorgho, des tecreliques ameliorees de 

preparation de la terre, la lutte c~ntre les insectes, la 

densit6 des semailles et du desherbage, des betes de trait 

8t du credit. Etant donn0 que les producteurs de denrees ali

mentaires principales du Nord sont invariablement des produc

teurs de ~oton et d'arachide, cette derniere etant cultivee 

pour la consommation domestique et pour la vente, la place de 

ces cultures dans Ie systeme de rotation de l'entreprise fer

miere devl~ etre clairement definie. 

L'activite de production des cultures vivrieres des Plaines 

du Nord devra comprendre les elfments suivants : 

1. fourniture d'un apport, credit et systeme de vente; 

2. Services de vulgarisation et formation; 

3. Multiplication et demonstration des semences; et 

4. Lutte c~ntre les parasites des plantes. 

B. Une intervention qui est egalement faisable consiste

rait a promouvoir la production du ble dans la region des 

Hautes Terres Occidentales du Cameroun. Une grande priorlte 
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devra1 t Ehre doru1Lt,e a.u developpement de cett.e region, sur 

la base de la diminution des disparit~s des revenus r~gio-

1~a.UX. 1e blo est important a 1 'Ouest, ou il reprt'sente une 

C'ulture f'..limentaire. Lp.s point~ f·8~0.ntiE-'1r, d 'un pl'or,ramme 

d 'am~llora tion de la culture du bll' devraient comprendre: 

1. la production, la mult.iplication et la distribution des 

vari~tes resistant bien aux insectes et aux maladies de 

la feuille; 

2. un controle integre des parasites; 

3. une anelioration de la fertilite du sol; 

4. l'alde a la vulgarisation dans Ie domaine de la gestion 

5. un materip.l simple pour Ie stockap.;e villageois a la ferme; 

(;. des crt.>dits pour 1 achat d'apports arr.l'lioros. 

D. Camerow1 

2. Activites anterieures dans Ie domaine de la Lutte 

c~ntre J.es Parasites. 

Sui'~nt Ie Gouvernement du Cameroun les pertes annuelles 

des cultures vivrieres virtuelles dues aux predateurs sont les 

suivantes : 

Mais: 20% 
, 

50% a 

S,:)Y'gho et mil: 25% 
, 

40% a 

Hiz non decortiqu6: 10% 
, 

209{. a 

Arachide: 5% 
, 

lOr. .. a 

Certaines annees, lorsque les locustes migrateurs et les 
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CJlsE::aux de Qu~lea attaquent, les pertes sont bea1.lcoup plus 

importan~~es et atteignent parfois 1009C dans des zones loca

lisees. 

8i ces estimations elevees pouvaient etre reduites des 

deux-tiel's, la perte financiere la plus pessimiste serait de 

16 Milliuns de Dollars, y compris les pel'tes subies apres la 

recolte. 

Les legumes et autres cultures commerciales souffrent 

0galement de lourdes pertes dues aux insectes et aux maladies 

qui se reproduisent tres rapidement tout au long de l'annee 

en climat tropical. 

La competition entre les humains et les predateurs pour 

les cultures vivrieres est serieuse dans la zane du plnteau 

septentr.:!.cmal Oll la masse des graines vivrierC's est clll tivce 

dans des petites fermes. Les fermiers, icl, m@me dans les 

bonnes 8nnCes, menent une existence pr0calre avec un rrvenu 

de $90 •. , par personne, soi t moins de In moi tiC, de ce1111 de 

la maj ori te; des petits fermiers de s autre s l:'!'~giolls ar,r 1coles 

o~ des conditions ecologiques dj,fffrentes prevalent, et Oll 

d'autres cultures sont faites. 

Le Cameroun est presqu'ind6pendant en ce qui concerne la 

production des den~~es aliment~ires, mais la production des 

grains et :La demande ne s' 6quilibrent que de fa90n precaire. 

La fourniture n'a fait face a une demande grandissante que grace 

a une reduction rigoureuse des superficies cultivees en cultures 
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L<;'/-:lopp~ment !iural et de 1 'Hydrologie, service Qui centrera 

ses activit?s sur les cultures vivri~res, principalement Ie 

sorgho, Ie mil, Ie mais, Ie riz, l'arachide et Ie ni~be; 

presque toutes ces cultures sont faites par les petits fer

miers, sauf Ie riz. 

On m~nque de personnel pour faire fonctionner Ie Service 

de la Protection de la Flore et on a besoin plus precisement 

de trojs specialistes pour les divisions ci-dessus. Le Chef 

de la ProJuction de la Flore est un diplome universitaire 

d'~gronomie. Un entomologiste, forme alcr Etats-Unis, est 

l'6cemment ren trC~ et a etc affecte au Minis t~re, mais il tra

vall18 sur les recherches portant sur 10 coton. II y a huit 

personnes qui travaillent a la protection de la flore, mais 

pas sur les cultures vivrieres et seules trois d'entr'elle~ 

poss~dent des dip lames en entomologie, en pathologie des 

plar{.,es ou en nen.J.tologie. Le Minist~re du D~veloppement Ru

ral et de l'Hydrologie a dit qu'il pouvait fournir cinq candi

dats presentant les qualites requises pour recevoir aux Etats

Unis ou dans un pays-tiers une formation lll1iversitaire. Le 

premier d' entr' elL'C devrait etre disponible ell Janvier 1976 et 

Ie second ~t Ie troisieme pendant l'0t0 de 1976. 

Il eYiste un programme d'education agricole pour Ie per

sonnel travaillant sur place au niveau moyen, d~nt la plupart 

sont engages par des organismes de culture commerciale, a leur 

sortie de l'ecole, mais aucun cours sur la protection de la 

flore n'est donne. 
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Le Centre R?gional Phytosanitaire de l' oJ.A.U. possede 

une station a Yaoundo, qui est bien dotee et bien equipee, 

mais elle n'a pas encore fait grand 'chose. Du personnel au 

Iliveau moyen a 6t0 form~ pour l'inspection et les travaux de 

mise en (~uarantaine. 

Bien que, virtuellement, toutes les cultures vivrieres 

soient faites par les paysans et qu'un organisme special ait 

ete cree pour augmenter la production, aucun donateur n'aide 

a la creation d'un service de vulgarisation. On a dit a l'e

quipe chargee des travaux d'etude que l'idee de creer un pro

jet de protection des cultures vivrieres est tres opportune 

et que Ie Gouvernement du Cameroun donnerait une grande prio

rite, ainsi que sa collaboration aux activites des Etats-Unis, 

afin de leur venir en aide. 

Le GOC soutient la "Revolution vertpll pour les raisons 

suivantes : 

~. Reduire l'inflation des prix des denrees alimen-

taires. 

2. Stabiliser les fournitures d0 denr0es alimentaires, 
... , , 

grace a df:s installations de stockage, afin que les annees de 

secheresse n'affectent pas serieusement l'economie. 

3. Augmenter Ie revenu des fermiers, en augmentant 

la disponi~ilite des apports en faveur des zones fermieres 

€!loignees. 

l' t • Diminuer l'exode de la jeunesse rurale, en amelio-

rant les conditions de vie a la ferme. 
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Ces buts sont a peu pres les memes Que ceux des programmes 

d'AID en faveur des secteurs agricoles des Programmes d'A1de 

au Devcloppement de l'Afrique. 

A l'heure actuelle, il n'existe aucune structure financiere 

pour l8s prets a la production des cultures vivrieres, en vue 

de pe~ettre aux fermiers d'acheter les apports tels que les 

pesticides et Ie materiel d' applica tion nlanuelle. Cependant, 

la "Commercial Crop Bank" fournit plus de $700.000.- pour des 

prets a ~a production, dans Ie but d'acce10rer la production 

des cerL'ales dans la Region du Plateau Septentrional en 1975. 

D'a".ltre part, dans la Region Septentrionale, une station 

de recherches sur les cereales a ete creee, qui espere mettre 

a l'essai des varietes de sorgho, mil et mais de haut rende

ment et possedant une grande resistance a la secheresse et 

aux insectes. 

La FAO aide Ie GOC a creer un comite de vente des grains 

dans Ie Nord, creation necessaire a une politique des prix sys

t(matiquc. D'un autre c3t6, ce ComitC peut servir de vehicule 

a la dis'Cribution des traitements des semences necessaires et 

des produits chimiques utilises dans la lutte contre les pa

rasites. 

Quelques avions &quipes de materiel de vaporisation sont 

disponibleE pour la location. Tout Ie travail a ete execute 

jusqu'ici sur les cultures commerciales, mais, en 1974, seuls 

3.650 hectares de cafe ont ete traites alors que Ie but est 
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de trattp.r 10.000 hectares. 

Ces ivion~ Chnl'gl's lil" In V:1.p('l·i~::I.tj 011 ~~ont. d1 t1rollibll~s 

pour venir aI' appui dL~s opL'ra til)l;S an 801 ~m cas lh~ grosses 

manifestations de parasites des plantes. 

Le GOC a demand€>, et a. l'OICMA et a. l'OCLALAV, d'aider a. 
mettre sur pied un petit magasin d'insecticideu dans la zane 

septentrionale pour soutenir les efforts faits dans la lutte 

c~ntre l~s criquets, en coop~ration avec les ~quipes natio

nales, mais on ne s'attend pas a. ce qU'ils prennent en main 

un programme de lutte. 

Depuis de nombreuses ann~es, Ie Camedroun dispose de 

pesticides, mais les syst~mes de vente et de distribution pour 

les zones de cultures vivri~res doivent etre d~velopp~s. Le 

Gouvernement a l'intention de laisser une societe commerciale 

de produits chimiques crl'er une usine de prl'p:1.ratlon a. Douala, 

afin d' aider a. diminuer 18s prix C'levl's des pes ticides impor

tes, prix dus aux longues distances a couvrir rar Ie fret. La 

vente dES pesticides s'etend rapidement dans les pays voisins 

et partic'.llierement au Tchad. Le systeme de distribution et 

de vente a. l'int~rieur des terres, pour la fourniture d'apports 

aux fermiers, est a. peine suffisant, mais des mesures vont etre 

prises pour am(Hiorer ce sys teme, grace a. de nouvelles et a. 
d'anciennes organisations. Le soutien logistique et les f~ur

nitures d'urgence en cas d'attaque massive des pr6dateurs ne 

sont pas possibles pour de grandes zones, mais l'un des premiers 
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buts ~ atteindre par Ie nouveau Service de la Protection de 

la Flore est la creation d'une telle capacite. 

3. Mise en Oeuvre 

But 

Aider Ie Service de Protection de Ia Flore a. reduire 

les pertes de cultures vivrieres estimces par Ie Gouvernement 

du Cameroun, de 5 a 50% des rendements des diverses cereales 

et de ) 'arachide, y compris les pertes subies sur place et 

celles encourues pendant Ie stockage. Parmi les principaux 

parasites attaquant Ie mil, Ie sorgho, Ie riz et Ie ble se 

trouvent les sauterelles, les locustes, les terebrants, les 

moucherons des po~ses, et differentes autres especes. L'e

liminatiol1 des pertes des cultures est :'gale a une augmenta

tiol~ cO':Tespondante de 3()5(~ dl~S l'endeml'nts de Ia production vi

vriere Drincipale, permettant de faire face aux besoills crois

sants de 2..a population qui augmentent au taux de 2.5% par an. 

Pour commencer, les divisions suivantes composeront Ie 

Service de la Protection de la Flore: 

Protection de la culture, responsable: 

a. des campagnes anti-locustes et anti-sauterelles. 

b. de la cr(;a tioll d I une organisation de vulgarisa tion 

destinee a enseignel' aux fermlers les techniques de lutte 

contre les parasites. 

c. des techniques de controle intC~gr() des pa.rasites. 

d. des enquetes, economie des traitements, predictions. 
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e. .ies campagnes pour la luttc contre les parasites des 

cultures vivrieres emmagasinees, dans les villages et a. la ferme. 

f. de la cr0ation d'Wl Centre R~gional de Formation pour 

la Protection de la Flore. 

Phytopharrnacie, responsable: 

a. de la dL'te:rminatiol1 de I' efficacit,,~ des pesticides et 

des ef!ets r0siducls sur les parasites. 

b. de l'analyse quantitative des pesticides et des taux 

et methodes d'application. 

c. de l'6tude des residus des pesticides sur les plantes 

et les e,nimaux. 

d. de l'6valuation et ae la confirmation des niveaux re

siduels to16rables des pesticides pour toutes les cultures 

vivrieres. 

e. de l'essai des prodults chimiques et des gaz pour les 

n(1uv\:~lles tcclmiques dl~ lut te COlltl'f~ Ips parasi tcs des denrees 

allmentaires lmtl'l?pOSL'es. 

f. Jes L!tudes et travaux de recherche sur les substituts 

chimiques pour la luttc contre les insectes, lea rongeurs, les 

nematodes et les oiseaux. 

Service Phytonl1nitaire responsable: 

a. de In prepuration do In IGgislation phytosanitaire. 

b. (l.e I' approbation des pesticides dans les zones d 'uti

lisation. 

c. de l' (·tnbli ssement de cont rr.lcs phytosanl taires des 
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cuI tures importces et exrort(>es, a. tous ll?s points d' entr~'e 

fronti::'l'es, :11::1.1'1 tblt:.3 0t 3,( 1'1ens, en coll",boratior: avec Ie 

b 1 t it i 'i 1 ~ l' n 1\ U • Y d' urenu PlY osan 1. 1'e r~g o~n._ ll~" \.,.:\ .. , a noun l~. 

d. ,it's tf'Clllliq:'tes dt' d('sinft:ction l~t dp. fum1c:ation pour 

!\pport::; c~e I\ID 

a. Sf' rvi c e r; 'I'L: chn1 que s 

1. Un officier de liaison affecte sur place (entomo

logiste) sera stationne. a Yaound{ pOllr travailler dil'ectement 

1.vec 1 c ~-1inis t?>re du Dcveloppement Rural et de l' Hydrologie, 

au D'~'pa,'t'tement de la Production !\gricole, Service National de 

la Protection des Plalltes. 

2. Un Directcul' 1\('(;ional des Pl'ojets AID, stationne 

h Dakar, (>st "C:all"tTlC'nt dlspOlllbl(' pour 'lidl'l' Ie ewc a prL'pLtl'er 

L'galemerlt aider dans les ques tiol1s techniques. 

3. Un Officiel' Regional, charg6 de 10. Formation pour 

10. Protection de la Flore sera stationn( a Yaound6, pour y 

mettre au point Ie pro[';ramme d'enseignement en faveur du per-

sonnel, all'\: niveaux inferieur, moyen et supc.rieul'. II aidera 

~galement a la cruation d'un Centrp. R6gional de Formation a. 
10. Protel~ t,lon de la Flore a l' Uni versi t( de Yaound(>. 

1t. Des servier~E. (it' consltltatioll dans Ins dOnlllines 

sp(~ciaux de 10. prote(;tion de 10. flore, tels que 10. lutte contre 
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les P9.1'9.3i tes des de!ll'~·.?s 3.1ime!1t!'t:!.!'~f. ellt.rerOS~'E'S, sel'ont 

!:lis 9. d:'sro~i tiOl; p9.1' } '2' truchement l' 
,ips :1.tltl':"'s r:'-ys s i tu('s 3. D::t.]CC1l' t ... t :-tU 

IIIl'llt. dl'l' tr~~I)I\, 

0. formatioll 

1. La formation a I' echelon supL'rieur pour Ie personnel 

d'etat-~ajor sera effectu0e grace a l'octroi de quatre bourses 

universitaires AID, permettant a des ftudiants d'obtenir, dans 

les universitc.s des Etats-Unis ou des pays-tiers, des diplomes 

de Ma!trise ou de License ~s Protection de la Flore, 

2. La formation au niveau moyen dans la lutte integree 

contre les parasites sera fournie, au Centre Regional de la 

l'l'l~tt'ct:Ll)l' d<' 1,1 Flore de Bamllt>.y, rO\ll' trt~nte personnes maximum 

('11'l.I'I~t'l'f; dl' lllJs~~iow, dl' f,\lp(~l'visloll t't dt' tl'avail sur Ie tl'~r

j'ain, ~ 2 'l'ch<2h11l l·c~ional. 

Deux nJoniteul's seront formfs aux Etats-Unis, d~s que Ie 

Gouvernement pourra les d&signer, et lIs enseigneront en suite 

au Centre. 

Les cours techniques et pratiques de protection de la flore 

pour la prevention des pertes subies sur Ie terrain et dans les 

entrepots seront renforc0s. 

I\vant que les installations pouY' la formation n'ouvrent 

leurs portes a Yaounde· _, um-: formation Gup\"rieure f,era fuurllie 

a six pal'tici~Rnts, dans un cours sp0cialement consacre a la 

protection de la flore et, ce cours sera mis sur pied par 
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l'Organlsation du Contrale des Parasites de l'PSPA. Les 

pal'ticipf..nts JeVl'Ol1 t sui vre des C('IUl'S ci' Anglais intl'l1sifs 

a \rant c.e quitter Ie CamerolUl, si possible, mais des fonds 

sont prt'vl1s pour qu 'un intel'prete les accompagne aux Etats-Unis. 

3. Formation fondamentale 

Ct,ttl' ('[1. t('go1'Le dc' formation os t 130 pIns impol'tante, car 

Ll' pe l'sonl1el tl'Cl.vCl.ill3on t sur place cons ti tne Ie chainon prin

cipal permettant aux fermiers de recevoir l'encouragement ne

r.essaire a l'augmentation de la production vivriere. Leur 

formation aura lieu dans Ie pays, a Yaounde, et "sur Ie tas" 

pour les techniques de demonstrations "methode-et-resultat" 

de la lutte c~ntre les parasites. II y aura egalement des 

cours sp8ciaux mis au point pour eux au Centre de Yaounde et 

au sein des unites mobiles du "departement de lutte c~ntre 

1 'in(,pnd i8" dC'cri tes plus loin. 

l~ • PI'OOll i. t.s 

A. I. D. fCll .. u'ni ra 18s fonds Ill'CeSSa l]'l~s pour aider a la crl~

ation d'une unite mobile de lutte c~ntre les parasites, capa

ble de combattre les parasites dans des zanes importantes, mais 

localisees, qui sont trop ftendues pour que les fermiers puis

sent en venir a bout. Cette unite de type "Departement de 

Lutte contre l' Incendi.e" couvrira egalement les zanes non-ara

bles, pour prevenir l'invasion des terres cultivees par les 

sauterelles et les locustes rampants. Les traval~ de la morte

saison comprendront oes c'h"monstratlo?1s oe luttc contl'C' l('s 
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parasites da.!lS les e!ltl'er0t.s Ott l' ,"'n P:'tlt ~Hb.rtt.'l' It> lIlA.t~"'ridl,. 

a.insi ,:r.tl~ des C('Ul'S lit" fOl'l!l:t-::,io!l l\"'llli:lnh'!~t:'tll',. C:~.it~1 ~\tl Pl~l'

sOl1lh~l Sill' place pour ll" fOllcttollnt"llwnt. t~t l' l~l1tl'l'thm liu ma

t\"Tiel. 11 y :1.tll':t t.l'ois nnit('8 lIllxlulail'l-'S pOUVUllt ~w diviser 

pour l'.lt'CC'l' contre Ips manifestations d8S parasites dans plus 

d'un endroit a la fois. 

Les vehicules necessaires pour Ie montage des vaporisateurs 

et quelq,ues pesticides pour faire demarrer'les operations sont 

inclus. 

d. Autres frais 

Des fonds pour la construction d'une aile-dortoir pouvant 

recevoir vingt ~>tudiants-pensionnaires au Centre Regional de 

Formation pour la Protection de la Flore sont prevus. 

J\u m~r1e l:~ndl'oit, 8i possibll~, 011 :l. 1 'intentloll dC' cons

trulJ't' It.!1 pl~ti t labol'a toire, un bureau (~t lU1 en trc>pot, ainsi 

qu'une aire de d0pot pour les machines, Ie mat6riel et les 

fournitures prevues. 

Des fonds de soutien au budget op~rationnel pour les tra

vaux sur place sont fournis pour venir en aide aux activites 

des techni~iens, a l'&chat des mat6riaux de demonstration et 

des four~itures localement disponibles, pour Ie logement et 

pour le3 indemnites journalieres. 
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Annee Fin. 

