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L?HABITAT DES ANIMAUX ET LA PRODUCTION
D'UIT FUMIER DE QUALITÉ
EN ZOF{E TROPICALE SECHE

(BILAI\ DE 3 At{t{ÉES D'ÉTUDES)

par

R. Hrrror
Division des Ettrdes Agro-pastorales cte I'IRAT/Sénégal

INTRODUCTION

l96i.la Division-de-s Etudes Agro-pastorales cle l'IRAT/Sénégal a aborclé l'étude cle la fabri-
fumier.de.qualité. dans les eonàitions a-ero-clinraticlues sér'ères"de la zone cle Bambey (."rt;;;
précipitations annuelles réparties sur tùis mois et demi).

raisons qui ont motir'é la réalisation de ce programrne sont les suir.antes:
extrême patrvreté en nratière organiclue cles sols et aggravation clu déficit par absence de

restitution :

présenee d'un cheptel itinérant très inrportant. non seulement irnproductif mais même para-
site, compie tenu de .son influence néfaste sur la structure cles sols :

ruci des autorités gouvernenrentales et des serr.ices compétents d'améliorer la productivité
agricole grâce à .l'application de techniques agronomiques très évoluées, fâisant appel
à la traction bovine. celle-ci provoquant une séclcntariùtion d'une partie clu troupeau.

Il est donc lPParu nécessaire de faire participer ce bétail, partiellernent orr totalenrent sédentarisé
(bovins de trait ou bovins de rente), à l'améliàration cle la fertilité cles sols.

, Lorsqu'on envisage d9 rentabilisgr 19 cheptel cles- pa1's tropicaux. il est intért-.ssant cle constarer que
bien des spécialistes des productiotrs aninralcs ei végétales.-outre^les spéculations prioritaircs (viancl". lâit,
travail ), citent souvent la production de f umier. I{élnr. il est non riroin. ,"rrruiqtrable de cànstater qpe
peu d'entre eux sont intimement Per.suadis cle son intérêt.

L,INTERET DTI F'UMIER EN ZONE TROPICALE
(RESUT-TATS AGRONOMTQUES)

I) RESULTATS ANTERIEURS A 
'969Les doses de fumier-appliquées sont tliffércntes selon les pa1's. Afin cle pouvoir établir cles coruln-

raisons, il convienclrait d'ailletrrs que ces tl.oses soient r:xprinrcits i.n rnatièrr: iè"h* et nol pltrs cn llro-duit frais, comine c'est lc cas trop sour.ent.
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I) RESULTATS OBTENUS EN 1969

Ces résultats sont confirmés par des expérimentations menées à Bambey et destinées à étudier les
hécanismes qui régissent le développement des plantes tropicales. du mil en particulier. Ainsi pour Ie mil,
sur sol < dior rr, s'est rér'élé Ie problème de la date de semis après la première pluie utile. En effet,
n constate très souvent qu'un semis tardif par rapport à la première pluie se traduit par une mauvaise
roissance des jeunes plants.

D'après D. Bloxnel (CNRA/Bambey), ce phénomène pourrait être imputable à une diminution
de I'activité microbiologique globale du sol, par suite de son épuisement en substances énergétiques utili-
sables, par la microflore notantment, en hydrates de carbone libres et en acides organiques. Il s'ensuivrait
une véritable stérilisation du sol à l'égard de certains groupes bactériens.

i On peut donc Penser qu'uu apport de fumier précédant un semis tardif permettrait un accrois-

! sement de l'activité biologique globale en recréant des conditions biologiques comparables à celles de

l;ru:
. Sur rnil Sanio PC I I. D. Broror:r cornpare six traiternents à deux dates de semis (chaque traite-

I 
ment reçoit en cornplénrent une funrure PI(S f oligo-éléments) :

I Senris trortnal à la prenrière pluie utile 7 Fauche de la matière verte
Sernis retardé de 30 jours ( au 30" jour.

I Il obtient les résultats suiçants :

I
Semis première pluie.

tr
I

'u

l)

'll
ip

et

é1

la

('r
'on
rt is

:rir
le

ln(
s(
ch

it't
('ot

nr i:
dri
lle

eln

:'s

cl

nlI
r('
:('ll'

rpd

cel,

a ler

llc,:

re lll
'ill'
' s('l

-(ul)
l r('e

igal
:ellr

de

l)r
Pi
tr

-(

.)il l

il
rcr

-Èul

.:l

I)i

9i
)a r(

kg

9

)al

k

nt

le

ts
rl

et

)61

Il
(l

ie

[)ans
les traiien-ren
de funr.er ser
llltnt flnrit.r
lurnier 4 \

I
I
I
I
I
I

Témoin
Furnier
Funricr
N
Glucosc

+N
+N

Tra itcnrcnt s

Rendcmcnt
cn matii're sèche totale

par parcellc

_ 
(kq)

3,2
3,4
3,8
3,6
3,6

Semis retardé 30 jours.

0,8
1,8
7A
l,l
1,0

_1.1

l)

rtlie
aitc

rfac

les résultats suivants :

Sur mil.
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pas de différence -.ignificative entre
30 jours). on constate que l'apport
néfaste du retard au semis. Le traite-

.i\ seul. r:t inférieur aux traitenrents

En 19
r cerlairres
port de (r(l(

II obti
j;

bev Nlcou teste l'cffet cornbiné <l'un apport
cf étant t,nfoui l)ar un labour sec (!0 t

d'dviter le rnélange furrrier-chaux au

cle chaux et de furnier
nr.s./ha) et suivi d'un
nroment de l'épandage.

I Rotation biennale Rotation quadriennale

FIF2FI

I
I
I

F+C 0 I F+c ! 0 | F+C
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.163 | r.zzo | 45e I r.zzr

F*C=fumicr+chaux.
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Rotations I

--l

Sur arachide.

Rotation biennale

L'AGRONOIIIE TROprne' - IrlsurruAl.E 
I
i

Rotation quadriennale

Fumures I

minérales 
I

A-."d"..",r I--t
Arachide I

IFl I F2
!--c I F+c I o I F+c

l.4st I r.sr.r i r.rr; I r.srs

Fl i rz....:___.-l______.
0 | F+c | 0 r F+c

_-I---T|-l-
1.487 l2.l2s 1t.740 lr.$0-

.-O1-p9yt constater- que si les résultats sont probants sur arachide, ils le sont encore beaucoup plussur mil ; I'effet fumier-chaux est d'autant plus important que Ie niveau de fertilité initial de la parcelle
est faible.

En résumé, on peut donc affirmer que l'influence bénéfique du fumier sur
(en particulier Ies céréàles) n'est plus à démontrer.

Il est très intéressant de constater qu'enfin l'effet biologique du fumier a

9e qui-lui_ donne urre place de choix dans la gamme des solution-s ftui s'offrent aux
liorer la fertilité des sols tropicaux.

