
La Station apicole de Pita 

(Guinée française) 
par G. FORTIN 

VUA GhhALE 

L’abeiJle et ses productions représentent une 
richesse naturelle prodigieuse qui déborde le 
cadre de la Guinée et intkesse au même titre 
1’A.O.F. et l’A.E.F. 

La Station apicole de Pita. si elle n’est pas située 
dam une contrée spécialement mellifère, n’en 
occupe pas moins géographiquement une position 
excellente lui permettant de rayonner sur la Guinée 
et même .wr l’A.O.F. 

Son chat d’altitude y  est bon pour l’Européen. 
Ses populations. ici très primitives, ont tout & 

acquétir de la science apicole qui n’en est m&ne 
pas au stade de l’apiculture fixiste des indigènes 
~ord-afiioains, mais encore en partie; comme pour 
diverses au’res fxoductions, au stade du produit 
de cueillette. 

Les périodes de pénurie en matières sucrées, 
cons4quenoes des conflits mondiaux, ont révélé les 
posstiiIit& d’apport des coionies en miel et la 
Guinée s’inscrivait en 1947 avec près de 5.000 tonnes. 

Ce miel. extmit par des procédés très prkniti, 
se trouve, dés I’origme, sowllé par le jus de larves, 
obtenu par pressage de tous les rayons et en fait 
un produit qu’auoun procédé méanique ne saurait 
purifier. 

Instable et meIn0 parfols tatique, ce produit au, 
avec le retour du sucre, se fermer devant loi tous 
les débouchés. privant ainsi le paysan noù d’une 
souce de revenu considérable. 

Il n’est, cependant, pas de ces d’abeille élaborant 
un mie1 impropre à la consommation. 

SA CPJ?ATION - SON PROGMhXME 

La créationp à Pita, de la Station apioole fut décidée 
par M. le Gouverneur de la Guinée a la demande de 
M. le Chef du Service de L’I?Ievage. 

Cette Station, sortie de la brousse, devait coro- 
memer à voir le jour par ses propres moyens en 
juillet 1950. 

Les réalisahons techoiques se heurtent en ces 
pays à l’irlsufflsarlce d’artisans et ouvriers capables 
ainsi gu’à un équipement miicaoique encore tiop 
rudimentaire. 

Le programme comprend : 

A. - Étudier l’abeille de Guinée. 

1. Son comportement dxns le pays, selon les 
régions. Son cycle annuel en fonction des miellées 
successives. Les rendements en abeilles. miel. cire, 
pollen et propolis. 

2. Sa valeur comme cirière. Sa capacité de ooi-,ver- 
sion en cire des mauvais miels, avec. parallèlement, 
sa capacité de reconditionnement de ces mauvais 
mi& 

3. ctude. en liaison avec des Stations apicoles 
d’Europe, de son comportement hors du pays et de 
sa résistance a certaines affetions microbiennes et 
parasitaires. 

4. Étude de ses parasites spéci%q~es et éventuel- 
lement d’affections microbiennes si elles se r&v&ient 
un jour. 

5. &de de ses possibihtés dam la production 
de biostimulant (gelée royale). 

B. - Étudier la Rare meUifère de la Gui,,&. 

1. Inventaire. Classification. Répartition. 

2. cdedier nd a~e~ idi~e mellifère complété 
par un tableau microphotographique des p,iwipaux 
pollens permettant la détermination rapide de 
I’origine des miels et leur olassitïcation. 

3. Recherche de la flore responsable du goût 
spécifiquement x guinéenx 

4. Essais d’introduction d’essences mellifères 
rdputées. en jardm d’essais. à le Station. 

En Ieison avec les Services forestiers : extension 
d’essences de reboisement meII&res et étude de 
la valeur mellifère des esîenoes de reboisement 
aclueues. 

En liaison avec les services agricoles et les S.LP. : 
extension des plantations d’agrumes. 
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C. - Dans I’immédtat. tirer partie de la richesse 
naturelle que raprésente K l’abeille » et ses 
productions : le miel, la cire, le pollen. la 
propolis. 

1, L’abeille : par exportation sous forme de paquetz 
d’abeilles; d’essaim de colonies sur oadres. 

2. Le miel : par la recherche d’un prockdé de 
collecte et d’extraction, s’adaptant aux rnzeus du 
pays et conservant au miel ses quahtés d’origine. 

3. La cire : par sa purification par les procéd6s 
classiques. 

4. Le pollen : par la recherche d’un procéd6 
d’extracfion permettant d’en tirer un produit expor- 
table propre au nourissement de l’abeille d’Europe. 

5. La propolis : par simple coll&& sous sa forme 
d’origine. 

D. - créer une apicldhue estetive aussi mdi- 
mentatre que possible, destinée a amener 
.l’indigène à comprendre que le fait de se 
pas détire annuellement son CAPITAL 
repr&enté par 1’ESSAIM’ET SON COUVAIN. 
lui permettra d’obtenir des rendements quatre 
ou cinq fois supérieurs. 

La création d’une telle apiculture requiert la 
conception d’une ruche « apiculturable » (1) à terre, 
r&&tante aux termites, facile à protéger contre les 
feux de brousse et d’une capacité en harmonie avec 
l’abeille et les possibiht6s melliières. 

E. - Vakxisation des prodncfions de ~I’abei!Ie avec 
les *essources locales. 

1. Miel ; 

a) confitures d’agrumes, coniïhxes d’autres fruits, 
pain d’épice, nougats, hydrome!: 

b) conversion des yie’5 saisis ou impropres à le 
vente, en cire, par nourrissemsnt: 

c) utJisation des miels fnfkieurs dans I’alimen- 
tadon du bétail et des volailles ainsi que dans la lutte 
andacridierme in association avec H.C.H. : 

d) distillation. 

2. Cire. - F’uriKcation simple, confection de cire 
gaufrée, confection d’enced~es et de mastics, 
sélection des cires extra-blanches de parfumerie. 

3. Pollen. - bise au point de son extraction et 
stabilistion du produit 

F. -Propagande. 

Redonner confiance dans le miel par la recherche 
d’un prix de dépwt largement payant. 

(11 Mot cre pur la cyc-c3. 

Mu!tipJier les démonstrations d’extraotion des 
ruches traditionnelles, au pied de l’arbre et en plein 
jour. pour faire valoir à l’indigène les inconv&nients 
de sa ruche et le familiariser avec l’abeille et le 
matériel afin de lui faire dominer sa crainte. 

Introduire la nation du respect du couvain et de 
l’utilit6 de récolter un essaim pour en peupler une 
ruche. plutôt que de s’en remettre a la Providence, 

Tenter de faire titre des vocations apicoles en 
montrant que, par son rapport, l’abeille peut justier 
l’activité d’un homme avec le minimum de peine. 

Faire comprendre l’manité de la pratique des 
feux de brousse. destructrice de la source de cette 
inépuisable richesse, le NECTAR, et, partant, la 
rentabilité de k reprise par la brousse spontanée 
des sols sans vocation particuliére. 

Faxe construire des ruches en paille genre 
u Boumat >,, dXuser la ruche en ciment genre 
« Djebah >>. 

Installer par canton des ruchers rentables et 
exploitables en métayage a mi-fruit avec les S.I.P. 

En liaison avec les seokns manuelles des écoles 
et les coopératives scolaires : confection de ruches 
et ruchettes en paille et en bois, installation de petits 
n<chers scolaires, de ruches de démonstration, 
mtallefion de ruchers dam les écoles d’agriculture, 
visites des écoles à la Station. 