1975 

1976 

1977 

1978 

TOTAL 

CAMEROUN - PHASE I - 5TJDG:::T 

Ann~e Financiel'e 75 a Ann~e Financiel'e 73 (incluse) 
en Milliers de Dollars) 

TOTAL SERVICES PIECES DENREES AUTRES 
TECHNIQUES DETACHEES FRAIS 

333 130 35 107 61 

164 60 56 25 23 

123 65 21 25 12 

134 65 2L. 20 15 

754 320 146 177 III 

f. Pals Hate 

Le nt1uvernement du Camoroun fOl.lrn:lr2 pour la pl'emiei'e 

annL'e, !=.a:::' Ie tl'uchement du Service de Protection de la Flore 

de l'Agence de Cooperation, les apports suivants en CFA, pour 

Ie projet decrit, convertis en Dollars Am2ricains: 

1. Service Techniques et Autres 

2. DEnrees: oesticides et materiel 

3. Autres frais: Fonctionnement,entretien, 

reparation du materiel 

4. Fcmctionnement, entretien, terrain pour 

Ie Centre Regional de Formation a 1ft 

$ 30.000 

200.000 

10.000 

Lutte contre les Parasites de Yaounde 20.000 

Total ...... $260.000 

Un budget d{;taill{; pour les annfes restantes de la Phase I 

sera negocie lorsque Ie Plan de Travail Annuel sera mis au point 
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par Ie rir~ct~ur ?fgional du Proj9t, USAID, en collaboration 

avec Ie G8C. 

b' 'Buts 9. a. tteindre au Cameroun dans l~ Domaine du 

Rendel11en~. 

1. Formation 

a. Construction d'un d0rtoir pour vingt etudiants, 

plus un ~ureau, un laboratoire et un entrepot au Centre Regio

nal de Formation pour la Protection de la Flore de Yaounde, 

pour Decembre 1976. 

b. Formation de deux moniteurs pour Ie Centre de 

Forma tion de YaoundE>, avant que 1 "ecole ne s' ouvre. 

c. Cr~ation de Caurs de Protection de la Flcre en 

Langue Fra.nq,aise, pour les cultures, avant et apres la recolte, 

ces cours 6tant accessibles ~ tous les pays du Sahel. 

d. Fossibilit~, pour 5 ~tudiants, d'acceder A des 

Diplomes universitaires Etats-Unis/Pays-tiers, dans Ie domaine 

de la protection generale de la flore, pour 1979. 

e. Quinze cours de formation pour des Directeurs 

R.U niveau moyen et des Directeurs Regionaux, portant sur les 

In~thodes ~ utiliser pour la mise en oeuvre de la Protection 

de la flore. 

f. Formation, pour 1979, de 120 specialistes de 

la vulga!'isation travaillant sur place, dans une serie de six 

cours fo~damentaux sur la protection de la flore se deroulant 

~ Yaounde. 
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g. Cre-a tion de dix equipes de trois !10r.unes tra

vailla!1t S'..lr place, au sein d 'unit0s mobiles (voir ci-dessons'. 

h. l"'l'gane important au sein des tmi t.Js mobiles, 

pour la formation de personnel ancien et nouveau. II enseignera 

':'galemer,t pendant la morte-saison les techniques preventives de 

controle. 

i. Cours de formation pour la pr~'vention des dom

mages causes aux cultures vivrieres entreposees et sur la fa<;,on 

de traiter les entrepots infestes. Ces cours seront mis au 

point et enseignes a Yaounde. 

~~ • Ques tions techniques et Ges tion 

a. Aider Ie GOC a organiseI', pourvoir en personnel, 

d6veloPI:er et aider a la gestion et a la formation, pour 1977, 

d'un service de Protection de la Flore! form6 de trois divi

sions, de quatre divisions pour 1978 et de cinq divisions pour 

1979. 

b. Cr~er un r~seau de 120 personnes travaillant 

sur place, avec cinq coordinateurs regionaux. 

c. 100 demonstrations "methode et resultat" faites 

en 1976 pa~ des fermiers individuels supervises par Ie Service 

de Vulgarisation travaillant sur place; 500 en 1977; et 1000 

en 1978. 

d. utilisation possible de 2 a 5 volontaires du 

"Peace Corps" qui effectueront des demonstrations de protection 

de la flore Bur place, et qui enseigneront. 
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et l'?l~~age se~i-nomade du b~tail. 3!e~ ~~'il existe W~ po

":~:·.ti,::l ;1' i~,j~pe;.da;jce dans la prOd1..lctio!: d'2S cultures \rivrieres 

1e Tchad p'odu! t ~'al',~m"'nt un surplus (1," vi Vl'es. Les s0cheresses 

p~ riodiq'.l8S, au moins depuis 196L~, ont caus~' des ttl'fici ts 10-

caux de denroes alimentaires et, en 1972-73, une famine gene

rale a n~cessite l'envoi de grosses quantites de grains des 

Etats-Unis et d'autres donateurs. Les problemes de la fourni

ture deB vivres sont compliques par les bas rendements, l'epui

sement de la fertilite du sol, des installations d'emmagasinage 

insuffisantes, des infestations des r~coltes par les insectes 

et les parasites, sur Ie terrain et dans les entrepots, et par 

1a concar.-rence des cultures commerciales, particulierement du 

coton qL~i a l'tL' Ie secteur agricole priori taire No. 1 du gou

v(~rnem(\rJt du Tchad. Le coton est In. source majeure du GDP, 

,ies gains en devises etrangeres et des revenus du gouvernement. 

En 1~)71, 11 comptai t pour 14% du GDP en a:::-gent, 70 pour cent 

des t!;ains aI' exportation et environ 7 pour cent des revenus du 

gouvel'nement. 

Alora que Ie coton represente la plus grande priorite de 

culture po~r Ie gouvernement, la production des cultures vi

"1'i01'es rcprl'sente la grande priori tl~ pour' Ie fermier. Le mil 

et 1e sorr,!1o son t les denrl' es alimentalres principales habi tuel

lement cultiv6es en rotation avec Ie coton a travers Ie Tchad 

moridional. ees cereales sont egalement largement cultivees a 
travers 1a region Sahelienne centrale. Les rendements sont 



bas, la ~roductio~ est tr~s 7ariable at 1e march~ est frag

!!lent~· et pauv:!'7.:~:e!1t orgar;is~. Des d( fici t~ locaux de dt'nl'l~t?s 

alimen c.ail'as s~ rl'oduisent rl'guli81'emen t, pal'ticulierement 

Pl'llli:1.11t 1a p\''l'i('t1l' Pl'l'cl'dant 1:1. l11oissl)ll. LN~ prix Hont bas 

:'t l' l'pOqU(~ til' Itt lllolsson, mais, junto avant la moisson, les 

petits marchands tirent profit de la raret~ des stocks en re

vendant les grains aux fermiers ou aux consommateurs urbains 

a des prIx exol'bitants. L'am~lioration de 1a production du 

mil et du sorgho et la vente necessiteront des apports et des 

tecimiqu8s amelior~s, ainsi qu 'une amelioration des possibili

tes de stockage dans la fex-me et au villag~, une augmentation 

des pl'ix a 130 production c.t la surveillance at ll~ controle 

\il~s :to t i vi. t\"t; COllllllCl'ciales. aI' l'chelol1 lil'S peti ts lll11rchands 

de t~railI8. Lt~ Uouvernemcnt 'I'chadien est tres intlTessl' par 

Ie fait que, s'ils etaient assur~s d'a~oir suffisamment de 

denr(8s alimentaires a leur disposition, grace a l'ameliora

tiol! (lc la production et de la vente, les fermiers seraient 

plus disposes a produire du coton comme culture commerciale. 

En plus de la production du coton et du mil/sorgho, 1e 

riz et 1e froment sont produits dans des zones plus limit~es 

de l'egioDD choisies du Tchad. Le riz irrigue est produit Ie 

lon~ des fleuvcs Chari et Logone at 10 ri~ arros~ par la pluiH 

0St cultiv0 ai11eurs, dans 1e Sud. 

h. Regions Agricoles et Systemes de Production 'des 

Cultures. 

On dlstingue au Tchad trois zones eco-climatiques distinctes: 
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~ pl'J.part d9 la l'i2gion septe~:trionale es't un vrai 

d·,:> deux raUl' cel~'t de l~ popnlation lin ,":'ch::td dl'S m('Ylms d' l~x.i8-

te!lcC" t.l'es faiblcs. Son potentiel (h~ pI'oduction de culture 

vivri~l'e est virtuellement non-existant. 

La region meridionale est une zone sub-tropicale hu

mide o~ pr~s de la moitie de la population du Tchad est con

centre€:. 

Le fermage est pratique presqu'enti~rement par de petits 

propri(::;aires possedant des fermes qui avoisinent en moyenne 

;~.7 11l~ctr~rC's. Environ 600.000 hectar('~~ (1\)73) SOllt plant0s 

de \1111 l't de sOl'gho et de cuI tur(~s assoc 1 ~'es. Lv' riz cs t cul

tiv0 sur approximativement 43.000 hecta.:es. Le ble, les ha

ricots, 13 manioc, Ie taro et Ie fonio representent des cul

tUl'C8 sr.::!condaires. On estime que pIlUS de 2.5 Millions d 'hec

tares Gont cultives en coton dans tout Ie Tchad et seulement 

40.000 hectares Ie sont gr~ce A des syst~meB relativement)mo

dernes. Les rendements moyens des c€r~ales sont bas, mais 

comparables A ceux des autres regions de l'Afrique Sahelienne/ 

SoudanaisE-. Les rendements moyens sont de L~00-500 kilos par 

hectare pour Ie mil, Ie sorgho et Ie mais, et d'une tonne par 

hectare pour Ie riz cecortique. 

L'aide au developpement, pour atteindre Ie plus grand nom

bre des fermiers de la region meridionale, devrait essayer de 

promouvoir des approches integrees pour ce qui concerne les 
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cuI tures 'Ii v:!.~ieres et c.J!nr.lerciales, p9.l't::'culierer.~e!1t Ie mil 

-2t Ie sorgho. Les cOl'r~'l3.tions qui t'xistent. entl'(' 1:1 pl'O

dlll~tj 011 ,it:' vtVl't'S li(' subr.it~t:1.I1(~\' l't, 1:1 Pl'l1tillL' tl.l"\l 1 .1\' ~'\.'t\"\11 

nc peuVent etl'e ignor~'s au moml~nt de d~'cid('l' les stratl'gies 

et de mettre au point les progranunes destines a assurer une 

nourri t·ure suffisante aux familIes des fermiers et a augmen

ter leurs revenus. 

Les tentatives faites pour amfliorer la production des ce

reales dans Ie Sud devraient d'abord se concentrer sur la mul

tiplica'~ion, la production et la distribution de semences ame

liort'es: l' amC'lioration des pra tiques de cultures, telles 

que 1[1 t:>rl~'paration du sol, la dat(' des semailles, Ie d6sher

bage fait en temps voulu, une densit8 correcte et la protec

tion des cultures. Un programme d'amelioration de la produc

tion des c~ltures vivrieres devrait etre execute dans Ie ca

dre du projet de productivite cotonniere intensive qui est 

finance ~ar Ie Gouvernement Tchadien, la FED et Ie FAC. 

Le FDAR (Fonds National d'Action Rurale) a cree, avec 

l' aide du HFP et de la FAO, un Departement d.es Cl'reales res

ponsable d' un programme national pour la vente des cl'rL'ales 

et la stabilisation des prix, programme comprenant la C'rl~a

tion d'un stock national de rCserve. 

II existe deux systemes de production du coton au Tchad. 

D'abord, un systeme traditionnel, utilise par la grande ma

jorite des fermiers cultivant pour leur subsistance, d~nt les 

186 



pr1ncipales c'.lltures sont Ie mil ~t II,;' sOl'r.:ho, 1l1:l1s \1111 pro

duist"'l1t j,.l cC'tOI1 pour e,:aglH'l' suffisanl!I1~'l1t \i'al't'.:t'nt. P0lU' nc)1("

tt"'r les pl'odui ts de pl'elllieJ'l~ nccf'ssi t.(, l~t PL')Ul' r:lY(~)' l(~un:: 

lmpots. Ensuite .• un syst.eme dt"'! Pl'OlilH'ti.on du coton lmpliqunnt 

moins de fermiers qui participent a tm "programme de produc

tivite" au coton et qui sont form~s, re<;:oivent une aide des 

services de vulgarisation de la gestion fermiere et des ap

ports am~liores des autorites responsables du projet, Ie 

COTONTCH~D et l'ONDR (Office National du Developpement Rural). 

Le COTONTCHAD est responsable.de la production, du traitement 

et de la vente du coton, cependant que l'ONDR organise et met 

en oeU\'re la vulgarisation et Ie systeme de livraison des a'P

POl'ts dans la rl'gion mC' ridionale. 

Le FED et Ie FAC constituent les contributeurs principaux 

du programme de productivite d;l coton qui mettra l'accent sur 

une approche integree de la production cotonniere, y compris 

l'amelioration des cultures vivrieres, la traction animale, 

la nourriture du betail du fermier, Ie traitement de l'huile 

de grain~s de coton pour l'exportation et Ie tourteau de co

ton pour la nourriture du b~tail. Les plans du projet pre

voient Ie renforcement des possibilit6s d~ vulgarisation de 

l'ONDR, la construction d'installations pour l'crnmagasinage 

dps engraiR ct des insecticides, la production ct In multi

plica tior. des sempl1ces am('liol'L'es de l3org110 et Ie trai tement 

de la semence. Les aspects de la production des denr6es 



lilimentair~s 1u progrlim!n~ de producti vi tf du coton dev'raient 

@tr~ soig~~u~~m8nt ~tudi~s par AID. A tout Ie mains, les 

r~sultats des recherches sur Ie sorgho, recherches faites 

dans Ie cadre du Projet des CCr~ales Principales dans la Ni

g~ria Septentrionale devraient ~tre mis ~ la disposition de 

l'ONDR per l'Officier charge des Essais sur Ie Terrain dans 

Ie Camer(;un Septentrional proche, officier qui gere les es

sais faits sur Ie terrain dans la station de recherches de 

Deli. 

Le rtz reprcsente une autre culture vivriere cultivee de 

fa~on inte.nsive dans des zones inondfes pendant la saison des 

pluies, et, ailleurs, dans les terres arros~es par les pluies. 

La production du riz dfcortique depend grandement des inonda

tions du Logone, inondations qui ne se sont pas produites en 

1972/73 dans de nombreuses regions ou se cultive Ie riz; e t 

Ie riz eultive dans les hautes terres depend des chutes de 

oluie hautement variables dans les systemes de cultures des 

pays ari:ies. Le renJement a atteint un chiffre record de 

l',0.000 t.on1l8S en 1971/72, mais 39.000 tomws produites en 1970/ 

71 se rarprochent plus de la moyenne de la fourchette de dix 

annfes. L'IBRD finance un pro~et de production du riz por

tant sur 11.000 hectares, dans la plaine du Satequi-Dressia 

de la val16e du fleuve Logone dans Ie Tchad meridional. Le 

projet irrl~liquera tous les aspects de la production du riz, 

y compris les recherches sur les semences et·la multiplication, 
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alnsi C1Ul~ It, trai tl'IllEmt ('t 1:1. mist' GUl' .it", llI:u'ch~' til'r. )'C'ndl'

ments obtenus. 

La. I\('gion Centrale ou Sahl'lienne s' l'tend au Nord du Fleuve 

8hari et k travers une ceinture d'environ 550 kilom~tres de 

large, -3.11ant du Lac Tchad, vel'S l'Est, jusqu'a la frontiere 

soudanaise. De nombreux fermiers combinent la prGduction vi

vriere, principalement Ie mil, avec l'elevage du betail, mou

tons, chevres ou chevaux. La superficie plantee de mi:i.. et de 

sorgho dans la zone Sahelienne. est d'environ 500.000 hectares, 

donnant des rapports moyens de 500 a 550 kilos par hectare. 

Au coul's des recentes annees de secheresse, les rendements ont 

\~t(, mOilldrf's, allant ell" 350 a 400 kilos par hectare. La pro

dUl'tloll dC' let ::onf' SahL'lienlle, en 1973, a l'tl' estiml~e a 

200.000 tonnes. 

c. Resultats de la Politique de la Production des 

Cultures Vivrieres. 

Le resultat principal de la politique agricole au Tchad 

implique Ie conflit entre Ie desir du gouvernement precedent 

de porter ~ son maximum la production du coton, afin de faire 

face aux ob.jectifs de devises etrangeres et de la politique 

fiscalc, et Ie besoin r0el des fermiers df' faire face a leurs 

besoins on denrl'es alimen tai res, en mt~ttn.1l t l' n.cC'C'nt nul:' la 

production des cl'r6a.les principales. JIistoriquement, lee 
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Administl'ateurs coloniaux et Ie GC'uvernclI1ent du Tchad ont 

forc~ les fermiers traditionnels ~ produlre du coton pour 

t':li 1'\' f:'1.cC" h 1:'1. dl~lIl~nd\' h 1. 'l)XPOI't".t1.t.J.l)ll. "t Pl)IIl' ~vo:L.l' I' ar-

t': \~11 t. 11"'\'1'88a11'l' :1.\1 pail'IIl\~l1t d\~s IlJlpl.1tt\. I)' Ull autl'r. ci.1t(" los 

fermiers ont persist~ A donner Ie priorit~ A la production 

res cuI t~lres vi vrieres pour minimiser Ie risque encouru de 

stocks de denrees alimentaires insuffisants tout au long de 

l'annee, garantissant ainsi leur propre sUbsistance. En meme 

temps, les encouragements A la production et les techniques 

ameliorees n'ont pas ete suffisants pour amener des augmenta

tions des rendements. De plus, un systeme commercial capable 

d' assure.r des prix raisonnables pour les fermiers et les con

somma tt"'urs est inexistant. 

La solution dll probleme represent~ par CE' conflit et les 

politiques tendo.: encourager la fixation de prix raisonna-

bles et la vente reside dans la possibilitt de considerer Ie 

sectpur agricole comme une economie int08r(e dans laquelle 

1 accent est plac~ sur la production et la commercialisation 

des cultures tradltlonnelles, telles que Ie mil et Ie sorgho, 

et les cultures modernes, telles que Ie ri;;: et Ie froment, ainsi 

que la prlncipale culture commerciale, Ie coton. II semble 

que Ie Gonvernement Tchadien reconnaisse 10 besoin d'une ap

proche integree du developpement agricole. Le ralentissement 

du taux ~e culture de la production cotonniere au cours des 

recentes annees et les terribles d6ficits de denrees alimentaires 
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(!r(ss par la sr;.ch~r~ss,= ont aid'; Ie Gou'rernement 'Tchadien a. 
r~~liz~r c~ ~~i pr~c~d~. Jne telle approche intfgr~e est 

i!!lplici te da!1S le nouveau "Frop'alllme de Fl'l")ductivi t~" pour 

J.e coten dont la culture es t. maintL~ml.r: t ent.l'CpriSL" dans la 

region meridionale. 

Le "?rojet de Productivite" du coton est une large acti

vit~ regionale du Sud et il est destine A ameliorer la pro

duction et la vente des cultures vivri~res, ainsi que du coton. 

Cette approche est compr~hensible du point de vue agronomique, 

car les cereales et Ie coton sont des cultures de rotation et 

les cereales profiteront de l'effet residuel des engrais ap

pliqw?s an coton. 

