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INTRODUCTION

A I'office du Niger' Ies systèmes de cultures irriguées reposent essentiellement sur la traction animale. I-esboeufs de trait effectuent irès de 90% des t .uuùdu sol Ët t., âor, 
"rrurent 

au moins 95%o dutransport. Laconcentration des bovins d'élwage sur les périmètres iniguÀ.n pru, des boeufs a. t rit pose des problèmesaux e4ploitants agricoles et à I'office du Niger. Trois de-s rones imguees Gurotùo, N,Débougou, Niono)totalisant 26 000 ha sont situees dans Ie Kila inferieur, cadreà, 
"" 

travail (cf carte l).
La sécheresse des annees 1970 - 80, a entraîné un deplacement massif des pasteurs du sahel vers lesterres irriguees, à ra recherche de leau et du pâturage.

Au cours des dix dernières années, Ie.reaménagement de nombreux périmètres rizicoles, l,intensificationde la production du riz par les exploitants et ii libéralisation du marché ont contribué à augmenter lesrendements et les revenus Læs riziculteurs ont alors capitaiJ les surplus de revenus dans le bétail.
Les dégâts sur les cultures causés par les bovins sont à l'origine des conflits qui preoccupent à la fois lesagriculteurs et les éleveurs' ft'dégradations du réseau- d'irrigation dues au pi*sage des bovinsinquiètent les responsables de I'oftice i" û;; et les bailleurs de fonds.
Pour I'office du Niger et I'unité de Recherche- Développement observatoire du changement(uRD/oc)" il s'4gt de prendre-gn compte tes &1,* ryrîir* de production dans une approcheparticipative pour résoudre les problèmes slulevés. L'ensernble des paitenai.es ont été consultes pouraboutir à la creation de trois commissions qui ont pour mission de proposer et ûester des solutions enpartenariat avec les communautes locales : t commission hydraulique pastorale et délimitation despassages des animaux, 2 reglementation villageoise du mouvement dès ùmaux, 3 intensification dessystèmes d'élevage à I'office du Niger. Les uJirriæ, des commissions sont supervisees par un comite depilotage composé des présidents dés trois commissions et du chef de projet uRD/oc. L,ensembleconstitue la plaÛe forme locale de concertation sur les problèmes nés de la ù*irt"nce de la rizicultureintensive et de I'élevage exteirsif.

Les premiers travaux ont confirmé que les dégâts sur les cultures genérateurs de conflits et lesdégradations du réseau d'irrigation sônt surtoui du, au retour précoce et au séjour prolongé desanimaux sur les rizières' L'assèchement des Àes en zone de transhumance declenche le retour desbovins sur les casiers' La solution.envisugé" 
""t 

te prolongement de la duree de la transhumanced'hivernage par la realisation des amén4gemËnts d'hydraulique pastorale.
Rapidement' nous avons eté confront€s au nuulque d'informations concordantes sur le nombre desbovins du Kala inferieur' Les chiffiet ai.fooi-tt"s prorriennent de diverses estimations, les chiftes sonttrès variables et difficiles à exploiter **-, I'avaient démontré L naassoN et SANGARE (lgg7 ).compter le cheptel, a toujours 

9té un problàne au Mali. L'éleveur ou l,agroéleveur considère à justetitre que le troupeau est un patrimoinrïri"J q"i n'a pas à être dirnrtgue sîrtout à l,administration quiprélève des taxes par tête ae uetait recensé. n Lxiste une reelle crise de confiance entre les propriétaires

i#ffi"J"if}i::-eurs des recensements classiques. De plus une croyance peut dit que ie cheptel ne

Face à cette sifuation' I'uRD/oc 
-a 

proposé un recensement qur. dans son processus implique lespopulations à toutes les etapes : la prei*ution, la realisation des enquêtes, l,interprétation et larestifution des rézultats' Nous avons appelé cette approche recensement participatif du cheptel.
[æ recensement s'est déroulé du ler novembre lggT au 05 janvier lggg. Le présent document développela méthodolqgie, les modalités de sa mise en oeuwe et les ,o,rtt"t" obtenus. Il comprend trois parties : lla méthodologie de travail, 2 les résultats du recense,rre,nt, 3 des discussions sur la méthode et lesrésultats' sur les enjeux et f 'avenir des relations riziculture intensive et élevage extensif à l,office duNiger' et pour terminer, une conclusion avec des suggestions sont faites pour une évotution des systèmesd'élevage qui prenne en compte Ia pérennité des infristructures Jr, 

"on* 
aménagees.
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i Carte 1 ; Cadre du travail
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1. METHODOLOGIE

L'idee de realiser un recensement participatif a émergee en raison des nombreuses contraintes et difficultes
qui surgissent dès qu'il s'4git de recenser le cheptel. Les travaux en commission avec les principaux
acteurs sur les relations agriculture élev4ge, ont servi de cadre ideat pour les sensibiliser sur la necessité
de disposer de donnees fiables sur les effectifs du bétail si I'on voulait apporter des solutions aux
problèmes posés aujourd'hui dans les périmetres irrigués. Ces explications ont facilité la mise en oeuvre
du projet qui était alors perçu comme une opération dont les résultats devaient benéficier aux
propriétaires des animaux et aux riziculteurs.