Ouverture d’une école d’apiculture a la Station. 
susceptible de recevoir « au pair » des candidats 
u: volontaires x de toutes origines. mêms métropo- 
litaines. donner une instruction de base acc&rée 
au personnel de I’Élevage priooipalement en vue 
de la traite, former de jeunes apiculteurs pour’la 
prise en métayage des ruchers de canton. 

SON ACQUIS 

A. 7 Éhde de l’abeille de Gnim%e. 

1. Race.- L’abeille de Guinée est du genre dpis, 
espéce Mèllihca avec deux ti6tés Adanioni et 
fJticolor. en rr&ssage constant. à pr6dominwce 
d’Adansoni. Aucune autre espèce n’a été encore 
observée. 

Taille. - Sa taille est nettement plus petite que 
celle d’Europe et d’Afrique du Nord, Elle bâtit 
en effet de SS0 a 1.03, cellules au décim&re carré 
contre 800 à 8.50 pour Europe et l’Ahque du Nord. 
Les mâles sont égdement plw petits. alors que les 
reines semblent de taille normale. 

remeure. - Elle adopte comme demeure 
n’importe quelle cavité naturelle ou artificielle : 
ligneuse (souches et troncs creux, caisses vides, 
paniers, meubles): de pierre (anfractuosit6 de 
rochers, vieilks mmlisations, buses); de terre 
(termitières abandorm&s). etc. Il lui arrive très 
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f&mxnrnent de bâtir en plein air, à l’intérieur 
d’un bâtiment. accrochant ses rayons à l’angle d’une 
porte ou d’une fenetre. parfois même directement 
sons la tale ondulée; les rayons atteignent parfois 
des dunensions &nmantes : 1 SO mètre de hauteur. 

Orientation des rayons. - Dans les ruches, les 
mpm sont le plus souvent disposés a « b&ses 
froides ». c’esl-à-dire orientés dans le sens de la 
plus grande dimension. alors qu’en Europe et en 
Afrique du Nord l’abeille batit plutdt a n bâtisses 
chaudes x, c’est-à-dire perpendiculairement à 
ce* axe. 

Écartement des rayons. - L’examen de l’écar- 
tement des rayons d’axe en axe a donné de 33 à 
40 millimètres avec une moyenne de 35 millimétres 
contre 37 à 36 millim#res en Europe. L’abeille de 
Guinée mise sur cadres A 32 millimètres d’écar- 
tement accepte celte dimension. Elle édifie relati- 
vement peu de cellules de m’es. 

Les essaims. - Les colomes sont en général 
petites, un essaim naturel atteint rareme*t le kilo- 
gramme. n a fallu les populations de 16 colonies 
pour constituer 12 paquets d’ebeilles de 0,900 kilo- 
gramme. 

L’extraction. dans un magasin de Boké, d’une 
colonie établie à I’eir libre, dont les rayons attei- 
gneient 1,SO mètxe de haut, a donné 40 kilogrammes 
de miel pour une colonie n’atteignant pas 2 kilo- 
grammes d’abeilles. n va sans dire que la grappe 
n’ocmipait pas toute la surface des rayons dont la 
base Btait uniquement garnie de pollen. Les abeilles 
assureient, cependant. une garde vigilante contre 
une pullulation de cancrelats: par contre. une 
quantité de petits coléoptères. Ætina hmidula. 
semblant vivre en commensallx, évoluaient sur les 
rayons S&E être tnquiétés. 

Les ess&ns quoique petits font preuve <unune 
activit& remarquable tant au point de vue sécrétion 
bière que récolte de miel. 

La miellée la plus importante ayant lieu en saison 
sèche, les abeilles bu%nent avec une intensité 
prodigieuse au lever du jour et& La tombée de lanuit, 
accusant un calme presque total au milieu de la 
journée. 

Dans les Aïnd&, ce~&es nxhes peuplées en 
janvier-février sont récoltées en avril-mai et, repeu- 
plées à cette époque. sont a nouveau récoltées fin 
acüt pour donner les miels dits de maïs. 

Dans I’ensemble. les abeilles séjournent moins 
d’un an dans la ruche awnt d’&e d&uites. alors 
qu’en France un essein enruché sur cire gaufrée 
et nourri-ne donne réeUe&ent que lai deuième 
année. 

L’essaimage s’étend A longueur d’ennée, avec son 

maximum d’intensité en mai-juin. provenant, d’une 
part, de l’essaimage des colonies sauvages et, 
d’autre part. des abeilles ayant réchappé au massacre 
de la récolte. 

Les colonies élèvent quelques mâles en avril en 
prévision de cet essaimage et les refou!ent d8s 
qu’ils ne sont plus d’aucuné utilité. 

Les essains se laissent capturer asse7. facilement 
mais désertent, dans la moitié des cas. la demeure 
qu’on leur impose, quelle qu’eri soit la nalure, pour 
en adopter souvent une identique dans le voisinage. 
Cette d&etion n’est pas toujours im&diate. elle 
peut avoir lieu plusieurs jours après emuchage alors 
qu’il y  a dhjà eu ébauche de cire et même ponte. Le 
mise en cagette de la reine pour fixer I’essaim a 
don& des résultats. mais dans quelques cas l’essatm 
aabandonné sa reine pour s’installer dans u,e ruche 
déjà peuplbe où il est admis sans difficulté. Ces cas 
d’essaims fusionnant sont assez frQuents. mais si 
l’abeille est admise a pénétrer. la reine, en g&Aral, 
reste à I’ext&ieur, a emballée >> dans une petite 
pelote d’abeille, puis diepentt au bout de quelques 
jours. 

Ce mei~que d’individualité de l’essaim a Bté 
surtout observé a la Station lors de la préparahon 
des paqueis d’abeilles a expédier sur la Frence : 
14 ruches indigènes peuplées furent amenAes de 
nuit et dispos&s côte A côte sur des tréteaux, I’effon- 
drement des rayons était presque total, ceux-ci 
furent retirés le lendemti matin ; il se produisit alors 
un essaimage collectii sur les buissons voisfns, pour 
donner en définitive trois masses d’abeilles contenant 
chacune plusieurs reines. 

Cyck annuel de l’abeille. - Le cycle annuel de 
l’abeille, à Pita. s’établit de la façon suivante : 
l’ob.xxvation en a été faite su une colonie iwtauée 
dans une fenêtre entre titres et volets. Cette colonie 
fut enti&rement dépouillée de tous ses rayons par des 
pâleurs d’abeilles dans le courant du mois de 
juin 1950 avec fort pourcentage de mortalité. L’essaim 
n’abandonnait pas sa demeure et abordmt la saison 
des pluies dans de trbs mauvaises conditions. n 

devait édifier en jnillet-aoit 6 rayons dont le plus 
grand avait environ 4 décim&tres ce.~&. puis restait 
stationnaire d’août à décembre avec. cependant, un 
couvain constant. Quoique a- t un très net 
ralentissement pendant l’hivernage, la colonie n’a 
iamak connu I’ination totale, butinant m&ne par 
temps de petite pluie. Dés le mois de janvier, cette 
colonie se mit à prospérer avec une extr&me rapiditd 
donnant en 4 coupes, de février à mai, 1% kilo- 
gremmes de miel. La colonie dut être enlevée a cette 
époque pour rendre la case *itable. une coupe 
ou deux étdent encore possibles. 