La politique des prix pour les cereales est njne question 

s('paree, mais en meme temps connexe. Officiellement, le Gou

vernement 'I'chadien maintient un prix-plancher du mil et du 

sorgho de 28 CFA Ie kilo. Dans la pratique, cette politique 

n'est pas operationnelle, A cause de l'insuffisance des pos

sibilit~s d'emmagasinage et l'incapacitC d'entrepl'endre l'a

chat et la vente du grain sur une C.chelle qui stabiliserait 

les prix ~ la production A un niveau remunerateur ou les prix 

A la consommation A un niveau raisonnable. Dans les annees 

excedentaires, les prix accordes aux fermiers peuvent tomber 

jusqu'a 5 CFA Ie kilo. De la merne fa~on, les prix a la con

sommation vont de 20 A 80 CFA Ie kilo, suivant les disponibi

litos annuelles ou saisonnieres. La tentative de stabilisation 
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rl~:: prb: a 19. pr011.l~tior, ~t a. 19. '!onsc!T.:'!1ation a. 'm niveau 

~9.iso;jn9.bl~ ir!".pliq1.l~ra un~ augmen tatiol! de l' emmagasinage a 
la ferme et au villaGe, afin d'augmffilter les prix A la pro

d uction Jusqu' a Ull minimum garanti et L~ff lcace, r~'duisant 

ainsi J.es marges commerciales et donnant aux consomma teurs 

Ie benefice d'un prix plus bas. Une campagne intensive de 

lutte Cl)ntre les parasites des cultures emmagasinees au ni

veau de Ia ferme et du village doit etre commencee, afin que 

les pertes virtuelles de 20 a 40% pUissent etre ecartees. 

II de'/rai t etre relativement facile au FDAR d' etendre ses 

possibilites operationnelles a. la zone couverte par Ie projet 

de prod\lCtlvite du coton. En dehors de la zone impliquee par 

Ie proj3t, la grande majorite des fermiers travaillant pour 

leur sUbsistance et produisant 85 pour cent du rendement du 

coton sera plus difficile a atteindre. Un programme intensif 

impliquant des ameliorations relativement modestes dans les 

apports et les pratiques pour ce groupe de fermiers plus im

portant jevrait recevoir une grande priorite du gouvernement 

tchadien. 

d. Recommandations du Programme 

AID ne devrait pas venir directement en aide aux ef-

forts faits en faveur de la production du coton, car cela se

rait contraire aux reglements du Congres et a son mandat qui 

consiste a transferer les ressources et a fournir une aide 

technique dans Ie but d'am61iorer Ia production dqs denr~es 

nlimentaires et In nutrition. Cep~ndant, AID devrn1t nid~r 
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l~s ef~o~ts ~~i~s p2~r a~f1iorer et a~g~~nter 1~ rroJuction 

~t 19. com:;.-::r~i.~lis9.tio! ... des c~'r~e.les rl'i!1C'i~".9.1es, tiE'.m: Ie 

('~drE' dr's :~(' ti vi t·.~ 8 dp r1'oduc t.i('11 arT i l'I'] c· fll1:tl1("\' 1"~1 p:li.' 

d ':1.Ut.l'\'f, OI'I1:t t.l'\ll':~. aet.i vi h"H qul l.'('1I1lPl'\'llIWIlt. '1 I':~ l'lll1.ul'l'G 

l'0r~ali~res. N0anmoins, ces activit~s sont princi~alement 

destinees a augmenter Ie rendement du coton, source princi

pale de Gevises etrangeres, des revenus publics et du revenu 

fermier. 

Les contraintes institutionnelles imposees par les pos

sibilites minima de la gestion du projet, de la recherche 

agricole et de la vulgarisation, et les programmes de forma

tion, joints aI' incapaci tC du Gouvernement de consaCi.'er des 

l'('SSOurccs fin.9.l1cieres substantiel1es :l.U dC'veloppement des 

:l.ctivit0s, rcndent essentielles la coop~ration des donateurs 

et la coordination des projets agricoles, Uile base de coope

ration des donateurs dans l'aide au projet a deja ete etablie 

entre AID et les donateurs principaux, par l'intermediaire 

du Programme R et R, grace a des activites telles que la 

fournitur~ de produits v6cerinaires, la constructions d'ins

tallatioils de ma.gasinage pcur la manutention de Po tocks de 

grains fournis en cas de s6cheresse a titre de secour~, et 

In. production de denroes ulimentaireR dans Ips polders du Lac 

Tchnd. 

Len !'CCOlilmandationn sp{'cifiques du programme et du projet 

conlprennent Ie s outien a la production des cerGales du projet 
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de produetivitE- du coto~ dans Is. r~gion !l1~ridiollale, y eOlll

rl'is Is. ~:!nlti~'liC'atio!1 t.~t. In dist.l'il"''.lt~.l~!1 dc' VA.l'l\·'t.l·'s :1.11\\·'1io

r\~es de 1301'ghC', l~s t.echl1ique~ il1t.~'t-:l ~'('~ dc' {'C'ntl','ll' dl"'l~ P:1.1':l

si tes, L~ tl'.:1.i tt!1ll8nt des selllences, une densi tl' eOl'l'ectt"' du 

plantage et dt"s pro. tiques de dl~sherbagE' Pot une application mi

nlmnm d' enc:ral s. L' ONDR sera responsable de l' aide apportl'e 

p:1.r la vulf,arisation aux fermiers dans la :::one impliqut'e par 

Ie pl'ojet de productivit~. La livraison des apports (semenees, 

insecticides, engrais) pour les cultures vivrieres et pour Ie 

coton a egalement ete confiee a l'ONDR, ainsi que l'administra

tion et Ie recueil des prets finances par la Banque du Develop

pement Tchadien. Comme il est typique des services agricoles 

operant dans Ie cadre des projets specifiques de cultures com

merciales, l' ONDR n' a que tres peu d' expl~rience, pour ce qui 

l"'S t de i'D.ir(' fact! aux besoins de la vulgarisa tion et aux be

soins d'apport des producteurs de cultures vivrieres. En 

consequence, la creation ou Ie renforcement d'une capacite de 

vulgarisatiun des cultures vivrieres parmi les agents de 10. 

vulgarisation de niveaux moyen ou inffrieur, grace aux pro

grammes de formation ou de re-orientation sont des plus neces

saires. AID s'est mis en rapport avec Ie Gouvernement Tchadien, 

Ie FED et 1.e FAC pour 6tudier les details du projet, et pour 

determiner conjointement l'aide qui pourrait etre fournin pnr 

AID, dans Ie cadrn des activit{~s dl~ lutte contl'C' leo rarrtl3ltcs 

do c€' prngt.'lUTlme intens:lf un production d(~ cultlU'l'. J\[]) dcwro.i t 
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4galement ~ettre i disposition des vari~t~s am~lior~ps de 

sorgho et de ~ais d~velopp~es par Ie Proj~t Ces C~r~ales ~rin

cipalt"'s en :iigt-'ria septentrionale, soi t par Ie tl'uchement de 

sa pl'opre p~l'ticipation au projet de pl'oductivit{', soit par 

une liaison fournie par l'Officier des Essais sur 1e Terrain, 

stationne a Maroua, au Cameroun. 

La grande majorite des fermiers (85%) de la region meri

dionale produisant du mil et du sorgho pour leur propre sub

sistance, ainsi que du coton, n'ont pas de programme organise 

de livraison d'apports, ni de services de vulgarisation fonc

tionnant a leur profit. En poursuivant sa strategie de de

veloppeli1ent d'une economie agricole integree, le gouvernement 

tchadien devrait accorder une grande prioritc a un programme in

tensif v~_.sant a aI:l~liorer la production des c6reales et l' em .. 

magasinage a la ferme ou au village. Des ameliorations choi

sies des apports et des pratiques (semences ameliorees et 

traitces, lutte c~ntre les parasites, preparation du sol en 

temps VOUhl, ensemencement et desherbage ~ etc .•.. ) dCcoulant 

de l'exp0rience acquise dans Ie domaine du projet de produc-

ti vi H' plllS intensive pourraient etr~ communique-es aux fermiers. 

En i)lus de In. production des cultures et drf) mCSlll'C~:::; d' .1.mCllo

ration, de simpler. rneSUl'es de prott'ctiol1 d(~H cultureD nm' champ 

et-, des c;rains emmagasinl's clevraient 0.trn l'tmHluefi aux f(~rrnierG. 

Une aide 119})Ort('f! a l' ONDR dans la fournl turf.! dcu GerVlCf~[l de 

vule;arisa~lon serai t n()cesfluire pour ln r('a.llnatloll du pro,Jct. 
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Les rentr~es relatlv9m:mt lmportante~ d 8 trm101,t 1ft 1 

que les gains en devises ~trang~res at 108 imp8t . 

du cotl."l1 produi t par c~s fprmiers tract:! tionn 1 

etre considt' res comme une justification part! 11 

activite intensive. La plus grande just1f10 

sur, d'as8urer des denrees allmenta1r 8 urf1 

nourriture de nombreux fermiers partlcu11' r m nt t 

caprices da temps, aux attaques des ins ct G dan 

t't dans les mae,asins f) t A. In dl. sOl'r,e.ni (mti Il du mat' h " 

cl'rl'ales. 

IV, Mise en Oeuvre du Projet 

E, Tchad 

2. Activit~ ant6rieur 

lutte contl'e les Parasites. 

II n'existe aucune statistlqu pr 01 

plantees en cultures v1vr1'res, sur 1 6 r n 

pertes daes a\lX paras1t 6 . L s m 11 ur 

r C'l' tC'S a~c"s61bles dar 6 h ,B l'aPPol't d \ 
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nOUl'!'.! L'.ll t' lit' 1l();r.lll·t~UX l'pl'rni"l'!1 [lll.l'ticul i~'l'l'rn(>l1t sU,iets nux 

IV. rUse en Oeuvre du Pro.jet 

F. Tchad 

2. Activit~ ant6rieure dans Ie domaine de 1a 

1utte contl'c leG P8.rasi tes. 

II n'2xist0 aucuno Gtat~stique pr&cise sur 1es superficies 

plan tL'es en cuI tures vi vri(~res, sur les rendements ou sur les 

pertes ctGcn mIx parasites. Les meil1eures estimations de 

culturl' (·t de 1[1. F.A.O. sont les suivantes pour Ie mil, Ie 

sorghn pt Ie rl~ qui composent norma1ement environ 90% de 1a 

production c6rfali~re. 

Porte cstim0e Production Moyenne Annue11e Perte estimee 1a 
Jt'aIEIc EIevle plus ra:t::Ele 

---

29% 
. 60% 500.000 tonnes 145.000 tonnes a 

209& 
. 42% 50.000 tonnes 10.000 tonnes 0. 
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into] ~'l'n.t;lt·n. 

lin luttp l'Olltl't' ],'n pal'~witt'!~ lips CU]tUl','[j C(llllillt'l'c1n]Pli qui n. 

l".(' princlpalclll('nt r('nlisl- dans ler, 1'011 C'\11ttvp. <iu 

coton. AUCUll progrmnmp. n 'El (.t{. min au poil1t pour Ct' qui est 

de la protection des culturpn vivrl~ren contre les insectes ou 

les maladies leG nttaquant avant et apr~s In moissoll. 

Le service nc-ophyte de protection de la flore consiste en 

un Directeur par int6rim poss~dant un dip16me d'agronomie. II 

!l'Y 11 pas d'entomologistes. Un (tudiant recevant une formation 

a A!.)idjan en vue d' obteni r un ciiplome de rna! t~ rise es sciences 

serai t un candida t valable pour une bourse AID, en vue d' l'tU-

diel' les sujets concernant la protection de la flore. 

Le travail dans les zones de fermage est effectue par Ie 

personnel du Ministere de 1 'Agriculture se trouvant dans les 

zones o~ Ie coton est cultiv~ de fa~on intensive et qui pro

duisent environ 15% de la recolte. L'organisation consiste ha-

bituellement en un homme possedant un diplome d'agriculture ge-

nerale, forme a l'Universite de Yaounde, qui est responsable 

des activites agricoles de la region. II a sous ses ordres de 

deux a quatre personnes de niveau moye!l, responsables des sous

secteurs. Au niveau des "racines des herbes" (grass roots) on 

trouve les agents agricoles qui travaillent directement avec les 
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!'':;rmie l'S pour' la prO'::'.lct 10n J'..l coton, Lt48 aCpol'ts Bont !lab!-

tllPllp!!lent rOUI"}!:' ,'r. ~~ppll1I'r :[\:'1' 1~ .. '!h:l" .HI t>Yllt;'f!lI' lh~ 

1 ," ill 1. \' I'V , ' n t. h' Jl l' I": 1 ~ ," Ii : ~ ,," . L: I v: Q 1lll'1:: ~ \ I i l)! It' 'II \' II' ' Ii \ ' 11l lu ttl' 

l'Ont.",· 1.lt~ I"t]"\'~it.,·:~. ·':It. c'!':'('Chll"', rOllr 1,' !"'l'llll,·,', par' lint"' 

lquipl' gU\l\'I'l'llt·t!II'llttt1 I' C!t lkdui t,,> lit':) })"Il" t'! (~t'G j'" :tlin"'B nul' 

len Ii v1'ai[;ons d(~ coton, en llIernC' tf'mps qlW Ie prix de l' f'ngrais 

et les taxen, Lf' prix dC' l'cngr~iG, des pesticides et leur ap

plication, est dC' $31.00 l'hectare. 

Le sf'rvlcC' tr:l\r~_ti llant sur placf' a be80L1 d I l'tendre ses 

activites au programme de protection des cultures vivrieres. 

Ceci demande In cr6ation d'un service de protection de la 

flore et ~La fourni ture de personne 1 aux troi.s niveaux. La ma1n

d'oeuvre disponlble dans Ie systeme d'education agricole est 

limitre. II existe deux (coles agronomiques enseignant a des 

6tudiants de niveau secondaire. L'une de ces 6colcs dispense 

un cours de trois ans a 100 6tudiants qui produiront 30 diplBm~s 

~ar an qui travailleront en qualit0 d'agents au niveau des tra

vaux rratlques fond.1.mentaux sur place au qui seront "conducteurs 

de Travau~: Agricoles", Les 12 meilleurs '~leves, cependant, sont 

choisis pour suivre les cours de perfectionnement suivants s'C:

tendant sur deux ans, qui accueillent trente-cinq ~tudiants par 

an et qui donnent 15 diplBmes par an. Aucune femme ne suit jus

quIa present ces cours de formation. II slagit la de celles qui 

travaillent au ni veau moyen et dont quelques-unes ont re(~u une 

formation ~"1r('alable au Cameroun. Le Departement de l' Agricul ture 

198 



dl' la Product! on fl/~l'tcolp., a er('( rtCetntrlt'llt ]" ~lt'l'vtC'f' dp Protec-

tion de In. Flore. Un bur2au cen tral se}'[l. c r(,~ par la sui te, qui 

comprendrLl t..rois cliviGions: Entomologie, Pathologie des Plantes 

et Phyto-Pharmacie. 

Presque tous les frais encourus par Ie soutien apporte au 

budget des trnvaux pratiques et les frais administratifs, dans 

Ie cadre des Projets du Ministere de l'Agriculture, sont regles 

par len donateurs. 

Le gouvernement importe les pesticides ;Jour les cultures 

commercialles, teller que Ie coton et subventionne leur prix au 

fermier. Le prix du Peprothion, combinaison de DDT, Endosulfan 

et M6thyl Parathion, a augment&, passant de $2.50 Ie litre en 

n.V('C Ie Cn.meronn pour l' installation con,ioillt,' d 'Ullt:> USillP de 

pl-Lparation Pl't~S de Douala. 

Pour les campagnes a court terme de 1975, l'OSRO a accorde 

au Tchad $353.000.- pour 300 tonnes d'Hexachloride Benzene, 

16.000 petits sacs de jute pour Ie saupoudrage des cultures par 

les fermiers, 1.600 saupoudreurs a main, des fonds pour payer 

la main-d'oeuvre necessaire pour effectuer 80 heures de vapori

sation et les fonds du budget de soutien operationnel sur place. 
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Ce sera ww pxcf'ollentt" OCCfl!' ton pOtU' It' native'flU Service de Pro

tpct10n ct.' 1[\ Flol'!> lh' CO'!l!!1t'~:C,'l' d,-!; ap: t'n.tlonn Jp c('ntrl11f' Bur 

plact· pili' l,>n ("lltlv~lt.>'Il·A Hll nivPHu dl' l't ft>l'mt>. L.'s :tl'tLvl-

t,"n du pro.lt·t ;\[n h p1lHl Ionr', to-l'm,- pr,"llv'!) ponl" CO!nme:1cer f'n 

,T[Ulvll~l' )'/(1, :WlItl"lilll'OIlL 1\' Ll'ltvll.ll <ltl lutL,> "Iltn'pris :\u 'l'ch~d 

contr(~ le[~ loclwtef1 e't It's ~;ft'1t"l'(l11t'!l P"!Hi~tnt l' ,',t.' (>t l' aut.omllf' 

de 1975. 

D'autres dcnnteurs nc POSS~d(>llt pas d'entomologlstes tra

vaillan t ~u Tclw.d, mais les Nat ions Uni(>s, par l' en tremlse de 

In F. {I.. 0 :, possedent lUlC ~quipe de tr(1is personnes n. laquelle 

(' 1 h's apportpn t IfLtl' S 0\1 t ien e t qui (' rfl 'C tll(~n t des t l'avaux de 

recherche, des exp(rienc0~ et des essais dans les champs sur 

les meilleures m0thodes de lutte c~ntre los especes d'oiseaux 

QwHea. Cec i fait partie d' un proj et r'~ gional d~nt tous les pays 

africains b6nfficieront. 

L'OCI.ALAV qui effectue habituellement des travaux sur la 

lutte c~ntre les criquets et les psych~s a aidf ce projet par 

l'apport d'un budget de soutien. II a l'intentlon de fournir 

des fonds pour la formation de personnel au nivcau moyen, jus

qu' a ce que ~es personnes puissent etl'l~ acceptt."es pour suivre 

des etudes universitaires sur la protection de la flore. 

Les ac:t:l.vi tes de l' OCLALAV sur la lutte c~ntre les saute

relIes ou les criquets sont inexistantes au Tchad, a cause de 

la grande distance qui les separe du bureau principal de Dakar, 

la difficulte de transporter Ie materiel et les fournitures, et 
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3. Mise 011 ocuvr0 

nut 

Aider Jp service de Ia protection de la flore A r~duire lea 

pertes des cultures vivrieres estim~es par Ie Gouvernement du 

Tchad comme s'e-levant de 20 A 60% des rendements des diff6rentes 

c(r0ales et des arachides, ceci tenant compte et des pertes sur 

Ie terrai~: et des pe>rtes en entrepot. Le Tchad commence n. cr~er 

"s. partir de rien" un programme de protection de la flore destine 

A ntteindce les fermiers. 

Pour commencer, les trois divisions suivantes composeront 

Ie Service de Protection de la Flore: 

L'Entomologie, responsable: 

a) des campagnes anti-criquets et sauterelles. 

b) de la creation d'un organisme de vulgarisation, dan&!e 

cadre du service existant pour Ie travail p~atique, pour ensei-

gner aux fermiers les techniques de lutte contre les parasites. 

c) des enqu~tes, pr6dictions, ~conomie du traitement. 

d) de la protection contre les parasitps des denr(es ali

mentaires entreposces, tant a la ferme que dans les villages. 

Pathologie des Plantes responsable: 

a) de l'identification des maladies. 
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b) de In. cl'l.,'ft.tion d~ cc'ntrolt's int;fT\.~8) llt1l16!\l\t U!\t"' 

quanti U ~1\1'1imum de produi ts chirTliq'.les J lh ou c(~ln ~'av;"\'\1 pos

sible. 

c) dt' l't'tllbli~~flt'm'~llt d'ul1 f.y(~t;";n·' dv eOllt1'01l' pllyto-nanl

t~ll'(", POlll' Pl-(VPllll' l'l'l1tl', t' au lit MlI'LJ(' til' mn.t'·l'iaux V"'I~ltnux 

contnmlnl'f) . 

Phyto-pharrnacie l'esponsllble: 

a) de la d6termination de l'effi.cacit0 des pesticides et de 

leur effct l'('siduel, en utilisant les mllU'riaux a toxicit0 la 

plus faible. 

b) de l'analyse quantitative et qualitative des pesticides 

(la premi~re phase 6tant l'envoi d'6chantillons ~ USDA pour ana

lyse) . 

(') (1<.-.... 1'" tudt" et des essais sur placl .... pOl'tant sur Ips tech-

niques int0cr0es de contrale des par~sites, en utilisallt dcs ma

t:riaux orgeniques: e.g. pyrethium. 

Apports d'AID 

a. Services Techniques 

J. Un officier de liaisor. dans Ie pays (entomologiste) 

qui sera stationne ~ Ndjamena et qui travaillera directement avec 

Ie Service National de la Protection de la Flore tiu D6partement 

de la Production Agricole du Minist0re de l' J\ljl'icul tUl'e. 