Afin de fabriquer un fumier de qualité. il s'est donc agi en premier lieu
des facteurs limitant !a réalisation et. par suite. d'es-.aver d'lr ".irédi"r sans perdre
matérielles du paysannat africain.

les cultures tropicale-"

été mis en évidence.
agronomes Pour amé.

de préciser la nature
de vue les eondition_.
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LE FUMIER TRADITIONNEL

Dans la zoue tropicale sèche. et notamment au Sénégal, le fumier n'existe pas. On ne peut qualifier
de fumier le mélange de terre et de déjections de-.séch5g-" qùe l'on rencontre la plupart du temps en milieu
paysan (tableau ci-dessous ) :

Cortposrrros Drl FL'\rrER L,TrLlsÉ, ptR LEs ttrnrlcrtens oe u V.ltt-Ég ot; Stxe
(Région de Diourbel)

On constate que ce fumier, chargé en sable (prè,. cle ?0 o/o enpoids), est de très mauvaise qualité.
S'il n'exrste Pas traditionncllernent, c'est c1u'un certain nombre cle facteurs limitants gênent ou

empêchent sa fabrication. Néanmoins, il n'est pas èoncevable, clu fait de la présence cle ces faeËurs limi-
tants, de condanlner- à priori la fabricartion di funrier et son utilisation. Ii est bien éviclent qu'e.xistent
d'autres tec_hniques destinées à arnéliorer le bilan organiclue cles sols, mais il serait regrettabb .1u" celles-ci
fassent oublier l'énorme potenticl de matière organicJue r^ep.ésenté par la présence siniultanée d^'un cheptel
important et de quantités considdrablcs de sotrs-procli,its dé cultures (paillè cle céréales, paille de gramiiées
rles jachères naturelles, coques d'arachitle. clébiis rle pilonnagc cles Ëé.éul.r, etc. )

LES TECHNIQUES PROPOSEES
POUR L'OBTENTION D'UN FUMIER DE QUALITE

I) FACTEURS PROPICES AUX DECOMPOSITIONS DES TISSUS VEGETAUX ET PAR VOIE DE CONSE
QUENCE FACTEURS LIMITANTS EN ZONE TROPICALE SECHE

Ceux-ci sont de trois sortes :

aération,
humidité,

A) AERArrr#ï::,i,"rî""'escible 
cle clépart'

, q'après Pocnox et tle Be,rr.l,tc ('fraité dc nricrobiologie des sols), les processus cle clécomposition
cles matières végétales d'un fumier sont conditionnés par cleuifacteurs essentieis : I'humidité et I'aération.
Ces deux facteurs conditionnent à letrr tour le potentiel cl'oxydorécluetion (aérobiose et anaérobiose) et
finalement la températurc, cette éldvation <le tenrpérature permettant une action intense des germes lher'
mophiles.
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c'est cette action des thermophilgr- ,,r, caractérise essentiellement la maturation des fumiersPar raPport aux Processus banals d'humidification dans le sol. L'humidité intervient donc dans Ia dégra-dation des tissus fermentescibles (litière). une teneur en eau d.e 50 o/o estoptim,rm pour la décompo-sition des principales substances carbonéL, uu." une oonsommation minimum drazote. Le point Ie plus

;i:ïr:i:."iîlr"l""T:l:.""tui 
du bilan azoté,la technique de maturarion devra rendre à liiriter re prus

' L'AGRONOMIE TROPICALE

or' il se trouve que dans nos régions l'humidité est très insuffisante, particulièrement en saisonsèche (B rnois à 9 mois), po"t permettre une décomposition poussée des tissui végétaux.
Deplus,IadifficuItéd'approvisionnementeneauneDerltIaicco'o".j-o-.'-

=-.----Cendres , Ccnares
- totalcs I insolubles

( oo matii'rc ( oô matiè.rc
sÈ.chc ) j sèche)

t37 10,6 5,{

73.tgj,.t5J

:' 
i;;^;;"î.lr'"tntovrsronnement en eau ne peut--laisser espérer un arrosage artificiel

i i:: ii:ï;T"ï,l1î'*:ï''ïi:î,1:,'"ï"#ï'j.';;; 
;lfr 

*r*"î:,,"::ii1.,11:,"-î^,:::::: :riisy,De prus, r., *âv"ns d,exrra,-:".lii,.o,iiiri:,:'ii iiï,1"fiiï1iï"i":i:i,Ëî:ffi:iJïL:i.*aux paysans de puiser une quantité suppléÀentaire d'eau pour arroser la litière. Tout au plus peut-onIeur conseiller de dér'erset les eaux usées sur les tas de fumie.. compte tenu de cette situation, Ia seulepériode de l'a'née propice à la fabricatio' d'un bon fumier est donJ la saison des pluies. Les préeipita-tions abondantes permettent Ia collecte cles eaux de pluie et I'humidiÊcation du fumier en cours defermentation.

B) ÀIATERIEL FERÀIENTESCIBLE DE DEPART

En pa1's ternpérés', la clécornposition de la litière utilisée (pailles fines rle céréales) ne présente pasde difficulté' Par contre' en rdgions tropicales, les résidrrs dont rlispose le paysan pour constituer Ia litièresont très sott'ent 
'olutnitreux et as-sez'lignifiés. Il s agit, ",, purii"urier, dL tiges de mil et sorgho quiatteignent sou'ent 3 'r à 'l' rn de 

^l9rrq,r",i, 
pour un cliÀrnètre àe 2 cm à J cm. b., "", résidus de récoltesont' Pour une gra'de Part'ie du Sénègnl, le-s seuls di-"ponibles. En effet, oprJ, Ia récolte des épis et despanicules' les tiges so't Iaissées -"ur les- chanrps or) elles sont consomrnées par les troupeaux Iocaux semi-itinéra'ts et Petrls iti'érants' Les tiges no' àr.orrrrrée-. sont laissées ,,.. i" sol et ensuite dégradées par

[:JËtï; l"::r"t""ï"tio's 
cles anitnaux sur les charnPs se clessèche't au soleil et sont elles À'ussi dégra-

E' effct' lorstlu'otr e'xamine une bouse cle 
'ache a1'ant séjourné plusieurs semaines sur un champde brousse oll se rend co.rpte clue -'eule -'ubsiste -cur son Pourtour t'r'" p"llicule très fine de matière orga-nique ; la substa'ce inti'ieute est Partiellement ou entièrement con-comrnée par les termites et remplacéepar de la terre' L'anal'se clrirnique de déjeetions fraîclres et rle déjections tlégracldes par les termites,après exPosition sur le cha'rP peridant t5 jours. donne les résultats sui'ants:

. on llc Pcut tlt.rtrc t'onsiderer. que ce-s cléjeetions Perrnettent clc re-stituer au sol la totalité cles prin-elpes ttutritifs exPortds I)ar les cultu."s. L.. iig", .'olurni'eu-ses peu\.ent ôtre utilisées en Iitière aprèsbrolnge ou ('orlcas-cagc' or' là egalcment. on ; heurte au sous-équipement des paÏsans en matérielde concassage.

tu. ruirÏ,],.tï""tn'les 
t'leus facteurs qui limitent la producrion de funrier er zone tropicale sèche sont

hurnidité très insuffisante et guasi'impossibilité d'1, remédier par arrosage artificiel (moyensd'exhaure archaïques ) :

matières ferme'tescibres tle départ mal adaptées aux be-.oins et sous-équipement des paysans.
Il a donc fallu remédier

technique de fabrication sirnples
rieurl toujours très coûter* po,.r,
aetuel des populations .rrol*.

