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RESUME

Après une synthèse des acquis de la recherche-développement réalisés à Niono par

I'URDOC dans le domaine des pratiques d'intensification en matière de traction animale,

embouche bovine et production laitiére, le rapport propose l'évolution des actions à travers la

mise en place d'expérimentations en milieu éleveur pour la production de nouvelles

références technicô-économiques et surtout la recherche des critères socio-économiques

d'acceptation des innovations. Les problèmes majeurs à solutionner sont la mise au point de

formules alimentaires équilibrées pour une production animale plus rationnelle et

économique àpartir des produits et sous produits issus de I'exploitation (paille deriz et son

de riz) et d'un minimum de complément. Les thèmes validés devraient permettre la mise au

point de thèmes de conseil de gestion en matière d'élevage pour lesquels les CPS et une

structure comme le GIE Yiriwâ So devraient pouvoir se partager la tâche en contractualisant

leurs appuis avec les éleveurs organisés. Les relations agriculture-élevage au sein de la

Commune de Kala Siguida sont ènsuite abordées, notamment la mise en place d'un organe de

concertation entre tous les acteurs identifiés et la nécessité de disposer d'outil comme la

cartographie des conflits, des ressources en eau et en pâturages, pour pouvoir proposer des

aménagements et des règlements villageoises qui résolvent les problèmes de relations

agriculture-élevage de façon satisfaisante et durable.
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I. INTRODUCTION

Pour I'ensemble de I'Office du Niger, on estime le cheptel bovin total à 300 000 têtes

dont 43 300 boeufs de labour. Sur les terres des casiers rizicoles, l'élevage est d'abord un

puissant outil de travail. Le labour, le hersage et le planage sont effectués par ces boeufs de

irait. Les agriculteurs utilisent leurs propres boeufs, ou ceux de location, pour effectuer ces

travaux.
Le bétail fournit aussi un autre élément essentiel à I'intensification agricole, la fumure

organique. Pour le Kala Inférieur dont on dispose de chiffres précis, on estime que, pendant la

période où ils sont présents sur les casiers, les 117 500 bovins recensés produisent environ

38 000 tonnes de fumure, soit 490 tonnes d'azote, qui sont intégrées aux terres rizicoles.

Au fil des ans, les agriculteurs ont transformé une partie de leurs recettes de la

riziculture en une seconde activité, l'élevage. L'équipement en paires de boeufs s'est amplifié

mais l'élevage a aussi constifué pour les agriculteurs une diversification intéressante à plus

d'un titre.
En plus de ses fonctions de traction et de fumure, le bétail bovin constitue une épargne

sur pied dont le taux de rémunération annuel est d'environ 13 To dans les conditions

extensives sahéliennes, donc bien supérieur au taux de rémunération de l'épargne octroyé par

les banques ou les caisses d'épargne (de 3,5 à 10 %). Par ailleurs, un nombre croissant d'agro-

éleveurs s'intéresse à la production animale pour en obtenir une rémunération à l'échéance de

quelques mois par I'embouche ou pour une rémunération journalière et régulière par la

production laitière. Ces deux dernières formes d'élevage constituent, avec le bétail de traction,

un élément de I'intégration agriculture-élevage, dans laquelle I'agriculture apporte à l'élevage

les sous-produits agricoles pour son alimentation (pailles et son de riz) et en échange l'élevage

apporte à I'agriculture, la traction animale et la fumure. Cette intégration agriculture-élevage

est souvent réussie mais pose aussi des problèmes de cohabitation par les dégâts qui peuvent

être occasionnés aux ouvrages d'irrigation ou aux cultures.
L'URDOC a effectué une approche de l'élevage dès 1996 et, dès 1997 une plate-forme

de concertation était mise en place sur les problèmes de cohabitation riziculture-élevage à

I'Office du Niger. Des commissions ont été mises en place et continuent à ce jour à recenser,

localiser et aplanir les conflit qui peuvent survenir en mettant au point des règlements édictés

par les villageois eux-mêmes.
Dès 1ggg,l'URDOC mettait enplace des moyens humains etmatériels pour appuyer

les efforts des agro-éleveurs dans la recherche d'une meilleure intégration de I'agriculture et

de l'élevage et dans une meilleure connaissance des pratiques d'intensification élevage,

entretien des boeufs de trait, embouche et production laitière. Des suivis d'élevage ont été mis

en place dans des exploitations pour en retirer les premières réferences en matière

d'intensification des productions animales dans la zone de I'Office du Niger.
La deuxième phase du Projet URDOC a conçu un volet "intégration Agriculture

Elevage" pour intervenir essentiellement dans deux domaines :

- I'appui aux collectivités losales et aux groupes de producteurs pour une meilleure

gestion des espaces pastoraux et rizicoles;
I'appui technico-économique aux agro-éleveurs pour améliorer la productivité de

leurs élevages.
L'objectif du projet est de répondre aux besoins des producteurs en leur fournissant des

appuis, en agriculture comme en élevage, à travers le conseil de gestion aux exploitations et

I'appui aux collectivités en matière de gestion de I'espace et des ressources.

C'est dans ce contexte que se situe la présente mission d'appui.



1.1. Objectifs de la mission

Les termes de réference comportaient 5 points principaux :

- appui sur la collecte de référence technico-économiques en matière d'élevage

- insertion de l'élevage dans le conseil de gestion (CdG)

- appui à I'implication du GIE Yiriwa So dans le CdG
- appui à la gestion des relations agriculture-élevage dans la Commune de Kala

Siguida
- mise en place d'indicateurs de suivi et chronogramme du volet élevage

Les termes de référence se trouvent en Annexe 1.

L'équipe en place a produit des réferences technico-économiques par les suivis qu'elle

a effectués et par I'apport de 4 stagiaires. Les agro-éleveurs se sont organisés pour écouler leur

production laitière à travers une mini-laiterie (Danaya Nono) ou par des ventes directes. Des

prestataires vétérinaires et zootechniques sont devenus opérationnels sur la zone et le conseil

de gestion est de plus en plus pris en charge par les producteurs.

La présente mission doit aider l'équipe élevage de I'URDOC à appréhender ces

differents éléments et a mettre en cohérence les actions à poursuiwe pour atteindre les

objectifs du projet : intensification des productions animales, professionnalisation des acteurs

de l'élevage, conseil de gestion aux exploitations et appui aux collectivités locales en matière

de gestion de I'espace.

1.2. Déroulement de la mission

La mission s'est rendue sur le terrain avec I'appui du responsable du volet "élevage" et

a pu contacter I'ensemble des partenaires : Direction de l'Office du Niger, URDOC,
Associations Villageoises et agro-éleveurs individuels, GIE Yiriwa So, Commune de Kala

Siguida, partenaires du développement et de la recherche représentés par le CRRA de Niono,

la Chambre d'Agriculture, le PCPS, la CAFON, la laiterie Danaya Nono et le vétérinaire

privé. Le programme de travail détaillé se trouve en Annexe 2.
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II. REFBRENCES TECHNICO-ECONOMIQUES
EN MATIERE D'ELEVAGE

Depuis la mise en place d'un volet chargé des relations agriculhrre-élevage et de

I'amélioration des pratiqrrôr d'élevage et de I'intensification des productions animalres, des

travaux de suivi otrt ete mis en place à I'URDOC (Amadou Araba Doumbia et Amidou

Kassambara) et des stages d'étudiants (Estelle Sorhaitz en7999,Bakary Traore et Cécile

Mérieau en 2000, Violàine Courtois en 2001) ont permis de mieux connaître la réalité des

pratiques d'élevage dans la zone.

2.1. Synthèse des acquis sur les pratiques d'intensification

Pratiques générales
La pratique courante d'alimentation consiste à complémenter les animaux au retour du

pâturage à partii de paille et de son de riz. Les producteurs laitiers donnent en plus de I'ABH

(Aliment Bétail Huicoma).
La distribution d'aliment de complément, notamment le son de riz, est très largement

excédentaire. L'éleveur pense que la distribution à volonté ("ad libitum") est la meilleure

formule, "l'animal ne doit jamais en manquer". On peut rencontrer des rations qui comportent

g kg de son de nz et 1,5 tg a'AeH en plus du fourrage au pâturage, cette ration allant bien au

delà de ce que I'animal peut ingérer. Il s'en suit un gaspillage de complément qui se retrouve

dans la litière. La consé,quence-de cette pratique est double : les besoins de I'animal ne sont

pas satisfaits (ration désequilibrée) et la gestion non rationnelle de I'aliment conduit à la

rupture de stock'd'aliment en période de soudure.
par ailleurs il semble y avoir une mauvaise estimation des besoins en aliments (paille,

son, ABH) pour les differentes spéculations, qui, alliée au gaspillage de complément, accélère

encore l'épuisement prématuré des stocks.

La distribution de complément est parfois collective (bovins d'embouche) et parfois

individualisée par la pratique âe la stabulation "au piquet" dans la concession. La pratique de

la distribution individuelle "au piquettr, notamment pour les vaches laitières, dewait

permettre, compte tenu des faibles effectifs à complémenter (quelques vaches laitières, une à

à".r* paires de boeufs de labour) de pratiquer un rationnement adapté, au cas par cas.

Le manque de place dans les villages des casiers rizicoles contraint les agro-éleveurs à

n'entretenir aveô atteniion que 4 ou 5 têtes de bétail dans leur concession. Une intensification

des productions animales sur des effectifs plus élevés demanderait un autre mode

d'organisation, comme des parcs individuels ou collectifs en dehors des villages et des casiers

comme cela se pratique à Bamako.

La traction bovine

Les travaux de Wilson (1988) montraient que le poids des boeufs de labour variait

suivant les périodes de I'année entre 270kgen fin de saison sèche et320 kg en fin de saison

des pluies, soit en moyenne autour de 285 kg de poids vif. Les mesures barymétriques de

I'URDOC ont donné, sur un échantillon de 29 boeufs de traction en mai 2001, une moyenne

de 294kg. Les travaux de V. Courtois sur un échantillon beaucoup plus vaste devraient

permettrà Or préciser encore ces données et surtout de préciser la variabilité de l'état corporel

àun* lequel les boeufs de labour abordent la campagne agricole. Ceci devrait permettre de

précisei aux agriculteurs, par un thème de conseil de gestion, la ration de remise en forme



La divagation des animaux dans

la t'ertiiisation des parcelles et

les casiers rizicoles pemret

I' alimentation du bétail.

Le bétail trouve dans les parcelles, suite à la culture irrigr,rée, des repollsses de haute valeur

nutritive qu'il n'aurait aucune chance de trouver dans les pâturages sahéliens environnants

au mois de mai.



nécessaire et la durée de cette remise en forme puis la ration de travail. Cependant, pour le

conseil aux exploitants, il est nécessaire de descendre à l'échelle de la paire de boeufs à

remettre en forme et du boeuf de labour pour pouvoir conseiller une ration adaptée à ses

besoins. En I'absence de moyen de pesée du bétail, on se rapportera, pour I'estimation des

poids du bétail, aux mesures barymétriques et à la formule de Crevat eVou à I'abaque des

poids pour les zébus mise en place par I'IER (Annexe 3).