L’extxaction des N&~S indig*nes faite au mois 
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de mai 1950 a dom-& les quantités moyennes sui- 
vantes : miel 4.500 kilogrammes, cire environ 

200 grammes, couvain et pollen 5 kilogrammes 
environ. pour un essaim de 700 a 800 grammes. 

Des ruches extraites en arrière-saison juillet-août 
ont donné un miel très fin. jaune clair, mais avec un 
rendement dérisoire. 1 kilogramme par ruche. 

Les faibles rendements des ruches sont imputables 
à leur capacité souvent trop petites et à la pratique de 
destruction de la colonie, qui n’est qu’annuelle dans 
les meilleures conditims. celle-ci pouvant avoii lieu 
à tout moment quand le besoin d’argent se tait sentir. 

Le captif dufoulab ne détnritpas systématiquement 
l’essaim. lors de l’extraction de la ruche. celui-ci 
survit souvent. mais largement amputé. 

Il sait extraire le miel proprement pour lui, par 
pressage & la main des rayons, mais. dès qu’il s’agit 
de le livrer au commerce, il ne manque pas de le 
frauder par adjonciion d’eau, 
de jus de larve. en faim! 
un produit irrémédiablement 
souillé. 

Le miel pressé. manipulé 
dans des calebasses dont il 
prend l’amerhune, est mis 
ensuite dans des toques à 
pétrole qui servent également 
à la trate de I’huile de palme. 
Ces touques servent de mesure 
dans les !ransactions. 

Ruches indIg&es, - Les 
ruches indigénes sont de types 
assez variés .wivant les ré- 
gions, tit par leur 53pacité 
que par leur confection. 

La capacité vxie d’une ving- 

taine de litres, dans les Aïïdés où les 
récoltes sont très rapprochées, à P!US 
de 120 litres sur les plateaux Foulah 
à récolte annuelle. 

La ruche la plus répandue est faite 
d’un cylmdre central ayant de 1S A 
40 centimètres de diam&tre mtérieur 
sur 0.75 à 1,SO mètre de long. Ce 
cylindre est fait d’un tronc d’arbre 
creusé à la gouge (sp&iahté des 
Labbos). d’écorce de deux arbres 
(tkiéwé, tkiapélégué) ou de bambous 
tressés dans les régions où la défores- 
tahon a détruit les ressources en arbres. 

Le cylindre est ensuite recou”ert 
entièrement, o*ve~ties latérales com- 
prises, d’une première couche en 
feuille de bananier, ou de popoh selon 
les ressources du pays, puis de deux 
chapeaux de paille s’emboitant par les 

extrémitiis et dont les bords se recouvrant sont 
ligaturés sur le corps du cylindre par des lianes. 
Une fente passage d’abeilles de quelques centun&es 
est ménagée à la base ou latéralement. 

On trouve encore en pays FOUI& (région de 
Diaguissa) des ruches fon&es de deux coquilles 
en tronc creux se superposant. Ces ruches dépassent 
les 2 mètres de long et ont une capacité de plus de 
100 litres; &nt très lourdes. elles sont placées A la 
naissance des branches maitresses d’un arbre. La 
récolte se fait en enlevant ,a coquille supérieure a 
laquelle sont attachés les rayons. Dans la région de 
Ditinn. les mches sont souvent faites d’un simple 
tronc creux obturé aux extrémités par un bouchon 
de paille. 

En pays Cognaghi. les ruches sont faites en palle 
torsadée liée au Renier, elles ressemblent au Bournat, 
mais au lieu d’étre posées sur un plateau de bois a 
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terre, eues sont suspendues 
aw[ branches les plus hautes 
des plus grands arbres; ,a 
grande ouverture disposée 
horizontalement est ien,,ée par 
une porte. également en paille 
torsadée, munie d’un trou 
passage d’abeilles en son 
Cdre. 

Les tïssures de toutes les 
mches sont colmatées à l’aide 
d’un mélange d’argile et de 
bouse de vache. 

2. valeur Ci&re. - L’abe,,,e 
de Guinée est une remarquable 
cirière, qualitativement surtout, 
n’ayent pu être encore jugée 
sur la quantité. La cire est 
tellement pâle a l’origine que l’indigène croit la faire 
appr&cier davantage en la colorant A l’hule de 
palme. Purifiée, elle ne risque aucune concwrenae 
SUT aucun marché. car ici aucune abellIe ne sécrète 
de cire brune. L’indigène ta hvre en boule sur les 
marchés aprés une première Bpuration. 

La skcrétion cirière. essentiellement saisonnière 
et tràs coule en Europe, est ici à Peu près penne- 
nente, car elle est régie par deux facteurs : tempé- 
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rature assez élevée et nectar constant. Elle accuse, 
cependant, un tr& net ralentissement pendant 
l’hivernage qui se situe de juin à octobre. 

Le nourrissement est capable de maintenir cette 
sécrétion d’une manière constante, une trop courte 
expérience a été faite à ta Station utilisant des mauvais 
miels achetés à bas prix tir le march& L’expérience 
sera powsuitie en période d’hivernage et il sera 
intéressant de noter exactement la capacité de 
conversion en cire de ces mauveis miels ainsi que 
la quantité et la valeur des miels reconditionnés par 
l’abeille. Même si l’on admet que 13 kilogrammes 
de miel sont nécessaires à l’éta.baratron d’un kilo- 
gramme de cire. l’opération reste rentable, te miel 
valant de S à 10 francs le kilogramme et la cire brute 
en boule des indigènes 150 francs le kilogramme 
(13 x 10 = 130 francs). 

3. Dès que la ligne aétienne militaire de Labé &a 
doublée d’une hgne civile, il sera possible d’étudier 
en liaison avec des Stations apicoles d’Europe, le 
comportement de l’abeille de Goj,,ée hors de 
son pays. 

n y  a lieu de noter ici que la colonie d’abeilles 
de Guinée, ramenée en 1949 par le Dr titis et 
installée à Pasteur de Tunis s’est parfaitement 
acclimatée. 

n sera intéressant d’étudier sa résistance possible 
à certaines affections microbiennes et parasitaires 
teue l’acziose. 

Pour lutter contre cette maladie parasitaire. 
on a tenté de sélecttonner une race & spiracles 
thoraciques plus étroits mterdisant l’accès & l’axa- 
rien. Ces essais faits en partant d’une abeille édifiant 
de 7SO A SS0 cellules au dkcünètre carré semblent 
avoir donné des résultats négatifs, alors qu’ils 
auraient pu être positifs en partant d’une race 
é&fiant à plus de l.wO cellules au décimètre carré. 
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11 serait, en outre, intéressant de conmitre le 
comportement d’Bhina tumidula qui infeste son 
essaims mais qui. d’après le Prof. Balachowski. 
aurait peu de chance de s’acclimater en Europe. Ceci 
pour le cas oti l’abeille de Guinée serait exportée. 

4. Si du point de vue microbien il n’a jma;S Bté 
observé, ni sur l’abeille, ni sur les nombreux cou- 
vains manipulés, la moindre trace de maladi+, il 
n’en est pas moins vrai que les miels soumis a 
L’examen a Unstitut Pasteur de Paris et au Laboratoire 
apicole de Nice ont révét6 laprésence du Bacillus 
Alvei. IL y  aurait lieu de tenir compte de ce facteur 
important dans les exportahons d’abeilles et des 
produits de la ruche a destination de l’apiculture 
m&ropolitaine. Les parasites et d6prédateurs sont 
ici extrêmement nombreux dam des mches impos- 
sibles à défendre et sont peut-&re la cause de 
l’instabilité de l’abeille. 