2. Le Direc teur RL'gional des PI'Oj ets I\ID stu. t10nn(' h 

Dakar est egalement disponible, et i1 entre dans ses attributiolls 

d'aider Ie Tchad, 10rsque cela s'av~re necessaire, dans la plani-
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fleatlon, 1n misp au pOint rtf'S progrnmmPR, ~t 1a pr~paratlon 

dt" 1n tioclUlIf'nt!1tlon. C'ent Ull pntornolot~lnte, et 11 peut l"ga1e

ment nldpl' dllns Ipn dornn.inen tf'chnlquen. 

3. Lt'n f)f'}'vic('n l'onnultaU I'n dllllf1 Il's dOlllll.ineo npe-

Cll.1.llX de III pl'otectloll lil' lit nCrI', t;pl:3 quP. In lutte contre les 

pal'as! tps df'S (knrt'ps alimt'nt't 11'Pfi f~l!Itr.ar;aB intes, oeront mls a 
dispositiOll, ('11 mrmp tempn 'I'll' 1 f':~ ,'t11tr'('S officlcrs de liaison 

du pays, ou par 1 'USDA. 

Un sp('c 1 al in b' de la formation ne ra mis a la disposition 

du Tchad nul' UIW ba~3(~ consul tati V0, pour l' aider a dE-velopper 

tout niveau de coun; de formation ntcr·f)saire. 

4. De deux a cinq Volontalres du !'Peace Corps" pour

raient etre d.{f)L(~n("f, pour travaill"!' avec Ie Service de la Pro

tection de la Flol'e sur place>. 

b. Formation 

1. L'l formation it un niveau ("lev(' pour Ie personnel 

d'etat-major sera fourn:i.p au moyen de trois bourses univers:ttaires 

AID pour l'6tude de la Protection de la Flore. 

2. La formation au niveau moyen sera assur~e au Centre 

R~gional de Formation pour la Protection de la Flore qui sera cr~~ 

a Yaounde, avec Ie concours d'AID. 

Le Cameroun aura de dix a vingt candidats. L'accent sera 

mis sur les cours pratiques et techniques de protection de 1a 

flore, pour prevenir les pertes subies sur Ie terrain et dans les 

entrepots. 
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3. Avant l'ouverture deB inBtnllntionB de formation 

a. Ynoundt'!, quntre rnembrea du pel'sonneI fw)"ont fOl'l'h'.S p!lr un 

com's dp qUlltt'f' lIloir. pOl't:mt 1m)" 1[\ luttt' eontre lpH p:ll'anitt.>B, 

t~t lI1in nu ~/nlllt, :l11X ELaL:;-llnlr. pat' 1 'lJ~nfl, 1,\'0 P~l'tt('II':U1tG 

lit~vl·on1. [,\ltv]',' de!' l~11111':; llltl'fl!>lf~; d'Anl'.1:l1:; avant IPlll' lil"pnrt 

ct un intl'l'pl'~~tl~ 1e!, accompac;nel'a aux Etats-l1nin. 

c. Mnrchandiscs 

:l. AID fournira 1es fondn n{;cesnaires n. la crc'lltion 

d tune unitl' mobile de lutte c~ntre les parnnites, capablf-' de 

combat tre leG parasites dans de lar(~es dornaines localisGs, mais 

qui sont trop 6tendus pour que les fermiers puissent les traiter 

eux-memes. Cette unit(, de type "d6partement de lutte contre Ie 

feu" couv~ira egalement les zones non-arables pour empecher que 

l('s sauterellcs et autres formes non-volantes de criquets n'at

teignent 168 terres cUltiv0es. Pendant la morte-saison, cette 

unit{> sera egalement responsable des demonstrations de lutte 

contre les parasites des denr~es entrepos6es, lorsque Ie mat~riel 

pourra etre adapt~, ainsi que de la formation fondamenta1e du 

personnel travaillant sur place pour Ie fonctionnement et l'en

tretien du materiel. II y aura deux unites modulaires capables 

de se diviner en plus petits groupes pour combattre les manifes

tations des parasites dans plus d'une zone a la fois. 

Les vehicules sur lesquels les vaporisateurs seront mont(s 

et quelques pesticides pour faire d(.me.rrf~r l(~s opt"rationn SE~rOJIt 

compris dans l'~quipement. Deux v6hicules pour l'officier de 
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Ann('e 

/\ Jo' 1 ()'(~; 
19'1(i 
1~r77 
1 c)'([) 

'l'O'rAL 

l1aiuon du pays (entomologtsto) et Bon homologue. 

8(>1'!\ ['nUI'1l1 P(l\ll' BOlltPllil' len !\('tivl t,t'-s l\PI] t(~chn1.clt~nn, 1 '!\chnt 

de mnt(-l'iaux dt' dtrnonntrllt1c1 11 et ]PB foul'nitl1l'Cfi pOUVA.llt cLre 

t l'OllV(:t'B mIl' placn j Ie logernen t et lcn indelTU11 tts j ollrnall(!l'es : 

ll'f. chnut'fpul'~; t't len nnlairPB des travnilleurs snisonnier~;. 

e. Budgl>t PhaGe I 

'l'chad 
(en milliers de bOllnrs) 

Al1l1oe financiere 1975 a. Annt!e Flnanciere 1978 

Total P~rsonnel Participants Marchandises Autres Frnis 

225 65 27 4~ 40 
196 60 41 55 
208 65 53 60 30 
156 65 16 40 35 

'785 255 137 233 160 

f. ?ays-hote 

Le (l"uvernement du Tchad fournira au projet, pour 10. pre

miere 3.11I1':-e, par Ie truchement du Service de Protection de In 

Flore, AgPl1ce de Cooperation, les apports CPA suivants, convertis 

en Dollars US: 

1. ServicES Techniques et autreR Services 10.000 

2. Marchandises; pesticides et materiel 50.000 

3. Autl'es frais; bureaux 3.000 

TOTAL ....... 63.000 

Un budget detaille pour les annees restantes de la Phase I 

sera negocie lorsque Ie Plan de Travail annue1 sera mis au point 
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par 10 Dlr~cteur R6g1onal du Projet do l'USAID, en collaboration 

avec It' GOC. 

g. 'l'chad - ObJ"ctlfo dt~ l'tmderaent 

1. FOl'mfltion 

n. Pour 19',"9, trot 0 el1 plomeo unlver81 tail'en lJ. S •. 

Pays Tiera, dana l'} domaino den l:tudeo g{m{:ro.leo pour la prot<.:c

tion de lu flore. 

b. Pour 19T(, qua tre pOl'Donnea form('eo pendu.nt 

le eours opecial dt~ II moiu lip 1 'mmA qui IJPra donn~! aux Etn.to-Unls. 

c. Une formation pour tl'oizp dlrecteurs all n1 '1co.\1 

moyen, et pour des directcuro rt':gionaux, formation portant Bur 

les processus de mise en oeuvre de lo. protection de la flore. 

d. 30 agents de la vulgarisation au nivco.u dee 

travaux pl'atiques, fonn6s pour 1979 dana une a6rie de sIx couro 

thcoriques portant sur la protection de 10. flore, et donn6s a 
Yaounde. 

e. deux cquipes de trois hommes chacune, fl")rm6ea 

"nul' Ie tas" avec les unitL(,s mobiles (voir ci-dessous), 

f. Un organe important d 'uni t6s mobiles pom." 10. 

formation de nouveau et d'ancien personnel. Ils enseigneront leu 

techniques de lutte preventive, ~galement pendant la morte-saiaon. 

g. Des cours de to~nation pour 10. prevention des 

dommages caus8s aux cultures vivrieres entrepo8~es et pour le trai

tement des magasins infestes seront mja au point et enseign~a a. 

Yaounde. 
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pl1 l ' ,It (1 l' rml 1'8 l.nd1 v du 10 sup I'll tf'" tl par 1 

1'1nu.t1 n sur p a , n 1~7(i ; B n 1~71 ; 

3. Souti n Logist1que aux Oampagn · 

lea Par asites . 

., , 
B levi d vul 

00 our 1 • 

-

a . Vtfhicules et mat 6riel de d6monstrat1on pour 

trois operations de l'unit~ mob.ile de type "departement de lutte 

c~ntre le f eu", subventionn 'es par les Eta.te-Unia, et c.: a.pables 

de couvri r 10.000 hectares en 1976; 20.000 hectares en 1977' 

It 30.000 ht1ctu l'es en lQ78. 

b. Escnlll'Oll1J sp~' ciaux mobi lea ,"qUipl'S pour In. d(' 

monstl'at ion et I' (·mseignement de I' assainissement d s batiments 

utilises pour Ie magasinage du grain et des m~ thodes de contrSle 

des magasins infestes, par la fumigation et/ou autres techniques 

modernes. 

4. statut de fin de projet 

Une reduction de 50% des pertes causees aux cUl

tures par les parasites en 1978/79 par rapport a 1973/74 mettra 

fin a la Phase 1 du Projet. 
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plota d' xp'l"'im nt t1on, ou B1tu ' 

r .'.1 ph "r! d d \\X-c1). too :-81\ 

1 \) ' P m'\' nt \ '" \\ 8 oit 8 J d· mons'tr"tlou OU d r nn 

1 , t f.h llVl 1 l' ullQ,rom nt oontl· .... l~, s; ou dos un!. \ 0 

f l'\ 1 r opt n 1 . pro.tlqu08 sugg 1" ' 0 pr6cooement etu~ nn 

Tn U f! l n~nt contr8iOes comme appllquant cos mlthodoo sur un 

1':' J. ell dn t mps donn~e. Les z8nes de contrale dovlennent l ~I n

t ('n do f ormes se trouvant a prox1m1t~ des sltes c1'exp rltnent tJ fl l 

e t/ou lea un1tGs de ferme ayant ro~u des rense1gnements cone r

nrult les pra tlquee de protect10n dos cultures et qui 108 "pp11-
"0 
l~U mt. Lt1S o1'f1cial's de liaison do ohU,\1\", pays dcwl'unt NO\Ulh l t.t.t' 

au Directeur des Pl'ojeta des rapp'ort.o triftluutrlo1a our leo p,~or."' \ l\ 
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La i'i't'que-nce' tlU r("~c\ll"!il d(\s l·("\l1t';eiglh'III\'nt.t~ ~"'1'R. ~h"tl'l'I\111h'e PfU' 

J.t'tl off lcil? 1's de> liaison de> clmque payt,;. l)n ~'H'llse qth~ lt~S 1'('11-

~(l:lgl1eml~nts t'ondamentawc s~'!ront recneiL 1.s a la fin de Is. pre

miere 11101sson, apres la creation des sites d'experimentation 

( d t'OlOI1 s tra t1 on) . 

A. Evaluation du dessein du projet 1e dessein du projet 

sera 0valu~ suiv~nt les contr61es indiques ci-dessus, la matrice 

du cadl'c logique de chaque pays (partie V, Annexe A) et les 

"Hoycns df' Vt"rif1cation" joints. 

lOll)' me surer les programmes realises dans Ie domaine 

dt~ l:l d 1111inuti on des pertes subies sur Ie terrain par les cul

t.m"·:1, 11 L;:c'ra seulement necessairl~ de comparer les renseigne

Illt!nt;:; r:ur Ie rendement fournis par les stat1stiques de base, avec 

1t·:; 1'('Il\I"lll(>llk~ ()btel1us dans 1 es ann(;es successives, alors que les 

l'l'llL1qll":~ :;IlI':I~l''l'l'P:; til' protect10n (~ta1ent utilisees. Pour mesu

l't))' I ef; pm,:; i b i Ii tL'S et Ie n1 veau de d6veloppement des unites de 

pl'nt"ctloll d\'/; cultures du pays, une comparaison des differents 

d.,I'Y:~; Il\~qll.i:;, :1 \~ lIombre des agents formes, Ie nombre des vehi

('ul/'n " L ell! Ina f."l'iel exis tants et opera tionnels, Ie nombre des 

Il,'r:.onntl"ltl()lI:~ (It',ilt faiccs, Ie Ilombre des unites de ferme deja. 

(1 ttl' 111 t".:;. ,,1. 1 f' !lombI'(=; dcs sess~ons de formation seront veri

rUIl. II,':; :lPPI· .. ·c!atlon.' pourront, d'autre part, etre obtenues 

it I'ru't11' tI,·:" 1l1'111:; <i,' travall du pays, de la matrice du cadre 

1.'I~lt(lI'· 011\ II.'LY:: ,.t. dl~:: Pl'oto('olC'R d'accord avec Ie pays. 

I~. Eva 11l~1 U Oil d t~fJ I\pports et des Rendements. La real1sa-
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-it? mis,"! en \.)(-'tl\r'..';? l"!t les ::mt.l'il!8S d\.' C3.L1"l' l~)t;iqnc lin ~~a~rs gl"!-

1'('!1t contl'all',s ~~:ll' ll~s l~ff:lci8rs de L 1:tlf.l1 11 dl3 Ch:hltlt'l rl:t~r~ l't 

1'::1.)' 10 Di.l'I:"~ct.l"!m' dn Fl'Ojt't. La cl<':l.til'll._ 1(' J~'vL"!ll)ppenll'Jlt ct 

la ('1)ndn:L tl"! des pl'or.;l'alJllnf~~1 dl~ fm'lIIntJ.oll l't. :1:t Illi::h-~ \:~n pl:l.cl'! du 

pel'lJl)lmel peuvent etrL'! COmpal'l'S a la progl'ammation des activi

b-;s du plan de travail pour chaque Officier de Liaison du pays. 

Des fonds seront mis a disposition, tout au long de la duree du 

projet, pour fournir les services d'~valuation sur une base con

sultative ou sur la base d'engagements directs. 

Annexe au Plan d'Evaluati '1 

!;'i!1 (IU Proci et (EOP) - Indices obci ecti vement vcrifiables et 

~k\yel1s dl' VI'-rificatiol1. 

I. ~~ (tOUB ll~s p:tys pal'l".iL'ipants). I\ngllllmtl'l' 1n capac:i t,' 

di~ pl'oduction ae;ricole doml~stiqnl~ (,t. l'l"dui!'e d' autant l\~f~ d:

fieits alimentaires existants. Pour r~aliser ce but, AID cr0~r~ 

un proj (~t pour l' in troduction de mesures pour 1a prot~ction d8f. 

cultures. 

II. Dessein du Proj et Renforcer ou creer la capaci te des un i t'" ;~ 

de protection de la flore a combattre les parasites d~s 

plantes et faire des demonstrations, former et aider les uni t(~; 

(le fermes locales dans la lutte contre les parasites; et l:ten

dl'l~ aux unit2s de fermes les renseignemr~nts disponibles Bur It'f; 

pl'atiques de lutte contre les pnrar,ites qni r\"duiront ll~s p('lrtl'~; 

des cultul'es vivrieres subies avant et apres la moisson. 
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O~l pense q:.t 'une diminution des ~ert·cs ·,1ui se~l'odult~t'!~t 

1!l?inte!1ant a ca'J.se des ini'es ta tions de parasites 1":(\11 tri bU81'3. 

:" .1.:.1. 1<'n.li~1atil'ln lin but lIl(mt.:Lol1lll'. 

INIY[Cl':S \Tj';HIFIAHLES Pl)lfH: 

I. Le J3ut: Niveau des augmentations d(~ la productivit6 

et importar..ce de la rtductiun des pertes des cultures 

'Ii vrieres dues aux parasites, grace au plan, dans les zones d' ex

perimentation et de controle (une ir~dication des "effets dist;e

mines" peut etre obtenue a partir des renseignements recueillis 

dans les zones controlees). 

II. Dessein du Projet: Des unites de Protection des Cul

t.ures pourvues en personnel, equipees, effectuant des 

d('llIL'l1stl'ations assurant la vulgarisation d.e la fOl')ll.:ttion, et de;~ 

u.g(.'l1ts agl'icoles du sel'vice, des fermiers, et autre personnel. 

MOYENS DE VERIF'ICA'llION POUR: 

I. Le But: CompareI' les rendements a partir des sites d'ex

pl'rimentation et de controle. Nombre d 'Unites de Fermes ayant 

adopte les nouvelles pratiques dans les zones de controle. 

II. Le Dessein du Projet: Nombre de positions remplies par 

Ie personnel qualifi6; materiel, vehicules, fournitures, 

matc-riaux et marchandi~;es existantes et opt'rationnelles: nombrc; 

de sites de ciemonstration (expol'imentale) ol'ganisL's.; nombre de 

programmes de formation achevl's et nOmb1'8 de personnes employcm3, 

agents de vulgarisation, fermiers et autre personnel forme. 

La,Source de Verification pour I et II ci-dessus consistera. 
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~n l~s protocQI~s d'acC0rd pass~s av~c l~ pays; les plans de 

t:!'a-r8.il ri'l p.g.y:~; lr::s archives de I' '111i t,~ de pl"otectio~!; les 

a.'!.'chi'!':!s du programme de formation; les l"enseignements l'e

cueillis sur les sites d'exp~rimentation et de contrale; et 

les autres archives cr6~es et gard~es pour appuyer les projets 

dn pays. 

Les buts it atteindre pour chaque pays sont indiqu0s dans 

les Matrices du Cadre Logique du Pays, 4eme Partie, Annexe A. 

VI. Annex'2s 

B. Rapport sur l'Environnement 

Dans Ie pass\:>, l'l1omme a appris it vivre avec 1l:>8 para

sites, et il doit continuer it Ie faire dans Ie proche avenir. 

La plupart des parasites sont des adversaires tres versatiles 

et capables de s'adapter a leurs hates, a leur environnement, et 

aux meilleurs efforts faits par les ho mmes pour les combattl'e. 

~leme en considl'rant les opportuni tes de la recherche et la nou

\"t->118 technologie, on ne peut esperel' en venir parfai tOlllC'nt a 
Ul1Ut, ct encore mains les sllpprilller. 

Les nouveaux cl'llcepts de lutte c~ntre les parasiteH 

comprennen t I' approche in tegl'oe de la lutte c~ntre les paras:L tc~~~ 

a laquelle ce projet fera face. Normalement, sans l'interN:r·;lIc.,: 

de l'homme, les cultures et les parasites survivent dans WI {qui

libre naturel du aux facteurs ccologiques de l'environnement; 

cependant, avec Ie penchant qu' a I' hornme pour troubler cet {;qui

libre par ses besoins materiels, la cleation de nouvelles vari0t(~S, 
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· la monocul tur':!, et 1 t ir..troduction i!!consiaE:l'Se de r:ouveaux 

parasi tes, cet ~·quilibre est perturb.§. .?ar ces si tuatio!!s favo

l'ables, les p9.r,1si tes s t ~·tel1den t de tous c8t~~ s et il en l'esul te 

des pertes dC'sastl'euses qui sont intolcl'~blps. 

L'utilisation de variet0s possedant lU1e tolerance, lU1e re

sistance et un pouvoir de recuperation maxima apres les attaques 

est essentielle. Meme les meilleurs germeplasmes peuvent etre 

inadequats pour faire face a toutes les situations creees par 

les parasites; mais un peu de resistance fournit une plus grande 

latitude aux autres strategies et apporte un peu de soulagement 

qui dure quelques annees, jusqu'au developpement de nouveaux bio

t.ypes. 

Les mesures agricoles constituent un facteur important de 

la lutte contre les parasites et la suppression des parasites 

peut etre obtenue au moyen de la rotation des cultures, de l'as

sainissement, du choix des sites, de la sterilisation, etc •.• 

Ces mesures peuvent etre utiles dans certaines conditions ecolo

giques normales, mais peuvent devenir inop~rantes, lorsque les 

conditions sont excessivement differentes. 

Certaines actions directes peuvent etre prises en supprimant 

la multiplication de la colonie avec la technique de la st0rili

sation des males, interferant ainsi avec la reproduction des para

sites. De la meme fa90n, des hormones, pour troubler la matura

tion, et des moyens d'attraction sexuelle peuvent etre utilises. 

Les controles biologiques par les parasites et les predateurs 
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peuvent s' aVl'rel' tres efficaces dans les programmes int~grl<'s. 