Les pratiques sanitaires sont relativement bien suivies pour les boeufs de trait,
notamment dans lia zone de Niono. Sur un échantillon de 26 agro-éleveurs (Mérieau , 2001)

50 % effectuent systématiquement les 3 vaccinations (PPCB, charbon symptomatique et

pasteurellose) et les deux traitements (distomatose et trypanosomose) pour un coût moyen de

2433 FCFA. Ensuite 38%de l'échantillon effectue les 3 vaccinations et I traitement

seulement, celui de la distomatose, le tout pour un coût de 1259 FCFA.

La complémentation des boeufs de trait est essentiellement basée sur deux aliments :

la paille de izâssociée aux différents résidus et repousses trouvées au pâturage et le son non

vanné (46 % de l'échantillon) ou le son vanné (35 %o de l'échantillon). Les autres pratiques

associant I'ABH ou les graines de coton sont très minoritaires.
Le bilan nutritionnel des rations étudiées (Mérieau ,2001), pour un ternps de travail

moyen de 4,78 heures par jour (soit des besoins totaux d'entretien et de travail estimés à 4,53

UF et 338 g de MAD), montre que toutes les rations sont légèrement déficitaires en

énergie (- ô,tB UF pour la ration à base de son non vanné, - 0,23 UF pour la ration à base de

son v-anné) et sont également légèrement déficitaires en matières azotées (respectivement -
32 gde MAD et - 11 g de MAD) pour les deux principales rations, mais par contre

excédentaires en MAD pour les rations utilisant I'ABH. Ce déficit en énergie devrait être

corrigé pour éviter les pertes de poids des boeufs, c'est à dire leur perte d'efficacité dans le

travail.

L' embouche bovine

La période d'embouche se situe entre janvier et mai pour bénéficier des cours élevés

du beau bétail en saison sèche, et la durée d'embouche est de 1,5 à 3 mois par lot.

Les pratiques sanitaires sont minimales, pratiquement pas de vaccinations et seulement

des traitements sôit contre la distomatose soit contre la trypanosomose. Certains emboucheurs

procèdent par contre à une protection et une remise en état sanitaire avant embouche à partir

àe déparuritug"r interne et externe à base d'Ivomec, de traitement antibiotique et de

polyvitamines.
Le bétail reste en stabulation libre et reçoit essentiellement de la paille de nz, du son

non vanné et de I'ABH.
L'analyse des pratiques de rationnement montre que les quantités de complément

distribuées sont très largement excédentaires, tant en son qu'en ABH et qu'il y a un

véritable gaspillage d'aliment de valeur. Si le son peut s'acquérir localement à la bonne

période pàurg à 10 FCFAlkg et jusqu'à 28 FCFA ke à la plus mauvaise saison, I'ABH par

ôontre coûte de 65 à 100 FCFFA /kg suivant les saisons. C'est en embouche que I'on rencontre

les plus grands déséquilibres entre énergie et matières azotées dans les rations.

Toutes les rations étudiées (Mérieau,2001) apportent un niveau d'énergie qui ne

permet que des croîts journaliers entre 540 et 708 grammes tandis que les apports en matières

azotées sont Z à 3 foiJ supérieurs aux besoins et constituent donc un gaspillage considérable.



C'est le niveau insuffïsant d'énergie dans la ration qui est le facteur limitant de

I'embouche tandis que l'azote est excédentaire et n'est pas valorisée par I'animal.

Le coût alimèntaire journalier des rations traditionnelles les plus "rationnelles" à base

de pailles, de quantités limitées de son et d'ABH est d'environ I l5 FCFA tandis que les

rati,ons "irrationnelles" coûtent de 430 à 540 FCFA sans un gain de poids supérieur. Il y a là

une très forte possibilité d'amélioration de la rentabilité de I'embouche. Malgré ces gaspillages

d'aliment, la rentabilité de I'embouche semble forte, entre quarante cinq jours et trois mois

d'embouche en saison sèche (contre saison), le bénéfice net par animal peut aller de 9 000 à

25 000 FCFA. Les suivis de Doumbia (1999) ont montré, que pour un lot de 9 bovins

embouchés en 45 jours et pour un coût alimentaire de 222 FcFA/animallj,larentabilité
économique sur I'ensemble des dépenses engagées (investissement en animaux et

fonctionnement de I'atelier) pouvait être de 8 oÂ, tandis que pour un autre lot de 16 bovins

embouchés en 39 jours et pour un coût alimentaire de 278 FcFA/animaUj.larentabilité
économique pouvait être de 18,6 oÂ.IJnéleveurbien organisé peut effectuer 3 ou 4 rotations

pendant là contre-saison. Mais cette rentabilité dépend, non seulement de la technique de

production, mais aussi des prix du marché du bétail, tant à l'achat du bétail maigre, qu'à la

vente du bétail embouché. C'est à ce niveau que la maîtrise de la commercialisation
pourrait encore considérablement améliorer la rentabilité de I'embouche. A cette

ientabilité de la production animale s'ajoute la production de fumier non négligeable, qui peut

être valorisée sur les parcelles de riz ou de maraîchage ou vendue à environ 5 FCFA du

kilogramme.

La production laitière

Les critères de choix des éleveurs concernant la spéculation laitière puis le choix des

vaches laitières à complémenter de manière plus intensive sont multiples et associés :

- I'accroissement de la production laitière est un des critères fondamentaux, notamment

pour ceux qui commercialisent le lait (directement sur le marché ou par la filière de la mini-

laiterie DanayaNono)
- le disponible de lait pour I'autoconsommation,
- la sauvegarde de la mère et du veau (diminution de la mortalité)

- l'assurance d'un intervalle entre vêlages assez réduit (amélioration de la fécondité)

- une croissance pondérale améliorée des veaux et une bonne précocité

- une production de fumier valorisable par les cultures ou par la vente

- mais le choix est aussi fonction de I'adaptabilité de la vache laitière aux conditions de

vie dans les casiers pendant I'hivernage (moustiques et stabulation) et de sa domesticité...

Il s'agit d'une vision globale de I'animal dans I'exploitation agricole et dans la famille

et cette vision doit impérativement être prise en compte dans le conseil de gestion, ainsi que

dans le calcul de la valorisation globale de l'activité, malgré sa complexité.

Les suivis de vaches laitières ont montré que les éleveurs privilégient les lactations

longues (de 9 à plus de 14 mois), ce qui dans certains cas d'alimentation très déséquilibrée

avec carences minérales, peut retarder une nouvelle fécondation et accroître I'intervalle entre

vêlages.



La recherche d'un produit financier par la vente du lait etlou le respect d'un contrat de

fourniture de lait peut entraîner de réels problèmes de conculrence entre le lait à réserver à

I'alimentation du veau et celui réservé à la traite.

L'estimation de la production laitière par l'éleveur est le plus souvent exagérée par

rapport à la production laitière réelle contrôlée, induisant l'éleveur en effeur et ne I'incitant pas

à rationaliser sa complémentation. Le contrôle laitier, même espacé (une fois par mois), doit

permettre d'aider l'élèveur à "piloter" la complémentation. Ce contrôle laitier devra mieux

préciser si les quantités trait; concernent une seule traite ou deux et quelle est la croissance

du veau.
Les suivis ont montré que la production laitière (la part traite uniquement) s'étalait de

moins de I litre en fin de lactation à 3,5 litres au maximum. Sur un échantillon de 17 vaches

laitières suivies en complémentation "traditionnelle", la part traite journalière moyenne a été

de L,TSlitres à l0 mois de lactation,l,Zlitres à 10,5 mois puis 0,8 litres à 1l mois avant

tarissement (Kassambara , lggg). Mais au moment du tarissement, qui survenait en pleine

saison sèche (début mai), pratiquement toutes les vaches laitières ayant participé à ce

processus de complementàtio1-production, étaient fecondées, c'est à dire avec un intervalle

àntre vêlage d'environ l9 àz}mois. Dans les conditions naturelles, toutes ces femelles

auraient attendu la période favorable de reproduction, en juillet-août, en liaison avec la

nouvelle production d'herbe de valeur en saison des pluies et si leur remise en état n'était pas

trop probiématique. En conditions naturelles sahéliennes, environ 30 o/o des fernelles ont un

intervalle de vêlàges d'enviro n 14 mois et la grande majorité, environ 60-65 % des femelles,

ont un intervall" J" vêlages de24mois, quant aux 5-l 0 oÂ de femelles tardives, leur intervalle

entre vêlages passe à 35 mois (Wilson 1988, Le Masson 1980). Dans les conditions de

complémàntation des taitières à Niono, I'intervalle de vêlages de 19-20 mois est ainsi

réduit de 4 à 5 mois pour toutes les femelles complémentées, et ceci, même en pleine

saison sèche. Les éleveurs ont bien intégré cette conséquence de la complémentation sur

amélioration de la fécondité en supplérnent de I'amélioration de la production laitière et de

I'amélioration du taux de survie de la femelle comme du veau'

Traore (2000) et Mérieau (2001) ont étudié les differentes pratiques d'intensification.

La pratique paysanne de complémentation des laitières est essentiellement basée sur

I'utilisation de trois aliments âutrr 6l % des rations : la paille de nz et les différents résidus et

repousses trouvées au pâturage, le son de iznon vanné, I'ABH (Aliment Bétail Huicoma). Un

autre groupe (17 %)n'utiliselas I'ABH. Les autres éleveurs (22%) utilisent le son vanné,

essentiellement utiiisé par les producteurs de Niono ville. On constate que toutes les rations

sont déséquilibrées sur le ptan énergétique et azoté et qu'il y a deux types de déséquilibres :

- les rations les plus courantes et contenant de I'ABH ont un niveau d'énergie trop

limité qui permettrait une production de 2,7 litres de lait alors que le niveau d'azote

permetiraii une production bi"tr supérieure, de 4,2 à 5,4 litres. Ces rations les plus courantes

sont déséquilibiées et timitées par l'énergie. Il en résulte un gaspillage de matières azotées

achetées a prix élevés (de 65 a t-OO FCFA le kg d'ABH à Niono suivant les périodes).

- les rations sans ABH (ou sans graines de coton) sont, à I'inverse, déficitaires en

matières azotées. Les productions p"ntrir"s par l'énergie sont de I'ordre de 2,3 à 3 litres de lait

tandis que le niveau dè matières azotées de ces rations les limites à 0,9 ou 1,6 litres au

maximum.
Les rations sont également déséquilibrées sur le plan des minéraux, calcium et

phosphore et les conséquences seront sensibles sur la diminution de la production laitière

mais aussi de façon plus insidieuse sur une diminution de la fecondité et éventuellement par

des patholo gies Particulières.
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Malgré ces productions laitières limitées par des rations déséquilibrées, la rentabilité

financière de la prodrrction laitière semble bien aisurée avec un prix de vente de 200 FCFA le

litre de lait à Niono. En ne prenant en compte que les coûts alimentaires (qui représentent

cependant l,essentiel des coûts) et suivant les éiudes, les marges brutes par litre de lait pour la

ration la plus pratiquée, vont de 130 FCFA (Traore, 2000) à72 FCFA (Mérieau, 2001)' Pour

des rations déséquiiiurées à base de son, entraînant une faible production d'environ 1,5 litres,

le coût alimentaire moyen de production d'un litre de lait est estimé à 46 FCFA (Doumbia,

1999). Si la marge possible explique en partie le développernent de la production laitière à

Niono, il y a rieriaê poursuivrà r.r analyses technico-économiques pour mieux préciser cette

rentabilité et surtout pour évaluer la rentabilité une fois les rations rééquilibrées et permettant

d'exprimer le réel potentiel de production laitière.