à ces inconvénients en mettant au point un t1,pe de stabulation et unequi fassent le moins possible 
"pp"f à des ""rrâr...s et matériels exté.Ies utili-sateurs et incompatibres auec Ie niveau économigue et technique
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II) HABITAT DES ANIMAUX
compte tenu des facteurs,défavora-ble9 qui ont été évoqué: précédemment, le typ-e_ de stabulatioai:'ï:f,î;L'i,i"""î,,:ïïir::ïi,Ë"î:4î:ïrir;li,""1"rjf **i"Tt*."ri"î*il"ïï r *nous le verrons par Ia suite, est I'élém"iiàÉ,*minint du fractiooo.-.rr't des tiges a" 

"g.e"ruL-bïfri:I'exportation jouinalière de ia Iitière u"", *r-i", d" fumier est à.l'o"Èi;; ;{" ùépart importanr d,,azore(termentatio' des uiines, départ de NHr) et J'ea" (é";p;;Jà").
Nous avons donc été amenés à mettre au poirr! une srabularion libre ilïgable. E-n_fait, Ie prenierrï*:ii:3*:i!îf:';;:é.îî"r*:,i,;xg";h":in":*f ï*ïî.rrpr,,,or"b*r'oi"i.,i,.oitechniques agtonoÀiques âmélioratrices précohisées par la recherche. 

rn Paysan appliquaut les

A) STABULATIONS LIBRES IRRIGABLES TYPE e EI.EùTEITiT.{IRE T PoUR 4 UBT. (6g. I)
l) sranurATroN ÉourpÉe o'un rossÉ DE coLLEcrE DES E.{ux DE pLUrE

a) Descnrerrox

Dimensions (en m) :

Longueur aire couverte
Largeur aire couverte
Longueur aire découverte
Largeur aire clécouverte

J

ù

J

5

{à
{à
3à
{à

I
I
I

-SIABULAriC,/t inaiOAALE éqripic dun icss< d: ccliccrc d:s eoux cc ptuig

= 

Ruirrcllcmcnl dc !,corr

J ltryou cn porition houl c ( tcnm c,l

-:a 
ïuyou cnporrlion bors:(ory611tæi.^rigotioodGto ltfrècc

- Slobulof ion irrigoblc dquipc'c d,un impluvium rnJtottiquc turClcvd ( rûrs I

vue ea coupe longitudinol e
t,itr c o

vcou du rol
luyou Plosliguc cn porf rion

Fig. l. - staburations libres irrigabres, t),pe o Erémentaire > pour 4 uBT.

I

????v;
borrc ( orl.oroga

/l 
uyou plorliqtrc

Cô Pos;taon houlc

* UBT: Uniré Birail Tropical = {p;6nl standard de 250 kc.
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La fosse a une profondeur de 30 em à 50 cm selon les besoins. Il est indispensable de
entourer d'une petite diguette qui évitera la pénétration non contrôIée des eaux lors des fJrtes pluies.

t: ossé de collecte des eaux. Le niveau du fond de ce fossé (impluvium) doit être situé

iÏ i':::f.ï,"^::t:t_*_t""l.le la fosse. E' effet I'eau accumutée dans rimptu'ium doit pouvoir pénétrer
dans la stabulation par.gravité.

i Tuyau d'arrosage. Il doit être d'un calibre assez important (6 cm à B cm) de façon à limiter
Ies risques d'obstruction. Une longueur cle 2,50 m est .rrtnr"rrù. Ce tuyau est un des rares éléments
de la stabulation que Ie paysan de'ra se procurer à I'extérieur.

Toit' C'est un toit de chautne classique. Tous les paysans savent fabriguer ce modèle.Il convient de prévoir un au*etrt a6n que Ie toit déËorde largement de la fosse fumière.
Aire découverte- On ttotera Ia contrepente qui permet d'éviter la pénétration de l,eau

non contrôlée lors cles pltries importantes. Il est possible cle iécrrpérer cette eau évacuée de l,aire décou-verte en la drainant vers l'impluvium.
Fossé de collecte das eaux de ptuie. Le fo-"sé est situé derrière la stabulation. Il est destinéà recueillir l'eau qui s'écoule clu toit. Afin d'assurer une relative étanchéité des parois, il est possible

de les recouvrir d'ttne couche cle terre cle ternritière ou de terre de bas-fond. Dans les sols très sableux,
cette précaution clevient obligatoire- car l'eau ne séjournerait pas suffisamment longtemps dans le fossé.

En résumé, la corrstrttction de ce t1'pe cle stabulation doit avoir pour objectifs principaux :

cle favoriser l'accunttrlatiolt et la stagnation des eaux de pluie en un endroit bien déterminé
(fossé cle colleete des eaux ) :

<l'ér'itcr allsoltrlttent la pénitration non contrôlée de I'eau dans la fosse.

D ) I scorr t;x rt,st s trt. sr.st i.rrt: t),nila tc t1.to\

- Péndtration dans la stabulation d'eau boueuse (très chargée en sable).

q.uenr, or,rigatio' .ïli;T",,il:,,ïiî:;,,j::ï"iiï:j,: iîï:Jï i;ïïffiï;"{:ii';':Tï1."i;,ilbïïil.tèrne perrnettanL tle retenir l'eau 111,,.i,,,rrc jotrrs serait préférabie (impluviu'r métaliique, par exemple).Il perntettlait au Pa)'san- cl'une Part. rl'ôire nroins tributaire de la fréquence des précipitations et, d,autrepart' tle rdaliscr utre hurnitlificatiorr rlu funrier bcaueoup plus progressive.

2) S'r..tBt't.Ar'toN t:e1'y1';:p I)'( \ I\1,t_1.\ tr.rr ttr:r..rut_teL-E st.RÉLE\.É

Pour urre slabrrlatiorr <le tr.Pe.,,_iicinrentaire,,. cet inrplur-iuln nrétallique pourrait ôtre situé à lantôtne ;liat'c cltrt' lt' f<rs.*ti tlt' rr.'cucil rlcs (':ru\ rrrais sureler'é ipore sur quatre ;liquets de Sois ). de faç''à^ee <1ue l'eatt lrtrisse rle.*t't'tttlre l);rr grirr ilei sans cltre eela nécessite le terras,.ement cl'une fosse fumière(fis. I ).

Ilt sr'tBULATIo\ LIIIRE-sERvIcE IRRIG.inLE ,t Et-It,\tE\TS iltLTtpLEs (tig. 2)

It) Rttstrrs (rt l ()\t ((,\l)t Il \ t..\tn)i,lt.,\ t,l: (.8 uol)i_!.[

On lleut se rt'trdl'e cot'nl)t('. ell e-\iuttirrarrt Ia figurt,2. que ce t1.pe cle -.tabulatiop est en fait constitué: I)ar la.itr'ttaPositio'tl'tttt eertai'rro'rbre rle stabulatio,',. i",rp"'Ëtl-;r;" auxquelles on a apportétluelque.. rnodifi c.ations.