La plate forme de concertation sur les relations agriculture élevage était naturellement le cadre idéal
pour la mise en oeuwe de I'opération. Nous avons donc soumis le projet à I'analyse du comité de
pilotage qui a chargé la commission hydraulique pastorale et délimitation des bourtols de réaliser le
travail avec l'appui de I'URD/OC.

Le principe de la réalisation du recensement par les propriétaires de bétail (chaque propriétaire
dénombrant ses animaux) a été rstenue dès le départ. Il convenait alors de preciser la manière de faire.

Dans ce cadre, un projet de methodologie de travail avec un support d'enquête, a eté soumis à I'analyse
du comité de pilotage des commissions. Cette instance a proposé de faire discuter le projet de
methodologie en assemblee pleinière avec I'ensemble des acteurs et partenaires concernés (les
agriculteurs, les éleveurs, les bergers, les responsables de la coopérative des éleveurs, de la chambre
d'agriculture, du syndicat des exploitants agricoles de I'Office du Niçr et des services techniques
d'appui au monde rural). La radio rurale locale a eté invitee pour couwir l'éveneme,nt.

Après I'exposé sur le proJet de methodologie un débat a conclu à la necessité de constituer un groupe de
personnes ressources ( 23 personnes ont eté immediatement identifiées, désignees et acceptees) qui sont
chargees d'informer, de se,nsibiliser les propriétaires d'animaux et d'assurer la coordination locale du
déroulement du recensement. L'URD/OC aêæ invitee a réaliser un magasine radio d'information et de
sensibilisation en langues nationales bambara et peul. Il est recommandé de faire le denombreme,lrt dans
les villages et sur les sites avant le retour des animaux de la transhumance. Iæ support d'enquête conçu
en langue bambara doit être simplifié afrn de le rendre utilisable par le paysan et l'éleveur alphabetisés.

Pour terminer, eir reponse aux inquiétudes exprimees lors des débats, I'URD/OC a pris I'e,ngagement de
ne publier que les effectifs totaux par zone ou secteur.

Le schéma opérationnel consensuel ainsi dégagé, a permis le démarrage du travail. Il s'est déroulé e,n

quatre phases.

Dès le depart fut constituee une equipe de suivi et de contrôle du rece,nseme,lrt composee d'4gents de
I'URD/OC et de membre de la commission hydraulique pastorale et délimitation des bourtols.

Le magasine d'information et de sensibilisation a eté produit et diffusé pendant toute la duree du
déroulement du recensement.

Les prises de contacts avec les 23 personnes ressources et la délimitation territoriale des terroirs qui
relèveront de leur responsabiliæ ont constitué la dzuxième phase. Les terres sèches du lfula inferizur ont
été divisees w 12 secteurs sous la responsabiliæ de 12 representants locaux.et les zones irriguees en 9
casiers avec chacun un représentant. La ville de Niono est représentee par la coopérative des éleveurs.

La troisième a eté consacree à la realisation du recensement. Pour le démarrage du recensement I'equipe
de suivi e,n collaboration avec les personnes ressources, a animé des assemblees ge,nérales d'information
et de sensibilisation dans tous les secteurs de transhumance et les casiers. La qoestion sur I'utilisation
fiscale des résultats étâit frquqnrnent posee. Chaque fois, I'assurance était donnee aux populations que
Ieur inquiétude est prise en compte par le projet. La preuve est que la fiche de recensement conçue en
langue bambara (cf annexe), garantit I'anonymat aux propriétaires d'animaux. Chaque communaute
réalisera le denombrement de son cheptel. Aucune personne extérieure n'y participera. Mais en cas de
nécessité, elle peut faire appel à qui elle a confiance.I

I
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C'est après les discussions et explications que la communauté du secteur decide d'adhérer ou non à I'idee
du de'nombrement du cheptel. A la faveur de I'avis favorable, les responsables désignent parmi les jeunes
alphabétisés de la communauté, ceux qui auront en charge la realisation du recensement dans le secteur.
L'animateur explique immediatement à ceux-ci le conte,nu de la fiche de denombrement. Dès que tout est
compris, il remet le matériel de travail aux responsables des vill4ges et harneaux. La date de
recupération des fiches remplies est e,nsuite fixee de commun accord.