Aucun de ces parasites n’a encore été étudié à 
la Statior,. Ceux simplen,ent observés sont : Ethina 

tumjduta, parasite spécifique des pays tropicaux, 
Cétonia Cardui, connu en Europe et en Afrique du 

Nord, il a ici des mcews diffé- 
rentes. vivant d’une manière 
pemmente dans la ruche 
comme Æthina et se déplaçant 
comme lui avec l’essaim. Il 
est fréquent de récolter un 
essaim naturel sur une branche 
avec son escorte d’Ætiina et 
de Cetonia. 

,Traula coeca, très connu en 
Europe et en Afrique du Nord, 
est également fréquent en 
Guinée; une reine capturée à 
Boké n’en comptait pas moins 
de 18 sur son corselet. Galeria 
melonella ou fausse teigne 
semble moin,? active qu’en 
Afrique du Nord. 

On peut encore no!er comme 
insectes : le sphinx, les blattes 
et cancrelats ainsi que de 
noqbreuses variétés de four- 
mis dont une petite noire 
semble spécialisée dans l’at- 
taque des jeunes colonies. qui 
désertent, abandonnant leur 
couvain aux pilleuses. 

Le katori (en Foulah). 
appelé vulgairement mm- 
gcmyt. fait une très grosse 
consommation d’abeilles ainsi 
qu’un oiseau, le bnguérou (en 
Foulah). Une quantité d’autres 
oiseaux dont plusieurs esp8ces 

de guépier appanïssent par périodes. 
Certains rats, les iguanes, et les tiges causent 

parfois des d&@x appréciables. 
?a. De tout temps. l’indigène a su mettre a profit 

les vertu régénératrices du couvain, sans se préoc- 
cuper de la présentation. et l’on Vi&t de découvrir 
que ,a gelée royale avait un powox stimulant 
extr&mement puissant. Lt est en effet frappant de 
constater que partant d’un œui fkcundé la larve 
nourrie à la bouillie larvaire donnera. en un cycle 
de vingt et un jours, une fe.emeUe imparfaite 
1’ c abeille 2. alors que le méme œuf dont la larve 
sera nourrie à la bouillie royale évoluera en quinze 
jours pour donner l’insecte parfait la « reine ». 

Les possibilités de collecte de cette gelée, cot6e 
quatre millions et demi le kilogramme, sont très 
fables en Europe et peuvent &tre ici très importantes. 

B. - hde de la dore de Gnb6.a. 

1. Elle se présente sous un aspect assez paticulier 
gui semble étre la résultante de la pratique des feux 

28 

Retour au menu



de brousse op&ant une sélecttwn à rebours, Les sols 
d&ud& par le feu sont envahis par “ne flore de 
graminées dont quelques-unes, bien rares. sont 
pdlirùfères, peu ou pas de n0r6 spontanée ; Bœrraria 
radiata, herbe adventice envahissante d’origine 
américaine considérée comme néfaste. est très 
b”ti,,ée. LE flOE Edifère est PES~IEZ ~MtèEm~~t 
composée d’arbres, d’arbrisseaux et de lianes. 

Au~ne étude systématique n’a encore été faite. 
Un herbier a été commencé à la Station. 

2. Le calendrier floral et l’étude des pollens ne 
‘après étude de la flore. 

.yesponsable du goût a gui- 
& plus tât possible pour ta 

situer dans le temps. 

4. Des essais d’introduction d’essences ,nellif&res 
réputées ont été ébauchés k la Station et seront 
pamivis. Partant de graines. les résultats sont 
,ODgS. 

Essences introduites et leurs résultats : 

- romarin : bonne réussite; 
- thym (vT1garis) : résultat médiocre. la variété 

(capitatus) devra donner des résultats; 
- lavande et bruyère : pas de germi”atio”; 
- pyrèthre. basilic, bourrache : très bonne 

végétation : 
- sainfoin d’Espagne. lupin, soja : m.Wiocre: 
-hysope, sauge, réséda, giroflée. m6lisse : 

très médiocre : 
- luzerne arborescente : bonne germination: 
- sophora, caroubier. melia. Schinus molle : 

bonnes germination et végétation ; 
- plaqueminier, févier : bonne gernkation. pas 

de v6gétatio” : 
- tilleul, piitosporum, cpgnassier. sorbier, ronce, 

crataegus. laurus. eleaghus, C~I~LS : pas de 
germination. 

Essences d6jà introduites : 

- bigaradier. néflier du lapon, opuntia. ficus : 
très bonne végétation; 

- zinnia, balsamine. œillet d’Andes, pourpier. 
lantana, fraisier : se reproduisent à l’état 
spontané : 

- le mfkier qui se boutue avec une étonnante 
facilité et cm8 avec une très grade rapidité 
peut do”“er une co”tributicmutie par SO” fruit. 

Une liste d’essences de reboisement mixte. bois de 
feu, alimentation humaine ou animale et mellif6re.s 
a élé adressée eu Service forestier, en vue d’essais. 

Le Cassis sjamea, actuellement irés utilisé en 
reboisement, sera étudié au point de vue mel!iière. 

Le pi” comme tous les conifères, n’est d’aucun 
intérét apicole. Générateur de miekt, il est néfaste. 

Les agmmes, qut se reproduisent ici à l’état 

spontané I aont dans leur pays d’élection et pourraient 
même être envisagés comme essence de reboi- 
sement payante par la fleur, le fruit, la feuille. C’est. 
en outre, une plante mellifère de premier ordre. La 
question sera &udiée avec les Services agricoles 
et les S.I.P. 

1. L’abeille.-LapropositionduD’Ma~. àsavoir: 
« Expédition de ruches indigénes entières, par 
bananiers. en chambres légèrement réfrigbrées » 
s’est avérée immédiatement irréalisable. car i’effon- 
drement des rayons. malgré les précautions prises, 
a été presque de règle et ceci est normal pour des 
brkhes de cire nouvelle puisqu’elle n’atteint jamais 
un an. 

A la $veur de cet effondrement, un para& 
spécifique de l’abeille tropicale Æthina tumidula qui 
vit habihxllement en commensal sans préjudice 
apparent développe une ponte prodigieuse, trans- 
formant, dans les quarante-huit heures, le contenu 
d’une ruche en une masse grouillante d’asticots. 
L’essaim déserie en gén&al la ruche dans les vi”@- 
quatre heures de son transfert 

Le station S’est alors orif?ntée vers l’expklitio” 
du paquet d’abeilles pour les raisons suivantes : 

a) en raison de sa grosse demande sur le marché 
métropolitain; 

b) en raison de 80” anonymat : en effet, l’abeille 
de Guinée étant un métis constant entre 
l’abeille noire et jaune, son intrOd”crio” en 
Prence. en colonies complètes. aurait pu 
justifier des critiques, alors que le paquet 
d’abeilles d&pourvu de reine et de m$les 
“‘est qu’un apport de butineuses en début de 
mieuée, qui ne laisse plus a”cu”e trace en fi” 
de niellée si ce n’est une rentrée de miel 
appréciable. 

A la suite d’une an”o”ce parue dam la Revue 
fraançaaise d’tipiculhtre, d’avril 1951, il fut demandé 
à la Station près de 2.000 paquets d’abeilles ou 
essaims. Une prernke tentative d’expédition fut 
faite le 6 mai 1951 portant ‘&II 12 paquets d’abeilles 
de 900 grammes mis en cassettes spéciales 
grillagées. 