Meme si les pratiques ci-dessus sont adopt~es, des situa

tions se font encore jour, dans lesquelles les parasites se de
veloppent de fa~on explosive, a cause des changements inevita

bles des conditions de l'environnement qui r(-gularisent Ie de
veloppement des parasites, les changements dans la resistance 

physiologique, etc •.•• Tous les temoignages suggerent que les 

pesticides devront etre utilises de faGon intensive a J.'avenir. 

lIs apportent l'assurance d'une recolte qui permet au fermier 

d'investir dans d'autres apports, i.e. l'irrigation, les engrais, 

les bonnes semences et la mecanisation. Les produits chimiques 

representent une partie du materiel de production qui ont besoin 

d'etre plus perfectionnes pour faire face aux·demandes grandis

santes de denr~es alimentaires et de fibres. 

L'utilisation des pesticides dans les pays concerncs par 

ce projet a ('te tem.e a son minimum, ce qui apparait nettement 

dans les pertes considerables causees aux cultures, particulie

rement aux cultures vivrieres de base, telles que Ie mais, Ie mil, 

Ie sorgho, l'arachide, etc •..• De la meme fa\on, les effets se

condaires sur l'environnement ont ete tenus a leur minimum, par 

la sous-utilisation des pesticides. 

Le plus gros pourcentage de pesticides impliqu6 dans l'aug

mentation de la production des cultures vivrieres au Sahel con

cernera les insecticides, bien qu'une utilisation grandissante 

des fongicides et des herbicides soit anticipee au cours des an

nees qui viennent. 
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Ainai qu'il est indiqu0 dans les buts de ce projetj les 

decisions qui seront prises sur l'utilisation des pesticides 

devront etre bas~es Bur les estimations des besoins. Cette 

~timation, bas0e sur les enquetes,evaluera Ie degre de dommage 

0conomique causl' pal' un parasite d0l1n0 ou types de parasites, 

deg1'0 toll'r.able pour une zone precise d' agriculture, et elle 

devra determiner lee:; besoins en l'un ou plus de pesticides pour 

la lutte c~ntre les parasites, apres une analyse des frais et 

des benefices. 

Dans des conditions tropicales, il n'est pas possible de 

proteger efficacement les personnes travaillant a la ferme c~ntre 

les effets des pesticides phosphato-organiques plus dangereux; 

en consequence, dans la mesure du possible, des recommandations 

seront fai tes, et Ie personnel entra:tne gardera prl'sent a I' es

prit Ie fait qu'il 8St ncc8ssaire d'~viter un empoisonnement 

inutile des etres humaills, du bl~tail et de la vie sauvage. Le 

Gouvernement des Etats-Unis ne fournira pas de pesticides haute

ment toxiques. Par Ie passe, Ie BHC a ete utilise dans les pays 

du Sahel, de prfference aux autres insecticides, a cause de sa 

securite d'emploi relative, sa faible toxicite pour les mammi

feres, une activite residuelle reduite, un spectre d'utilisation 

assez vaste et un prix de revient tres bas. D'autres produits, 

tels que Ie carbaryl et Ie malathion, ont les memes criteres. 

En ce qui concerne la protection des cultures et In lutte 

c~ntre les parasites, il est gen6ralement admis par les sp6cia

listes des recherches et les praticiens que lea methodes non-
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chimiques de lutte contre les parasites nt"! sont pas pres d ' etrt1 

dl~S 1'1:"'ll\pla~'ants efficacl~s des pesticides chimiques, ma:Ls. Li\'l I au 

mieux, elles agiront con~iointemel1t avec l' tm o\.~ r1usieu\'s llloyells 

d(~ lutte c~ntre los pesticides (chimiques ou non-chim.iquos) dans 

un systeme intC'grC' de lutte c~ntre les pal'asi tes. Sous cet an

t:;ll~·, les meilleures de toutes les techniques de lutte sont ame

nees a s'exercer contre les problemes poses par les parasites, 

au lieu de compter seulement sur les pesticides chimiques ou sur 

tout autre technique simple decrite ci-dessus. 

L'expertise faite par Ie PASA, avec la collaboration de 

l'USDA, developpera Ie theme de la lutte integree contre les 

parasites et fera partie integrante de la tentative projetee de 

minimiser l'usage des pesticides et, en consequence, d'eviter 

les effets contraires de l'environnement. 
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D. ?A5LES :'.';ELE I 

r·!ESURE RELATIVE DU DEVELOPPEMENT ECONONTQUE ET SOCIAL DES PAYS 

Tchad' Cameroun Mauritanie Senl'ga1 

1. Produit national brut par 
personne, en 1972 85 187 175 185 

2. Esperance de vie en 1971 40 48 42 44 

3. Survies des bebes par 1000 nais-
sances viables. 825 858 831 841 

4. Main d'oeuvre agricole en pour-
centage de la population econo-
miquement active. 91% 82% 85% 76% 

5. Degro d'instruction 10% 15% 5% 10% 

6. Population a la mi-1973 4~0 6.2 1.2 4.0 

7. Densi tl' de la population au 
mille carr0 8 34 3 53 

8. Superficie de terre cultivee 
par personne (en hectares) 32 6 78 

Sourcp,:: : 
1/ Li.vre de Rcnseignements Economiques, AID, 1~)74 
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Tf..3LE II 

TENDANCES DE LA PRODUCTION CEREALIERB 1C)70-71 
{PI1 mtl1:tPl's df"' tonlw~ , 

MIL & SORGHO 1970 1971 1972 1973 ~.974 .!975 

Cameroun 312 331 350 300 330 
Tchad 651 610 631 590 4001/ 
Mauritanie 110 81 80 50 2~ 
Sen0ga1 635 501 583 323 467 650 

MAIS 
Cameroun 273 282 35°2/ 3~gv 350 
Tchad 11-
~tauri tanie 
S8n{'ga1 49 39 39 20 20 30 

RIZ 
Cameroun 18 14 15 
Tchad 37 39 51 25 30 35 
~1auri tanie 
Sent'ga1 156 91 108 37 50 90 

Sources: 1. Annuaire 197Lj. de 1a Production de 1a FAO 

2. Projet de Rapport d'E11iott Berg "La Recente Evolution 
Economique du Sahel", Universite du ~1ichigan. Centre 
de Recherche sur Ie Deve10ppement Economique, Avril 1975. 

3. 1i vr8 de Renseignements Economiques, A. I. D. 

4. Service du Departement de l'Agricu1ture, Yaounde, Cameroun 

5. IBRD, Recent Developpement Economique. 

1/ Y comprls 3-4.000 tonnes de mais 
2/ Y compris 6.000 tonnes de froment en 1972, et 9.000 tonnes en 1973. 
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T3.b1e III 

ESTI:-L~TION DES FER:'ES POUR DES CULTURES VIY-:\IERES CEOISIES 
(197ln 

E11.~V~'l~S 1o'~il'll~s 
F.stimatlol1s l~t~ p(~rtl~s I'! G ti.lll:t t.:l ()n~ (ll' P(~l·t(~S 

Parasites Maladil:~ Mauvaisl'D r':tl'H.n:i t\.~s Malndlp. Mauvaises 
herbes herbes 

(% ) (% ) (% ) (~ ) (1- ) (% ) 
CAMEROUN 

Riz 20 7 15 10 3 7 
~1i1 et Sorgho 20 10 25 10 5 12 
~1ais 20 14 35 10 7 16 

Moyenne 20 10 25 10 2 12 

TCHAD 
Riz 20 7 25 10 3 7 
Mil et Sorgho 25 10 25 12 5 12 
Mais 20 14 35 10 7 16 

Moyenne 22 10 25 11 2- 12 

MAURITANIE 
Riz 20 7 15 10 3 7 
~li1 et Sorgho 20 10 25 10 5 12 
~Iais 20 14 35 10 7 16 

MOYI?nne 20 10 25 10 2- 12 

f,1i:N1':l~ /\L 
1, L:: 20 7 15 lL) ..., 

7 .") 

Mil et Sorgho 20 10 25 10 5 12 
Mais 20 III 35 10 7 16 

Moyenne 20 10 25 10 2- 12 

------------------------------
RES UME DES ES TIMA TI ONS DE ~P_=E;,;;.;R:..::.T=.E=-S ....::P;...;O:;..:UR~~LE~S~Cr.:U:.::L:..::.T..::.;UR:..;.:E=..:S~VrI~VR.:..:.:r;IE;:.::R:..;.:E:.:jS~C.::.:::H..::.;OI=..:S:..:' I=E:.;:S~f=.19:r7~4:.....t_l 

Cameroun Tchad Mauritanie senega! 

Riz 
Mil et Sorgho 
Mais 

E1evees Faib1es E1evees Faib1es E1evees Faib1es E1evees Faib 

42 
55 
69 

% % --. % % 
42 20 42 20 42 20 20 

27 
33 

60 29 55 27 55 27 
69 33 69 33 69 33 

Sources: Les estimations de pertes ('levees dues aux :i.nfestn.t:i.0I11~ d(~ para-
sites pour Ie mil et Ie sorgho, fournies pftl' 1es rp.spollsables du 

Minister~ do l' Agrlcl.~lture et 1es lTnitl'8 de Pl'otc'ctinn d0.S Cultures dr' 
chaque pays. Les autres renseign8ments sont extrni ts (ill Harport l~qll· d(~ 
1a Mission mu1ti-donateurs de 1a FAO.; 1es Ministeres de 1 'Agriculturo; 1es 
Missions USAID dans 1es pays; et des estimations officieuses sur place. 
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TABLE IV 
IMPOR':'A:lmrS DE Cr.:~::::ALES 

(en mi11iers de tonnes et millions de L!FA' 

1970 1971 1'-)~'''' .........1..=. ] r-'"' -~ (.) 1'-)7h 
CJ\MEHOUN 
- Riz 

Quantite 7.7 8.3 9.0 
Valeur 

- Mil et Sl'rgho 
Quanti tl' 
Valeul' 

- Mais 
Quantite 188.0 45.0 100.0 
Valeur 

- Froment et Farine de Froment 
Qu.anti te 53.4 41-.1 49.7 
Valeur 

TCHAD 
-=-RrZ" 

Quantite 25.0 1.0 
Valeur 

- Mil et Sorgho 
Qua.nti te 
\[r1.L8ur 

- Fromtmt et Farine de Froment 
quanti tl' 6.5 6.7 6.9 10.6 
Valeur 0.4 0.4 o .LI 0.7 

MAUHITANIE 1/ 
- Hi::: 

Quantite 11.0 16.2 10.0 24.0 28.0 
Valeur 61.8 102.2 200.4 482.0 

Froment et Farine de Froment 
Quantite 5.5 6.0 29.7 
Valeur 21.0 23.5 156.0 

- Mais 
Quantite 10.0 
Valeur 26.4 

- Mil et Sorgho 
Quantit6 17.6 
Valeur ~n.8 

- J\utr(~s 
Quantite 10.0 
Valeur 28.4 
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TABLE IV (Suite) 

SENEGAL 1970 1971 1972 1973 1974 
- Rlz 

Quantite 119.0 188.0 17('.0 192.0 17(~. 0 
Valeur 3.3 4.l:' 4.3 ,-"'l r; IJ~. 7 -' ... 

- Mtl l~ t SOl'gho 
~tnn.nti t{, 30.0 10.0 41.0 '-1-.0 
Valeur 0.7· 0.2 0.7 0.1 

Froment 
Quantite 112.0 112.0 95.0 105.0 77.0 
Valeur 2.4 2.6 2.1 2.6 2.9 

Mais 
Quantite 5.0 32.8 10.0 
Valeur 

Sources: Statistiques Mondia1es de 1a Production et du Commerce de 1a 
FAO pour 1974; Projet de rapport d'E11iott Berg, 1975, intitu1e 
"Evolution Economique du Sahel." 

1/ En millions de ouguiyas pour 1a Mauritanie. 
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Mauritanie 

Hautes 
Terres 

Sorghos et Mils 

IIIIIII Predominant 
I I I I!!! Secondaire 

Guinee 

AFRIQUE OCCIDENTALE - ZONES DE 'VEGETATION 

Sahel 

Savane seche 

Savane-Foret 

Foret 

Marccages 

Cameroun 

('t") 
C\I 
C\I 



TA3LE Y1 

- --. - ..... 
..... " .. t ' ,. • ~_~~.LJ_ =:: ?~)!=:I;!I?:!..LE DES '::UL?~~E3 ',~1V!\1ERES CE0131E3 

(1075\ 1/ 

I'l'L)ductioll rl'L"'Liucth)1l ~)()t('lltil'lll' 

l' iiHFH\ H IfJ 
11l~ 
~':11 t·t rOl'/~1 (1 

, '!fA!l 
; 1 :~ 

~,'/\'!!l; I !',"11111-' 
l, t :. 
~. ~ I 1 , ' t : ~ u )'/' 
~.~ t ! r 

n 1:: 

0 

I I) 

l'I"'~11l~ 

-
330 
350 
680 

30 
400 
-
1130 

-
~r5 

-
"75 

50 
t!i1 t·t ::o!'t'j 
!!!t In 

'i'{)t'd 1~ 
J~(j7 

20 
~37 

1 / 

Pel't,' t'lev. Pl'l'tt' fa:ib. 

- -
~511 419 
591 465 

1102 884 

43 6 
640 516 
- -
683 522 

- -
116 95 
- -
116 95 

71 60 
724 593 

34 27 
829 680 

I 

!,prtf's ?t l:t Va1lmr 
pl'oduction (-~e11i'a!b I 

Perte Pertf' vee 
e1ev. faib •. ...Y 

- - - -
181 89 3801 1869 
241 115 - -
422 204 

13 6 
240 116 6000 2900 
- - - -
253 122 

- - - -In 20 - -
-- - - -

41 20 - -

I 21 10 - -
257 126 7710 3780 

14 7 - -
292 143 - -

:'/ I"n H11) 111111l d'tlnlt,"o rpJ\ nux niveaux des prix lk lSl75 - Voir Table VII, 
flll/lt'XI' 11 tIl. tl!J tlqull. 
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TP.BLE VII 

1/ 
SUPPOSITIOn DE BASE POUR UNE ANALYSE ECONOMIQUE 

Cameroun Tchad Senegal 

PRODUITS 
Mil et sorgho 21 CFA/kg 25 CFA/kg 
Riz 31 CFA/kg 40 CFA/kg 
Mais 30 CFA/kg 

INSECTICIDES 
BCH 152 CFA/kg 152 CFA/kg 

MATERIEL 
Vaporisateurs 255 CFA p. 255 CFA p. 
Saupoud reurs 55 CFA p. 55 CFA p. 

RENDEMENT DE LA PRODUCTION 
Mil et sorgfio 650 kg/ha 475 kg/ha 
Riz 
Mais 

1/ Prix k la ~orte de la ferme en A~ril 1975 
210 CFA = $1.00 uS 
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30 CFA/kg 
42 CFA/kg 
30 CFA/kg 

150 CFA/kg 

250 CFA p. 
50 CFA p. 

500 kg/ha 



. ES'l'lMATION DES. REVENUS 
(un hectare -

FI,AIS 1/ 
Annce Cameroun Tchad ---

I 3350 3350 

2 152 152 

3 152 ·152 

4 152 152 

FHU\0rCIERS 
unit;', CFA) 

Senegal 

3300 

150 

150 

150 

TABLE 7II1 

D 'UKE tr:-rrTE FERMIERE 

,.., I 

BFNEl"ICF~~ .:..:. 
Cameroun Tchad SL'n~'gal 

3066 

3066 

3066 

3066 

3906 

3906 

3906 

3906 

2970 

2970 

2970 

2970 

lIcout des produits chimiques et QU materiel n8cessaires pour Ie 
traitement a 1a ferme d'un hectare de mi1/sorgho - 1 vaporisateur, 
1 saupoudreur, et 20 ki10grammes de BHC 25%. 

2/Va1eur du rendement beneficiaire a la porte de la ferme. 
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FINANCEr.~t:NT DE LA PHASE I I'll PRO.TET 

Ann~e Fisca1e 75 A Ann~e Fisca1~ 7S 
len M1111prs de Dollars) 

'l\)ta 1 Personnel Part.icip3.nts Marchalld .I.ses Autres fra1s 

S\~'II~ E:a1 

1975 394 146 46 119 83 
1976 220 120 65 20 15 
1977 220 130 30 40 20 
l cq8 185 130 10 20 ~ 

Total 1019 526 151 199 143 
========================================================================== 

Mauritanie 
1975 148 0 24 61 63 
1976 120 0 41 39 40 
1<-)77 149 70 24 30 25 
IJ7(~ 175 ~ ~ ~ _30 

1\"1tal 592 140 134 160 158 
.:.';:::=========================================================================== 
1'chad 
1975 225 65 27 93 40 
1976 196 60 41 40 55 
1977 208 65 53 60 30 
1978 156 65 16 40 ~ 

Total 785 255 137 233 160 
========================================================================== 
Cameroun 
1975 333 1jO 35 107 61 
1976 164 60 56 25 23 
1977 123 65 21 25 12 
1978 134 65 _34 20 ~ 

Total 754 320 146 177 11] 
=:====~=~=================================================================~ 
Pa l' annl"e: 
1975 1100 
1976 700 
1977 700 
1978 650 

TOTAL 3150 
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SOMMAlRE DE L'ETUDE DU PROJET 
CADRE LOG I QUE 

'1.1.1"; ~~t No. du ?rojet: Protection des Cultures Vivrieres au Sahef (Senegal) 
625-11-130-916 

Augmenter la capacitf de 
production de l'agriculture 
domestique et r~duire de 
f'ar.:on iden ti'-~ue les dffici ts 
alimentaires existants par 
l' i.ntronuctLorl rl,=: ~~lesures 
de protec tiOTI des cultures. 

I Indicateurs objecti
vement verifiables 

Les pertes des cultures 
vivrieres sur Ie terrain 
et entreposees sont re
duites de 50% par l'EOP 
dans les zones sous 
controle. 
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I 
I~oyens de 
"verifica tion 

Documents du Projet 
i 1-1ise en oeuvre et 

plans de travail. 

Protocole d'accord 

Evaluation AID 

PAR 

de 1975 a 1973 
?age 1 

Suppcsitio~s 
ir:J.pcr~a::tes 

Le gouverne~e!1t-hote 
donne la priorit~ a 1 
production agricole. 

Les Dol~tlaues de or~ 
sont" favorables a ia 
Droduction des cul
tures vi ":rieres. 

Le transpor~, les 
voies co~erciales et 
les apports a la pro
duction so~~ accessi
bles a des prix rai
sonnables pour les 
unitfs de fer~es ~o
cales. 

Les exercjces de df
oonstration et les =f
thodes seront df=on
tres sur Dlace d~~s 
les fermes rurales. 

Les pratiques de pro
tection des cultures 
sont adaptables et ac
ceptables par les fer
miers. 



SOMf.1AIRE DE L I :2TUDE DU PROJST 
CADR~ LOG IQUE 

.':. t:rf..;-:t ::0. du ?rojet: Protection des Cultures Vi vrieres au Sahel (Sen€:gal) 
625-11-130-916 

. \ ", '." .' -;xpl':'ca t:':': Indicateurs ·objecti
ve~ent verifiables 

Moyens de 
verification --------------------------------+--

Ee!:fcrc€:r _1". cap-?c':' ':..:: des 
~:ltLs de pro~~ct':'o~ de la 
:~ore ~~ ~o~t~t~:~ ~es pa
!~:~sl~~~ d€.:2 !Jla:-.~es e~ d~
~ontrer~ ~cr~~r et aider les 
,n!.: ~ "'c ... ,,: ~.,..."""" 1 ocalos d~nr ~ t ( •• " . _ ,.,_, ___ .... __ ......... .1. 

:,'1 Iu ~ :.; r;c:". -:~~:; le2 para
s:'~es. 

:·'te~:dre a'.ly',mit·~s f'erFYllerosl 
It"s r"'nse:'!S-:1,=~,,,:nts ;,~"","'le~ - I 
IfI""\r...,";-"'P~ r1c. ""t· .. -:-~o ,.,cl"""'l·-rc.. 
t- ••• "'-"":. ...... _-.-- _.4>JJ ..... -- .: .... .-.-"". 

les p~ras_t~s ,=n vu~ ae r~
!~lrp l~s ~~r~es subies var 
Ir?s r,'col~<::s 'livrieres avant 
"'t ~prp:-: :";!.:.oisson. 

~nitfs de protection des 
rscoltes entierement pour
vues en personnel~ €:quipfes 
90ur-lUes en materiel et 
opfrationnelles. 