D:rns 
-la 

zone agricole. coltlllle otr I'a ;rrécisé prdcé<lernrnent. c'e-"t l'utilisation cle la traction bo'inequi a incité Ies pavsans à sédetttari-ser u'e Parti* .1" chePtel. Les étucles de strucrure cl'exploitation pré-t'^r^hl l^ -.--:^^---,- | r-

de tr'pe i.lérnentaire destiriée i riter'l UBT cst -.uffisante. Par contre, dans I'optique cl'une intégratiune tntegrationà abri

al- a --, -- I--''--'- !v q qËr^qr.qrl Da Dla|JlrlAlttrlf flllllale.

:J,lï::":.:Xit:iT.11"..n fonction de l'évolution de -"es besoinr le p.ysln pourra procéder par étapes

la réfection conrplère clu clraume cléjà existant.
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1" elemeni

lall uviurrr
nitotl iquc

2-'elemenl 3"biement

o la .èlm

Fig. 2 - Stabulation libre-service irrigable à éléments mulriples (vue de face).

Il faut remarqlrer que deux toits juxtapo,"és ménagent un <r créneau r dans
t-rn i_mpluvium_ métallique qui comnruniqr"ru- ur'"c l'int?rieur de la stabulation
de plastique. Ce système présente quatre àr'antages principaux :

lequel on peut placer
par un simple tuyau

ï:1ï ;:1i1T,* i."ïï,:ï*,ïî: i:J;ï:,ï:i:,ll;, d .ir qua,i,é supé
rieure du fumier eontenant moins dé sable (voir putog."phe qualité du fumier produit); 

I

profondeur de la fosse fumière moins importante réduisant par conséquent le travail cle ter-
rassement et diminuant les risques de pénétration non ôontrôlée cl'eau de pluie si les plans de construction
tt'91t pas été 1s-spectés (digu-ettet ) ; 9h peut mênre envisager la suppression de la ?osse si une hauteur
suffisante a été prévue sous le toit afin de permettre l'accimulatio" à" furnier sans gêner la circulation
des animaux ;

possibilité de plolonger jusqtl'au sol la pente dtr toit sitrrée clerrière la sta[ulation afin 4e
cotrstituer tln abri à fourrages grossier,'; auxquels les âninraux accéderont ir iravers un cornaclis simplc.

b) Descnrprrox

Seule la description des motlificltions sera aborclée dans ce chapitre :

lmpluvium. Commr: précisé précérlemnrent, l'impluviurn est, dans ce cas, métalliquc.
La solution la meilleure serait de le laii'c fatrii.luer en tôle *r, 

"".p".tant I'anglc formé po. Ies deux tôits.
Il est possiblc_néanmoins de limite_r ler tlépense en rrtilisant cles fâts en tôle. foupds en.l"u* longittrtlina-
lctnent et soudés bout à bout. Les forgerons locau-x sont tout à fait capables rle réirliscr ce travail "et ,ni.rn,
rl'apporter certaincs anréliorations.

Abri à-fourrages. Le prolongenrent du toit perrnet cl'enrrnagasiner une quantité cl'alinrent-.
grossiers (fane cl'arachide-foin ) pouvant saiisfaire les besoins cle 4 UBT p"enclant trois scmaincs. Il suffit
de rapprocher de- temrx à autre le fotrrrage du cornaclis. Il est rrécessaiie que la pente cle I'auvent soit
cxactement dans le P_rolongement de la pente clu toit. En effet, on pourrait ôtre tenù cle choisir trne pente
moins abrupte aûn d'augtnenter la base dtr triangle et, par Ià même, clisposer cl'un volume cle stoôkage
plus .important. L'essai qui a été fait à Bambey o p""*ù a* constater .rrrl i.rfiltration rle I'eatr cle pluie
au niveau tle Ia rupture de pente. Cet inconvénienf pourrait clisparaître en tapissant d'une toile gouâron'
née o.u plastique le dessous du toit et dc I'auvent. C"tt. solution^a été rejeté",^"o, entraînant une-clépensc
trop importante, 

-donc 
incompatible avcc les objectifs fixés au départ (efficacité optimtrm du système mais

coût le plus réduit possible).
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AtFS iqcSuv:ÂÎE

fotrc lumicre

Fig' 3- - Stabulation libre-service irrigable, à éléments multiples (vue en coupe trajrs'ersale).

À1atériaux Provcnance

Troncs d'arbres ou grosscs branchcs (pitiers) Exploitat ion
Perchcs clc lr'rnicr 4 m ( toit ) .\larchi local
Pctitcs branclrcs pour supporlcr lc chaumc Erploitat icrn

- 599

c) REIIÂRQUE

Dans la mesure où Ia dépense entraînée par la fabrication d'un impluvium métallique paraitraittrop importante! il est. très possible de placer sous la ligne de jonctio^n dei pentes des deux toits juxta-
Posés une tôle (tyPe tôle de loiture)- pliée faisant office î" goutiière. On p"éioit, dans ce cas. le dér,erse-
ment de I'eau directenrent dans un abieuvoir.

C) EVALUATION DU COUT

r_--^ Il.a,été précisé que I'objectif prinrordial était l'utilisation Ia plus complète possible des matériaux
$o-1t pgut disp-oser localement le paysul. A ces matériaux locaux viônnent stn ajôuter d'autres, achetésà I'extérieur. Il s'agit, en- partic.tiie", de perehes de rônier. Le cout de Ia rnain-à'ceuvre n,entre pas enl.igne de cornpte puisquc Ia stabulation doit être eonstruite par Ie paysan lui-rnême, aidé 

'ar 
les mernbres

de sa farrrille, au co,rrJ de Ia saison sèche.

Stabulation libre élémentaire (nonrbre d'LiBT logées - 4 ) équipée cl'un fossé de collecte
des eaux de pluie :

Prix
total

Paille (chaunrc) E.xploitat ion
Pointes n" l0 I{archc local
Pointcs n" S . | .vur.hi lo.J--

I

dc fcr nu 6 galr.cnisé

Fil de fcr arrache n" 5 .

-_

Ficellc

tkg
3kg
5kg

n5

il5

t30

r50

lt5

230

2kg
5kg

Tul'au dc forr calibre 2,50 m

4.265

Prix de revient par UBT logée - 1.066 F C

RErrlnrtr.e

L'achat de perches de rô-nier -poyt' râliser la clrarpente .n'est pa: indispensable. La plupartdu temps,^le pa)'san se Procure le boii de charpente en brâusse (surtout dans lel régions très boiséeseomme le Sine'Sa]o"T: leSénégal oriental et la Càsar-nanc€). Par contre, dans la 
"one 

NJrd, cette dépenseji::t"_li _*liq.","tre. 
il a été jrigé utile de I'inclure dans le calcul d'éualuation du coût. D;;i;iypothèse

i:1 -alPryltlionnement en brousse. le prix de revient par UBT logée passerait de 1.066'F CFAa?B(TFCFA r e I --
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Stabulation libre service, irrigable, à éléments multiples (3 éléments ; nombre d'UBT

Matériaux Provenance Quantité

Exploitation

ÀIarché local

Exploitation

I
Exploitation

3ks

Prix
unitaire

X

l{0

"-
lr5

l15

130

150

270

2^000

Itlarché local

I prix

I rotal

lx
; .t.200

lxl-
I

; 3rs

| 6e0

I r.300

I 7s0

| .t.065

| 6.000
I

I r.00ù
l-

| 7t0

| 19.070

6kgiltarché local

trlarché local l0 kg

5ke

15 ke

3

I lltarché local

trtarché local

IIarché local

Itarché localI
t
,

Lr
I

dn
s
-
-
{

i
i
$

'I

if
il

trlarché local 6rn

Prix de revient par UBT logée - 1.590 F CFA.