A cet effet, 14 ruches indigènes fixent achetées en 
brousse st extrmtes au Rucher du Centre presque 
simulta,éme”t dam l’après-midi du 5 mai. Les 
populations de ces 14 colonies s’àmalgamaient en 
3 groupes SUI des buissons voisins. n fut puis6 dans 
ces masses pour remplir les caissettes d’expédition. 
La grille destmée 3. retenir les reines et les mâles 
n’aynt pas foncoonné, les caissettes furent remplies 
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de tout venant, y  compris le parasite Etbina tumidula 

cpi. d’ailleurs. en raison de sa taille exiguë, n’aurail 
pu être éliminé par mration. 

h,t dorm6 la faiblesse des popula+~ons des 
ruches indigènes (pourtant bâties entkement pour 
la plupart), il fallut pr0lever quatre ruches de !a 
Station pour compléter les 12 paquets d’abeilles. 

Cette première expédition ne devait pas être 
oourormée de succès. B faut en voir les raisons : 

- dans les rmuvaises conditions de transport, 
muyii~ état de la route provoquent la des- 
,r,,ction permanente de la « grappe >>, seule 
forme sous laquelle l’abeille peut vivre; II 
faut noter également des circonstances météo- 
rologiques défavorables; 

- dans la longueur du transport (effectué unique- 
ment par route) : en effet, ces colonies ont 

‘ 
subi un premier transport, de la région du 
Kinkon au Centre apicole, dsns la nuit du 4, 
mise en ruchettes le 5. elles prenaient la 
route le 6 pour ne pouvoir être embarquées 
a Conekly que le 10 (l’embarquement ne put 
avoir lieu a cause de la trop forte mortalité). 

Ces delais de transport sont beaucoup trop longs, 
mais il y  a lieu cependant de noter qu’un essaim 
témoin a été. conservé eu laboratoire pendant 
huit jours avec une mortalité normale. 

Un dewiéme essai d’expédition d’abeilles a été 
fait le 3 juin portant sur deux colonies nec reines, 
l’époque étant trop tardive pour le paquet d’abeilles. 
Ce deuxième envoi préparé le 2 juin empruntait 
la route jusqdà Mamou, puis le fer jusqu’à Conakry 
et Hait enoore en étet de prendre Yavion du 6. 

A leur arriv&e à la Station apicole de Bures-sur- 
Yvette, l’un des deux essaims était mort et l’autre 
r&duit à une poignée d’abeilles. Ce dernier désertait 
après avoir commencé un petit élevage de 
couvain. 

Ces premières tentatives d’expédition avaient 
pour but de cormattre le comportement de l’abeille 
de Guinée en Métropole. Il semble à premike we. 
en raison de son comportement ici. que cela soit 
parfaitement possible. 

L’expédition par Memou-Conakry réalisait les 
plus mauvaises conditions de transport, de temps et 
de prix. En effet, un prix de &ansport avion Conakry- 
Paris de 1.600 francs C.F.A. équivaut au prix de 
vente en France. Si l’expédition de l’abeille de 
Guinée devait se réaliser, elle ne pounait se conce- 
voir que par avion cargo complet emportant dam 
les 650 oolonies, chargées sur le te& d’aviation 
le plus proche de Fita et pouvant effectuer le trans- 
port dans les quarante-huit heures maximum. Mas 
ceci suppose une orgenisation à I’arrivée et a” 
dépayt. 
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2. Le miel. - La campagne de miel de 1952 a 
prouvé que l’indigène est disposé 3 livrer en quantité 
son miel en brèche en provenance. soit de ses 
ruches, soit de colonies sauvages. 

Le processus employé a été le suivant : 
Des postes d’achat ont été install& en brousse. 

dans des cases, sous la direchon d’intiers vété- 
rinaires et stagiaires de la Station, avec mission de 
réceptionner le miel en brèche, livré par l’indigène 
en bassines émallées, en opérer le tri pour éliminer 
toutes traces de couvain et séparer les brèches de 
cire blanche et celles de cire b-e. peser et payer 
sur-le-champ un prix ellant du simple au double 
selon qualité. Les brèches sont alors mises en 
tonnelets a ou”e*re totale et expédiées sur le 
c-entre d’extraction-maturation. 

Au centre d’extraction-maturation, les brèches 
sont Bmtettées a la main SUT des couloirs & opercules. 
puis longuement égouttées. 

Le miel soutiré des couloirs a opercules est 
mis en tonnelets matiateurs. une décantation de 
quinze jours a suffi pour le débarrasser des impu- 
retés, la maturation physique ne présentait aucun 
intérêt. le miel accusent 1,42 à 1,43 de densité a 
la sortie du couloir a opercules, soit un taux voisin 
de 17 % d’humtdit& 

Le miel soutiré des mahnateurs est mis, le plus 
tôt possible. en tonnelets d’expédition de 165 
ou 315 kilogrammes soigneusement fermés pour 
empêcher l’absorbtion d’humidité. 

Les marcs de cire sont passés au pressoir type 
vigneron pour en extraire le miel de presse de 
qualité inférieure réservée au marché local. Enfin 
ces marcs pressés sont envoyés a la fonte a ,a 
chaudière. 

3. La cire. - Elle donne par les procédés de fontes 
classiques à la chaudière et a* cérificateur solaire 
un produit de tout prerzuer choix justement apprécié 
sur les marchés. une diuïculté surgit lorsqu’il s’agit 
de oire livrée par I’imhgène qui lui fait SI&X une 
première épuration assez grossière mais. en contre- 
patie. la fraude trop souvent avec des pierres, du 
sable, de la cendre, du sel, de la cire végétale et, 
étant souvent très pâle, il éprouve le besoin de la 
colorer à I’huik de palme. 

4. Le pollen. - II est détruit en quantitite consi- 
dérable en pure perte. sa r&xpéxation mérite 
une étude. 

5. La propolis. - Elle pourra être récoltée si la 
demande en est faite. 

Les méthodes généralisées de récolte q”i se 
pratiquent en Guinée, tant sur la ruche que SUI la 
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colonie sauvage, ne méritent. 

en aucun cas, l’appellation 
d’ « apiculhrre ». puisque le 
rés,,ltat est la destruction de 
la colonie, c’est de 1’ « api- 
destn,CtiO”>,. Il faut une nakm? 
prodigieusement généreuse 
pour permettre à l’abeille de 
survivre et prospérer avec le 
traitement qu’elle subit, auquel 
s’ajoute I?ncendie annuel de 
la brousse qut détruit en 
qlmiité non chiffmble les 
dmies sauvages ainsi que 
,a flore. 

La ruche de Guinée (qui ne 
ccntrtbue que pour une part 
dans l’apport total du miel mis 
sur le marché, le surplus provenant de la cÿeillette 
des colonies sauvages) n’est pas « apicultirable » 
pour les raisons suivantes : 

1. Elle est conçue pour être détruite et refaite 
cheque année. car elle ne comporte pour tout orifice 
qu’un trou passage d’abeilles de quelques centi- 
mètres disposé un peu au hasard. 

Certaines ruches, cependant, telle la Ccgnaghi 
et quelques ruches de la région de Ditin” ont une 
porte, mais elles sont soumises à laméme destruction. 

2. Presque toujours fixée dans les branches hautes 
i’un arbre. il faut l’amener a terre pour la décor- 
iquer et l’extraire. 