- Installations pour la 
~ormati0n en place~ avec 
des programmes de formation 
arretCs. 

M&thode pour la four
niture de personnel 
aux Unites de Protec 
tion des Recoltes et 
inventaire. 

Archives du Projet 

Plans de Mise en 
oeuvre et de travail 

- Zones de demonstration et protocole d'Accord 
de controles choisies et 
exercices menes reguliere- Evaluation AID 
::cent. 

PAR 
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de 1975 a. 1978 
Page 2 

Suppositions 
importantes 

II faudra que Ie per
sonnel so it affecte a 
des unites de protec
tion des cultures et 
puissent suivre une 
forma tion uni vt:: ... ~c;;i tai
re et pratique. 

Que Ie personnel de la 
~~lgarisation, du ser
vice agricole, de l'u
nite fermiere et autre 
soit disp onible pour. 
la formation. 

Que Ie personnel sujet 
a la formation soit 
disponible pour effec
tuer des exercices de 
demonstration de la 
methode. 

Que les unites fermie
res acceptent les me
sures de protection 
suggerees. 

. _ .... _ .. _. __ ._._. _____ -L ________ ~-~ 

:- .: .. ~ 
_~ t;- .;>.·~;.-· .. -;;A__,':"·_,;:;:·.:..~_<orl;_,,,·;::'r, .• ;<;."·. 



SOMMAIRE DE L'ETUDE DU ?ROJET 
CADRE !"CGI~UE 

- ]_tl'~ ct irO. <iu Prcje"c: Protection des Cultures ~ii"JTi.eres au Sa:-~-:;2. ~~S.c!1fgal 
[25-1_1-130-';I1r: 

7]:-1':: unit',: dE: prot'::~tion de 
L~ flore crr' ";f=: et op':ra tion
~elle, po~sGdant u~ service 
S'J.r It:; terr~in ce.pab1e de 
~,::nt:;r d8S d(monstrat~ons et 
'';t:; combat t r' f : les in:.:::s ta tio 
l0~a1es d~ p~rasites. 

- un cadre d~ rrote~tio!1 de 
-::u~ turcs ["onu,:, caparJle de 
:['orrner r.i I au tre personnel 
'::t leE: unItes ferrni~r-=:s a 
I'application pratique de 
la technologie d.::: lutte 
~(jntre les paY'::J.s it-=: s . 

- 'olne capaci tf: dom"':s tique 
~st crfGe qui par~agera les 
rssultats obtenus p~~ la 
recherchp. r(~ional~ .:::t in
ternationalc; les techni
~ues; et les politiques en 
jeu dans lez activitss de 
protection des cultures. 

Indicateurs bbjecti- ~oye!1s de Supposit~c~s 
ve!!lent verifiables ""rsr~:'ica7.ic:: i:::P0:-:.:l:::e2 
- Un homologue afl'ic~iY".:. ,ou t'- Archi""res j~ ::rc~e~i- ~'..:e 113 ~o'.r;er::e:::e~~
a l'ftude si 1a personng'aua ;~8:e :cu!"nlsse Ie per-
lifi0e r, I est pas" disponibie ~ - Plan2 de: :.'~_"e: '=~. ! ::::c,.~.el., :::"e :er!"ai~. 
af'fgct( au travail :uec lo"':U"Jr r. c:::. -:''2 ::':;:'-::;..: - ;:--: :::""':5 b~~i::e::~s o~ 
l' Officier de Liaison du ., -":!,"~~1~:-: ::fc~ss~ires a. 

Pays. 

Un nombre choisi (Voir 
Partie IV~ Section B, ?lan 
de Mise en oeuvrg du ?ays) 
de personnel entrainG dans 
Ie cadre de programm.:::s de 
formation regionaux. 

- Installations pour Itl 
formatidn et 1e loge~e!1t, 
batiments/bureaux. 

- Plan d£tail£~ de Drotec
tion des cultures a'l'£
chelle nationale. 

?rotoco1e ~'~C~CI~ 

Evaluation ;,-ID 

- .. . ... 
~ :..~. ~ -::.c~ -::~ at.! .~-,;:-

f ·.~~=-c;:;: -=~ .. ~:::. :.' t:_"': ~~o
:gra~~~ ~~ :or~at~c~. 

f_ ~l.le c.~~ :_e!':s ::~-=-:5..s-
, ,..... .. " 

se~~ ~~~e c!"~~s e~~r2 

lss cr~~~~s~t:c~s de 
;rotec~~o~ des cul~~res 
rf gic~a:"es/:"~ :er::a. ~io::
~ales et ~o:::es~i~ues. 



SOMMAIRE DE L'ETUDE DU PROJET 
CADRE LOGIQUE 

"~"!'" ":~ '!o. d:l ?rojet: Protection des Cultures Vivrieres au Sahel (Senegal) 
625-11-130-916 

de 1975 a. 1973 
Page 4 ------ .---------,.--------------t----------:-------=~----

Ir1dica tet~.rs 002 ec ti
vement verifiables 

~.foyens de 
verii'icatio!l 

Suppositions 
importantes 

:\!D --------------------------t---------------------------------t-----------------------+-------~------------------

'_Tn iJicpctr:u!" ri'.! ?r-ojet - Voir Partie rl, Section B, 
?lans de Mise en Oeuvre pour 

..... or :·5 ... c Le r 'i.e :.1aison Ie pays, oour Ie type, la 
efr' ~cier ;-·'(:"1.cr.~l cle ::80 Guanti te et Ie cout de l' ap-
:"c~~oO-'tiO~I" ·{~01~:-... ri'~ /' port. 
- \~·_·hiclll~s ./ l' ;;o:J.!" le 
!)i!"(>cte'lr '.i1.1 :-!"o.;e~ et /- Un pla."1 de mise en oeuvre 
l'=':~:'ic~p,' ;.; ~"':"~:::"?G::, et laooort/rendement olus d~tail 
~!.l :::a:·."!'iel. (1':<: :'ol..:!';it;ureSl~: programmant les buts a. 
de l',-quipe~~:er"t;, etc... latteindre et les activites, 
sui ~la:1t les : esoi!":s. sera mis au point apres l' ap 

probation du PP. 
- ?ersonnpl ~~~i~~stratif 
au des bure'il.l;( e!lgagf sur 
place. 

- F~!"r::ation universitaire 
, .... . ... "t d a Im'b ... C'rme au a 1. E- U e 
pour tlu personn",:l africain 
chois i. 

- :.:ntt" riel d' rlpplication; 
'.raoorisatL'urs, ll."!i tfs d' ex
oloitation miniere, v~hi
:ules: des pesticides pour 
la demonstration; et autre, 
nat~riel~ fournitures, rnar
~handises et mat~riawe 
:1L'cessaires rOU!~ l' adminis 
tration ~t 1 'op'~ration. 
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- Plans de mise en ~ Les techniciens seront 
oeuvre et de travail.disponibles en temps 

oulu awe niveaux de 
- Protocole d'accord.financement prevus. 

- Contrats d'ftude e - Des firmes locales 
de construction. d'ftude et de construc-

tion, qualifiees pour 
Ordres de fourniture entreprendre la cons

truction au moment op-
Accord PASA portun. 

- Archives du Prcjet - Fournitures, materiaux 
et equipement obtenus 
en temps voulu~ 

~ Le i'inancement sera 
assure pour la duree' 
du projet. 



'11:L~I!,,-. ,-;t iio. du Projet: 

SOM!'-1AIRE DE L' ETUDE DU FROJET 
CADRE LOG I QUE 

Protection des Cultures Vivrieres au Sahel (Senegal) 
625-11-130=916 

de 1975 a 1978 
Page ') _ - _ .. ____________ --r _______________ + __________ --:-_____ ~:c..:=__J._ __ _ 

Indicateurs objecti
vement verifiables 

1-1oyens de 
veri!'ication 

Suppositions 
importantes 

----------,---------------+---------------------~--------------+---~-~---------------

Payn-hote 

Per~onrtel; batiments et 
burp.aux; terrain; soutien 
budGCtair~ n~cessaire ~ 
1 'un t tt: de protection des 
cultures et autres services 
d P. nouti en • 

I\utrp.s 

OICMA et OCLALAV: aideront 
a combattre les man~festa
tions internationales d'in
scctes et a ensei~ner les 
!II,',thodes de con trole des 
locustes et sauterelles 
grace a des cours donnes 
u~s tout Ie pays, sur Ie 
t(~rrain, dans d~s c~ntres 
de formation rGgionauz. 
n'autres donateurs doivent 
aider dans les domaines de 
la recherche et de l'ensei
c:nement. 
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SOMMAIRE DE L'ETu~E DU PROJET 
C!ADRE LOGIQ,UE 

Protection des Cultures Vivrieres au Sahel 
625-11-130=916 

(Camedroun) 

Augi;-~e"i:\-tE-!'r T~ Cl3.p.::l.c::", t<:: de 
:!..a productior, agricole do
~estique et r(duirE dE fa
':on corr"C!sponr}"lE1:C:: lES d(
fici ts alirrl:::nta:..i..rss Exis-

A '1'· t d tants gr:-1cf: a 1[" ro uc-
tion d~ m~sures de; protec
tion des cultur<::s. 

I Indicateurs objecti
veme~~ verifiables 
Les pertes des cultures vi
vrieres sur Ie terrain et 
en magasin sont rfduites de 
50%par l'EOP dans lES zones 
controlfes. 
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Moyens de 
verification 

Archives du projet 

- Plans de Mise en 
oeuvre et de travail 

- Protocole d'Accord 

- Evaluation AID 

-PAR 

de 1975 a 1973 
Page 1 

Suppositions 
importantes 

Que Ie gouvernement
hate donne la priorite 
a la production agricole 

- Que les politiques 
dES prix contribuent 
a la productlo:1 de 
Icultures vivrieres. 

- Que Ie transport, 
les voies conduisant 
sur les marches et les 
apports a la prod~ction 
soient accessibles a 
des prix possibles pour 
les unites fermieres 
locales. 

- Que la mfthode et les 
exercices de demonstra
tion soient menees ainsi 
que projete sur les 
sites fermiers ruraux. 

- que les pratiques de 
protection des cultures 
soient adaptables et 
acceptables par les 
fermiers. 



SOMMAIRE DE L'ETUDE DU PROJET 
CADRE LOGIQUE 

:-; ~J·,!~·t :!o. du P!'ojet: Protection des Cultures Vivrieres au Sahel (Cameroun) 
625-11-130-916 

de 1975 a 1973 
Page 2 

Indicateurs ·objecti
vement 7erifiables 

1--1oye~s de 
veri:::ication 

Suppositions 
impo:ctantes .. ---.-------------+----------------I------------+----~--------

Henforcer la capacite des 
unit(s dR protedction des 
plantes a combattre les 
parasites des plantes et a 
demontrer, former et aider 
les unit0s fermi~res loca
les dans leur lutte contre 
les parasites. 

E:tel1drt~ nux uni tes i'ennie
~p.s l~s renseignements dis
~onibles sur les pratiques 
je lutte contre les para-
3ites, ce qui reduira les 
)ertes subies par les cul
~ures vivrieres avant et 
Lpres la moisson. 

Une unite de protection des 
cultures entierement pourvue 
en personnel, equipee, four
nie et operationnelle. 

Des installations de forma
tion en place, avec des pro
grammes de formation conduit~ 
sur la base prevue. 

Des zanes de demonstration 
et de contrale choisies, et 
des exercices effectues re
guli~rement. 
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Mfthode pour la four- II faudra que Ie per
niture de personnel sonnel soit affecte a 
aux TJni tfs de ProtecEles unites de protec
tion des Rccoltes ettion des cultures et 
Inventaire. puissent suivre une 

formation universitaire 
Archives du Projet et pratique. 

Plans de Mise en Que Ie personnel de la 
Oeuvre et de travaiJvulgarisation, du ser-

vice agricole, de l'u
Protocole d'Accord ~ite fermiere et autre 

soit disponible pour 
Evaluation AID la formation. 

PAR Que Ie personnel sujet 
a la formation soit 
disponible pour effec
tuer des exercices de 
demonstration de la 
methode. 

Que les unites fermie
res ~cceptent les mesu
res de protection sug
gerees. 



SOMMAlRE DE L'ETu~E DU PROJET 
CADRE LOG IQ,tJE 

Protection des Cultures Vivrieres au Sahel (Cameroun) 
625-11-130-916 

Indicateurs objecti
vement verifiables 

Une unitt: d.::; protection dE- Un homologue africain (ou 
la flore crGs.::; .::;t opsration-a l'ftude si la personne qua

Moyens de 
verification 

Archives du projet 

nelle, p()ss(;rla:~t ')_~ service lifiCe n'est pas disponible) - Plans de Mise en 
sur Ie tr:;rrain, -:;E::.9able de affectE: au travail avec Oeuvre et de travail 

de 1975 a. 1973 
rage 3 

Suppositions 
irr.pcrtantes 

Que le gouvernement
hate fournissele per
sonnel, Ie terrain et 
les bati~e~ts ou bu-
reaux nfcessaires a tnener (je8 d(rno:-~:::t.::E::. ~ion8 .:::t 11' Officier de Liaison du 

de combattr~ l~~ l~I~sta- Pays. - Protocole d'Accord~la creatio~ et au de
tioTl~ loc.:otlr;s r]r~ :-_aTasi tes. 

- - Un nombre choisi (Voir - Evaluation AID 
- UII carlr r..: (Ie prot.:::ction d':!~ Partie Dl, Section D, Plan 
cultures f'orITl':, capable de de Mise en Oeuvre du Pays) de - PAR 
t'ormer d'autre personnel et personnel entrainf d3.ns Ie 
les uni tf;s ferr::ieres a cadre de programmes de for-
l'application pratique de mation regionaux. 
Ii technolo~i~ 1.::: l~tt':! 
:ontre les parasi~~s. 

- Wle capacit~ do~.:::stique 
est cr£Ge qui partagera les 
r0sultats obtenus par la 
recherche rGgionale et in
ternationale; l~s techni
~ues; et lAS politiques en 
jeu dans les acti7itss de 
?rotection des cultures. 

- Installations pour la for
:-nation e't Ie logement, bati
ments/bureaux. 

- Plan detaille de protec
tion des cultures a l'fchelle 
nationale. 
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veloppe~e~t d'un pro
gramme de formation. 

- Que Ie personnel for
me soit affecte a une 
unite de protection 
des cultures, ou a des 
unitES de vulgarisation 
et des services agri
coles. 

- Que des liens puis
sent etre crees entre 
les organisations de 
protectio~ des cultures 
regionales/internatio
nales et domestiques. 



SO~.AIRE DE L'ETLi"DE DU ?ROJET 
CADRE LOG I QUE 

'-: i;r~: c:t No. du ProJ'et: P t t· d C It V'" d S h 1 rc )' ro ec ~on es U ures lVr~eres u a. e_ \, ameroun 
625-11-130-916 

.. "':'1.; ,'': c:xplica ti.:' ~oye~s de Suppositions Indicateurs 'objecti
vement vel~ifiables _ .. _. __ ---------------r----------------+---.:-."-:.:..:" ~:...::'::.' :.:".:-::..:c.:..::-a::..t:.:l:.· =O::!':~_-t-__ --':~:'~ ~::: .. ~p:..:c::..:r:....-::~.9..:.:..:!"""~~~~e:::s=__ __ _ 

Tfu Directeur du Projet 

- Voir Partie IV> Section D> 
Plans de Mise en Oeuvre pour 
Ie pays> pour Ie type> la 
quantitf et Ie cout de l'ap-

- Plans de mise en Les techniciens se-
oeuvre et de travail ront disponibles en 

temps voulu aQX ni
- Protocole d'accord veaux de fi~ance~ent 

IJn Officier de Liaison> Yaounc ~ort. 
- C;ntrats d'0tude 

pr·.>..rus. 
("icier RGgional de la For-:

,tion> Yaound~ 
V hicules (1) pour Ie 
n.:cteul' c..lu Pro,jet et 
Officier de Liaison> et 
rnatl:riel> des fournitures> 
l'Gquipement> etc ••• sui

nt les besoins. 

Pp.rsonnel administratif ou 
~ burcaux engag~ sur 
ace. 

«'ormation universitaire a 
n~ terme ou a l'?tude pour 
personnel africain choisi. 

~atGriel d'application; 
)orisateurs> unit8s d'ex
)itation miniere> v8hi
Lcs; des pesticides pour 
uGmonstratioD; et autre 

tGriel> fourniture> mar
~ndises ct matfriaux ne-
3saires pour l'administra
In et l'operation. 

ef-
- Un plan de mise en oeuvre I de construction 
apport/rendement plus d&tail-

, - Des firmes locales 

ld'etude et de cons
truction> qualififes 
pour entreprendre la 

18> programmant les buts a I - Ordres de fourni
atteindre et les activites> ture. 
sera mis au point apres 
l'approbation du PP. 

construction au moment 
opportun. 
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- Accord PASA 

- Archives du Projet - Fournitures> mats
riaux et 8quipement 
obtenus en temps 
voulu. 

- Le financement sera 
assure pour la duree 
du projet. 



SOJA.l~IRE DE L' ETUDE DU PROJET 
CADRE LOOIQUE 

! ta'l '. " t . o. au ?ro et: Proteet1.on des Cultures Vlvrleres au Sahel (Cameroun) 
625-ll-l30-9l6 

; • • ~:..!.c _ ..... ... _- Ind.1cateurs ·obJect1.
vement v~r1.f'iables 

Moyens de 
verification 

de 2975 



-: ; : ..... : -._ t No. :iu Projet: 

SOMV~IRE DE L'ETL~E DU PROJE~ 
CADRE LOGIQUE 

Protection des Cultures Vivrieres au Sahel (Mauritanie) 
625-11-130-916 

de 1975 a 1973 
Page 1 

~---------------------------------~------------------------------~------------------------~--------~-------------
Indicateurs ·objecti
vement verifiaoles 

Moye!1s de 
'Jer-if:!..ca -cion 

Suppositions 
importantes -- ---- -- -- ---.-------------------------t---------------------------------+-----------------------t---------------------

l\.uf!.melltcr la capacite de 
la production agricole do
mestiqu8 et reduire de fa
con corrf!£pondante les de
[':lei t~ alirnen taires exis
t:tn t::;" l,:raCr~ aI' introduc
t:l()n dc: 1111 ::::ures de protec
tion des cultures. 

- Les pertes des cultures vi
vrieres sur Ie terrain et 
en magasin sont reduites de 
50% par l'EOP dans les zones 
controlfes. 
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Archives du proje 
- Plans de mise en 
oeuvre et de tra
vail. 

- Protocole d'Ac
cord. 

Evalua tion AID 

- PAR 

Que Ie Gouvernement 
hate donne la priori
te a la production 
agricole. 

- Que les politiques 
del?Prix contribuent' 
a la production de 
cultures vivrieres. 

- Que Ie trans~ort" 
les voies conduisant 
sur les marches et 
les apports a la pro~ 
duction soient acces
sibles a des prix 
possibles pour les 
unites fermieres lo
cales. 

- Que la mfthode et 
les exercices de df
monstration soient 
menfs ainsj aue oro
jet£ sur les-sites 
fer:-::iers ruraux. 

- Q~e les ~ratiq~es ~~ 
protectic~ des c~l
tures sci~~t a~a~ta
bles e~ a~~e;tabies 
~ar les ~er~iers. 



SOMMAIRE DE L'ETUDE DU PROJET 
CADRE LOGIQUE 

Protection des Cultures Vivrieres au Sahel (Mauritanie) 
625-11-130-916 

de 1975 a 1973 
Page 2 

enforcer la capacit& des 
nites de prot~ct~on de la 
lore de combattre les pa
asites des plantes et df
ontrer~ form~r et aider les 
nit0s fermi~r~s locales 
'ans la lutt~ ~o~tre les pa-
9.sites. 

tendre aux unit~s fermieres 
es renseignements sur les 
ratiques de lutte contre 
es parasites en vue de re
~ire les pertes subies par 
es rl'coltes 'livrieres avant 
t apres la moisson. 

Indicateurs ·objecti
vement verifiables 

Unitfs de ~rotection des 
rfcoltes entierement pour
vues en personnel~ fquipfes~ 
pourvues en mat~riel et 
lopGrationnelles. 