Dans le cas où I'on voudrait fabriguer les réserr.oirs
serait donc augmenté de 10.000 F CFA.

Itôlede4mXImX3mm
pour 2 tôles (2 réservoirs )
Prix du travail

Total

Le prix de I'UBT logée passerait clonc de 1.590 F CFA à 2.422 F CFA.

Re.rrrReuEs

bien évid,,,, n.," J:i iiî"i:îJJ1îîï,'ïïJ,i;;:Ji:T:iï11 :ï#*";,i;,T:-""iî[i,,i::ïï,iJi;ifl
clonc ôtre considérés que commc prix inclicatifs.

- 
Comme cela a été signalé lors du calcul précéclent, la dépense entraînée par l'achat

cle perches cle rônier peut être supprimée pour ct'rtaines régions.

Dans ce cas, le prix cle I'UBT logde passerait cle 1.590 F CFA à 1.240 F CFA pour une stabulation
dont I'impluviurn est réalisé avec des fûts ct cle 2.-122 F CFA à 2.072 F CFA pour une stabulation
réalisée à I'aide d'une tôle achetée en ville.

en tôle achetée, le coût de la construction

(F CFA )

8.000

. 16.000

. r.000

17.000

III) METHODES DE FABRICATION DU FUMIER

La méthode de fabrication consiste à utili-.er : le
les tiges et I'eau accumulée dans le fossé de réception orr
dité suffisante.

A) APPORT DE LITIERE : COMPORTE.\IENT DES ANII|I.IUX

Si I'on obse.rve le comportement cles animaux après un apport de litière constituée de tiges de mil'
on s'apergoit que cèux-ci consomment en premier lieu les feuilles engainantes, triturent ensuite les tige''

elles-mêmès-, les imbibent cIê leur salive et les fragmentent. Cette fragmentation est amplifiée par le piéti'
nernent. des' animaux. Ainsi, après un clélai orr*, court, les longuei tiges de mil sont transformées en

petits.frirgments éclatés de .10 cm à 20 crn.

comportement des animaux a{in de fractionner
le réservoir métallique afin d'établir une hurui'
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_ 
Ce cg.mportement a également I'avantage d'apporter aux bæufs un aliment de lest peu coûteux

à produire. Les quantités de litière consommée ne sont pas négligeables, car on a pu se rendre compte
que- des ?-"i-rn""I recevant une nourriture sufÊsante consommaient tout de même un clnquième à un quart
de leur litière (cette quantité comespondant à Ia proportion des feuilles et tiges fines d'un pied dd mil
après récolte des épis).

Deux fois par semaine on apporte 4 à 5 kg de litière propre par UBT. La quantité totale hebdo-
madaire est donc de 32 kg à a0 kg potrr 4 UBT. Après une pluie ayant permis cl;humidifier la litière,
on apPorte 40 kg de paille sèche, aÊn d'isoler les anirnaux cle la masse humidifiée.

La quantité de litière apportée sous les animaux peut paraître faible. En effet, il est indispensable
d'attendre le fractionnemena assez poussé de la paille avant d'apporter une nouvelle couche. Des apports
trop fréquents de paille gêneraient son fractionrrement et par conséquent limiteraient la décomposition
des tissus r'égétaux. Il parait préférable de ptoduire une quantité plus faible de fumier mais de mèilleure
qualité.

Pour I'atrnée l9(19, les quantités de litière apportées sont les suivantes (en kg) :

appolt avant saison des pluies (1"' juin au iiO juin ) :

:t2kgX{
apport normal bi-hebdomadaire au cours de la saison cles pluies :

16 kg x 2 x 6

apport exceptionnel après humidification :

-10 kg X 19

128

512

760

Quantité totale dc paille utilisée pendanr cinq mois . 1.400

Cc poids eorrespond à la quantité rno)'enne de paille de mil récoltée sur un quart d'hectare.

B) IIUI\IIDIFICATION

Le tableau récapitulatif cles précipitations de la -.aison des pluics 1969 nous perrnet de constater
qtte seules les pluies supérieurcs à l0 nrrn ernplissent sufÊsarnment le fossé de collecte des eaux pour per-
nrettre l'hulnidification de la litière. On procède de la façon suivante : irnnrédiatement après une pluie
suffisante. on décroche lc tllain qui -se trouvait en position haute et on Iaisse pénétrer I'eau dans la stabu-
lation cn prenxnt soin cle la répartir sur t.oute la surface de Ia fosse ftrnrière. Il laut résister à la tentation
de virler l'irnpluvitrrrr.

Pr t lro.rriltnte r)t: t.'lltl:R\.rct' 1969 [T IRRtc'rTl()N t)t. l-{ t.trli:RI

Ju illct
(rnnr )

Aotrt
(mm )

Scptembre
(rnm)

Octobre
(mm

I

l
{
i
ô
j
N

9',
l(t
ll
12"
l-1
l{
l-f

I
2*
_1

5
o
j
I
9

t0'
il
t:
l-1
l.l
l5
l6
t7'
t8
19 r
20
2t'
?2
,1
1a.)î

26
27
28
29
30
31 "

30
-1.0

I1)
30

0.8

Total

t'l.1

0_1
r.3

t{,9
l0
10.-i

0.3
t0.2

ll
8.6

0.8

20:.2 t6r,6 I

6

6
9

t0
ll'
ll
l-1
l{
l_i
l6
l7
r6
l9
l0
lr
:2
23"
l4
?5
t6
)'i

28
29
30
3l

T.t'rJ I10,9

66
l -;.2
0.6
0,3

il.5
I
i)

l0
!,\

6j
I

l0
tl
12"
13"
l4
l5
t6
l7
r8
r9
20"
2l
1)
?3
24
25
26
27
2t.
29
.10

2J.E
l9

l{

-i,ti E

0.6

2,6

t6

1

I
l5
19.2
?i

ti

/,-l
0.5

Tola leloJ.

I

Datcs d'irrigation.

r02

I

T<rral annucl . ... I Sll



0,7

70,6

8,9

7,9

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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En effet. il faut éviter absolument I'excès-d'ea_t1 qui irait à I'encontre du but poursuivi en r, as'hr..xiant D la masse de fumier en cours de fermentation. Il est difÊcile cle- préciser le_s quantités d'eau ; i;[*;pénétrer dans Ia stabulation avec_-ce système très clépendant clu ryrhile {er- pluËs. Il e-st bi.., éri.l*,,tque la quantité d'eau néeessaire à l'humidification -.".u- trè. clifférenË selon la lÀgueur de la péri,ode sèe6equi précède une pluie. De même, il ne sera .pas utile cl'irriguer à chaque pluie importan," Ji t.= préei1ri.tations se succèdent à un rythme rapide.