Les tison.9 iwcquées’pourjustifier cette apiculture 
*étienne sont mtihples. La mutine, le -pr&jugé, la 
:uperstiticn et la crainte y  ont une pari pr&xm- 
Iérante. Deux misons méritent d’être retenues. qui 
:ont en réalité deux fléaux : le < termite B et le 
c feu ». 

Aucun élément cellulosique mort ne peut être 
mtntenu au sol ni même à feMe hauteur sens subir 
‘aïraque du temùte. Le feu de brousse détruit tout, 
cuvent même jusqu’aux cases. 
Ici, la nature dorme un démenti à l%x”“~e: en 

ffet. nombre de colonies sauvages Plisent domicile 
ans des tetitières abandonnées. des souches 
rases, des trous de roches. prcuuant I’tutilité 
e cette apiculture aérienne. 
3. Par la nature des matériaa employés, cette 

nhe ne sauait tenir au-delà d’un hivernage; de IA. 
pratique qut consiste à placer les ruches dans les 

.bres à mi-saison sèche (janvier-f+ier aprés les 
“x de brasse) pour récolter en avril-mai dans 
s « AUdés D (1) et en mai-juin pour récolter 
innée suivante en avril-mai dam les c( Foutahs u (2). 

Ruches a apiculhuables u. - Tenant compte de 
ces données. la Station a bté amenée à concevoir 
deux types de ruches « apicultiles » à terre, 
l’une, du type horizontal s’apparente A la « Djebah » 

des indig8nes nord-africains, l’autre. du type vertical, 
dérive de la ruche à calotte de France. 

Ruche du type horizontal. - Elle est faite d’une 
buse en ciment à embouts femelle-femelle de 30 centi- 
metres de diam&tre SLV 1 mètre de long, soit 10 litres 
de capacité, disposée horizontalement et fermée à 
chaque extrémité par une pctie ronde en bois ou 
en paille percée en SO” centre d’un trou passage 
d’abeilles. 

A l’instar des ruchers arabes, ces ruches peuvent 
être groupées par dizames et même par centaines 
selon la richesse melltfère de la régtcn. 

Le miel toujours situe pétiphériquement au 
couvain se trouve aux extrén,ttés de la buse et est 
aisément extmit par coupe des rayons apr&s un 
léger enfumage. I 

Ruche du type v&icaI - Elle est tite d’un 
« corps de ruche >> en demi-buse de 40 centimètres 
de diamètre sur SO centimètres de hauteur, soit 
60 kes de capacité. reposant sui- une dalle ronde 
en ciment formant B plateau D. une ouvkture passage 
d’abettes de 20 centimètres sur 8 & 10 milllnèkes 
de hauteur est ménagée entre COL~S de ruche et 
plateau. 

Le corps de ruche est obturé à la patte supkieure 
par une petite dalle en ciment percée en SD” centre 
d’un trou de 10 cenIimètres. une calebasse de 
10 litres envirc* formant « calotte » recc”yse la 
ruche. Le ccuvti occupe le oorps de ruche qui “‘est 
jamais touché et le miel est acnunulé dany la cale- 
basse qui est retirée pleine et remplacée par une 
vide aussi scwe”t gue la mieltée le permef. 
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Avantages de ces ruches. - Ces ruches « apicul- 
turab1es » paurrmt : 

-donner naiasace & une apiculture rudimentaire, 
à la portée des populations ptitives du pays : 

-faire naitre par groupage en rucher, la vocation 
et le métier d’apiculteur ; 

7 détruire le pr@ugé de l’abeille qui doit changer 
anmeUerr,ent de demeure : 

- introduire la notion du « capital » abeille- 
couvain a respecter et de 1’ « i@rèt u miel-cire 
à récolter: 

- obtenir des rendements quatre à cinq fois 
sup&ieuts et donner des brèches propres. 
de &mensions susceptibles d’étre désoper- 
culées et passées a l’ex*rac*eur ; 

- permettre, par des récoltes successives, une 
sélection des crues en fonction 
des diverses floraisons et. par- 
tant, d’&miner les miels respcn- 
sables du goût spécifiquement 

; r guinéen. au méme titie que sont 
éliminés les miels de bruyère et 
d’eucalyptus en Afrique duNord. 

La calotte peut être remplacée par 
uns K hausse n à cadres permettent au 
débutant toutes les fausses rrnnceuvre 
sans risquer de compromettre la vie 
de la colonie, ouvrant aina la voie à 
une apiculture progressisle. Elle pourra 
encore guider les époques de récolte 
et jouer un rble appréciable dans le 
reconditionnement des meuvais miels 
par l’abeille. Elle ne devra. toutefois, 
rester que sur le plan expérimental 

(miel et cire en brousse valant res- 
pectivement 10 francs et 150 francs). 

,,,convénienk de ces ruches. - Ces 
ruches en ciment neuves ne sont pas 
attractives pour l’abeille comme le sont 
les ruches trxhtionnelles indéhniment 
r*col*ées et repeuplées, et il ne vien- 
drait jamais & l’idée de l’indigène (sous 
peine de s’exposer $ la risée générale) 
de capturer un essaim pour l’enrucher 
comme ceci se pratique en Europe et 
en Afrique du Nord. 

II est incontestable que l’abeille de 
Guinée n’a pas la docillt6 de l’abeille 
d’Europe. L’enruohement d’essaun en 
caissettes de bois n’a pas donné SO o/, 
de réussite et moins encore en ruches 
en, ciment. L’abeille semble vouloir 
chok,r sa demeure. Par contre, le 

transvasement de ruches indigènes sur ruches à 
cadres a donné 90 ok de réussife. 

Pour remaier A cet inconvénient, la station a 6tté 
amenée à qm.drutre des ruchettes dites de a peu- 
plement z faites avec d’anciennes ruches indigènes 
coupées en deux, des caissettes de planches ou des 
mlebasses. 

Ces ruchettes sont pendues dans les arbres en 
« position de peuplement » p&, une fois peuplées, 
mises en bout des nohes horizontales ou dessus 
pour les ruches verticales. L’ebeille. dès lors, 
conhnne à b&tir dans la ruche en ciment et, dès 
qu’elle a pris possession de celle-ci. la ruchette est 
retirée et remise en position de peuplement. Ce 
procédé e adonné de bons résultats à la Station sera 
utilisé pour le peuplement des ruchers de canton. 
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On peut admettre qu’une ruche en 
tient peuplée l’est définitivement. 
c~ si, même par smte d’une fausse 
-csuvre, la colonie arrivait a pair 
,a ruche serait immédiatement réoc- 
C&e. 

Dans I’instauration d’une apiculture 
en ce pays. 11 y  a heu de noter ici 
,,n écueil sérieux. 11 est, en effet, de 
patique courante de consommer le 
couvain au même titre qdun gâteau; 
mfants et vieillards en font une grosse 
consommation, et jamais un vieux 
jmltre Faulah ne reprochera &! son 
capiif de lui avoir récolté une ruche 
sans miel pourvu qu’il y  ait un 
abondant couvain Grke à lui. il 
pourra. malgré l’âge. faire face aux 
exigences du harem. 

sur le couvain, celle-ci devient impossible dans 
la ruche du type vertical. Par contre, un rucher 
de IMI ruches horizontales ne demandera CTU’UTI 

Si dam la ruche du type horizontal. 
la tentation reste grande d’empiéter 

espace de quelque 50 mètres carrés faciïe 
désherber contre le feu et clore contre les a 
,,,a,,~ et les maxmdeurs, alors que pour un ru& 
vertical équivalent. il faudra dix fois plus d’espa, 

. . 
l’abeille a parfatement adopté le ciment. 