A la date convenue, les fiches remplies sont acheminées à la personne ressource par le chef de village ou
de hameau. En collaboration avec les enquêteurs villageois, ils procèdent à la première vérification des
fiches de chaque village ou de hameau. En cas de doute sur le de,lrombrement d'un parc ou troupeau, il
est identifié et coché sur la fiche concernée. Le contrôle des donnees par l'équipe de suivi a porté sur les
troupeaux dont les fiches de recensement laissaient apparaîûe des doutes sur les chiffies. Il a concerné
13 troupeaux originaires des villages des casiers rizicoles et 9 troupeaux appartenant aux éleveurs et
agroéleveurs des terres sèches.

[æs opération de terrain terminees, les donnees ont eté analysees par I'URD/OC et la commission
hydraulique pastorale et délimitation des bourtols avant la restitution des résultats provisoires..

La quatrième et dernière phase a été la restitution des résultats provisoires à I'ensemble des partenaires.
Elle a contribué à une seconde analyse des résultats. Ceux présentés dans le document sont issus de ces
deux analyses.

2. RÉSULTATS

Le but du recensement est d'obtenir des informations fiables sur I'effectif du cheptel bovin du Kala
inferieur. Pour cette raison, Ies résultats concernant les autres espèces sont prése,ntés à titre indicatif. Ils
ne feront pas I'objst d'une analyse specifique. La première partie est consacree à la préseirtation
sommaire des résultats sur I'e,nsemble du cheptel du kala inferieur. La seconde analyse specifiqueme,nt
ceux relatifs au cheptel bovin. Elle donne des informations sur la repartition et le flux des bovins dans le
Kala. Quelques aspects de la gestion et de I'exploitation du troupeau sont abordés.

2.1 Le cheptel dans le Kala inférieur

Le tableau I donne des indications sur les effestifs et la repartition du cheptel du Kala entre les zones
irriguees et les terres exondées.

Tableau 1: Effectif du cheptel dans le Kala inferieur

Tnnes
Effectif du cheotel

Bovins Ovins/Canrins Asins Equins Camelins
Tnnes irriguées 7t 700 14 300 6 000 22 0
Zones sèches 45 800 28 800 I 700 78 32
Total n7 500 43 100 77ffi r00 32

On note que les petits ruminants ne représe,nte,nt qu'l/3 des effectifs des bovins. Le cheptel asin est plus
important dans les villages colons en raison du niveau d'equipement des rizicultzurs en charrettes.

2.2 Le cheptel bovin dans le Kala inférieur.

Le cheptel bovin est reparti entre les habitants des casiers (Molodo, N'Débougou, Niono, Niono ville) et
cflrx des terres de cultures de mil et de pâtur4ges entourant les casiers. Le tableau 2 informe sur cette
repartition du cheptel bovin e,ntre casiers rizicoles et terres seches.
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Tableau 2: Répartition du cheptel bovin des casiers rizicoles et terres seches

Le cheptel bovin des casiers rizicoles représente 610/o de I'effectif total du cheptel bovin du Kala
inferieur (71 700 sur 117 Sfi) têtes recensees). Il est reparti entre deux types de propriétaires: les agro-
éleveurs (exploitants des casiers rizicoles) et les éleveurs urbains (commerçants et salariés de la ville de
Niono). Les boeufs de labour ne représentent que 2l% des 71.700 têtes soit le l/5 de I'effectif total
recensé dans les casiers rizicoles.

Iæs casiers de Niono et Niono ville disposeraient d'e,nviron 46% de I'effectif bovin ûotal des casiers
rizicoles du Kala inftrieur. Ceux de N'Débougou arrivent en deuxième position avec 35% et Molodo est
en dernière position avec l9o/o.

Dans les 77 villages des casiers rizicoles des trois zones de production, 806 parcs(troupeaux) ont eté
recensés. [æ nombre moyen est de I I parcs par village. Le nombre d'animaux par parc est très variable.

Les 45.8ffi têtes de bovin'des terres seches ne représe,nte que 39Vo de I'effectiftotal du Kala inferieur.

Sur les 45 800 têtes, la znne pastorale de Molodo compte 20 l2l bovins soit 44o/o. On y a ræensé 229
troupeaux sur un total de 425 pour I'ensemble des terres sèches du Kala.

L'Ouest des casiers rizicoles de l\{olodo est actuellement la principale zone pastorale du Kala inferieur.
L'Est et le Sud des rizières de Niorxr vic,nnent en dernière position ave,c 9 627 bovins, soit 2lo/o du
cheptel des zones sèches. Elles ont les pâturages les plus dégradés du Kala inferieur et la pression
foncière la plus forte.

Les 45 800 bovins des ûerres sèches du Kala inferieur sont esse,lrtiellement repartis entre les agro-
éleveurs(mil) et les éleveurs professionnels peuls cornme le montre le tableau 3. Læs maures et les bellas
élèvent principalement les petits ruminants.