Conclusion

Les differents travaux menés dans le cadre de I'URDOC ont permis de produire un

certain nombre de références technico-économiques et surtout des éléments de diagnostic sur

les lacunes des pratiques traditionnelles en matière d'élevage. A partir de ces acquis, un 
,

diagnostic peut être posé, les problèmes identifiés et des actions engagées pour les résoudre'

L'équipe de I'URDOC doit poursuivre les synthèses de tous les travaux qu'elle a

menés directement ou par I'intermédiaire de stagiaires, aftn de disposer du référentiel

technico-économique lè plus large possible. Le iapport d'activités 2000 a été I'occasion d'une

première synthèse de travau* reatises soit par des étudiants (Traore, 2000) soit par l'équipe sur

le suivi sanitaire et l,intervention du GIE Yiriwa So. Il y a sans doute des données qui ont été

recueillies lors des suivis (suivis de production laitière notamment et liens avec survie etlou

fécondation de la vache et survie etlôu croît de son veau) et qui n'ont pas été analysées et

interprétées faute de temps ou de moyens matériels ou humains. De nouveaux stages ont

produit de nouvelles données à exploiter. C'est la connaissance la plus parfaite possible de la

réalité, à travers toutes ces référerces technico-économiques acquises qui permettra à l'équipe

d'initier des actions répondant aux réels besoins des agro-éleveurs de la zone'

Z.Z. De la production de références technico-économiques aux critères

socio-économiques de I'acceptabilité des innovations

L,étude des pratiques d'intensification, les suivis et les enquêtes ont produit des

données de référence sur l'état des productions en milieu traditionnel et sur certaines

contraintes qui pèsent sur les élevages et les exploitations. Ces techniques ont leurs limites,

notamment quant à la taille de l'échantillon suivi (qui ne permet pas de couvrir toute la

gamme des exploitations) et quant à la durée du suivi (qui demanderait plusieurs années pour

cerner les variations saisonnières et inter-annuelles de manière fiable). Mais la principale

limite est que la production de ce type de réferences " ne permet pas d'identifier les

innovations dans les systèmes de prôduction qui sont prometteuses sous les conditions

paysannes,, (Bosrrru 
"i 

al., 1 ggz). il semble plus pertinent maintenant de passer d'un suivi

technico-économique "passifi à oo. expérimentation en milieu éleveur plus I'active" en

permettant de produir. Aèr références mais aussi et surtout d'évaluer I'impact technico-

économiqrr" .f social et I'acceptabilité des innovations à proposer ensuite par le conseil de
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gestion. Tant que des tests et expérimentations ne seront pas menés en milieu réel, il sera très

difficile d'identifier les véritables contraintes qui freinent I'adoption des innovations par les

agro-éleveurs. Ces tests et expérimentations doivent être I'occasion d'évaluer périodiquernent

avec l,éleveur, la perfo.-*rè technique, la rentabilité économique et la faisabilité sociale.

2.2.1. Ltexpérimentation en milieu éleveur

L'expérimentation en milieu paysan a été décrite, notamment par Jouve P. (1990) et

situe les différentes étapes : I'identifi.àtion des problèmes et le diagnostic rapide associant

I'analyse des pratiques par une approche systémique au suivi d'exploitation, le choix des

thèmés d'expèrim"tttuti,ott en liaison avec les paysans, le choix des sites et des paysans

partenair"r,iu conception et la mise en place des dispositifs expérimentaux, le suivi et

i'interprétation des eipérimentations avec l'évaluation par les paysans, enfin la diffusion et

I'appropriation des résultats.

L'expérimentation en milieu éleveur présente certaines difficultés particulières

décrites pu, Lhorte P. et qui sont liées à I'objet d'étude même, I'animal, le troupeau, la

population :

- Les animaux sont différents les uns des autres de par leur âge, leur sexe, leur

physiologie...ce qui crée des difficultés particulières pour créer des lots homogènes dans

i'eiperimentation. La variabilité entre deux vaches laitières (rang de lactation, mois de

lactation, format.. .) est infiniment plus grande qu'entre deux pieds de iz et le rationnement

qui en découle prend souvent I'aspect d'un traitement << cas par cas >>.

- Les effectifs sont souvent limités pour constituer des répétitions, ce qui peut limiter

la validité statistique des résultats.

- Les fonctions remplies par un animal peuvent être multiples : croissance'

reproduction, production de viande, de lait, de travail, de fumier
- la moùilité des animaux dans les systèmes d'élevage peut perturber les

expérimentations et les suivis (une période sur les casiers, une période en transhumance'

départ de la femelle et de son veau en fin de lactation...).

- les durées d'étude peuvent avoir des pas de temps différents : quelques mois pour une

lactation ou pour I'embouche, plusieurs années pour l'étude de la fécondité...certaines

production, ,r" s'estiment qu'en phase "terminale" comme la production de viande en carcasse'

les aspects socio-économiques spécifiques du bétail mais aussi socio-culturels ou

religieux sont à prendre en compte.

L'expérimentation zootechnique demandera donc de bien préciser quelles sont les

variabler qrri sont étudiées et avec quels critères elles seront estimées :

- pàrformances suivies : croissance pondérale, fertilité, puissance de travail...

- productions : lait, viande... mais aussi productions multiples (lait et veau et fumier...)

- paramètres utilisés : poids à âge type (PAT), gain moyen quotidien (GMQ)'

intervalle entre mises-bas ltMn;, quotients et taux divers, indices de consommation (IC)'

indices globaux (par exemple kg de veau / 100 kg de femelle)... et les indicateurs

zootechniques et economiques.
On donne en Annexe 5 un exemple de critères utilisés pour comparer un lot témoin et

un lot expérimental à partir de différentes composantes de la productivité d'un cheptel ovin-
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Le rôle de l'éleveur dans I'expérimentation sera variable suivant les fonctions et les

différentes étapes : participation à la conception de I'expérimentation, à I'exécution' au suivi

des animaux et à la collecte des informations, à l'évaluation des résultats. Il s'agit d'un

dialogue peïmanent entre éleveur et I'expérimentateur qui est à la base de la démarche de

Recherche-DéveloPPement.

A partir de ces principes et des rappels des difficultés expérimentales particulières

liées à l'élèvage, chaquè expérimentation ou test devra faire I'objet d'un protocole le plus

précis possiblé. On donne en Annexe 6 une grille d'analyse de I'expérimentation (Lhoste P.,

èo-*nnication personnelle) qui fixe les différentes étapes à prévoir.

Le protoôole type part des objectifs, pose les méthodes employées et le matériel

expérimenlal, le disposltif expérimental, le chronogramme des activités, les données à

coilecter et les dates de collecte, le personnel nécessaire ainsi que le budget à y consacrer.

L' analyse économique des essais zootechniques pourra suivre la démarche proposée

par Crawford (iqgO) et illustrée partiellement par I'Annexe 7 sur des essais d'embouche

intensive et par I'article de Faugères et al. (1987)-

L'anàlyse économique demande l'établissement des données suivantes :

- l'élaboration d'un budget partiel par traitement :

- calcul du produit brut (bénéfices additionnels, gains de poids, valeur du

bétail non mort...
- calcul des charges (dépenses, achats)

- calcul du bénéfice net par traitement (BN : PB - Charges)

- la détermination des traitements "dominés" qui seront éliminés (voir Annexe 7)

- le calcul du taux marginal de rentabilité (bénéfice net additionnel / charges

additionnelles, en pourcentage) par traitement non dominé.

- la comparaison de ce TMR à un taux "cible" minimum jugé nécessaire pour

I'adoption du traitement.

Alors que le taux de rémunération (Bénéfice Net I Charges, en %) peut sembler

important, le tàux marginal de rentabilité peut aider à choisir entre deux traitements vis à vis

d'un taux "cible" d'adoPtion.
Cette démarche qui n'est valable que s'il y a au moins deux traitements et un témoin,

impose impérativement :

- I'existence d'un témoin
- I'enregistrement des quantités et des prix des intrants et autres dépenses pour

chaque traitement
- I'enregistrement des quantités et prix des extrants (productions) pour chaque

traitement
- la fixation d'un taux cible de rentabilité pour I'adoption théorique.

renforcement de la capacité de travail des boeufs de traction

Ës agro-éleveurs de toute la zone complémentent leurs boeufs de traction pendant la

période de tràvail mais aussi en préparation de cette période. Cependant les résultats de cette

lomplémentation semblent très variables. Les premiers résultats d'un stage sur l'étude de l'état

des boeufs de traction mené sur 360 boeufs dans lazone (V. Courtois, 2001), montrent que

f1'
Ll ,l
gl -.
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d'une part il y a une grande disparité de la note d'état corporel (NEC) des boeufs au sein d'une

même exploitatiott .i qr.r" d'autre part de nombreux animaux ont une NEC de I ou 1,5 (sur une

échelle de 0 à 5) c'est à dire traduisant un très mauvais état corporel de I'animal (Lassaux J-C,

communication personnelle). Il y a donc lieu de concevoir et expérimenter en milieu paysan

une ration de "rattrapage" pour une remise en forme des boeufs avant les travaux.

par ailleurs, l'étude des rations données aux boeufs pendant le travail (pour environ 4,5

heures de travail par jour) a montré que ces rations étaient déséquilibrées et particulièrement

que la ration en énergie était insuffisante. Il y a donc lieu de concevoir et expérimenter en

milieu paysan une ration de travail équilibrée pour les boeufs de traction.

Même si I'efficacité des boeufs de traction ne semble pas liée au poids vif s'ils

travaillent moins de 5 heures par jour (ERSP CRZ, 1990. Atelier de Production Animale et

Cultures Fourragères, IER USAID, Bamako) et pour cette raison des agriculteurs utilisent

plusieurs paires de boeufs alternativement chacune 5 heures par jour (Bosma et al. 1996,

ioo.*. 4), les boeufs en bon état peuvent effectuer plus rapidement les travaux (pas de retard

dans I'implantation des semis) et plus longtemps (surfaces supplémentaires, location),

permettant de rentabiliser la complémentation qui leur est accordée.

Approche technique

La mise au point de rations équilibrées doit se faire en liaison avec I'IER (CRRA

Niono, 8è-'et 9è-" session, 1g99,2000). Cependant, au niveau des agro-éleveurs encadrés par

le programme, des propositions de modification de rations alimentaires peuvent être

prê"onirés afin de répondre aux besoins exprimés par ces agro-éleveurs. Cette

èxpérimentation en milieu réel doit alors être menée avec beaucoup de rigueur, en s'adaptant

toutefois aux possibilités techniques du projet et surtout des paysans, par exemple en estimant

le poids des animaux par barymétrie, la pesée étant impossible ou en attribuant une note d'état

corporel.