Un rucher de 100 ruches horizontales ainsi qu’un 

Un rucher de 100 ruches a &té installé à la ietme- 

rucher de 100 ruches veC5cales ont Bté installés 

élevage de Diknn 6 autres ruchers sont en cours 
de montage dans les cercles de Pita, Dalaba et Labé. 

à la Station de Pita et sont en cours de DeuDlement. 

Mobiüsme. - L’implantation d’une apicuknre 
mobiliste n’est pas A envisager dam I’immkliat pour 
les raisons suivantes : 

1. L’expérience a prouvé qua cette apiculture 
n’a pas réussi à s’implanter parmi les popu- 
lations indigènes d’Afrique du Nord et du 
Congo belge. 

2. Cette apiculture est non productive de cire 
alors que ce produt est à ce jour le plus 
rémunérateul. 

3. Cette apiculture n’est pas rentable car elle exige 
une mse de capitaux important? .& amortir 
dam un court délai. 

4. Cette apiculture ne pouvant s’adresser qu’à une 
élite à 6duquer. elle frustemit la masse des 
paysans noirs d’un revenu qu’elle est en droit 
de conserver et d’améliorer. 

En outre, le mobilisme pratiqué en pays tropicaux 
m&,,e par l’Européen a eu des fortunes tr&s diverses, 
plut8 mauvaises, par suite du manque de continuité. 

1. Le miel. 

a) Confiture d’agrumes, pur fruit pur miel. - 
Au prix de l’orange en saison, moins de 5 francs le 
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kilogramme, on peut obtenir une excellente confi- 
ture à moins de 20 francs le kilogramme départ. 
Pommela, cédrat, citron, bigarades donnent aussi 
de très bonnes confitures. 

Certains miels forts en goût et en codeur donnent 
de très bons pains d’épice, l’essai en a étB fait à la 
Station. Un nougat aux arachides ou genre smyrne 
pourra ètre étidi& avec d&bouchés en pays arabes. 

La confection d’hydromels secs en vinification 
classique, irr&IisabIe en Europe en raison du prix 
du miel, devient ici payante : 30 kilogrammes de 
miel h 15 francs, soit 450 francs ( donnent un hectolitre 
de vin a 120. Cette industrie peut absorber des 
miels inférieurs et utiliser les pollens perdus. 

b) La conversian en cire, par nourrissement, des 
miels saisis ou impropres a la vente ainsi que le 
reconditionnement de ces miels par l’abeille, sera 
étudiée. 

c) L’utilisa tien des miels inférieurs dans i’alimen- 
&tion du bélail et des vola&s est a envisager et 
pourrait aider g résorber les stocks de mauvais 
miels qui pèsent sur le marché, a condition qu’ib 
ne soient pas toxiques. 

Dans la confection des appâts acricides, les miels 
de rebut pourraient remplacer la melasse et H.C.H. 
I’aramic, idée sugg&& par le Prof, Balachowsky. 

d] La dislillation devra Atre envisagée à l’bchelou 
çoIonie pour résbrber les stock0 de miels impropres 
qpi pésent sur le marché et jouer, le cas éch&nt, 
le r61e de régulateur, 30 kilogrammes de miels 
à 8 francs = 240 francs doment 120 d’alcool à 
l’hectalitre, soit : 240 : 12 = 20 francs le degré 
alcool-hectolitre, qui dorme pour un alcool à 300 : 
20 X 30 = 1.800 francs, soit 18 francs le litre a 
multiplier par deux pour frais de conversion 
= 36 francs le litre, 

2. La cire. - Le problème de la cire n’existe pas; 
néanmojns, sa sunpIe conversion en cire gaufrée 
en fait un produit & environ 1 JOO francs métropolitain 
le kilog ramme qui sera fabriqué à la Station. 

La confection d’eneaustiques, de mastics, ainsi 
gue la s&lleAon des cires extra-blanches de par- 
fumerie pourra être étudiée. 

3. Le pollen. - La mise au point d’un procédb 
d’extradon mérite une étude. Le poIlen si nécessaire 
B l’abeille d’Europe est atiellement remplacé par 
des farines diverses. Il fait, en outie. actuellemvt 
l’objet d’étude .en ahmentation humame. 

F. - Propagande. 

Recherche d’a prix, - La recherche d’un prix 
de déparE largement payant pourra redonner 
confiance au paysan noir dans cette production et 
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l’mciter à multiplier les ruches de toutes sortes, 
traditionneIles et améliorées. 

Un prix en brousse de 8 a 10 francs C,F,A, le 
kilogramme s’appliquant à un miel extrait par les 
procédés traditionnels (donc itikieur) est à peme 
rémunérateur ; s’adressant à un miel extrait pro- 
prement, ces prix peuvent être multipli& par deux, 
soit 15 g 20 francs C.F.A. le Wogramme. 

En effet, la commercialisation en France d’une 
tonne et demie de miel tout venant en provenance des 
cercles de Dalaba et L&é, extrait prcprement à la 
Station, a permis d’obtenir des prix allant de 125 
à 200 francs, laissant entre 40 francs, prix d’achat, 
et 125 francs, prix de vente, une marge de 85 francs 
pour manipulation, emballage, transport, taxes et 
bénéfice, 

Éducation de base. - Les multiples extractions 
de colonies mdigènes faites en brousse au pied de 
l’arbre et en plein jour semblent avoir eu surtout 
un int8rêt spectacuiaire. II n’en est pas moins VTaL 
qu’elles dhontrent qu’avec un. Bquipement appro- 
PI%, l’abeille n’est plus un animal redoutable et qu’il 
peut btre manipulé en plein jour. 

Ces démonstrations prendront toute leur valeur 
lorsqu’elles s’appliqueront 8 un8 ruche am&ior& 
(c apiculturable B oh le couvain ne. sera plus détruit, 
ce sera là le r61e des ruchers de canton. 

Le rucher de canton pourra, en outre, faire naitre 
le métier d’apiculteur : en effet, un rucher de 
100 ruches peut d&mer 2 tomes de miel à 20 francs; 
ceci represente 40.000 francs, soit en métayage avec 
les S.I.P. un salaire annuel de .29.~ francs pour une 
peine à peu prèz nulle ne représentant pas trois mois 
de travail eflecti. 

L’apiculteur exploitant un rucher se rendra peuf- 
être compte de l’intérêt que représente pour lui la 
brousse enmronnante et cherchera-t-il le moyen de 
la protéger contre l’incendie. 

Il faudrait aussi arriver à faire comprendre aux 
collectivités que la reprise par la brousse spontanbe 
des sols sans vocation partkuEre peut +tre u&e 
opérations payante ; gr&e à l’abeille, on pourrait 
arriver & cette fin par des ruchers collecGfs de 
village. 

Des ruches seront difksées dans toutes les écoles 
et principalement des ruches vitrée& Des démons- 
trations devront être faites réguliérement, c’est à cet 
&&elon que les vocations ont le plus de chance de 
se r&véler. 

11 devra être fait appel aux seotions manuelles des 
écoles pour la confection des ruoheties de peuple 
ment pour le compte de la Station et des S.I.P. 

Les coopératives scolaires pourront mettre Ces 
ruchettes en peuplement A probité des concessions 
et les &der peuplées & la Station et aux S.I.P. 

,---. ----. ---- 
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Lei écales d’agriculiure et les fermes-&oles 
devront avoir un rucher d’exploitation. 