Tableau 3 : Repartition des bovins des terres sèches entre les gpes d'éleveurs

Tnne Asro-éleveur (mil) Eleveurs nrofessionnels (neuls)
Molodo 7 zul t2919
N'I)ébousou 957 15 095
Niono 4 500 5 t27
Total 12 664 Qg%l 33 134 02o/ol

Il apparaît que les éleveurs professionnels peuls detiennent près des 314 de I'effectif bovin des terres
seches. Le graphique I donne des élÉments d'information sur la repartition du cheptel bovin e,ntre les
habitants du Kala inferieur.

Tnne Total bovins Bovins d'élevage Boeufs de
labour

Nombre de
troupeau recensé

Effectif moyen
Dar trouDeau

Molodo
-casiers
-terres sèches

33442
t3 321
20 tzl

28 035
l0 032
l8 003

s 407
3 289
2l18

349
t20
229

lll
88

N'Débougou
-casiers
-terres sèches

41 000
24 948
16 052

34 541
l9 230
15 3ll

6 456
5 7t5
74r

382
275
107

9l
150

Niono
-casiers
-terres sèches

30 018
20 391
9 62t

24 947
t6 445
8 502

5 071
3 946
| 125

314
225
89

91

108
Niono ville casiers 13 040 10 693 2 347 186 70
Total z.ones

-casiers
-terres sèches

u7 500
7t 70a
45 800

98 216
56 400
4l 816

19 284
15 300
3 984

| 231
806
425

95
89
108
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Graphique 1 : Répartition du cheptel enûe Tnneirriguee et seche; entre types d'éleveurs eno/o

élev peuls

28o/o

Agro élev
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11o/o
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61o/o

Les 117 500 bovins ainsi repartis entre les habiUnts du Kala effectuent annuellement un mouvement

pendulaire entre les terres seches et les terres irriguees à la recherche du pâturage et de I'eau.

2.3 Le mouvement du cheptel bovin dans Ie Kala inférieur :

Le mouvement saisonnier du cheptel bovin du IGla est dicté par dzux contraintes majeures.

L'installation des pépinières de riz et des champs en juin oblige les bergers à quitær les pâturages des

rizières pour ceux des terres seches. C'est le depart pour la transhumance dhivernage

A l'arrêt des pluies, le tarissement des points d'abreuvement sur les sites de transhumance à partir
d'octobre-novembre, provoque le retour des troupeaux vers les zones tampon (abords des rizières). En

decembre, on assiste à l'entree des bovins dans les parcelles rizicoles. Au bout de quelques s€maines

tous les troupeaux des colons se retrouvent dans les champs de riz. Ils sont zuivi dans lzur mouvem€nt
par coux des pasteurs professionnels peuls. De janvier à juin, la presque ûotalite du cheptel bovin se

conceirtre sur les 26 m0 hectares des casiers rizicoles du Kala inferieur.

Seulement 37%o desborins originaires des terres sèches pénétreraient chaque année sur les casiers riziooles. Iæs

630lo resteraient sur les terres sèches. Iæ tableau 4 donne des informations $rr ces mowements.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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zones
exordées

39o/o zones
casiers

6101,
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Tableau 4 : Mouvement du chepûel bovin originaire des terres seches (en saison seche)

ta,,.t-l
I
I

I

Iæs bovins des agro-eleveurs des terres seches( ll% ) restent sur place. une grande partie de ceux despasteurs professionnels peuls se déplace vers les champs de ra.
Les informatio$s corcernant la concentration des bovins sur les parcelles rizicole.s en saison seche sontprésentees danslle tableau 5. 

vvvurs ÙBr rvÈ' Pq ---r- i

Tableau 5 : Concentration et charge des bovins sur les casiers rizicoles dè decembre à juin

NB : BVE = Bovin d,élevage,

BL = Boeuf de labour,

I bovin d'élevage recensé= 0,73 IJBT; pRoDESo. 19g3.

I boeuf recensé= O,g4IJBT WILSON. R. T, l9Sg.

Il n'est pas tenu compte des bovins des résidants des terres seches qui s'installent aux abords des drainsde vidange (zone-tampon) et qui e4ploiteraient également les pâtur4ges des casiers pendant la mêmepériode (1r 000 têtes). Ainsi en saison seche, p"nJ*t 6 mois, ab zoo bovins sont concentrés sur les
26 W hectares irrigués du Kala inferieur.

I'a clarge à lhectare dans les casiers rizicoles est beaucoup plus importante que les ZrZg UBT/ha. Eleavoisine les 4 UBT/ha alors que la norme moyenne thfurique est de i,so ugryh".

l.'ttti"ét des premières pluies et I'installation des pépinières dans les rizières, declenchent le mouvement
inverse dit de transhumance dhivernage qui s'etrectuê des zones irriguées vers les terres seches.
La transhumance semble bien strucfuree dans la mesure ou chaque village dispose de sites biendéterminés et reconnus par les autres éleveurs. Malheureusemen! aujourd'hui, la pression sur lesressources fourragères perturbe cette organisation habifuelle.