Approche économique

L'article de Bosma et al.,(1996) en Annexe 4 montrait clairement qu'en valeur

monétaire, le seul gain de poids des boeufs de traction n'équilibre pas le coût de la

complémentation (marge négative). I1 faut calculer les heures de travail supplémentaires

permises par la complémentation pour obtenir un premier niveau de rentabilité (marge

positive) àe cette complémentation. Mais ce n'est qu'en comptabilisant la production

supplémentaire de fumier produit avec des boeufs en stabulation que la marge la plus

importante est dégagée. Làpproche économique demande donc que le protocole expérimental

déiasse 1e simple enregistrement des données techniques et économique liées au gain de

poidr et aux dépenses liées à la complémentation, pour quantifier les heures de travail de ce

ùetuit complémenté et les productions annexes comme la production de fumier, pour que

véritablement I'effet complémentation soit confronté à tout le système de production de

I'exploitation.

Approche sociale

C'est à travers les échanges entre I'agro-éleveur et le technicien que les critères

d'adoption ou de refus d'une innovation dans la manière de complémenter le bétail de traction

vont àpparaître. L'évaluation technique et économique par I'agro-éleveur peut révéler que
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I'amélioration technique ou le niveau de rentabilité atteint est suffisant pour convaincre le
paysan mais peut aussi révéler que d'autres facteurs, non quantifiables mais d'un intérêt
particulier pour le paysan, lui font adopter une technique moins performante ou plus onéreuse.

Ces trois niveaux d'approche doivent être pris en compte dans toutes les

expérimentations en milieu agro-éleveurs qui devront être menées dans lazone de Niono.

Protocoles pour les boeufs de traction :

- présence d'un effectif Témoin (T0) conduit selon la pratique traditionnelle de

complémentation des boeufs de traction.
- effectif au moins de I 5 bovins par type de traitement (T0 à Tn) en essayant de

constituer des lots homogènes et comparables d'un traitement à I'autre, issus d'élevages qui
n'ont pas trop d'écart de pratique (le principe de I'expérimentation veut que le facteur à

étudier, I'alimentation, soit le seul à varier dans les differents traitements, "toutes choses étant

égales par ailleurs", ce qu'il faut s'approcher de réaliser, malgré la difficulté, en constituant
des lots homogènes d'animaux et de pratiques).

Données techniques :

- rations alimentaires (traitement) : Rl I R2 1.... I Témoin (ration habituelle)
Estimation des quantités distribuées et ingérées

(les rations peuvent être couplées avec un mode de conduite particulier : conduite

traditionnelle pour le témoin, conduite en stabulation pour une ration Rn avec mesure

technique et économique de tout ce qui s'y rattache (quantité d'aliment, quantité de litière,
production de fumier supplémentaire, heures de travail supplémentaires)

- estimation du gain de poids ou de la note d'état corporel
- mesure des heures de travail
- mesure du fumier produit par type de conduite

Données économiques :

- intrants et autres dépense pour chaque traitement, recettes ou valorisation des

différentes productions par type de traitement

Données sociales :

- commentaires des agro-éleveurs sur les différents aspects de I'expérimentation,
problèmes rencontrés, intérêts, facteurs particuliers pris en compte, critères de décision...

Eléments de calcul de rations améliorées

L'expérimentation cherche à améliorer les differentes productions animale à partir des

aliments produits localement, issus directement des parcelles de culture (paille de nz,
fourrages naturels produits sur les casiers, tiges de mil ou de sorgho, fanes de légumineuses
ou de pommes de terre...) ou de la transformation artisanale ou industrielle locale (sons deriz
artisanaux vannés ou non vannés, farine basse de iz industrielle...) ou acfuellement
disponibles sur le marché (ABH Aliment Bétail Huicoma) ou potentiellement utilisable
(mélasse de canne). Les tourteaux de coton purs ne sont pas considérés comme disponibles
pour I'alimentation du bétail.
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Le riz paddy est traité dans les villages et séparé en riz décortiqué blanchi d'une part (64 oÂ) et

en son, non vanné, d'autre part (30 o/o, contenant les enveloppes du dz, le péricarpe et des

brisures). Ce son non vanné constitue I'aliment bétail local le plus répandu. Les pertes sont de

6 oÂ environ.

Les tbmrnes de Niono vannent le son pour en extraire
consommer ou les vendre. I'extraction des brisures et

une paftie des élérnents les plus frns et les plus riches,
vanné.

les brisures ( I 04 environ) et les

la technique du vannage qui fait perdre

donne un produit rnoins nutritif, le son



Valeur nutritive des aliments du bétail disponibles pour les rations à Niono

Produit

- paille deriz seule (INRA, 1989)

- paille denz après récolte (Niono)
(CIRAD-EMVT, 2001, n: 1)

- Eragrostis gangetica (repousses

de 20j /izière (fev.)(Boudet, I 984)

- Paspalum orbiculare (repousses

,"iziùe (fev.) (Boudet, 1984)

- Adventices et résidus céréales,

3 sem. après recolte (INRA, 1989)

- "fourrages" sur casier rizicoles
(repousses l/3, pailles l/3,
advent ll3 : estimation moYenne)

- son de iz artisanal non vanné (Niono)
(CIRAD-EMVT, 2001, n:7)

- son de iz artisanal vanné (Niono)
(CIRAD-EMVT, 2001, n:2)

- farine basse riz artis. non vannée (Niono)
(CIRAD-EMVT, 2001, î: 2)

- farine basse riz artis. vannée (Niono)
(CIRAD-EMVT, 2001, î- 2)

- farine basse fine riz, artis. (Niono)
(CIRAD-EMVT, 2001, n: l)

- fanes de pomme de terre (IPomoea
batatas (base CIRAD-EMVT, n:6)

- Aliment Bétail Huicoma (IER)

- mélasse de canne (INRA, 1989)

UF

3 0,51

0,40 l0

0,47

0,46 45

0,55

MAD UFL PDIN PDIE

101

0,728

35

0,48

0,27

0,97

0,96

1,1

0,46

23

62

73

89

ll

0,87 80 94,3

0,91

160

14

(Résultats des analyses CIRAD-EMVT des sous-produits du iz de Niono, provenances et

types de décortiqueuses artisanales en Annexe 8 )



Les rations à expérimenter pour les boeufs de traction sont de deux types : une ration

de préparation aux travaux et une ration de travail.
Les déséquilibres des rations font état de déficit en énergie qui peut être comblé soit en

apportant de l'énergie (utilisation de la mélasse de canne, emploi de farine basse artisanale de

iz,, vanrrée ou non vannée ou fine en remplacement du son artisanal de nz) soit en apportant

une supplémentation azotée qui optimiseralapaille denz. Les besoins énergétiques réels des

boeufs de traction sont couverts par I'animal en mobilisant ses réserves adipeuses, d'ou

I'importance d'entretenir ou de rétablir l'état corporel de I'animal en fin de saison sèche

(Guerin H, 1999).

Des blocs nutritionnels son-urée, mélasse-urée, peuvent être expérimentés en

utilisant :

- les sons de nz ou les farines basses disponibles à Niono en €Nsociation avec I'urée

- la mélasse de canne (si des groupements d'éleveurs organisent son

approvisionnement) associée à I'urée et au son de riz
De nombreuses formulations sont disponibles et a expérimenter (Sansoucy, 1995,

Annexe 9; Chenost M., Kayouli C., 1997, Annexe 10 ).

Ces blocs nutritionnels doivent venir en complément des rations à base de paille de iz,
de son de iz et d'ABH en modifiant leurs quantités respectives pour fournir des rations plus

équilibrées à expérimenter.

2.2.3. L' amélioration de la production laitière par I'intensification

Plus que toute autre production, la production laitière est liée à d'autres productions

qui montrent le caractère multifonctionnel de la femelle laitière, production de lait, de veaux,

de viande, de fumier...
La démarche de suivi de I'intensification de la production de la vache laitière doit

dépasser le simple enregistrement de la production laitière pour englober :

- la production de lait
- la croissance pondérale de la femelle
- la croissance pondérale du veau
- le taux de survie de la femelle
- le taux de survie du veau
- I'intervalle entre vêlages de la femelle
- la précocité dans le cas des velles devenues génisses

- la production de fumier de la femelle et de son veau

La complexité de cette approche limite son utilisation à des agro-éleveurs motivés et

alphabétisés pour se charger d'enregistrer I'essentiel des événements à suivre sur une période

qui peut aller jusqu'à trois ans dans le cas de la recherche de I'amélioration de la précocité sur

des génisses issues de mères complémentées rationnellement. Les agro-éleveurs pensent bien

de cette façon globale lorsqu'ils contestent un compte d'exploitation uniquement basé sur la
production laitière vendue et qui fait apparaître une perte alors que l'éleveur estime avoir

"gagné" une meilleure croissance du veau, une fécondation plus rapide des femelles et une

meilleure survie des mères comme des veaux (Kassambara, 1999). La constitution d'un
index synthétique peut s'avérer nécessaire pour intégrer les principaux paramètres de

ces divers critères à prendre en compte. En écartant le critère de précocité des génisses qui

t7



devient trop aléatoire à saisir car éloigné de plusieurs années de la lactation à suivre, tous les

autres critères peuvent être quantifiés sur la période d'une lactation de 9 à 12 mois dans la

concession de I'agro-éleveur.

L'intensification de la production laitière passe, entre autre, par le rééquilibrage des

rations les plus courantes, déficitaires en énergie et le rééquilibrage des autres rations, limitées
par les matières azotées.

Le rationnement doit permettre de mettre au point une ration de base assurant

I'entretien et une production de 2 litres par exemple et de complémenter pour les productions

laitières plus élevées avec un "concentré" lait fournissant les apports équilibrés par litre de

lait. Les besoins pour un litre de lait sont de 0,4 UF et 60 g de MAD. Dans les aliments

disponibles, le son de riz artisanal non vanné ne fournit pas assez de matières azotées (0,48

UF et 23 ede MAD) tandis que I'ABH en fournit trop (0,46 UF pour 160 g de MAD). A partir
de ces deux compléments on peut fabriquer un "concentré" dont une quantité donnée apporte

les éléments pour un litre de lait, ou on peut rééquilibrer une ration de base déséquilibrée (en

Annexe L1 on trouvera deux manières de calculer les proportions d'un mélange à deux

éléments, la "croix des mélanges" par Soltner et une autre formule dans I'ouwage coordonné
par Le Thiec). Ainsi avec un mélange de 0,550 kg de son de riz artisanal non vanné et de

0,300 kg d'ABH, soit environ 65 oÂ de son et 35 % d'ABH, on obtient un concentré de 0,850

Kg fournissant 0,4 UF et 60 g de MAD, soit les apports nécessaires à la production d'un litre
de lait. Pour obtenir une ration plus "concentrée" il faudrait effectuer le mélange avec de la
farine basse de nz artisanale, vannée ou non ou fine surtout ( I ,l UF et 89 g de MAD) produite

à Niono et I'associer à de faibles quantités d'ABH. Le rééquilibrage des rations déficitaires en

énergie peut également se faire à partir de la mélasse de canne, si son approvisionnement se

met en place.