La Station a édifié un local de MO m6tres carrés 
&&II~ à accueilhr des stagiaires et leur tire suivre 
un cours d’apiculture. 

Un laboratoire de rucher équipé en matériel 
moderne ainsi qu’un laboratoire pour le traitement 
de la cire (en voie d’achèvement) égelernent équipé 
en m&riel moderne ont été édifiés par k Station. 

Le rucher de la Station comporte, en dehors des 
roches en ciment. 20 ruches Langstroth à cadres 
peuplées. Un petit rucher couvert et vitré permettent 
de suivre l’évolution de l’abeille sans manipulation 
sera incessamment édifié. 

La Station. si elle y  est autorisée, pourra début 1953 
recevoir K eu pair D des candidats N volontaires » 
de toutes origines, principalement en vue de former 
des métayers pour les ruchers de canton. Une 
ti,n~cOon acc616rée sera donnée eu personnel de 
l’clevege principalement en vue de la traite du miel. 

Une salie de l’école sera réservée conune salle 
de lecture et de démonstration à la disposition des 
61èves et de ceux que la question apicole intëresse 
avec à leur disposition livres et revues concernant 
l’apiculture, l’élevage. la sériciculture et l’aviculture. 

Un jardin botanique est en cours, avec détermi- 
nation des essences mellifères introduites, la d&er- 
mination des essences locales sera poyrsuitie. 

EnIïn. le station compte une plantation sérioico1e 
de 5.000 mûriers, ainsi qu’une plantation d’agrumes 
d’un millier de plants. 

CRITIQUES ET SUGGESTIONS 

En envisageant le problème du miel de Gui&s, 
probEme commun à tout le continent noir, “qye- 
ment 90”s l’angle de la Guinée, on ar,iverait à brève 
échéance à un tonnage déj& comm de S.OQO tonnes 
qut, commercialis6 à 120 francs métropolitains (prix 
du sucre en France), donnerait un volume d’affaires 
de SOC millions laissant au paysan noir net enbrousse. 
~Z@francskktlogmmrne. unerentréede1OOrniSions 
C.F.A. auxquels s’ajoutent la cire, et les autres 
productions quand elles seront valorisées. 

Pour résoudre ce problème. il ne saurait Oi~e 
question d’une entreprise fontionrrarisée. Il eppar- 
tient normalement au commerce de reconsiderer 
oette richesse dans le cadre des méthodes propres 
à cbnserver au miel BS pureté d’origine. 

Le commerce, dans son orgenisation actuelle, 
est-il apte à ciminer ce produit d8s l’origine 7 

Le d&ir expti6 par la Chembre de Con,merce 
de Conalay dans son procès-verbal du 4 juin 1952 
d’orienter les recherches vers la prodwtion de 
miel de bouche ~JO~B que le miel industriel trouve 
des débouch6s fm&diats ne parait pas raisonnable. 

Ii serait insensé de vouloir réformer la flore 
de Guinde pour éliminer le parfum guinéen sui, 
d’ailleurs, n’a rien de retiitoire. La sélection des 
crus demandera du temps. L’extension des plan- 
tations d’agrumes permettra d’obtenir des miels 
comparables a ceux de Californie. 

Le position du commerce s’explique fort bien : 
un stock consid6rable de mauvais miel pèse encore 
sur le marché, stock qui ne pourra &tre résorbé que 
par la distillation. 

Si le commerce ne désire pas reprendre cette 
activité, et que l’initiative privée ne se fasse jour, 
il y  eua lieu d’envisager la formule a coopérative u 
qui groupera à l’origine un ce,?ain nombre de 
sociétès indigènes de prévoyance. 

Cette formule permettant d’atteindre l’apiculteur 
en brousse aura la souplesse nécessaire pour ,a mise 
em valeur de cette énorme richesse dont le miel 
n’est qu’un élément. Agissant en coopérative de 
kansformation, eue pourra veloziser au maximum 
les diverses productions de la ruche permettant 
ainsi d’abaisser dans une large mesure le prix de 

revient du miel. 
La prospection du marché m&opolitain a prouvé 

qu’un miel de Guinée exlreit et emballé oorrec- 
tement pouvait trouver un dÉbouché industriel 
important et concurrencer les miels de Cuba et 
d’Argentine. Mais il fati’pour cela eniver B une 
stabilité dans la qualité et une continuité dans l’alim~n- 
taiion de ce marché. 

L’industriel en général s’est désintéressé du miel 
au bénéfice du glucose et du sucre interverti, 
d’abord par les bas prix de ces produits ensuite 
parce qu’aucune obligation légale ne lui est faite 
d’utiliser du miel dans ses fabrications (pein d’épice 
et nougat notamment), enfin parce que le marché 
ne connait auoune stebilit6 de prix du fait des aléas 
des récoltes m&ropolitaines et des admissions 
capricieuses des miels extérieurs. 

Pour reprendre place sui le marché indu&kl, 
il est nécessaire de fournir un produit de qualité 
au plus bas prix possible. La prix de 125 francs 
obtenu a FaIi.3 est oerlsinement actuellement un 
prix plafond. c’est un prix qui, en tout cas, est 
largement rémunérateur pour la colonie. 

Le matériel apioole que l’on trouve sur le maroh& 
et qci est prévu pour une apiculture classique a 
cedres répond impariaitement aux besoins du trai- 
fement du miel de Guinée dont le point de départ 
est la brèche. Son rendement en est en gén6ral 
trop faible. 

L’émietlage des brèches est nécessaire, car elks 
sont de trop petites duneosions pour étre d&oper- 
culées et si elles etaient soumises à la pression 
eues li!&eraknt trop de polkn. Cet émiettage 
peut Btre r&lis6 mécaniquement par une machine 
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très simple, Ces brèches émiettées sont ensuite 
essorées dans une essoreuse classique à grand 
rendement dont la oage devra avoir une maille 
étudiée. ce matériel peut équiper un véhicule fermé 
se rendant sur les lieux de collecte des brèches. 

Il se peut, en années à pluies précoces ou en région 
à hygrométrie élevée. que le miel (très hygromé- 
trique] ne puisse mûrir, c’est-à-dire évaporer mn 
excés d’eau et. de ce fait, ne pouvoir se conserver. 
Le chauffage &nt interdit. sa maturation rapide peut 
éke obtenue sous vide. On a en toute circonstance 
intérêt à abisser le taux d’humidité du miel au 
bénéfice de sa cmservatio~ 

CONCLUSIONS 

Le problème du miel de Guinée ne pr&ente su 
le plan technique aucune difficult4. il suffit de se 

ccmvaincre de la nécessité de traiter à parti de la 
brèche pour éviter la souillure et la fraude. 

Les procédés d’extraction doivent être adaptés 
à la brèche. 

La conunercialisation a prouvé qu’un miel extrait 
proprement pouvait prétendre sur le marché métro- 
politain à un prix largement rémunérateur pour 
la colonie. 

La crkation d’une apiculture fixiste, si primitive 
soit-elle. est subordonnée à l’éducation d’apiculteurs. 

La ruche à cadres qui ne peut s’adresser gu’a 
une élite doit, dans l’immédiat, rester sur le plan 
exp&imental. 

En pays Foutah surtout, fAus que le labourage 
des terres érodées, plus que le pâturage des pacages 
incendiés. i’apinrlture doit occuper une place 
importante : par son tapport immédiat et par la 
rentabilité du reboisement naturel. 
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