Par cc:itre, en utilisant un impiuvium m-étallique dans _{equel I'eau séjourne plus longrerll)s.le rythme des précipitations est beauco_up moin-..imporiant. car I'eâu non utilis'ée lors à'.,r," irrigati,r'
Pourra l'être quelques jours après. II faut signaler que ceci nécessite la pose d'un système ,irrrff,.- ,1,.
< trop-plein-r qui permettra l'écoulement de l'eau clans l'abreuvoir si le niveau cians l'iÀpluviurn der.i,.rrttrop haut. I{ous avons constaté à.Bam-be1' gue I mm de précipitations permettait de recueillir i I rl'r..rr(ceci variant en fonction de la surface de ia ioiture l.

C) EPOQUES D'E.\TIRPATION ET D'UTILISATION DU FU.\IIER

On pourrait croire que l'expositiol dr fumier atr soleil pendant cluelqtre-. jours avant enforri..
sement entraînerait.un-appauvrissement. Les anall--res prour.ent au contraii.e qir'"n 

-saison 
sèche (fin ,!rr

mois d'avril) l'humiclité tl'un fumier-exirosé au solàil diininue trè-. rapiclement irror-o,1.ront une i'1i;iii,,ir
c-omplète de I'action tles rnicroorganisnrc-. et par conséquent la u stalilisation u cle lâ qualité cltr furrri,.r
d'origine.

Durée d'exposition
au solcil

Htrmidité
(9ô m.s.)

N
(oo m.s.)

P:Or I X,O
( oo m.s.) ; (9ô m.s.)

i-

0.7 I l,e

,JILO
l_

0,7 i l,e

0,? I t,,i_I z,o

Ccndres i Cendrcs
totales I insolublcs

(oo m.s.) | (90 m.s.) i

Ca + .\lg
meq.

( 9ô m.s. )

l16

r30

l]0

t3i

72 h (3 j)
(l jl

28,1 I 2r.,.
l_28,6 | 20,6

2E,2 i 15,8

25,1 | 17,0

,6, I rsJ ----lr.r0 i

Ces résultats montrent clairetnent (atrx rlifférences cl'échantillonnage près ) qrre cltr point 6e r trc
minéral la valettr t['utr fttmier. exposé pf usiesl-. jours au solt il. ne clinri"n,,Ë 1ro-*.

On a dérnontni, pr'écédentment,-que si I'ort ne di,sllose pas cl'un systènre rl'arrosage en saisop si't.6c.
l.9.poque favorable à la fabrication dtr ftimicr est la saison cL:s pltries. Par eonserltrt'nt. Ëglui-ci corlrlr,rrr.ti
début jtrin^ne parvientlla à utr tlegré strffisant tle rnaturation i1r.,'u., rnois rl'octoirr.t.. Delx.soltrtiorrs rl:rrr.
ee cas s'offrcnt au cultivateur :

Première solution.

Enfouissentent Pâr un labour cle fin cle cvele. Apri.s un(. culttrrc tle variété [âtiye (arar.hirl,'
ou rnil), Po,,t Ia zone rle IJarnbeY, datts la prernière quinzaiïe cl'octobre il est possible d'enfotrir le furrri,'r.
Nlais alors la tlatc cle la dt:rniôic pluie di'r'ient prirnordiale. car on consirlère le travail du sol prolorrrt
possible pendant trne périotlc tr'e.xcérlant pas l0 i l2 jotrrs après la clernii:re pluie. En allée fai.oral,l,..
conlme en 1969, lit <lcrtriôrc pluie ittrportatrtc étatrt -srlrvenue Ir: J,l octobrc. un labour fl'epfouisscnrr.rrt rl,'
ltrmier aurait été faciletnetrt réalisable. Par contre. les année,. otr la fin tle la saison rles llltries sqll,isrrt urrr
premiers jours tl'octobrc, le labour d'enfoui-ssernent rle furnier n'est pas rdalisafie. .o. i", cfiamps y11. -rnt
Pa-s débarrassés cles récoltcs l0 jours après la derniôre plrrie. I)an*. ô" 

"nr. 
Ie crrltivateur pcut Jpte, ;,,,,,,une deuxième soltrtion

Deuxième solution.

Il est possible dc laisser le ftrmier fait, clans la stallulation, pendant tostc la durée de la -.ni-.ott
sèche ufi"- 

9-"- 
pouvoir I'enfouir au clébtrt de la saison des pluies sui*'ante. Dans ce sas, il convient cl'appor'

ter une faible quantiti cle litièrc pendant la saison sèche. Cette litière non htrmitlifiée ne se cldcottt'
Dosera pas -mais aura Pour llut de former un écran qui limitera l'évaporation {e I'eatr clans la cour:lt,'
de fumier fait. Lorsque les prcmières pluies de I'hir'*rrrog" suivant surviinrlront, il sera possi[le d'enfotrir
Ie fumier devant ttne céréale (sorgho ou mil tarclif, p* cxemple). Lo date de semis intervenant potrr
une part imPortantc dans lcs rentlements de I'arachiclô, il ,r" r"ro pas lrossible d'envisager de la reporter
afin de potrvoir réaliscr le laborrr rl'enfotrisscment.

4,5

3.2

1.97

2.00

:

I;
Ii,!1,

ii
triiI:! .

I.l':ri'i
.;i ,

:, j.tr:'iI.Ji
l:ii

lli
i:

lii
I.:
I
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réalisable au moment où Ie fumier e-st fait,
p_rofond au canadien. Dans ee eas, le travaî
plus facilement réalisable dans Ie cadre-à;;;

,\ } QUANTITES

Dans une stabulati'o' desti'ée à abriter 't^ uBT, Ia production totale de fumier produit entrele l''' juin et le 30 octobre a été .de i 1iô ^r.g. A cette 
-qrr"'rrtite. vienr s 4orrte" szo kg de poudretre(nrélangc de petits fragme'ts de-paille et de ta.'1r,desséchéJl.orr.tituant une'-irr". couchl superficielle,ct 'l'()00 kg de terre hurnifère résulta't a" l'""li"hissemen; â;1" terre en prace (sous Ie fond àe Ia fosse[urrrière) pu. lessivage d'une qua'tité irrrpo.torte d,acides organiques.

,,n, .1o,,1t .,t;:;t; I;t "ottrpte clue clu r'éritable fumier 1s.iro kg), ra quantiré produite par uBT et
Par eontre' si I'on y ajolte la poudr",,:. f i0. \s-)-et !a terre humifère (2.000 kg), la guantitéslobalt' r)asse de s.jil0 kg i f.ogo kg.^soit i:.g kg à rJ kg/uBT/jour.
Dans u'e expérit'entatio'-pricédente. la quantité journalière prorluite au cours de l.année com-plète titait de 20 k[ par UGB. Il faut bi.;;'Àrr*qrr", qï,il s,agi_"sait à cette époque d.Unité de GrosIlit.il (l UGB - 50b kg) et non d'unité de net"ir fÀpi;",î'^uËf 

=.iiq 
r.si.L u,,iie a" #;1i Tropicarrr'a cti tldfinie qu'en llo() par l'I'stit"t J u"rrg" "ri" uea""ire Vétérinaire (IEtr{vr).