L'expérimentation de ces rations doit se faire avec toute la rigueur exposée pour les

boeufs de traction (témoin, lots suffisants et le plus homogène possible), dès le début d'entrée

en lactation et avec I'approche technique, économique et sociale déjà développée. On se

rapprochera du technicien PSE de la laiterie Danaya Nono pour analyser ensemble les rations
préconisées, les résultats obtenus par les membres des groupements laitiers de Niono et les

conditions d'adoption des innovations.

L'étude des rations de production laitière avait montré qu'elles étaient égalernent

carencées en éléments minéraux la conséquence étant une certaine limitation de la
production laitière et des répercussions probables sur la fecondité. L'adjonction de minéraux
(sel, calcium, phosphore) dans le "concentré" ou l'emploi de pierres à lécher en contenant
(coquillages broyés, poudre d'os calciné, préparation du commerce) devrait améliorer la
production laitière et surtout la fecondité (McDowell et al., 1984).

2.2.4. Amélioration de ltembouche bovine

L'étude des rations d'embouche montrait qu'elles étaient très largement excédentaires

en quantités, donc avec un gaspillage de produits de valeur mais cependant très déséquilibrées

et notamment limitées en énergie. Malgré cela, une forte rentabilité se dégage compte tenu

des prix du marché local et une meilleure maîtrise de la commercialisation à longue distance

pourrait encore accroître cette rentabilité.
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Les ateliers cl'embor.rche basés sur la paille cle riz. le son non vanné et un complérnent d'ABH,
permettent de procluire plusieurs tbis par an. un bétail bien valorisé sur le rnarché local.



Pour la rationalisation des quantités distribuées, des lots d'animaux embouchés

devraient recevoir des rations limitées en quantité et rééquilibrées en énergie de differentes

manières. Nous donnons en Annexe 12 un exemple de méthodologie préconisée par I'ITCF
pour la conduite d'un essai de comparaison de régimes alimentaires sur taurillons (Raymond

F., I 984) qui aborde la partie technique seulement. Comme pour la traction et la production

laitière, cette approche technique doit être doublée d'une approche économique et sociale.

2.2.5. la recherche de références complémentaires

Un certain nombre de sujets doivent être abordés pour fournir des données techniques,

économiques ou sociales et permettre de mieux conseiller les exploitants.

n Meitleure quantification des aliments produits sur place

Quantités de "son" disponibles à Niono
Une enquête de I'URDOC (Mamadi Keita, 1999) estimait que par rapport à la

production de paddy (un sac :75 kg), la production de riz blanc était de 63,7 oÂ pour une

quantité de "son" récupérée de 29,9 % (un sac de "son" -- 62 kg) et des pertes estimées à

6,4 o/o. Pour estimer la quantité de "son" disponible dans la zone , il faudrait connaître des

données complémentaires :

- quantités de paddy produite
- quantités de paddy exportées hors de la zone
- quantité de paddy restant sur la zone
- quantité de "son" produite sur place
- quantités de "son" exportées de la zone (type et prix)
- quantités de "son" utilisées sur la zone (types et prix, variations de prix )
C'est à partir de cette dernière quantité de son disponible sur lazone que peut

s'organiser la complémentation du cheptel.

Quantités de pailles de riz disponibles pour I'alimentation du bétail et la fabrication de

fumier.
L'URDOC établissait en 1998 (Mamadou Keita) que pour la variété Gambiaca, le

rapport grain / paille était voisin de I . Qu'en est-il en moyenne pour le Kala Inferieur ?

Mélasse de canne
On ignore les quantités disponibles et les lieux, les conditions de commercialisation et

les prix, les périodes de disponibilité, les modes de transport. Pour les calculs de ration (et le

transport) on retiendra que la densité est voisine de 1,4 -

Aliment Bétait Huicoma (ABH)
Sa disponibilité et son prix départ son mal connus ainsi que son mode d'attribution.

Quant à sa valeur fourragère elle semble variable d'une année sur I'autre, en fonction des

proportions retenues pour ses differents constifuants. Une meilleure connaissance de la

proportion de ses constituants, chaque année, permettrait de mieux préciser la valeur

fourragère de ce qui constitue pratiquement le seul "concentré" de la zone. La formulation des

rations est très liée à la meilleure connaissance de cette valeur fourragère de I'ABH.

19



Lcs pailles de riz sont ramassées au village et stockées en

stocks en vrAc et l'encombrement cle ces pailles entraînent
stock en tïn de saison sèche.

vrac. Les ditTcultés d'évaluer les

le plus souvent des ruptures de

La botteleuse permet de stocker beaucoup plus de paille et d'en estimer t'acilement les

réserves.



Données mises à jour sur la botteleuse.
Le suivi de I'utilisation de la botteleuse a fourni de bonnes informations technico-

économiques ainsi que les raisons qui poussent des paysans à vouloir adopter cette innovation

malgré un rendement technique très faible au départ (production de I bottes de paille de 11 kg

par heure et par 3 personnes et une durée moyenne de travail de 5 heures. Des modifications

techniques étaient proposées pour améliorer le rendement en manuel et pour l'équipement d'un

moteur sur un prototype. Un nouveau suivi technico-économique et social est nécessaire pour

mieux approcher la nouvelle réalité de cette technologie.

Connaissance de la filière bétail de Niono jusqu'aux marchés terminaux (Bamako,

exportation)
La filière bétail a êté étudiée par I'IER pour certaines régions. La meilleure

valorisation de I'embouche à Niono passe par la meilleure connaissance des prix d'achat

locaux ( de leurs fluctuations et des raisons de ces fluctuations ) et surtout de la formation des

prix tout au long de la filière, jusqu'au marché terminal, Bamako, et éventuellement sur

I'exportation. La rentabilité de I'embouche semble se faire plus sur le différentiel de prix
achat/vente que sur la qualité technico-économique de I'embouche elle-même.

Nous donnons, page suivante, un exemple sur la commercialisation d'ovins embouchés

au Burkina Faso, qui démontre de façon éclatante que produire et vendre sur un marché

intérieur local ne rapporte pratiquement rien à son producteur (marge de 7 à 17 %), tandis que

la maîtrise de la commercialisation à longue distance procurait une marge de 73 à 85 % ! Les

emboucheurs de Niono doivent avoir une meilleure vision de leur circuit de

commercialisation entre Niono et Bamako ou Abidjan pour connaître où se fait la marge. Un
exemple de formation des prix tout au long de la filière bovine entre Bobo Dioulasso et

Abidjan est donné en Annexe 13. Cette meilleure connaissance de la filière bovine, mais aussi

ovine et caprine peut se faire en partenariat avec I'IER.

Connaissance de I'implication des femmes dans l'élevage de bovins et de petits
ruminants

Le programme élevage n'a pour le moment aucune entrée en direction des femmes

alors que celles-ci sont propriétaires de bétail (bovins et ovins-caprins) et élèvent notamment

des moutons. Un suivi technico-économique des élevages ovins menés par les femmes doit

permettre de diagnostiquer les problèmes spécifiques de ces élevages et d'initier avec les

femmes de activités de CdG. Unepremière enquête rapide (10 villages, 5 femmes par village)

et un suivi de quelques troupeaux (un cycle d'embouche ou un an de suivi d'un échantillon de

30 ovins dans 2 villages) doit permettre de fournir des réferences technico-économiques sur

ces élevages, d'en diagnostiquer les problèmes et d'initier dans un second temps un conseil de

gestion.
Les villages de Foabougou et de N6, assez contrastés pourraient constituer

l'échantillon à suivre. Les objectifs poursuivis par les femmes dans ces types d'élevage

seraient à préciser, puis des données sur la santé (vaccinations, pathologies...), I'alimentation

(calendrier fourrager, complémentation, apport des ligneux...), génétique, type de

logement...et enfin la valorisation qui est faite de ces productions (prix d'achat , prix de vente,

époque, période d'embouche Tabaski...), difficultés rencontrées et souhaits.
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Quand produire mieux ne suffit pas.i.

L'article de NIANOGO et aI. Oggndémontrc clairernent q..,'urrc embouche oving mêmc si clle

est techniquement très bicn menéc à Pouytcnga (Burtina Faso),.ne sqa plcincrncnt valoriséc que si elle

est commàcialiséc sur un marché lointain (Abidjan). Produirc et vcndrc sur place nc profitc quc très

faiblemenr au producreur (de 1882 ù3739 F.CFA de margc bénéficiairg soit de I I l? % par r1pq9a au

prix de rwient) alors quc la commercialisation sur Abidan peut rapportcr dc22263 à24120 F.CFA de

margc béoéftiairc par animal (soit 73 ù85 yù'.

L'éleveur*mboucheur nc.pouvant seul cffcctuer cc déptacanent" c'est le rôle du Crrotrpement de

regroup€r lcs animaux curbouchés âc différcnts propriétaires mcmbres du groupcment et de lcs

conrmercialiser par contrat su ces marcbé:]3Tltx]1s plus remunéràtcun.

eruDE DES svsrenEs D,EMBoucHE coMMERcûALE DANS lÂ RÉcloN DE Pot YTENGA

A. J. NIANOGO, O. OUEDRAOGO, g. DF.USON,.B. GNOUMOU, S. NASSA, D. KABORE

INSTITUT DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RECHERCHES AGRICOLES

RÉSUfUe oUAGADoUGoU B.P.71gz BURKINA FASo

Cette étude a porté sur les caractéristiques de femboudre ovine dans la ville de Pouytenga-

ues prati<lues afimentaires, sanitiaires et socioéconomiqr.res de sept éleveurs ontété suivis pendant

fturi"urs-mois- L èvolution pondêrale des animaux a également été enregistrée.

Bien que l.alimentation des animaux ne rèspede pasloujours les normes sur le plan quantité

et teneur en éneç'ie. les performances des animatx sont globalement satisfaisantes- Les G$JIQ sont

assez influencés par la conduite imprimée par l'éleveur. on note aussi que la rentabilité de

l,embouche est très élevée si les animaux soni exportës vers Abidjan pour la vente, et assez faible

lorsqu.ils sont vendus sur place à Pouytenga. Enfin. I'ttitisation du crêdit grève la marge

bénéficiaire de l'éleveur

TABLEAU NO 2. BILAN ECONOMIOUE DE L'EMBOUCHE OVINE

Revenus et coûts unité L
ç
I+

Lieu de vente

Charges d'alimentation F C.F.A./animal ----z8476 8392

Charges vétérinaires F C.F.A-/animal 369 170

Charges de structure F C.F.A./animal 826 2397

Coûts commerciaux F C.F.A./animal 200 4157

Achat animal F C.F.A./animal 1 2706 13412

Coût emprunt F C.F.A./anirnal 1 857 1 857

Prix de revient F C.F.A./animal 24434 30385

Revenu brut à la vente F C.F.A./animal 2631 6 52648

Avec crédit agricole

@
ffie bénéficiaire)

-

ratio avantages-coÛts

F C.F-A./animal
F C.F.A./animal (
ratio

ffi
1 .o8

30385
( 22263H

Sans crédit agricole
#

Prix de revient

ratio avantages-coÛts

F C.F.A./animal
F C.F.A-/animal
ratio

22577

@
1 .17

28528@
1.85



III . LE CONSEIL DE GESTION (CdG) EN ELEVAGE

3.1. La place de l'élevage dans I'exploitation

,, Lariziculture assure la consommation de céréales de la famille et cette activité

représente 43 % des dépenses et seulement 26 % des recettes de I'exploitation. Ainsi la

gestion de I'exploitation nepeut être limitée à celle de I'activiténz " (Ducrot, Bulteau' 2000).