Iæ recensement a permis de connaître I'effectif qui séjourne sur les 12 secteurs de transhumance des
Ûerres seches du Kala inferieur comme I'indiquale tableag 6 et la carta Z.

Effectif déplacé vens les
casiers

6000 ententdansffi
I 500 dans les casiers de Niono
2 500 dans les casiers del.IDébougou
2 000 dans les casiers de Molodo
ll 000r.**,"*u

Effectif resté sur ptace
28 800 (63'/o)

72to swlesterrffi
7 m0 nr les terres sèches de l*IDébougou
llffi] sw !_es terres sèches de Molodo

Tnne et

Superficie

Effectif bovin des colons Effectif bovin des
pasteurs
(terres sèches)

Cumul Cumul en IJBT

et chqrge
BVE BL

Molodo
6 687 ha

l0 013 3289 2 033 15 335 11 885
1,78 UBT/tra

2tzto
224IJ8Tlhn

N'Débougou
9 468 ha

19 æ0 5 718 2 463 27 4tl
Niono
l0 000 ha

27 t38 6 Z9J I 545 34976 26854
268 UBT/haCumul zonel

26 155 ha
7r 6dr 6 041 77 722 59 950

229IdBTlha
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Tableau 6 : Répartition du cheptel entre les secteurs de transhumance en saison des pluies

Secteur de Trinrhumance Effectif bovin transhumant

(cheptel des colons)
845

Effectif du cheptel des
habitants des terrps sèches

Bovins I Ovins/cnprins

Effectif
cumulé
en IIBT

STMI llnlrÀl'^_ _-r-- _valvusEvq

CvTrltt lYt^- rrr 5 390 2268 5 031ll rl rtuullll 1 775 944 I 459 2251STIW3 Niébébqugou 4 477 10 105 3326 1l 533STM4 Tina 12 620 3 680 2 033 12 690STDI N'Dillr I s53
5r9STD2 Wouro Bouka

2 440 923 I 503

STDg Wouro E Boukan,
5 535
4 to4
3 975

3 220 5 009

STD4 Wouro Zantou
t >>o
4 883

2 397
973

9 527

STN1 Diakoro
cTÀrl rrlrF'-

6 880
7 Uy6 2 597 3 887 7 868u tltÉ .a\çrtllçI I

Q'nÈÎ1 rTrTr^tr _
11 484 250 I 750 9 169rr.lrtta 8 320 6 290 s284 |

_1180-1
rr 784
2902

STN4 Siraouma 3 tlo 490TOTAL 71 678 45 800 28 800 93 tzt

NB: sT: secteurde Transhumance, etM =Molodo, D =N'Débougou, N =Niono

' ovins/caprins recensés= 0,12 uBT, pRoDEso . 19s3.

contrairement au mouvement sélectif des troupeaux des terres seches vers les casiers, ceux des colonsse déplacent en totalité en saison des pluies u"rr.les pâturages dhivern4ge. A la fin des travaux, lesboeufs de trait rejorgnent les bovins d'éievage partis eniranshînumce plus tôt.
Dans les deux cas, le mouvement s,agcompagne d'une forte concentration périodique des bovins sur lespâturages' Il a cree entre les habitants; àrr fie,ns de dépendance et d,exploitation conrmune desressources pastorales' Cependant, il génère des conflits liés àu chevauchement des calendriers agricoleet pastoral à I'intérieur des casiers et qui pose le problème de I'e4ploitation du chepæl bovin dans leKala inferieur.
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2.4 Quelques éléments sur la gestion du cheptel bovin dans Ie Kala inférieur .

Les chiffies qui existent sur I'exploitation et I'accroissement du cheptel du Kala sont contradictoires.
Pour en savoir plus, 22 agro-pasteurs et 14 éleveurs professionnels peuls tepartis sur le Kala inférieur
ont eté enquêtés. Iæ choix des troupeaux à enquêter ûtart laissé au hasard des rencontres lors des
déplacements de recupération des fiches de recenseme,nt dans les villages et harneaux.

Tableau 7 : Exploitation et Gestion du troupeau bovin dans le Kala inferieur

Trouoeau des colons Trouoeau des peuls Movenne zone

Mortalité/rux vêlages
Taux annuel 360/o ?30h 29.50o/"
Vente et abattage
Taux annuel 6"/" 9o/o 7.50o/o
Croît annuel du
trouDeau 8,28V" 11.587o :'g,93o/o (lo%)
flources du croit
annuel du troupeau

Naissances: 937o
(des 8,28olo)

Achats: 77o

Naissance :96o/o
(des I l,58%o)
Achats:47o

Naissances:
94,50o/n

Achats: 5.507"

La diftrence entre troupeau colon et peul en ce qui concerne la mortalité des veaux serait due à deux
facteurs. Le premier est que le colon confie son troupeau à un berger peul. La seconde est que les

bergers sont mal rémunérés (COULIBALY, 1994). Ces derniers développe,nt des strategies de survie qui-
consistent à traire de manière abusive les vaches au détriment des veaux.