/Z8nes de dGrnons tra tipn et de 

Icontr81es choisies et exer
cices men6s r&gulierement. 
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Moyens de 
verification 

Suppcs!tions 
impor-::!.!1tes 

Mfthode pour la fciur~ II faudra que Ie per
niture de personnel sonnel soit affectf a 
aux Unites de Protec des unitfs de protec
tion des Recoltes et tion des cultures et 
inventaire. puissent suiv~e une 

formation universi-
,Archives du Projet taire et pratique. 

Plans de Mise en 
oeuvre et de travail 

Protocole d'Accord 

Evaluation AID 

PAR 

Que Ie personnel de 
la vulgarisation, du 
service agricole, de 
l'unitf fermiere et 
autre soit disponi
ble pour la ~orma
tion. 

Que Ie personnel su
jet a la formation 
soit disponible pour 
effectuer des exerci~ 
ces de demonstration 
de la mfthode. 

Que les unitfs fer
mi~res acceptent les 
mesures de protection 
suggerees. 



SOMMAIRE DE L'ETUDE DU PROJE~ 
CADRE LOGIQUE 

ltr·-= ·-.:t :~o. du ?!'ojet: Protection des Cultures Vivrieres au Sahel (Mauritanie) 
625-11-130-916 

de 1975 a 1978 
?age 3 

---.----------------------,-------------------------~~----------------~---------------------

. Une unit~ ~~ protection 
le la flore crs~~ et opera
~i.onnell~, poss(clant un 
;e:vic~ sur 1~ :~rrain ca
lab.le de: m'=:!"l";r des dfmons-
t, ra tions ,,;t '1e cO!T~ba ttre 
~AE inf";stations locales 
~f! parasi t~s . 

'. un cad.!''=: d'= orotection 
les cultures forms, capa
Ie de former d'autre per
onnel et les unitfs fer
ieres a l'application 
ratiqu,=: d,=: la technologie 
e lutt~ contr~ les para
ites. 

une capacit( do~,=:stique 
st cr66e, qui partagera 
es rGsultats obtenus par 
a recherche r~gionale et 
nternationale; les tech
iques; et les politiques 
1 jeu dans les ac~ivitfs 
~ protection des cultures. 

Indicateurs objecti
vement v6rifiables 

- Un homologue africain (ou 
a l'etude si la personne 
qualifife n'est pas disponi
ble) affectf au travail avec 
l'Officier de Liaison du 
pays. 

- Un nombre choisi (voir 
Partie IV, Section C, Plan 
de mise en oeuvre du Pays) 
de personnel entrainf dans 
Ie cadre de programmes de 
formation regionaux. 

- Instal~ations/Bureaux 

- Plan detaille de protec-
tion des cultures a l'fche
Ion national. 
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Moyens de 
veTi:'ication 

Suppositions 
i:.lpo!'t.antes 

- Archives du Projet~ Que Ie Gouvernement
pote fournisse liper

- Plans de Mise en sonnel, Ie terrain et 
Oeuvre et de travail~es batiments ou bu

reaux ~~cessaires a 
- Protocole d'~ccordla cr~ation et au de

veloppeme~t d'un pro-
- Evaluation AID gramme de formation. 

- PAR - Que Ie personnel 
formf soit affecte a 
une units de protection 
des cultures, ou a des 
unitss de vulgarisation 
et des services agri
coles. 

- Que des liens puisseni 
etre crffs entre les or
ganisations de protec
tion des cultures re
gionales/internationa
les et domestiques. 



SOl.fMAIRE DE L 'ETl.;1)E DU PROJET 
CADRE LOG I QUE 

Protection des Cultures Vivrieres au Sahel (Mauritanie) 
625-11-130-916 

de 1975 a 1973 
Page 4 

Moyens de 
,.rerification 

Suppositions 
impor:;9.nt'?;s 

-------------------------~--------------------------+-------------------~--~~~~~~-----

Indicateurs ~bjecti
ve~ent '!erifiables 

ill 
Un Direcr:.c::'l!' 'i'.l ?ro.jet, 

lkal' • 
~1 Offlci~r ~~ Liaison, 

tka r - or:'::,,~ i~!' ? sgional 
~ La :·'or~atic~" '~'aou..'1df. 
V(hicu1 r~s ~-:. ~~.a:/ "'1<::2., 
'U t'n L :'..l!' ;s, -':;'~'l::"P -=:::lent, 
.c ••• :!," ~~ss~i.:==.s ;J01J.r r.c-

:'':>'·<""onnc.l ~,.;.,l' .. 'l·S ... l"!'l .... if' om _"-,,,,_I::'J ....... ~,~ _....4 ••••• v __ v __ 

bureau en~a~~ sur place. 

:(' rm3.ti0:1 ·":':.i·f~rsi taire a 
!1<"': teI!:'1e 0''':' ~ l' ~ tude 
llr du p8rso;,,;,C!1 africain 
oisl. 

~~t~riel d'~~plication; 
roris3.teurs, 'lnit<':s d'ex
oit3.tio:; ;:.o.:.r la pr.cpa
tion des ;:.esticides, vfhi
les: pesticid<::s pour la 
nC!1stratior.: ~t a'..lt!'es 
t0riaux n~c~ssaires pour 
lide admini~trative '?;t 
:rationnelle e.. apport<::r. 

/- 'loir Partie rl, Section C, 

I 
Plans de Mise en Oeuvre pour 
Ie pays, pour Ie type, la 
quantit0 et Ie cout des ap
ports. 

- ~n DIan de mise en oeuvre 
appor~/rendem<::nt plus d(
taill';, progralTL'!lan tIes buts 
a atteindre et les activites 
sera mis au point apres 
l'approbation du PP. 
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Plans de mise en 
oeuvre et de travail 

- Protocole d'Accord 

1

- Contrats d'etude 
et de construction 

- Ordres de fourni
tures. 

Les techniciens se
ront disponibles en 
temps voulu, aux ni
veaux de fi~ancement 
prevus. 

- Les fournitures, 
materiaux et ~S'..lipe
ment pourront etre 
fournis a. temps. 

- Accord PASA - Le financement sera 
assure pour la duree 

- Archives du Projet du projet. 



SOM!ljl.IRE DE !. I Err-eDE DU ?RO.E': 
CADRE LCGIQ.:iE 

~-_ I' - .r: r;o. :.t'-=. ??ojet: Protection des CuI tures 111 'frieres 
G25-11-130-91 f 

au Sa:'1el ':·:'iur1 t9.fl1e) 

Pays-hote 
L'.'rsonnf~l; b~ti'r:"'nts ou 
.ll·f~:1.UX; sOllti",~. b1.ldgttaire 
our les ufilt(~ ~'" protec
iOll des cultur",s; et autre~ 
~rvicns de so~ti"'~. 

Itres 

H~~!f\ ct OCLALI-.-': "3.ideront 
l"omba ttrc: les ::;~!'li.festa

~OIlS illtprna tior,ales d' in
~Ct0S et h ens",igner les 
·t.i1o.it--'s dr: Juttc; contre 
:s locustl:s et les saute
'll~s. I) I autrlO::s donateurs 
)iv~nt aid~r dans les do-
L illt."S de la recherche et 
. l' ~nSeil~Tlernerjt. 

Indica teur3 'ob;~ c C! ti
vcmer.t verifia-:Jle3 
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I 

! 
I :.~c,y,::~ __ ~ '::':-

. .,-i. r i.!-' i ~a -:2. 0:-.. 
S·...!;:;:.:3!:.:~::S 

!.~p.::':.J.:::~s 



SOMMAIRE DE L'E~JDE DU F~OJET 
CADRE LOGIQUE 

' .. :- .'t ::c. d Projet : Prot ecti on des Cultures Vlvrieres au Sahel (Tchad) ' 
625-l~-130-9l6 

•.. 

~-::ntf:r 1a capacitf de 
pro'l ct1.on agrlcole do

P&ti~u~ et r~dulre de fa
~~ e~rrespo d~t~ les df -
c:.- ~~taires ~xis

. ".::: : r';c-::.a • . ntroduc-
• o!!, ,;':: !l!lesures d-::: protec-
10. 'i':S eu1tures . 

• , 
I 

~dicat~urs o bjectl
vecent ver ifiables 

pertes des cultures vi
vrieres sur I e terrain et en 
magas in sont r eduites de 50% 
par l'EOP dans les zones 
control f es. 
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!-!oye~s de 
veriflca~ion 

Archives du projet 

- Plans de Mise en 
Oeuvre et de travai 

- Protocole d'n~.~~'~ 

- Evaluation AID 

- PAR 

de 1975 a. 1978 
P 

Suppositions 
impcrtantes 

• 

• 

Que Ie gouvernement
hate donr!e 1a priorite 
a la production agr~
cole. 

- Que les politiques 
des prix contribuent a 1a production de 
cultures vlvrieres. 

- Que Ie transport, 
les voies condUisant 
sur les marcnes et les 
apports a la p i'Oductior. 
soient accessibles a = 
des prix possibles 
pO,!.lr lea unites fer
mieres locales. 

- Que la mfthode et 
les exercices de de
monstration soient 
me es ainsi que ~ro
jete sur 2es- sites 
fermiers ruraux. 

- Que les pratiques de 
protection des cultu
res soient adaptables 
et acceptables par lea 
fermiers. 



, .... 
. ; v :·ro • iu P!'ojet: 

S O!-2f.AIRE D~ L I ETtm:::: D LJ ?~ OJE':' 
CJl.DRE: LCG I QUE 

Protection des Cultures Vi7r~~res au ~~~~l 
625-11-130-9'( 

I , Indicateurs ·ob~ecti
vernent v~rifi~ble3 I ~~~:~::~~:C~ ~=~c~~~~~~s 

- ------~----~~~--~~~~--~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~----Renforc,,=r la capacit£ des Unitfs de protection des r'~- I :'::t:--.o,:'.::. co'..:r- ::.:;. :'0'::"'- :~~:..:::!r--"- :::''':~ 1e ce!"-
uni t(;s df:: protection de la col tes entier-e~~en t pourr..:.es I ~.i t.'..:~·::::e :-: '::':"50:::-,"2':'! :: C~.·,~ l so:' -: 'l:~:~ec ~.: a. 
flore de combattre les Da- ep personnel, ,~~uip:es, I' 'lUX '::.:'t:5 :', ?~"O~:-·~- :::,-, u·-:'::~ :::-:: ;::!"c:~='-
rasites des pl-3.ntes et d?- Dourvues e!'; ::.at:riel et -':'::'0:-. >~ ::.'~c':'>~s":::~ -,~. -::"'5 ::''':::''':::-':;5 e: 
montrer, ior:ns:r et aider les op·~ra tionnelles . I ~,. ':,,', -.:. '~: r-,::. . 
wll tCs f'O::r",i~rs:s locales I 
dans la lutte c~ntre les pa- Z8nes de d(mcnstratio~ et I 
rasites. de contrale choisies et " 

exercices rnen~s r(Euli~r~-
't' f'" t I T·:tendre aux U!'".l Co S _ ermleres I men • 

les renseignements sur les 
pratiques de lutte c~ntre . 
les parasites en 'rue de r{
duir(: les pertes subies par 
les rGcoltes vivrieres avant 
t~t apres la moisson. 
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?-roto:ole 

Evaluation 

PAl~ 

.. , .. ~ c .-.. c~orc 

;"ID 

;_:::s·::~~: E":':·,,·'!"=:: :...:.:-.~ 

:'c="~.::.. ~:.c:_ '..::-.:. ·:e:-s:"-

la ~~':'€ar-~5~t~c~, d~ 
s '2 ~ ~.:.:. : ~ ~ :- :. ~ c :.. e , :. -e 
: . ~=-.. :.: :"'-?~:!.e~e e:. 

~:~ ~C;~ _~ :c~_q

:. :.C~ .. 

__ ~~~~c~~~_ S~

~ :3. : ... o~_?.: :"c-. 
so:':. ::::;-~:-_:'~:e ;c:.:: 
e~~~:::~~~ :~s .::.xer~!
ces ie :.~~c~s~~~:~c~ 
d-.:: :.~: .... " :~ .. ::~. 

~~e .:.~S ~~~~~s ~er-
~i~r~~ ~~-c-~~~~ l~S ~ ____ ~ _"- '- _~ __ .... '-' _IP.:: 

=es~r~s ~e protec~!o~ 
sugg of. r-: es. 



.' .... :. . .. ::0. au ?rcjet: 

S01"£~!AIRE DE L' ETL'LZ DU PROJET 
CADRE LOG IQUE 

Protection des Cultures Vivrieres au Sahel (Tcnad) 
625-11-130-916 

Indicateurs objecti- Moyens de 

• 

de 

vement verifiables verification 
_ IJn~ unit': de protec tion d;:e~r:-tUTrn~h;O;;m;oOil'Qogu;;n:U;e~a~ffrrIicc-aa]i-;n)~On;u;;-t-~A~r~~~~F,;='~~~+--:r~-;;~;;';~~~~~~~:i 
t il f lore crt;<:e e t opf ration- aI' e tude si la personne 
~elle, poss ':da~t ~ s~rvice qualifife n'est pas disponi
~r l~ t~rr.ai~ ~an~bl~ de me- ble ) affecte au travail ave 
1~r d~s d ':monstr~tdo!ls c't de l' Officier de Liaison du 

e fournisse Ie per

!omb~ttre l e z ; .... :"<::stat ion s pays. 
' ocal~s d~ paras i t<::s. 

- 1~ cadr~ d~ prot~ction des 
des cultures form~ , capable 
~ Cormer d' 'l.utre p -::rsonnel 
e t lea un~t~s f<::rmiere s a 
l'app~cation pratique de 
la technologie a <:: lutte 
contre les parasites. 

• une capacite domestique 
!st creLe, qui partagera les 
~sultats obtenus oar la re
.herche rfgianale ~t inter
ationale; les te c~~iques; 
·t lea po~tiquea ~n j eu 
aDS lea activit~s d~ pro
ectlon des cultt4 ~s. 

- Un nombre choisi (voir 
Partie IV, Section E, Plan 
de Mise en Oeuvre du Pays) 
de personnel entrainf dans 
Ie cadre de programmes de 
formation regionaux. 

- aatiments/bureaux .. 
- Plan dftaill& de protec
tion des cultures a. l'fche
Ion nat i onal. 

- Plans de Mise en 
Oeuvre et de Travail 

- Protocole d'Accord 

- Evaluation AID 

-PAR 

, Ie terrain et 
les batiments ou DU
reaux nfcessairea a la 
creation et au develoQ
pement d'un programme 
de formation. 



SOMMAIRE DE L'ETUDE DU PROJET 
CADRE LOG IQUE 

Titre et No. du Projet: Protection des Cultures Vivrieres au Sahel (Tchad) 
625-11-130=916 

Sommaire explicatif 

- Directeur du Projet~ Dakar 
Officier Regional de la For
mation~ Yaounde; Officier 
de Liaison~ Mdjamena. 
- Vehicules (2) pour Ie Di
recteur des Projet et l'Of
ficier de Liaison~ et du 
materiel~ des fournitures~ 
des materiaux~ etc ••• sui
vant les besoins. 

- Personnel administratif ou 
de bureau engage sur place. 

- Formation universitaire a 
long terme ou a l'etude pour 
du personnel africain choisi. 

: Materiel d'application; 
vaporisateurs~ unites char-

Indicateurs objecti
vement verifiables 

- Voir Partie IV~ Section E 
Plans de Mise en Oeuvre pou 
Ie pays~ pour Ie type~ la 
quantite et Ie cout des ap
ports. 

- Un plan de mise en oeuvre 
apport/rendement plus de
taille~ programmant les 
buts a atteindre et les ac
tivites sera mis au point 
apres l'approbation du PP. 

gees de la preparation~ vehictles~ 
'pesticides pour la demonstra
tion; et autres materiaux ne
cessaires pour l'aide adminis
trative et operationnelle a 
apporter. 

246 

Moyens de 
verification 

Plans de mise en 
oeuvre et de travai 

- Protocole d' Accor( 

- Contrats d'etude 
et de construction 

- Ordres de fourni
tures. 

- Accord PASA 

- Archives du Proje 

de 1975 a. 1975 
Page 4 

Suppositions 
importantcs 

Les techniciens seront 
disponibles en temps 
voulu~ aux niveaux de 
financement prevus. 

- Les fournitures~ 
matfriaux et esuipe
ment pourront etre 
fournis a. temps. 

- Le financement sera 
assure pour la duree 
du projet. 



SOMMAIRE DE L'ETUDE DU PROJET 
CADRE LOG IQUE 

Titre et No. d~ ?rojet: Protection des Cultures Vivrieres au Sah81 (Tchad) 
625-11-130=916 

Sommaire explicatif 

Pays-hate 

Ppl'sonnel: b~t::"~,=nts ou 
blll'P:1IlX~ S0Ut:''=!1 budgetaire 
POll r l<'r. uni i/:: ';~ protec
t.ioll dt~S cuI tU!'E;S; et au tres 
services de soutien. 

i\ut l'cB 

l)IC~~;\ t-.t 08LAL:c-l: aideront 
a combattre lE;s ~nanifesta
tions interna tic!'_ales d' in
s~ctes et a E;nseigner les 
l1It-'tlloties c1P. l1Jtt,= c~ntre 
10s locustes ~t l,=s saute
]",'lJt"s. D'autrc3 donateurs 
,ioi ven t aider 'j.!3.ns les do
mai!~t's dt' la, ["E;c;!"!e::rche et 
Je l'~nseignement. 

Indicateurs objecti
vement verifiables 
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Moyens de 
verification 

de 1975 a 13.73 ' 
Page 5 

Suppositio!:s 
importanto:::c 

... ___ .~ __ . ___ . _____ .---li-__________ _ 



E. CREDIT 

II existe actuell~~e~t, dans chaque ~ays partici~a~t, sauf 

-:?!"l :.:e.'.trit:mie .. des i!1st.i\:~ttions amf'n9.r~t Ie c~<oit. :~~lX popula

r.:i.I..'1I1S 1'81,ni81'':>8 . Le S(Y[lEVA (S(-Ih"f:n.l), l' (')NfI" ('T'ehad) "t '1' 
PONI\DFJ\ (Camt~roun) sont lit'S organislIll's l': .... )UVl~ l'!l(~llIell taux d0 sou

tien a I' agricul ture, specialement cre ~s PL"Ul' fournir du crt'

oit et autres apports, ou des services commerciaux, aux unites 

fermieres. II est escompte que les unit':s fermieres situc>es 

dans les zones de controle pr~vues demanderont un financement 

a terme pour les apports destines a la protection des cultures 

a la fin de la rremiere ou de la seconde annte du projet. 

Fl'ur 8' assUl'er que les fonds seront ciisponib1es au moment nl.·

l""f.[~[\.:ll·\~, lUll~ d('lllll.nlie de 2 a 5 Millions (it' l'lollal's Sl~rll. proba

b1ellll'nt fa1.t8 a 13. fin Or' la Phase I. Ces fL"'llOS seront 3.che

min0s par Ie truchement des organismes existants ou celui d'au

tres institutions, suivant l'accord donne rar AID et les gouver

nements-hStes, rour la fourniture de prodults chimiques, d'ap

plicateurs, de semences resistant aux parasites, ou autres four

nitures destinees a la protection de la flare. La necessite de 

ces fonds sera determinee par les officiers de liaison affect~s 

a chaque pays, au moyen d'enqu@tes p0riodiques et d'entrevues 

avec les familIes fermip.res dans Ips ::ollr5 dc' contrl~le au pro

jet. AID soutient actue llement ou apporte Sl)J1 assis tance a 
dlfferents syst~mes de distribution de cr:dit et, ce, sur une 

base regionale ou bi-laterale, dans chacun des pays du Sahel. 
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:o;:'l!!1e on ig!10l'-= encore les de:::a.!1des de 21'0di t ~ui S;:"l'O:',:, 

f!:.i tes p!:.!:' les :'~!,!;:iel's, il serr.ble ::".1 "..1::-::' <, .. 2 :('c::t til":', !":',.'llt' 

de fonds serai t pl',:ma turc~e . Lors"1u~ les bes('ins lit' 1'1'('di t 

sl~l'ont plus f(~l'mel1lent idl~ntifj.;'s, lE'\11' distl'jl)utiol1 !-",oLll'ra 

l~tl'l' lIlise en oellVl'e dans Ie cadl'e ITIl'ntionnL ci -d(~ssu~; ct. SOllS 

18. forme de prets ou d'ailocations faits directement aux fe1'

mie1's ou aux cooperatives fe1'mie1'es. De plus, il est envisage 

que Ie credit soit acco1'de p1'incipalement en nature, Ie rem

bou1'sement etant effectue dans des laps de temps allant de deux 

~ quatre ann~es, suivant Ie montant accorde et Ie type d'acti

vite pour lequel Ie credit a ete accorde. 
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TEL:2.:G RAi-:·;r 

NON eLA-SSE 09,U. 