La place de l'éievage est pour le moment mal connue, tant au niveau du nombre de

producteurs qui possèdent du cheptel en dehors des boeufs de traction, qu'au niveau de la

participation de i'activité élevage dans les recettes et les dépenses des exploitations qui

pratiquent l'élevage.
Les éleveurs rencontrés semblent très intéressés par I'approche globale qui est faite de

leur élevage (productions, gestion du troupeau...) et plus généralement par I'approche globale

de leur exptoitation que 
""lu 

permet. Des membres du groupe conseil de gestion ont souhaité

et réalisé ie suivi de leurs ateliers d'élevage : bétail de trait, vaches laitières et embouche.

Les agro-éleveurs impliqués dans la commercialisation du lait par Danaya Nono et

dans I'appui qu'ils reçoivent à la production laitière font bien la différence entre cette approche

"commerciale" (produire du lait pour la laiterie) et I'approche plus globale que leur propose

I'URDOC en cernant tous les aspects de leurs productions animales et les implications dans le

système de production de I'exploitation.

3.2.Les thèmes de Conseil de Gestion (CdG) en élevage.

Certains thèmes sont déjà opérationnels tandis que d'autres sont en cours d'élaboration

et proviendront des résultats validés des expérimentations en milieu agro-éleveur.

Les thèmes actuellement identifiés sont :

- Le rationnement des bæufs de labour en phase de préparation et en phase de

travail. Le diagnostic montre que les rations actuellement employées sont

déficitaires en énergie. Un essai d'incorporation de mélasse dans la ration devrait

être entrepris dès cette campagne avec des paysans volontaires.

- Le rationnement des vaches laitières. Le diagnostic montre que les rations sont

déséquilibrées, qu'il y a un gaspillage de matières azotées et que l'équilibre

minéral n'est Pas Pris en comPte.

- Le rationnement des animaux dtembouche. Le diagnostic montre qu'il y a ici

aussi un gaspillage de produits de valeur et qu'une meilleure rentabilité peut être

atteinte.

- La complémentation minérale par les pierres à lécher

- L'apport ciblé ù'azote par les blocs son-urée ou son-mélasse-urée.

- Loestimation des besoins de I'exploitation en fourrages et compléments pour

l'année en fonction des spéculations animales choisies, du nombre d'animaux dans

chaque spéculation et des besoins individuels des animaux.
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L'estimation du disponible en fourrages et compléments de I'exploitation en

fin de campagne agricole (pailles, fanes diverses, son ). Des tableaux simplifiés

donnant les estimations de fourrages et sous produits par culture doivent permettre

à I'exploitant d'estimer ses ressources disponibles.

La gestion des stocks de fourrage au cours de I'année en fonction du disponible

et des besoins. C'est le point presque le plus important actuellement, le manque de

prévision des besoins et le gaspillage d'alimentation dans les rations se combinent

pour produire des ruptures de stock difficiles à gérer par I'agro-éleveur.

La production de fourrage de complément en contre-saison. L'utilisation de

résidus de culture de contre saison comme les fanes de pomme de terre (voir
tableau de valeur) ou la production d'arachide mixte grain/fanes sont à promouvoir.

- Le stockage des fourrages en hangar

- L'utilisation d'une botteleuse

- La mise en place d'une étable fumière et la quantification de la production de

fumier. Cette étable doit être considérée comme un outil de production, permettant

de fournir des rations ciblées à des vaches laitières, des boeufs de trait ou des

animaux d'embouche et devant dégager des bénéfices, le sous-produit de ces

ateliers étant le fumier, a valoriser également pour évaluer le bénéfice de l'étable.

- Le compte d'exploitation d'une production laitière ou de viande

Au fur et à mesure de la validation des thèmes, des fiches illustrées devraient détailler

la conduite à tenir ou le mode de calcul à effectuer. Suivant les résultats des enquêtes, la

commercialisation du bétail peut devenir un thème en la couplant avec une structuration des

éleveurs.

3,3. La prise en charge du Conseil de Gestion par les éleveurs

La mise en pratique du CdG peut se faire après adhésion des éleveurs au Centre de

Prestation de Service (CPS) et après fournitures par I'URDOC des outils de CdG et

formation des conseillers du CPS. Plusieurs réflexions doivent être menées pour réaliser ce

CdG en élevage :

- la production animale est une spécialité dont on peut donner les bases à des conseillers

polyvalents mais qui peut demander I'appui de spécialistes à certains moments. Ainsi la santé

animale est assurée par les vétérinaires privés mandataires et par un GIE comme Yiriwa So.

Jusqu'à quel niveau le CdG peut-il être assuré par les Conseillers polyvalents du CPS et à

quel moment une contractualisation avec des spécialistes (tels que ceux du GIE Yiriwa So)

doit-elle être envisagée par le CPS pour certaines interventions spécialisés en élevage ? Un
partage des tâches peut être envisagé entre ces deux structures, le conseil de base en élevage

étant assuré par le CPS (80 % des thèmes) et le GIE intervenant contractuellement avec la

22



structure CPS pour les tâches spécifiques de zootechnie (rationnement individuel du bétail en

production).

- la prise en charge des CPS par les agro-éleveurs est un but à atteindre mais le groupe

des éleveurs est un groupe beaucoup plus restreint que celui des producteurs de nz.Il n'est

pas évident que les seuls éleveurs adhérents au CPS puissent prendre en charge ce conseil

seulement par leurs cotisations individuelles. La mise en place de groupements d'éleveurs

menant des activités économiques rentables (approvisionnement : pharmacies vétérinaires,

fabrication de pierres à lécher, de blocs nutritionnel, aliment bétail... et valorisation des

productions : commercialisation du bétail, transformation des produits laitiers...) pourrait

permettre à ces groupements de dégager une part de leurs bénéfices pour prendre en charge le

complément de financement nécessaire à la rémunération du conseiller CPS.

- le conseil peut se concevoir en groupe ou en individuel ou les deux à la fois. Le conseil

en groupe permet une approche participative stimulante et coûte moins cher qu'une approche

individuelle qui est pourtant réclamée et qui se justifie aussi de par le caractère plus particulier

à chaque élevage, cette approche individuelle permettant de répondre de façon précise à une

demande pertinente. Comme il a déjà été dit précédemment, la variabilité entre deux vaches

laitières (rang de lactation, mois de lactation, format...) est infiniment plus grande qu'entre

deux pieds de iz et le rationnement qui en découle doit prendre souvent I'aspect d'un

traitement << cas par cas >>. La réflexion doit porter sur ce que le CdG peut apporter en

commun et ce qu'il peut ou doit apporter en individuel. La réflexion doit aussi porter sur le

rôle que pourraient jouer d'éventuels < éleveurs-formateurs )> pour la démultiplication des

actions.

IV - L'appui à I'implication du GIE Yiriwa So dans le CdG

4.1. Rôle du GIE Yiriwa So dans le conseil de Gestion

Le GIE yiriwa So a initié une contractualisation en matière de suivi sanitaire du bétail

dans deux villages et les résultats semblent très prometteurs (coût réduit de la prestation, suivi

sanitaire performant, satisfaction des éleveurs). Les membres de ce GIE sont des spécialistes

en élevages (ingénieurs zootechniciens de l'IPR) et peuvent développer un conseil spécialisé

en élevage. La réflexion sur la contractualisation entre le CPS et un prestataire comme ce

GIE pour des prestations spéciales en matière d'élevage doit être effective car autrement rien

n'empêche le GIE de proposer et de fournir des prestations en CdG en matière d'élevage

(santé et zootechnie) puisqu'il en a les compétences (mais pas forcément le temps nécessaire

et les moyens logistiques). Cependant, les compétences en zootechnie sont pour le moment

générales et le GIE est en attente des outils de CdG à mettre au point par I'URDOC à travers

I'expérimentation en milieu éleveur, avant de se lancer dans le conseil en zootechnie.

Parmi tous les thèmes de Conseil de Gestion identifiés aupoint 3.2, les thèmes qui

pourraient être plus spécifiquement du ressort de Yiriwa So seraient ceux demandant des

èompétences bien spécifiques en complémentation (ajustement au cas par cas des rations de

travàil, de production laitière et d'embouche et I'approche économique qui lui est liée) et qui

demandent des compétences de zootechnicien, tandis que les thèmes de production de
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compléments (fabrication de blocs son-urée, pierres à lécher...) et d'outil de prévision et de

gestion des stocks de fourrages de I'exploitation, seraient plus du ressort des techniciens

polyvalents du CPS.

La meilleure manière d'impliquer le GIE Yiriwa So dans le Conseil de Gestion est de

I'associer dès le début à l'élaboration et au suivi des thèmes de I'expérimentation en milieu

éleveur à développer par I'URDOC, sur les thèmes zootechniques de la complémentation, afin

de mettre au point et de valider ensemble, URDOC - GIE Yiriwa So et éleveurs, les thèmes à

faire passer ensuite au Conseil de Gestion.

L'expérimentation en milieu éleveur sur les différents thème liés à la complémentation

alimentaire doit réussir à prouver aux éleveurs qu'éviter les gaspillages d'aliment peut

permettre de faire des économies et d'éviter les ruptures de stocks, qu'équilibrer les rations

peut permettre de produire plus de travail, de lait ou de viande...et que tout ceci peut se

calculer au niveau de I'exploitation et permettre de rapporter des revenus supplémentaires. La

phase de restitution-discussion avec les éleveurs des résultats des expérimentations menées

chez eux est capitale pour qu'une demande en appui à I'alimentation du bétail se développe et

que la mise en place du CdG en la matière se réalise.

Une partie de la mise au point des thèmes zootechniques du CdG, comme le suivi des

réferences technico-économiques, pourrait être sous-traitée avec le GIE Yiriwa So, tandis que

le CdG en lui-même, une fois les thèmes mis au point, serait négocié entre le GIE et les

éleveurs, comme cela se pratique déjà pour la santé animale.