,r* r,,t,,Ï'tffiï::i'.iïrî"1"1:il nrïî'rtl;Hru;"yi{"t ï:*1"1 " .oi,o,' des pruies par unité

H I eL:Ât.ITES

I-'orsqu'otr fait u' profil 
'ertical cle Ia rna-cse cle furnier eontenue dans ra fos-"e, on se rend cornpte:il; ;:::lj;;:1,;:::'oT;: ,lîï:,-"."ï;,ii;;ï,!"..;ùI,' cr' aet,''n1,,., q.,o,re srrares donr r", 
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Solution de rechange.
Les années où Ie labour d,enfouis.sement n,est pas

gr-t r'.""1 envisager son incorporation u., r;f pu; un travail
d'enfouissement e;t.beaugoup plus rapide, pàr conséquent
calendrier cultural intensif. ^ '

IV) QUANTITES ET QUALITES

I r Rrl.st't-r^Ts D,Â\,\Ll.sES

Qt rsrtrcs t)'l:r-Étt[\rs R\l,t{,Rïr:.( .r r.r lrtti:nr. stcl,

Jtr' rr,trr itr'
I'ir' r;rr lt'

l).,'r,rninari'nf ..:X. lm. -.--l ' 'n' l_ 
** _ I 'iquc

''.,_,:.1:,'" I 
* 

I ,,, 
J 

,,nkg,nrr

t__-___

]::_L : _11 |
I l) . -;.i10 r q76 kg,/rn!FrrrrricrI,i\ 

\,--i-i'--
',,i,i,1i.T.. I 

,, 
I 

, *., i r.:_io kg n,3

l-,,r \ (lu prL.lr:\.cntcnl e n pllcc clcs iclrar
,,',ll''; : lï' ! l 

-ià 
rïï..-"'1 . lu,,,on)cn r o,.l' i 

lliii ni,,î'1"'.)iïi..'ilr \ ilntllcs l'cspcctiïcs n,clxicnt pas srrflii,ntmcnt nettcs.

i pcscription
il:--_
I 
P"j9,r:,:l scche...pulr,érutcnrc .cn ffiI mclanllc <re dciiecriorrs. s.lidcs aessàchàci -'*i-'îà- 

pËtïiT; 9i.9lf dc painé. Cc,uctrc i"i-cc-i-fias iro.i.it ;; Ii;j:; Sallon.

a*. humidc. On norc ta pr.iseïcc ,j; î..r, à l-i a'',. ;; ."""r', ,L. â-iir-"ïpàriiùnvLorrs 'egclaur clc I

C<.ruchc. i"f.-r.i"r* . !humide , On n<;rc là -tgateni.:nr 
- la""ir.,scncc dc dcrbris,r;rtgeraur pJus pcrirs r-r'i c--Ënit 'ir irui"À;* î,"-:îïidc la couchc intcrrnc:diairc.

c"*l* r"r""a...lrrc.. ,*;i;h;"; i"firi.-;" t" f**fum ii're. cou lcur n'i r:rt rc. st ructu rc rri,.i ._<.,mpacrc, hum iclc. 
.

Ccrrc c<;uchc c\r consrir;i; ;à;'1..j.)il.n,rr*rncnr ctu sol
ill"f 

lii;rfJJ;c 
nau 

tcss ir.agc,fc subsi"n.", o, goïlà""î iîi i

la r-ilù p,ssibtc tJc clisting.uc'unc c<;uchc rntcr.mcrctiairc crpcsdcs, l. sr.:parar i,n acr àt,rrr iJr.È*, '_.*.r 
,i,r."ri.l.î l;;;":,:

I
CaO
cn

8;100 I
m.s.

I .{?8

lUsO
8/lÙo I

m.s.

I .220

Cendres , Cendrestotales : ins<rlubtcsoo m.s. i oô m.s.
Humidiré

oo

2t.l

r.288 0,360

-_-.:t 5,9
I
I

irl
I

I

7.4

47 .3

0,668 0,580

0.6t6 0,4û

60r j ",!_
86.E I *.t

_i
5?,4 

i

66,2 
|_l

37.4 
|
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Ces résultats nous montrent tout d'abord la présence dans les couches I, III, IV d'une grande
proportion de cendres insolubles. Ces cendres insolubles sont ccnstituées par de la siliee, soit dbrigint,
végétale (7 o/o environ dans les pailles de mil et sorgho), soit d'origine extérieure. Si cette forte propor-
tion de silice est normale dans la couche IV (couche située en dessous du niveau inférieur de la fàs-"s
fumière), elle est, par contre. ancrmale dans les couches II et III. On peut donc en déduire que l'eau
d'irrigation recueillie clans un impluvium en terre de termitière entraîne avec elle une quantité non négli.
geable d'éléments fins qui s'accumulent dans le fumier. Afin de pouvoir comparer la naleur des diife.
rentes couches, il parait donc logique de rapporter les teneurs en divers éléments non plus à la matière
sèche totale, mais à la matière sèche de laquelle on soustrait la silice d'origine extérieure. Le ea-. rl,.
la couche IV est particulier puisqu'il s'agit là d'un enrichissement du sol en place par.lessivage tl,.s
couches de fumier qui Ie recouvrent.

QrrsrrrÉs o'ÉlÉrresrs R\ppoRTÉs tr L{ M.\TrÈRE sÈctrE

uol\s Lr srLrcE D'oRlcrse extÉereuRg

P:Os
en

g'100 g
m.s.

enien
c/100s i e/t'Ogm.s. I *.r.

L[' r 'r,

lvtgO
en

8/100 s
m.s.

Couche I

Couche III
Couche II 2,12

2..18

L%Couche IV

On constate. d'après les résultats d'analvses mentionnés dans ce tableau, une diminution tlt lir
teneur en Ii2O et en CaO cte la couche III par rapport à la couche II. Ceci pourrait s'explicluer tle
la façon suivante.

Dans le tableau qui suit (stade d'évolution des matières organiques), I'examen des quantitri-r
de matières humiques totales montre une teneur cle 60 0/o plus élevée dans la couche II. Le potrvoir
fixateur étant lié à la teneur en rnatières htrmiques. il semble normal que la richesse en cations soil
plus importante dans la couche II. Si cette hypothèse est conÊrmée pour Ca et I(, on observe, par eontrc'.
une élévation relative clu taux de i\Ig. inexpliqtrée.

Srroc o'Ér'olurros DEs trrrrl:Rr:s oRcrslouns

fio
des couches

Tenetrrs
Acidcs

fultiqucs
9ô m.s.

I

Acidcs
humiqucs

o,) m.s,

2

t^,

Ivlatières
humiqucs

totales
9o tTl.S.

3

Rapport
l,t2

1,9

t.7

Tcncur en
mat. hum.
tot. rapporl
à la m.s.-

sio:

d?%

-,7 
%

Couchc I I,l 4,7

1n

ls
1,3

Couche II
.1,5 96

Couche IV 9,9 0,6

2) Corr-rreNTruRËS

Coucuu I

On peut considérer (lue la conrposition rle cette cotrche superficiellc, peu décomposée, correslrrrtttl
h la composition rle la paille d'origine à lacluelle viennent s'ajotrter les déjections soliiles clesséchti,'s ittt

soleil. Sa composition chimique peut clonc servir cle référenee pour ler cornparaison rle l'évolittiott rlt's

rnatières organiclues des autres couches.