Le croît annuel du troupeau du pasteur professionnel peul est supérieur à celui de l'4gro-pasteur colon.
L'origine de la diftrence se situe surtout au niveau de la mortalité des veaux où on observe un ecart de
l3%. Les résultats de l'enquête donnent un croît annuel de 8% dans les troupeaux colons. Ce taux est
cependant supérieur au l,2o/o communiqué par le service d'élevage. Le croît annuel moyen du troupeau
issu de l'enquête est de l0%.

Chez les deux tpes d'éleveurs I'accroisseme,nt du troupeau se fait surtout par les naissances. [,es achats
ont une part faible dans le croît du troupeau, 7Yo chez l'agroéleveur et 4Yo chez le peul. L'origine du
croît dans le troupeau colon ne correspond pas aux chiftes trouvés en 1992. I'es 213 (66yù du croît
étaient liés aux naissances et le ll3 (34yù aux achats(CISSE, 1992).

L'évolution spectaculaire ainsi constatee concernant I'origine du croît du cheptel bovin dans les
exploitations rizicoles demande sans doute des analyses complémentaires.

Les chiftes issus du recensement participatif méritent une analyse comparative avec les donnees
antérieures si I'on veut comprendre I'origine des ecarts constatés.

3. DTSCUSSTONS

3.1 ANATYSE

Le travail a permis de couwir touûe la zone du Kala inferieur. Le recenseme,nt a éte fait sans

échantillonnage donc sans exclusion. Tous les proprietaires d'animaux ou presque ont eté considérés à
travers les villages et hameaux. Le flux des bovins eirtre les secteurs de hanshumance et les casiers
rizicoles a ûé etudié. [æs resultats donnent la repartition tlpologique du cheptel entre les habitants et
entre les zones ecologiques.

Les chiftes fournis par le suivi évaluation de I'Office du Niger, resultsnt d'e,nquêtes familiales dans les
casiers rizicoles. Ils ne tiennent pas compte des effectifs des résidants des zones exondées et des éleveurs
urbains des villes de Niono, Molodo et N'Débougou. LÊ secteur élevage de Niono, stnrcAue
administrative chargee du dweloppement de l'élwage, fait une estimation du cheptel sur la base d'un
croît annuel moy€,îl du troupeau de l,2To. L'LJRD/OC avait procedé à trne estfunation du cheptel en 1997
par Le MASSON à partir du recoupement de plusieurs hlpothèses st donnees en provenance du secteur
élevage, de I'Office du Niger et des etudes de TAMBOLJRA.
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I-es résultats du recensement ne permettent pas des comparaisons inter-annuelles avec les donnees

antérieures. Ceux de 1997 sont comparés au tableau 8.

Tableau 8: Résultats dan le l(ala inferieur en 1997

BL : Boeuf de Labour ? : inconnue

Iæs chiffies du recenseme,nt participatif sont de 50% supérieurs à ceux donnés par les estimations. [æ

nombre des bovins d'élevage communiqué par les 4gro-pasteurs des casiers rizicoles ne peut surprendre.

CISSE en 1992 avait noté un croît annuel de 13% dans leurs troupeaux. MOLLE (1993),

COLJLIBALY (1994), avaient trouvé un accroissement annuel de 25o/o avec pour principale origine les

achats.

Toutefois, le nombre de boeufs de trait des riziculæurs est inferieur de 28o/o à celui donné par le

recÆnsement du suivi évaluation de I'Office du Niger. Les chiffies de l'Office du Niger ont eté obtenus

en juin 1997 (periode des travaux de preparation des champs ). Une partie des boeufs des residants des

terres sèches travaille dans les rizières en prestation. Ils peuvent être recensés par les enquêteurs de

I'Office du Niger. Le recense,ment participatif s'est déroulé de novembre à decembre 1997 . Pendant cettc
période, les boeufs reformés après les travaux ne sont pas encore remplaces par les chefs d'exploitation.
Par rapport à la reforme des boeufs, les données collectees au marché à betail de Niono, montreirt une

augmentation du nombre de bovins vendus de juillet à octobre (cf graphique?).