Pour I'instant les prestations que le GIE fournit en matière de santé animale sont très

intéressantes, les villages sont demandeurs et un appui logistique ponctuel pourrait être

apporté par I'URDOC au GIE pour que cette fonction santé animale se développe et que

I'autofinancement du GIE soit effectif à partir d'un certain seuil d'éleveurs adhérents. En

approche participative et avec une cotisation de 250 FCFA par bovin, un village de 1600

bovins a cotisé 400 000 FCFA pour bénéficier d'un suivi rapproché de ses animaux (pas sage 2

à 4 fois par semaine en zone proche de Niono) et des visites sur les lieux de transhumance. Le

GIE estime que 5 villages contractualisant les prestations de suivi vétérinaire peuvent faire

fonctionner un agent du GIE pendant une année (90 % des sommes revenant à I'agent, l0 o/o

au GIE).

Les facteurs limitants au développement de ces activités sont le manque de moyen de

déplacement et le manque de temps, notamment pour se rendre sur les lieux de transhumance

du bétail et respecter le contrat passé avec les éleveurs.

4.2. La structuration des éleveurs en groupement

La mission a identifié une carence en structuration des éleveurs au niveau de la
base. La Coopérative des éleveurs de Niono est actuellement inopérante en matière

d'approvisionnement en produits vétérinaires et en aliment du bétail (ABH de Huicoma

Koutiala ou mélasse des usines voisines) et les éleveurs des villages ne sont pas strucfurés

pour formuler leurs demandes ni pour résoudre directement ces problèmes

d'approvisionnement. Le GIE Yiriwa So tente de mettre en place des groupements de base

pour qu'ils constituent une pharmacie vétérinaire afin que les éleveurs disposent sur place de

produits au moindre coûrt, de bonne qualité et sans rupture de stocks. Les traitements seraient

24



toujours administrés par les spécialistes du GIE. La santé animale de base pourrait

progressivement être prise en charge par les éleveurs eux-mêmes.

La mission constate que le volet élevage de I' URDOC se concentre sur la production

et que la valorisation de ces productions nf est pas abordée pour le moment et que les

fitières lait (lait et fromages) ou viande, ne sont pas prises en compte ni les filières

d'approvisionnement en intrants. Il n'y a que la filière courte de la PME Danaya Nono

lmini-laiterie de Niono) qui transforme et vende localement le lait des producteurs et se

charge des approvisionnements en aliments du bétail à partir d'un fonds de roulement. Dans

tous les autres cas, les productions locales rentrent dans des filières non encore étudiées pour

savoir où se fait la plus-value et comment les producteurs doivent s'organiser pour maîtriser

tant les approvisionnements que la commercialisation de leurs productions.

La professionnalisation de l'élevage passe par la mise en place doacteurs dans le

secteur élevage et en premier lieu par la représentation des éleveurs et leur implication directe

dans les activités d'élevage (fourniture d'intrants à leurs membres, transformation et

commercialisation de leurs productions). Des appuis dewaient être apportés à I'URDOC et au

GIE en matière d'animation pour la mise en place de groupements d'éleveurs.

A terme,lazone devrait disposer de differents acteurs en matière d'élevage :

- les groupements d'éleveurs avec des fonctions d'approvisionnement, de

transformation, de commerciali sation
- les prestataires de services de formation, de Conseil de Gestion de base en élevage

comme le CPS,
- les prestataires en santé animale et conseil de gestion spécialisé en zootechnie

cofirme Yiriwa So

- des pME comme des ateliers de fabrication de pierres à lécher ou des fromageries

artisanales à promouvoir
- la laiterie Danaya Nono.

V _ LES RELATIONS AGRICULTURE - ELEVAGE DANS LA
COMMUNE DE KALA SIGUIDA

La mission a pris contact avec le Maire de la Commune et ses adjoints et a visité la zone

pastorale p."5"ttlie comme devant bénéficier d'un aménagement hydraulique. La mission a

informé les autorités de la commune et les chefs de villages visités, de la réalisation d'un stage

pour deux étudiants (un étudiant du CNEARC et un étudiant de I'IPR) chargé d'appuyer les

autorités de la commune en leur fournissant une cartographie des zones où des conflits

agriculture-élevage ont lieu et des zones pastorales dégradées ou sous-exploitées. Cet outil

"àrtogruphique 
ril'itt,r.ntaire des conflits par type, par lieu, par époque... et par cause, doit

permettre aux autorités communales de poursuivre avec tous les acteurs concernés, la

iecherche de solutions dans la gestion de ces biens collectifs en multi-usage. Le stage qui s'est

achevé en fin 2001 est en phase de rédaction actuellement. Les résultats de ce stage

apporteront aux autorités de la commune des éléments spécifiques d'information lui
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permettant de mieux appréhender les problèmes de relations agriculture-élevage, de conflits et

àe l'état de ses ressources, pour entamer la mise en place d'une gestion de son terroir avec le

maximum de chances de réussite.

Depuis fevrier 200| la Charte Pastorale définit les principes fondamentaux et les

règles qui doivent régir les activités pastorales au Mali. Les Collectivités Territoriales, donc

les Communes, ont la charge de l'élaboration des règlements locaux qui vont effectivement

inscrire la loi dans le vécu des populations grâce à I'approche "par la base" de la gestion

décentralisée parti cipative.

Un des points les plus importants pour la réussite de la gestion est bien la participation

de tous aux discussions et aux décisions. 11 semble donc que la première chose à faire pour la

Collectivité Territoriale de base que constitue la Commune de Kala Siguida soit d'organiser la

concertation entre tous les acteurs présents, à un moment ou à un autre sur la Commune et qui

utilisent ses ressources :

- les agro-éleveurs des casiers de I'Office du Niger
- les agro-éleveurs hors casiers

- les transhumants du Delta Central ou de la Commune de Kala Siguida

- les éleveurs urbains
- les éleveurs de chameaux ou de petits ruminants installés à demeure ou utilisateurs

périodique des pâturages de la Commune.

pour ne pas que la gestion de terroir soit un outil d'exclusion (ce qui serait le contraire

du but recherché et condamnerait à terme la gestion), la Commune devra veiller à ce que

chacun de ces utilisateurs soit représenté à toutes les discussions, même ceux qui viennent de

loin et que ne séjournent que quelques jours "en passant" mais pour lesquels ce séjour est une

nécessiié et tel bourtol un passage obligé....un mode de représentation devra être trouvé. Cet

organe de concertation sur la gestion agro-pastorale, qu'on pourrait appeler la Commission

A[ropastorale Communale, serait chargé de débattre de tous les problèmes et d'en réferer au

Cànsèit Municipal et au Maire pour délibérer, réglementer et faire appliquer la Convention

communale de gestion des domaines agricoles et pastoraux.

C'est ce cadre de concertation qui permet d'exposer les problèmes, les conflits, leurs

causes...et de proposer des solutions par la mise au point de règlements ou de décider de la

création de nouvelles ressources en eau et donc en pâturages en précisant les lieux, les

bénéficiaires et leur organisation, les modalités de gestion (règlement intérieur et cahier des

charges)...

Si la représentation de chacun est indispensable, la connaissance approfondie de la

situation de chacun devra être recherchée, de ses aspirations et de ses contraintes. Afin de

saisir la diversité des situations et donc des solutions à apporter, par exemple une typologie

des éleveurs par rapport aux besoins en hydraulique pastorale devrait aider à proposer des

types d'ouvrages (mares et surcreusement ou forages à gros débit pour les gros élevages, puits

pastoraux, mares ou forages pour les petits élevages), suivant le besoin réel et la capacité de

gestion des ouvrages d'hydraulique comme des terroirs pastoraux. La connaissance des

ressources en eau, notamment en eaux profondes, est un outil nécessaire à la prise de

décision. Mais la connaissance des ressources doit être accompagnée de la discussion des

avantages et des inconvénients de chacune de ces ressources :
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Les ressoLlrces tburragères
utilisées que clans la mesure

des Cornllllnes sont partbis abondantes mais ne peuvent être

oùr cles ressoLlrces en eaux existent.
Ft7r' .-i

l

Améliorer les ressources en eau (puits pastoraltx, mares, tbrages) pennettrait d'une part

cl'optimiser 1'urtilisation des ressources tburragères et d'autre parl de lirniter les cont'lits

agricr-rlteurs-éleveurs engenclrés en zone agricole aux périodes critiques semis/récolte.



- les puits ont I'avantaged'être d'un coût modéré, de pouvoir être facilement attribués

et donc géréi et de par leur multiplication et leur débit limité, de constituer sans doute la

meilleure utilisation possible des ressources naturelles en dispersant la charge en bétail. Ce

type d'abreuvement ôst toutefois incompatible pour des éleveurs possédant de grands

troupeaux, ceux-ci recherchant une eau de surface accessible sans puisage manuel donc des

mares, cours d'eau, drains... ou forages.

- les mares ont I'avantage d'offrir une eau sans travail manuel et gratuitement et par

leur surcreusement d'un coût relativement modique, d'améliorer une situation locale sans

changer le mode traditionnel d'utilisation du couple eau-pâturage. Leur assèchement met fin à

I'utiliiation des ressources environnantes ce qui peut permettre d'assurer leur pérennité. Elles

ont le désavantage d'être soumises aux aléas pluviométriques, de se combler assez rapidement

dans certains cas et de procurer au bétail et à fortiori aux populations d'éleveurs, une eau

souvent polluée sans aménagement particulier.
- les forages sont d'un coût élevé et d'un fonctionnement et d'un entretien qui nécessite

une très bonne organisation pour assurer leur pérennité et qui peut être onéreux' mais ils

assurent d'un *".ri"o.rp I'ouverfure d'un vaste pâturage à un cheptel important si leur débit est

élevé et ils offrent .rn" 
"u., 

de qualité. Leur ouverfure et fermeture, en principe réglementée,

peut parfois, sous certaines "pressions", échapper au contrôle des gestionnaires et entraîner

àes degradations de la ressource pastorale par surpâturage du fait de la concentration en bétail

à des p?riod"r inappropriées. En présence de plusieurs forages, la concertation locale mais

aussi iégional", 
"ô 

qui est plus difficile, devient nécessaire pour fixer un prix de I'eau aux

forages qui ne provoque pas un afflux de transhumants au forage le moins cher, et constitue

,rrr" âifficulté zupplémeniaire de leur gestion. On a pu voir au Niger des associations dirigées

par des personnages peu scrupuleux, fixer des prix de I'eau très bas pour engendrer des

iecettesiapides 
"tt 

ruirinant le pâturage, la charge en bétail n'étant plus fonction de la

capacité de charge du pâturage mais simplement du prix de I'eau !

Dans tous les cas, la participation financière des utilisateurs au financement de

I'ouvrage est a rechercher afin de valider I'appropriation de I'ouvrage et de permettre une

gestion des espaces qui en dépendent.

En parallèle aux ressources en eaux, pour aider à la prise de décision quant à la gestion

du terroir de la commune, une cartographie des pâturages serait d'un apport précieux à la

Commission et aux structures d'appui comme I'URDOC. Les premiers éléments de réponse

quant aux ressources fourragères disponibles devraient être fournis par les rapports de stage

mentionnés mais une cartographie des pâturages de la Commune, de leur potentiel et de leur

état, serait un outil de gestion nécessaire.