PAGE 01 ETAT 048377 

60 
ORICINE: AID-50 

INFORMATIrN: OCT-Ol AF-06 EB-07 IGA-Ol /065 R 

PREPARE PAR AFR/CWR:DDSHALLOW:ABS 

APPROUVE PAR AFR/DAA:DSBROWN 
AFR/CWR: LSPEEK 
AFR/CWR:ICOKER 
afr/CWR:DSHEAR 
AFR/DS:EGIBSON 
TA/AGR:LHESSER (INFO) 
DISTRIBUTION DESIREE 

ANNEXE C 

7B ACTION AFR 15 INFO AATA DRC PHA TAAG PPC AGRIC CHRON 1 2 50P 018070 

F ()L~2230~ fv'LAR 75 
ORIGINE: SECRETAIRE D'ETAT, i.JASHINGTON, DC 
DESTINATAIRE: AMBASSADE DES ETATS-UNIS BA}~KO PRIORITE 
AfvlBASSADE DES ETATS-UNIS DAKAR 
Af\1BASSADE DES ETATS-UNIS LONDRES 
1\f\1RASSADE DES ETA 'I'S- UNIS NDJAMENA 
AfvlliASSADE DES ETATS-UNIS NIA}1EY 
AMBASSADE DES ETATS-UNIS NOUAKCHOTT 
AMBASSADE DES ETATS-UNIS OTTAHA 
AMBASSADE DES ETATS-LmIS OUAGADOUGOU 
AMBASSADE DES ETATS-UNIS ROME 
AMBASSADE DES ETATS-UNIS PARIS 
AMBASSADE DES ETATS-UNIS YAOUNDE 

NON CLASSE ETAT 048377 

AIDAC 

E.O. 11652: Non Applicable 

TAGS: 

OBJET: PROTECTION DES CULTURES VIVRIERES AU SAHEL 
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• • 

(C ) E1AT 0250 7 (JOTA'L ( 

DU ... NAHS . 

PAIU P llR HEUtAN;,. 

1. CE CABLE C SPWiEtfTA IRE 

PROSET EN UE TION, 

L tE UIPE DEVANT 

RENDll !'I r ROJ 

(rr). L t l~ 

,.., .. 
E V 0 T 

D 

LE 

I A . 

( ) . ETA 

• il% 

• 



5 I'lI\RS, :·!ERCREDI. PEEK, GIBSON, SHALLO\~ QUITTENT I~ASHINGT0N 

G MARS - 7 ~~S: ENTRETIENS A PARIS 

g MARS. ARRIVEE DAKAR, DEMANDER TROIS CHAr.LBR:r:S SDlPLES AVEC BATN 

:'\ LA CROIX DU SUD. 

1l) W\RS -13 MARS. L'EQUTPE AID Cm1MENCE LES ENTRETIENS ~itm L'E'l'UDE 

DU Pl\L1,TET, LE RECUEIL DES RENSEIGNEMENTS AVEC LB GOUVERNEMEN'T' 

PH Sl'~NEL~AL/RDO/CDO/OCLALAV. PEEK RENTRE !\lTX E1'ArrS-UNIS. 

111 Mf\r,~~ - 15 ~lJ\RS. 

IG ~lARS - 18 MARS. 

ARRlVEE A NOUAKCHuTT 

ENTRETIENS CONCERNANT L'ETUDE DU PROJET. 

DE RENSEIG~EMENTS. 

19 MARS. DAKAR 

20 ~1l\.RS. BAMAKO 

RECUEIL 

21 MARS - 26 MARS. BAMAKO, ENTRETIENS SUPPLEMENTAIRES AVEC OICMA 

...,,..., ~lARS: QlTATRIEME tvlEMBRE, C. FREDRICKSON, TA/AGR, SPECIALISTE DE 

LA PROfECTION DES PLANTES SE JOINT A L'F.QUIPE. 

:"( MAl,S - 3 AVRIL. OUAliADOUCOU 

,'I I\VIUL - ".I\\,l\1L. NII\~1F.Y 

h AVlUL. FREDRICKSON PART POUR LA CONFERENCE SUR LES PESTICIDES DE 

LA FAO, A ROME. 

10 AVRIL - 15 AVRIL. NDJAMENA 

15 AVRIL - 16 AVRIL. YAOUNDE 

19 AVRIL. SHALLOW ET GIBSON RENTRENT AUX ETATS-UNIS. 

4. AU COURS DES ENTRETIENS AVEC LES FRANCAIS, IL LEUR SERA DEMANDF. 

DE DONNER SUITE A LEUR SUGGESTION INTTIALE D' ORG 1\ NISER lTNE r:l':lTNTON 

A PARIS AVEC LES FRANCA IS, LES CANADIENS, LES AMr'~lnCAINS li~'T' Ll'~G 
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A ;·:O"! =- :·r/LONG 

3. LES GRANDIS L1GNES DES RENSEIGNE~lE""~TS /I'()NNFFS DEf\1ANr'~:S :\ l'l!r'\~~lTf 

PAYS., C\)r~TE SUIT: (1). INSTITUTIONS 8E Sl)uTTFN EX IS'T'ANTlo:S, r 1\.l,1'I-

CLlLIF.lmr-mN'J' LES INS'1'T.TWrtONS DR V1TLGATUSATION AG1\, LElm rm'Sl)NNF.L, 

LP.PJ\ ORGANISATION, LEtmS ACTIVITES. (2) FAC'rElmS SOCIO-ECONOMIQUES 

INFLUENCANT LES PRATIQUES DE PROTECTION DES CULTURES ET LEUR ADOPTION. 

(3) D ISPONIBILITE DES CANDIDATS POUR LA PRO.TECTION DES CULTURES, 

FORMATION DU PARTICIPANT POUR LA FORMATION PAYS-TIERS EN AFRIQUE. 

(4) AUTRES ACTIVITES INTERNATIONALES DU DONATEUR DANS LE DOMAINE 

DE' LA PROTECTION DES CULTURES ET POSSIBILITES DE COOPER4TION/COORDI

NATION REGIONALE. (5) RESSOURCES ET MATERIAl~ INSECTICIDES ET LEUR 

PREPARATION DANS LES PAYS COOPERANTS. (G) STATISTIQUES DE PRODUCTION 

.I\ClUr.l1LI~, y r.OMPRT.S LT<~S TYPES ET IMPl)RTANCE DF.S FERMES DANS LA ~.:ONE 

Li~~) FlUX 1\EClTS PAR LF FES]lUER POUR LES VT;"JTES DE l\ECOLTES, LES PRIX 

AU DE'l'AIL DES INSECTICIDES, S1 DISPONIBLES, ET LES PRIX COMMERCIAUX 

POUR LES CULTURES V1VRIERES PROD~TITES DMJS LE PAYS ET CELLES H1PORTEES. 

6. SERIONS RECONNAISSANTS DE L'AIDE APPORTEE PAR LES ORGANISHES 

DESTINATAIRES POUR L'IDENTIFICATION ET LA MISE AU COURANT DES RESPON

SABLES DES PAYS COOPERANTS QUI ACCEFTERAIENT DE NOUS AIDER DANS CETTE 

TACHE. FYI. NOUS ESPERONS COMMENCER LA PREMIERE PHASE DU PROlTET 

AVANT LI\ FIN DE LA PRESENTE ANNEE FISCALE. FIN 1"1'1. KTS~-;TN(H·~l\ . 
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ANNEXE F 

BUDGET POUR LA PROTECTION DES CULTURES 'rIVRIERES 
AU SAHEL 

Sel'vices Teclmiques 
Conseiller pour la Protection 

de la flare 
Consultants 

Marcilandises 

7 v~hicules pour travailler sur place. 
Breaks Peugeot a $5.000 piece 

3 v~hicules Land Rover - Grand empattement 
4 roues, a $10.000 piece 

3 vaporisateurs Leco, volume ultra-bas 
(ULV) a $3.000 piece 

Matl'riel de Laborato:i.rr. 

(\")l1C811 tl<' d' IIexach1ol'idl" Denzelw l'mn18i
fiablE' au lTLV liquidp. 

Concentr€ de Malathion 50% emulsifiable 
ou ULV liquide. 

Fournitures diverses pour l'entomologie, 
filets de battage et de balayage, r~cipients 
pour Ie ramassage, recipientscontenant Ie 
pesticide, planches a ~pingler, aspirateurs, 
masques a gaz, fioles de ramassage et boites 
de ramassage. 

Participants 

Nbre Domaine d'Etudes Depa.rt 

$ G5.000 
31.000 

35.000 

30.000 

9.000 

15.000 

5.000 

Entomologie 1erE' ann~'p. Uni ver
de 2 ann. sltaire 

,Tanv. 197(; 
:~l.OOO'1I-

3 Protection de 
la flore 4 mois non-uni- Avril 1976 24.500* 

versit. 
(comprend Ie prix d'un interprete fran~ais 

* Comprend Ie trajet aller-retour international. 
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A"'n:;-'J'E ';' (c:. itt:> .. ,_._~ .. ... \ ... u _ 

~·JDGE: ?')T}P. Lft. PROTECTIO:: :ES 
.u. T

] EA~L 

A~mee Fisca1e 1975 (S(n~ga1) 

Autres frais 

a. C0nstruction d'une ai1e-dortoir pouvant re
cevoir vingt etudiants au Centre de Forma
tion Agronomique de Bambey, comprenant un 
1aboratoire, des bureaux et un magasin 

b. Meubles pour l'ai1e-dortoir 

c. Vehicu1e en ~tat de marche, frais d'entre
tien et de reparation dudit vehicule 

$ 70.000 

5.000 

8.000 

TOTAL.......... $394.000 
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ANNEXE F (suite) 

B~}uG:::T PO'.TR LA PROTECTION DES CU:STtTRES "\TI\1\IERES 
AT,T SAtGL 

Anll~'e Fiscn.h' 1 ,)(~ (~lauri tR.nie ) 

Services Tecrllliques 

Services d'un entomologiste et d'un 
consultant fournis par Ie Senegal 

Marchandises 

1 v0hicule break Peugeot 

2 land rovers $10.000 pi~ce 

2 ya!?orisa teu~'s Leco, Volume ul tra-bas 
a $3.000 piece 

Pesticides 

Poudr0 d' Hexachloride Benzene a 201-, 
Liquiue ULV d'Hexachloride Benzene 
COncen tr( ue Malathion 501<' emulsifiable 
ou de Jiquici0 ULV 

Partlcipantn 

Nb}'(~ DOlllall1\' cl'Etucie Depart 

3 Pr("'t(~c t i ('ll1 d\' 
la 1'101'(' 

I[ mols Non Unl
versit. 

~ comr1'PI1Ci 1e voyaf!,C' Aller-r0tour lnterna.
tlolln.J . 

Autres frain 

a. Fralo d0 marche, d'entretien et de 
r(parntlon des v~hicules 

b. Main d'oouvre locnlo et frain de soutien 
contrnctud n. 

c. Achnt de maU'l'iaux, de fout'ni turen et 
de pi~ceD d~tach6eB 

TOrrAL 
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$ 5.000 

20.000 

6.000 

10.000 
10.000 

10.000 

~4.ooo* 

5.000 

53.000 

5.000 

$l/HLoon 



ANNFXE F l8ultf') 

P"JDGET POFR LA PROTECTION DES CFLTlTRES VI\lUEI\ES 
AU SAHEL 

S ... "l'vices 1'echniques 

C'onsultant pour la Protection de 
la flore 

Marchand1.ses 

7 vehicules pour l'homologue de l'entomo
logiste et Ie personnel 

2 Land Rovprs pou:c dl"m0nager Ie personnel 
et POlll' 1e montage des vaporisateurs 

2 vaporisateurs a. volume ultra-bas (ULV) 

Pesticidps 

Hexachloride b('nzEme ~ ULV) 50?<~ 
Concentr,', 1 iguide ou L'mulsifiable (EC) 
~lala thlon ~O~" tTLV on EC 

F'oUl'l~ Ittll't'~~ d' PI) torn010ej l~ d i Vf'l'ses 

F~ll·t ldpall t :~ 

Nbre Dornflille d'Etudec nur('c ~ D6Eart 

1 Entomolol rjf' ] ann{e Fevr. 76 
<>j ~ oJ ,- ann. 

2 Protection de 4 molo Pratique 1-1 a 1 76 
la flore non uni-

vers1t. 

* comprend ]~ voyage aller-retour international 

Autres fralr, 

fiC'1l tJ \'11 au budgf't Opt" ra t tOntH' 1 Bur placl~ 
Jo:lltrpt.l.t'n <it'n vl'hicu]pp. r'{'p:lrat.lonn, 
('hnUrr('Ul'll. :;allllI't'[1 cit' ]11 ma1n d 'of'\lvrp. 
fH1.tHOIl1l1~!l·1' f't df'B fH'l'vlcpr. COlltl'lLCtUP]S 
locaux. 

TOTAL 
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$ 65.000 

35.000 

20.000 

6.000 

15.000 

15.000 

2.000 

11.000* 

H~ .000* 

~O.OOO 

$225.000 



An!1~'E' Fiscale 1975 (Cameroun) 

Sel'vices Techniques 

Consul tant POlU' la Protec tion de la Flore 

Sp~claliste R0gional de la Formation A la 
Protection de la Flore 

Marchandises 

5 v~hicules pour Ie personnel sur place 

3 Land Rovers pour I? transport du person
nel et Ie montage de gros vaporisa
teul's. 

3 vaporisatf'ul's Leco a volume ultra-bas (ULV) 

Pcsticid("'s 

Hexachloride l~enzene 505"-" (ULV) liquicie 
a vol UlIll' ul tra-bas. Conc(~n tl't' t'mulsifiable 
dp ~lalathlon it 50~',: ou ULV 

Pal'ti clean U; 

Nbl'r> Domainf~ d 'Etud,~ DurLc ~ DlEal't 

1 EntomoloGio 1 ann(e Univorsi- Fev. 76 
s/ ,.., tnire ,-

3 Protc'c tlnll de In. II mois Pratique Avr. 76 
florC'. 

AutrC's frais 

a. Frain dn cOI1Gtruction d'un dortoir pour 
Ie bureau du Centre de Formation R~gio
nal de la ~ltte contre les Parasites, 
et d'un 0ntropBt 

b. Frain de nOlltirm a l'op(rll.t1.on, entre
t.l(>11 e t marchc don v('hiculen 

'J'OTAL 

...... _ •• - I it' 
.-. .... ~.I\':' _ \ S'J -? 

$ 65.000 

65.000 

25.000 

30.000 

Q.OOO 

20.000 

11.000* 

21~ .000* 

57.000 

4.000 

$333.000 



ANNEXE G 

DEROGA'l'Il1N AUX HEGLE~TENTS EN FAVEUR DE 
LA SOURCE fiE FOlTRN I'I'lmE DE f\lARL'HANDISE~i 

Problell1c Dl~ll1andons, en faveul' de 13. Sourcl' de FL'urni ture, une 
dL'l'Oc;atiol1 aux reglements du CL1de Geographique 000 (Etats-Unis 
seulemcnt,) qui seront remplac~s par les r~glements du Code G~o
graphique 935 (Sp~'cial, Monde Libre, pour les marchandises qui 
seront achetees dans Ie cadre de ce projet. 

(a) Pays cooperant: Region Centre et Ouest-Afrique 

(b) Document sanctionnant cette d~Togation: Projet No. 
G25-11-130-910 

(c) 

(d) 

( e ) 

Protection des Cultures Vivri~res du Sahel 

Nature du Financement: Subvention de D~veloppement pour 
financement au-del~ de la premi~re ann~e. (La derogatinn 
pour Ie flnancement de la premi~re ann~e, ~ partir de 
l'Affectation de Fonds S~0ciaux pour Ie Sahel est incluse 
ailleurs dans Ie M6morandut!l d'Engagement). 

Description des marchandises: 
pour ~tre utilisfs sur place, 
valeur totale: $100.000.-: 10 
prix de $10.000.- pi~ce, soit 
Leco (ULV) au prix de $3000.
$30.000.-

20 vehicules break. Peugeot 
prix: $5000.- piece; 
land rovers ~ 4 roues, au 
$100.000.-; 10 vaporisateurs 
pi~ce, soit une valeur de 

Froctuits chimiques pour la d0monstratton: Heachloride 
bl'n::~'nc 50~·. (ULV\, v:lleul' $7\.).OOl).-: Malathion 50?:· (EC) ou 
[TJ,\', valeUl' .$7l~. GOO.-

E'llU Lpl"lllPnt de labora toirp et f(lurlli tures di verses d' entomo
logie, valeur $20.000.-

(f) Val.cur totale approximative de (e) ci-dessus: $390.000.

(g) SOL\rce probable: Royaume-Uni et France. 

(h) Derogation accordees pour les sources de fourniture: 
Aucune avant cette demande. 
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Discussion: Ce matfriel et les fournitures ci-dessus repr~

sentent un aspect essentiel cE ce projet, pl.lisque ce sont des 

prC'dnits a. utiliser pel1H' Ie service et dt"'s pi8C'E'S dC'tach('l:'lS ronr 

h~s' vl"hicules et IE' matl'l'iel U. S., at que l' on ne pf'nt trouver 

facilemf'nt drulS cette r~gion. Les v6hicules Peugeot et Lruld 

H("lVE'J' sont largement utllises dans cette l'L'c;ion et les conces

sionllairC!s Pl'L-VllS penvent fournir drs pieces dttachces et des 

installations d'entretien dans un laps de temps minimum. De 

plus, l'experience acquise par Ie Bureau, en ce qui concerne les 

v~hicules U.S. similaires se sont av~r~es peu satisfaisantes dans 

les conditions de conduite prevalant dans la campagne africaine. 

Merne en apportant des modifications speciales (systernes de sus

pension et modifications apportees aux rnoteurs), il a et~ vir

tuellement impossible de fail'e en sorte que les vehicules U.S. 

COllctionnent de fal:on sa tlsfaisante, n1 d' amC'liorer leurs per

f't'l'l11Cl.l1C'('f', la Oll 11s ('taient utili:..~:-s (Froj0ts "Masai Livestock 

and Ballge Management" et "Seed Multiplication and Distribution"). 

L'utilisation des vehicules Peugeot et Land Rovers aiderait a as

surer des reparations et des conditions d'f'ntretien satisfaisantes. 

A la lumiere de ces circonstances, nous pensu:1s que des "circons

tances speciales" existent, pour lesquelles une derogation a la 

Section 636(i) de la FAA est justifiee. Les ~roduits chirniques 

et Ie materiel de laboratoire sont d'un type utilise a l'heure 

actuelle, et dlsponible dans la zane, ou ~ partir d'U1IP Rource 

probable de la zane, EEC. De plus, Ie Pl~l'sl)J1n81 local dn 111 pro

tection des cultures est entrain8 et familier des conditions prc-

ponderantes. 
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En bref, donc, les vehicules, !l1archa~dises et materiel 

en question sont essentiels it la mise en oeuvre de CE> pr0jl"t, 

ne s0nt pas dispontbles a la sourC8 :1tltoris~'C' pour In. date 1'e

·qu:lse., et aucune devise etrangere non-AID n' est disponible a 
el:'!t effet. 

Etant donn~') toutes ces raisons, nou~ concl uons que l' ex

clusion des fournitures en provenance des sources demandees 

plus haut serait un obstacle serieux. a la realisation des objec

tifs de politique etrangere U.S. et des objectifs du programme 

d'aSslstance a 1 etranger. L'approbation du Memo~andum d'Enga

gement couvrant ce projet, par l'Administrateur AID, constitue 

une approbation de cette derogation. 
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