Graphique 2 : Évolution du nombre des bovins ve,ndus au marché à bétail de Niono en 1996

Erolution du nombre de bovins rændus sur le marché à bétail de
Mono en 1996

3000

2500

! zooo
o

E 1500
-o
E
P tooo

juillet

mois

septembre norembre

-+Boûns rændus

Source : Rapport annuel 1996, Secteur Élevage Niono

a de I'effectif du cheptel bovrn e,n

Source
Office du Niger Secteur Elevage Lê MASSON (1997) Recensement

URDOC flggTt
Effectif Total kala

inférieur ? 72 W0 78 m0 ll7 500

Part des caciers
rizicoles

Bovin d'élevage:
2r.438 (50,30%)
Boeufs de trait:
21.202 (49,70o/o)

,l 48 W62%) dont
r8 500 BL
(38,50%)

7r700 (6r%)
dont

15 300 BL
(2lo/o)

Agro.pasteur
(mil) , J' , 127c0 (llYo\

---Fleveuri pèuli
?

,l ? 33 100 (28o/o)
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3.2 lntérêt et timîtes du recensement participatif
3.2.1Intérêt :

La démarche a qryuvé que les propriétaires d'animaux acc€pûent communiquer Ie nombre des animauxdès que I'objectif du travail riy t" 
"-nrtoré 

et des g".u;ti* donnees par rapport a' trartement deI'information' La peur de I'utilisation d*i; des chiÈes est la principale raison de la méfiance despropriétaires d'animaux' Du fait.de ru 
".ovarrr" 

qui dit qu'on ne doit pas declarer l,effectif reel dutroupeau' lhlpothèse d'une surestimation du crrepteq g; il;*bable. Même s,il existe encore quelquesincertitudes':n qgut nenser que le recensement 
ry.tiginatifà permis d,approcher de façon relativementfiable' les effectifs reets au cheptel b."i" a*r le Kala indri"*. Les secteurs de transhumance dechaque troupeau ou parc ont etè identifiés. Le flux saisonnier du cheptel bovin a pu être quantifié.Quelques éléments sur I'exploitation et ta gestio'des troupeaux par tlpe d,éleveur ont eté obtenus.

3.2.2 Les limites :

ci:pendant, quelques limites de ce travail peuvent être dégagees.
Dans les zones seches certains propriétaires d'animaux (hameaux peuls, bellas au rnaures) ont pu être

;ffi#irirÏr*rfes 
sites dès itameaux nous Étaient en effet *,n,,,uniqués de ,né*oi,. par res

Du fait de la mobilité des éleveurs peuls, quelques troupeaux peuvent echapper au recensement.
La composition (structure) du troupeau ne ressort pas dans les résultats. Mais des études ont éte faitesdans ce sens par le cRRA(prograrnme bovinÆ.{iono, rqçjl, 

"f 
*r*r.

Les résultats ne concernent que les troupeaux des populations sedentaires du Kala inferieur.

ffT:"'iffi1"*s 
du Macina et de ségou qui sont de pass4ge dans le Kala inferieur n,ont pas eré

l"a croyance qui dit qu'on ne doit pas declarer l'effectif reel du troupeau demeure encrée chez denombreux propriétaires d'animaux. cirtains ont pu être tentés de sous éLluer leur declaratioq mais ilest difficile de préciser I'importance. Deux 
"u, 

à, refus individuels ont éæ signalés dans un hameaupeul.

Bien que disponibles, les chiftes ne pzuvent être présentés par village en raison des engagenrents prispar le proJet.

3,3. Perspectr'yes

Les rapports de collaboration ï dr partenariat établis entre l'unité de Recherche Développementobservatoire du changement et tes poput"tù; du Kala inferieur, ont permis Ia mise en oeuwe et laréussite du recensement participatif d; .rtrptri.-ns ont prouvé leur utilité et leur efficacité. ces rapportssont cepe'ndant encore fragiles. Ils méritent d'être consolidés.
Le processus de mobilisation ainsi declenché doit être soutenu pour une meilleure extériorisation descapacités organisationnelles des populations il;;l;r ;;;;"parions quotidiennes du rerroir, rellesque le surcreusement des mares sn zone de transhum**, la reactualisation des traces des pistes dep:lss4ge des animaux (bourtols), et la promotion de I'intensiÉcation de l,élevage.
4. CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS
4.1 CONCLUSrorvs

Iæ recensement particrpatiç a neTils d'approfondir les connaissances sur le chepûel bovin du IGlainferieur' Il a foumi dès informatio* o, Ë*, relativement fiables. Bien qu,incomplets, les résultatspermettent peu soit-il, une meilleure quantification des flux et une.projection objective des enjzux de lacohabitation riziculture intensive-et éfevagr r*æorif dans les casièrs. n, *ot iùuent également à desprises de décisions consequentes dans rc oJmaine de la gestion de l,environnement.
A la lumière des résultats, on retiendra:
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. De I'importance du cheptel bovin

d-a.f<-
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Pour une grande majorite des exploitants 4gricoles de I'Office d{l Niger, l'élev4ge est un élément
important de l'économie familiale. Il représe,nte une des formes les pffr0cdreÈhees der'securisa{ion des
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I
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Iimites décrites, on estime le cheptel bovin du Kala inferieur à e,nviron l2î'an0 têæs.