Couclre II

On constate un enrichissement relatif cn matières humiques totales peu polyrnérisées. Lc rapport
acides fulviques/acicles humiques - 1,7 montre Ia préclonrinance cles acides fulviques à poids moléctrlairc
peu élevé. Ii s'agit là d'un si".le d'évolution primaire cles matières organiques. Par co-ntre, la qtrantitd
de matières humirlues totales est plus irnportante que dans la couche III.

Couche III 1,0

- ))
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CoucHr III
Il se révèle un enrichissement relatif en acides humiques. Le rapport acides fulviques/acideshuruiques : I montre une évolution des substances organiques ,rers des 

"ciâi, humiques à poids molécu-laire beaucouP plus éler'é' Il semtlerait clonc_que, du p-oirrt àe vue de l'évolution des matières organiques,ceîte qualité de fumier soit supérieure à celles des deux couches précédentes.

Coucxr IV

Le niveau de cette couche se situant en clessous du niveau inférieur de Ia fosse humière, on note làutr enrichissement très net clu sol en place. L'enrichis-cement constaté en matières humiques totales, aveePrddominanee des acides fulviques. parait être consécutif à l'entraînement des aeides fulviques (plusfacilenrent dissous ) Par I'eatt cl irrigaii'rrr. Il est donc logique de les retrouver en quantité importante,('n profondeur.

Il a été siglralé l'irnpossibilité d'extirper ct peser séparérnent les couches Il et III. Afin cle pouvoirtottt cle même dontrer les quantités d'élérne'ts apporté", pu. "" fumier, il a été tenu compte, dansle ealcul' des proportio.s cles co'ches II et III ivaluées ,l'uprè, les_ hauteurs respectives de ehaque couche(apP'oxirnati'ement tr' tiers pour Ia couche II. cleus tiers' pour Ia couche IIi;, ceci en admettant unerle'sitei se'sibleme't ide'tique cles cleux c.cuches.

Qr'.rsrrrË D'ÉL!:\r[\rs F[RnLrsr\Ts
( lcs 4 cotrchcs (iranl confonclucs, pr()port ionnellelncnt, :\u

rPt'oRtÉs PAR cE Ft.rilER
pourccntage reprG{senté par chacunc d,entre elle)

K,Q I caoAzote
cn kg

P..Os
cn kg

Couchc
I

Sr.c i Fra is

0.1t3 0.-1-1

r\:u I cao ic'nkg I enkg 
I

Sc'c j Frais I Sec I F:-ais I

:.068 | t,63 | r,rss I o,s: I__:___li--l_l
r rso 

I 
,,r I s,624 i :.oo 

It__-l
.r.oi-r I r,ei I 2,20s I r,æ 

Ii___-_-i--t---l
ii,6..i6 , e,ol8 I 4,3e 

i

itue au sol (en kg ) :

Mso
en kg

5.485

. 5'33

. l,B5

. 6,56

. 2.87

. 1.39

sol. eornparativemenI

Couchcs
II, III
Couchc

IV

Total
pour

1.000 kg
scc

ct frais

') <--?

r r.z.r? I ...-,-,

I

I

Err résurné. urre lonne rle ce furnier frais res

azote

PtO,
I(:O
IIgO
CaO

L-n apport de rlix tonnes de ee furnier frais
ir la t'rrrrrtrre faible rnil r.trtgarisér, ( l i(t keTha cle I

azot('

PrO,

K.'O

ir l'hectare re.ctituerait donc atr
t-;.; ) :

.i3

r B..t

6it.6

kg.

kg.

kg.

soit 1..>

sott 1.,.)
soit 6

fois plus rlue Ia fumure faible mil r.ulgarisée.
f6i-s plu-. que la fumure faible mil vulgarisée.
fois plus que la fumurc faible mil vulgarisée.

'\ titre indicatif' on peut citer les quantités d'éléments nutritifs (N. p. K ) mobilisées par diversesctrllut'r's et Ies quatrtités de fulnier qu'il conviendrait cl'apporter afin cle compenser cette mobilisation.["rr tair' il faut prdciser <1ue les guantités d'élénrenrs r'ériratrlement exportés sont beaucoup plus faiblesri lr.s pailles de céréales sonr brûiées sur place.
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21,2

t6,2

7.8

t
I
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Exportations Quantité
de fumier
nécessaire

(r de frais/ha)
Cultures Poids

( kg)

129

Eldments

2.5m P:Or

5

IE.E

Sorgho SH 60

27

7.6

lsJ

11,4

23,5

Arachide 28-206 P:O:

K:O

On constate que la production de fumier d'hii'ernage de { UBT (î,6 t) ne permet de restittt.r
qu'une faible partie des éléments mobilisés par un lrectare de culture. sauf dans le eas de Ia Pota*ri('.

Ceci démontre que la sédentarisation partielle cltr troupeau pour la traction bovine ne Petrt laisscr

espérer une production suffisante de fumier. Par eontre. la sédentari-.ation plus poussée (élevage tlc rctrtt'

félevage dé traction) alliée à un investissement minimum et à une teehnicité plus grande de l'l:Iri'
culteur iénégalais peut être un moyen important pour l'amélioration clu niveau de fertilité rles srrls

tropicaux.

CONCLUSION

Ce compte rendu cle trois années d'études. pour la réali-.ation cl'trn furnier agronotrriquetuent valalrlr'.

a voulu démontrer qu'il n'existe pas d'obstacle majeur pouvant eonclanrner sans appcl la fabricatiort tltt

fumier en zone tropicale sèche. Par contre, ce tratail rlébotrche -"ttr tles incotrnues concernant l'utilisitlirrll

de ce fumier et notamment pour l'insertion cle la techniclrre d'ineorporation att sol dans lt: ealt'rlrlrit'r

cultural.

Nous avons constaté que le délai.imparti à l'enforrissenrenl. cltr ftrrnier est extrônretnettt rr:'lrtil

r:ompte tenu des contraintes liées au furnier lui-nrêrne (qualité clifférente en fonctiotr tlc l'épocluc tlt' l'il1'ri'

r:ation) et des contraintes liéei au systènre cultural dans lccluel on tlésire intégrer cette tcchrtitltrt'.

Il s'agit clonc, dès maintenant, cl'étudier les techniqtres agronornitlucs indtrites Pâr l'trtilisilti"rr

rlu fumie", rro., plus pour démontrer l'intérêt cle celtri-ci, rneris pottr permt'ttrc lettr insertion jtrtlit'it'trst'

tlans le calendrier cultural.

De nom[reuses combinaisons sont à envisager. il convient cle rléternrirter les llltrs ittléres'itrtl''''

S'agissant de la cliffusion dans le milieu cle la technicltre cle fabrication propretnent clite cl'trrr ltttrtir'r

cle qualitg, il ua sans dire que celle-ci se heurtera à des dif6cultés cl'orclre llratiqtre, péctrniaire ct sttrl,ttl

pry"hologique. L'étude de c"s problèmes a cornrnencé en 1970 clans les Unités e.xpérimcntalc-s tltr '5irrc'

Soloum. Un indice encourageant réside dans I'afflux cle dernanrles de renseignern"rrt, énranaltt tlt'r'trlti'
vateurs utilisant la traction bovine.

Mais celles-ci donneront-elles lieu à des réalisations concrètes'/

Souhaitons que ce compte renclu, âccessible à tous, ptrisse y contribuer.
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