Les ll7 500 têtes sont repartis entre les agro-pasteurs des casiers rizicoles :71 700 têæs (617o); les
éleveurs professionnels et les agro-pasteurs des terres sèches: 45 800 têtes (39yù. L'effectif moyen des
troupeaux dans chaque groupe est respectivement 89 et 108 têtes. L'augmentation des bovins semble
provenir plus du croît naturel du troupeau que des achats. Iæ taux d'accroissement annuel est passé de
l3To en 1992 à 8% en 1997 dans les exploitations des agro-pasteurs des rizières. Au même mome,nt la
part des achats a évolué de 34Yo à 7%. Les habitudes d'investissement sont+lles entrain d'évoluer chez
les paysans des casiers rizicoles ?

Le taux tle l0% de croît annuel dépasse largement la moyenne regionale qtri est de l,2oÂ selon le service
d'élevage. L'accroissement du nombre des bovins est quasiment certain pour les prochaines annees. Il
reste à savoir dans quelle proportion.

. Du mouvement ou flux du cheptel bovin dans le Kala inférieur

A I'exception du cheptel bovin des agroéleveurs de mil (12 7W têtes), le reste de l'effectif (105 mO
têtes environ) accomplit annuellement deux mouvements e,ntre les casiers et les zones seches de
transhumanc€ à la recherche du pâturage et de l'eau.

De juillet à août, c'est le départ en transhumance de saison des pluies (des casiers vers les terres sèches).
Chaque village ou agroéleveur colon a un site de transhumance dhivern4ge privilégié.

Les pâturages des sites sont exploités conjoinæment avec les habitants de ces secteurs de juilla à
novembre. Iæ rstour vers les casiers pour I'exploitation des pâturages post recolte, est declenché en
decembre du fait de I'assechement des nuùrss des sites de transhumance. Il semble surtout motivé et
encouragé pa. le démarrage des recoltes et du battage du riz. Iæs troupeaux des agro4levzurs sont les
premiers à amorcer le retour sur les casiers. Ils sont suivis par ceux des éleveurs professionnels peuls.
Læs mouvements se font dans un rayon de 35 km autour des casiers.

. De |timpact sur ltenvironnement

La concentration des bovins est à I'origine des dégâts sur les culhlres. L'ampleur etla frequence des
conflits font que la dégradation du réseau d'irrigation est ignoree par la majoriæ des acteurs. En plus de
l'environnement social, l'fuuilibre ecolqgique du Kala semble sérieuseme,lrt menacé. Tout le chepæl
bovin se concentre périodiquement sur des espaces limités. La conséquence est la dégradation des
pâturages des sites de transhunumce et du réseau d'irrigation.

. De lfexploitation du cheptel bovin

Pour tous les proprietaires de bovins du Kala il s'agit d'accumuler le plus grand nombre de têtes, signe
de richesse et de prestige pour la famille. De ce fait il y a peu de prélèveme,nt dans le troupeau : I'agro-
éleveur 6%o par an et 9Yo chez l'éleveur peul. On peut donc s'attendre à la progression de l'augmentation
du cheptel dans les casiers même si le rythme d'accroissement peut être plus lent que les annees passees.

4.2 SUGGESTTOTVS

Pour un meilleur suivi de la dynamique du cheptel bovin du Kala il serait interessant que ce tpe de
recensement soit effectué de façon periodique, tous les 5 ans par exemple. L'approche participative ainsi
initiee par I'Unité de Recherche D'weloppement Observatoire du Changement, mérite une analyse
approfondie de la part de I'Office du Niger et des structures d'appui au monde rural.

EIle pourrait être étendue à d'autres domaines d'interve,ntion. Bien analysee et adaptee, elle peut servir le
service conseil rural de I'Office du Niger.
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Annexe ltr Structure du troupeau

'l-alllearr N"9:E,[tèctil' et :;truc:lut'c nl()yetrs clrr trr)upeau lrovirl l)ar zorte.

Tableau N" l0: Ef tectil' rnoyen rles autres espèces

(Source : IER- Station de Recherche Agronomique, Niono
Programme Bovin / l{iono; 1995)

Catégorie
N iono Molrtdo N'Débougou Ensemble

Taille
troupeau

Veau nrâle

Veau t'ente.

Géni.;se
cl'ele'.,age

Génisse '

re;lrod.

N4âle

l-5 an.s

N,fâle

lllus 5 an.s

Boeuf
labour

Vache

Tatrrearrx

64
+52

4+3

5+4

6*4

8to

4+2

t?
tl0
I6 +5

l+l

t00

6,2

7.8

i

12,.5

9.4

12.5

6,2

18.8

25

1,6

49
+39

4f3

3+3

.5 +:1

?+ |

ll+9

l?+9

l+l

t00

8.2

6,?

I0,2

8,2
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