Pour les populations rencontrées dans la zone,la Convention permettant de

réglementer la circulation des animaux est nécessaire mais n'est qu'un moyen provisoire de

régler les conflits, la solution durable est celle de I'ouverrure de points d'eau capables de tenir

le bétail le plus longtemps possible hors des zones de culture.
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VI _ RESULTATS ATTENDUS ET INDICATEURS DE SUIVI

Les résultats attendus se situent dans trois domaines :

- Intensification des productions animales
- professionnali sation
- amélioration des relations agriculture-élevage

5.1. Intensification des productions animales

le problème fondamental des différentes productions animales de lazone est la gestion

de I'alimentation.

Etablissement du bilan fourrager de I'exploitation
Le premier résultat à attendre du volet élevage est de parvenir à ce qu'en fin de

campagne agricole, les agro-éleveurs puissent quantifier les ressources alimentaires propres

donf ils disposent afin de les opposer aux besoins quantifiés de leurs différentes spéculations

envisagées (de I'entretien d'une paire de boeufs pour la campagne agricole suivante à la

produciion multiple embouche-production laitière). La pratique du bilan fourrager doit

èviter les ruptures de stock et permettre aux éleveurs de quantifier la diminution de leurs

productions animales si leurs ressources sont insuffisantes ou de quantifier et planifier les

àchats d'aliments dont ils auront besoin pendant la saison pour mener à bien ces productions.

Les indicateurs de réalisation dans ce domaine sont la mise au point de fiches aidant

l'éleveur à quantifier ses apports et ses besoins :

- fiche sur I'estimation des réserves fourragères de I'exploitation
- fiche sur I'estimation des besoins globaux de ses animaux en fonction des périodes et

des spéculations
L'indicateur de réalisation est la mesure de la proportion d'éleveurs qui appliquent ces

bilans fourragers sur leurs exploitations après avoir été sensibilisés et formés à l'établissement

de ces bilans par le CdG.

L'établissement de rations pour les boeufs de traction.
Deux types de rations sont nécessaires au minimum, une ration de remise en condition

avant travaux et une ration de travail. Des adaptations peuvent se faire pour les autres

périodes de I'année.
Une fîche doit permettre à l'éleveur de calculer ces deux rations à partir des ressources

disponibles (produites ou achetées) en respectant les équilibres nutritionnels.
L'indicateur de réalisation est la mise au point de la fiche et son passage en conseil de

gestion. L'expérimentation en milieu éleveur doit permettre de quantifier la validité technique

(Cfurq réalisé et travail réalisé) pendant que I'estimation économique valorise le GMQ, le

travail effectué et le fumier produit et quantifie les charges pour en déduire la rémunération et

le taux marginal de rentabilité. La faisabilité sociale est discutée avec l'éleveur.

Mise au point de rations de production laitière et d'embouche et suivi de lf impact

De la même manière que pour I'alimentation des boeufs de trait, la complémentation

des laitières et I'embouche doivent faire I'objet de mises au point technique et de preuve de

I'intérêt économique d'une rationalisation de I'alimentation (impact complexe en production

laitière à faire ressortir et quantifier) et de sa faisabilité sociale, pour déboucher sur

l'établissement de fiches de conseil de gestion.
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Mise au point des autres thèmes qui accompagnent le rationnement (point 3.2) :

estimation des besoins, stockage, utilisation d'une botteleuse...

Chaque thème doit faire I'objet d'une évaluation technico-économique et sociale et de

l'établissement d'une fiche de conseil de gestion s'il est validé.

5.2. Professionnalisation

L'implication du GIE Yiriwa So dans le Conseil de gestion

Les résultats à attendre sont la mise au point de 3 thèmes de conseil de gestion sur la

complémentation des boeufs de trait, des femelles laitières et de I'embouche et leur

contiactualisation entre des éleveurs et le GIE. Les indicateurs de suivi sont la réalisation des

fiches et le nombre d'éleveurs ou de groupements qui contractualisent pour le CdG dans ces

domaines.

La structuration des éleveurs
L'organisation des éleveurs et leur implication dans I'amont et I'aval des filières

animales est une nécessité.
L'organisation des éleveurs devrait résoudre le problème des approvisionnements en

mélasse de canne à partir des usines toutes proches mais aussi intervenir dans les

approvisionnements en ABH. La fabrication locale de pierres à lécher et de blocs son-urée par

eièmple devrait être envisageable rapidement à partir de petites PME mais aussi par des

éleveurs individuels ou d'éleveurs organisés en groupements comme ceux qui se mettent en

place pour la santé animale sous I'impulsion du GIE Yiriwa So.

5.3. Les relations agriculture - élevage

Au niveau de I'exploitation, l'étable laitière-fumière ou embouche-fumière comme

outil à la fois d'intensification de la production agricole et de la production animale. Le

résultat attendu est la validation technico-économique de l'étable à double fonction dans ce

contexte de production intensive de iz et de I'existence de débouchés pour les produits

laitiers.

Au niveau de la Commune de Kala Siguida c'est la mise en place effective de la

concertation au sein de la Commission puis de l'établissement de règlements constituant la

Convention communale de gestion des domaines agricoles et pastoraux qui sont attendus pour

la résolution des conflits.
Dans un deuxième temps c'est la réalisation d'ouvrages d'hydraulique pastorale et leur

prise en charge par les utilisateurs responsabilisés des Communes qui est attendue.

L'extension à d'autres Communes de la démarche pourrait se faire par la mise en place

de Commissions et par le recueil des éléments techniques nécessaires à l'établissement d'une

Convention Communale (identification des lieux, causes, périodes...de conflits, ressources en

eau et état des ressources pastorales...)
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VII. CONCLUSION

L'équipe élevage de I'URDOC a déjà montré qu'elle était capable d'analyser les

préoccupations des agro-éleveurs et de les transformer en thèmes de recherche afin d'y
apporter des solutions.

L'implication de I'URDOC dans les problématiques de l'élevage entraîne un double

changement d'échelle, d'abord au sein des exploitations pour aborder I'exploitation agro-
pastorale dans son ensernble et ensuite au sein de la zone en considérant que la résolution des

problèmes des casiers et des relations agriculteurs - éleveurs se trouvait sans doute

partiellement dans les casiers mais aussi hors casiers.

Les orientations proposées devraient permettre de mieux aborder les conditions de

passage des innovations dans le milieu, tant sur le plan technico-économique que social et de

rendre ces innovations maîtrisables par les producteurs et aussi durables.
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TERMES DE REII:ERENCE

MISSION D'APPIIAU PROGRAIVIME 
i.

WNAGRICULW

Obiet:

La mission portera sur :

o la niso cn placc d'un diqpositif de Recherche action en matike de productions animales pour
la rccherche €t l'élaboræion de réf&cnccs tcûnicp4conomiques sur les ateliers
d'intcnsification dans la zone de Niono ,

o le renfoicement des capacités des acteurs du développeurent des productions animales
(organisation des productanrs et des prestataires vét&inaires e zootechniciens de la zone avec
un objectif de professionnal isation),

+ ta proposition d'une méthode de travail pour le reoforccment de I'apptri du projet ur:c
cournutres nrrales en matike d'organisation des acteurc pour une gestion efficiente des

qnesions relatives à la gestion des domaines agricole ct pasùoral en zone Office du Nrger,
o la définition des résrttars affcodus ct les indicateurs de réalisation pf,Ir la duréc du projet.

r. cl)tlfurr:
Conforméme,m unc grands axes de travail dégagés lors de la mission d'appui dc mars 1997 de
Mr A Iæ IvfASSON du W I'URDOC a mené lors de sa premike phase, des

activités avec les elptoitanæ agricoles afin de contribuer à I'intégration barmonieuse de
l'agriculture et de l'élerrage à I'intérieur des périmètres inigués de I'Office du Niger.

In deirysème phase du projet démarré cn féwier 2000, a refenrl oomme axe principatg le corueit

-liiffiffiHlîSli'ffiîlî;tsvase par des rravarx de RD, doit arimenter re conscir
de ge*ion err donnécs de base et eo oûils pour comibuer ù une meilleurc prise en compte des

activités d'élorage dans le système de I'elçloitation agricole.
Nous dwons également propos€r une m&trode cohérente pour aborder les problèmes de la
gestion des terroirs qgricole et pastoral en zone OfEce du Niger.

Aru corrrs de l'exécution du PEtf 2000, l'équipe technique eo place a re,ncontré des diffrcultés
dans la mise en (ruwe des activités au plan méthodologique. Il est apparu indispensable d'établir
une cohérence entre le dispositif et les objectifs du projet (conseil de gestion aux exploitations
familiales, gestion de l'espace et des ressources) de manière à répondre auK besoins des

productzurs.

C'est à cette fin que I'URDOC sollicite I'expertise du CIRAD-EMVT.

2. TRAVAIL DU CONSULTANT

L'exploitation des documents de travail (protocoles et résultats) disponibles et les rencontres
avec les difFérents acteurs dewont permettre au consultant d'apporter un appui méthodologique
approprié à l'équipe technique du projet en matière d'élaboration de réferences technico-
économiques et de renforcement des capacites des acteurs en \ re d'une plus grande
professionnalisation en matière de productions animales et d'intégration agriculture élevage.
En rapport avec les systèmes d'élevage en place et les objectifs du projet en matière d'intégration
agriculture élevage, de conseil de gestion aux exploitations familiales, le consultant :



4t
o aidera à la mise en place d'une méthode simple de collecte et de traitement des données

simples pour l'élaboration de réferences technico4conomiques pertinentes en rapport avec

les systèmes d'élerrage de la rnne de Niono,
o identifiera en collaboration avec l'équipe du projet, les paramètres d'élevage les plus

pertinerrts à rechercher dans la zone et proposera un protocole adapté,

o fera des propositions strr les relations entre les travur:r sur l'élevagg €û læ opérations dç

conseil dà gestion développées par le projet. En quoi les référenoes technico-économiques qui

vont Ctre coUectées p€uvent aider les OPA st alimsnter le Cdg ?,

o apportera un appui méthodologique au projet pour tester et développq svoc le GIE Yiriwa So

dï prestatairi v&&inaires a zootechniciens, la nisg en æuvre du Cdg orienté vers les

qu.rtioos d'élevage. Quelle prestation peut fournir le GIE Yiriwa So dans le cadre du Cdg ?

. en plus des appuis apportés par monsierr Patrick DUGUE dans la conception des havaux de

RD et la roiôriotiôn Aes iesrmts en janvier 20O1, la mission denra préciser le mode

d'organisation des populations de la cornmune de lfula Siguida À meiltre en place pour une

gestion efficace .t au.*le des relations agriarltureélevage et des conflits qui en découleut.

o définira les résultats atteodus ct les indicatzurs de réalisation pour la duéc du projet sveo un

chronogramme de mise en truvr€,

A la fin de la mission, un aide mémoire denra êre fourni au proj€t par le missionnaire Evant son

déparq

Un rapport de mission complet sera fourni ru projet quinzc jours après la fin de la mission

3. PARTENAIRES A RENCONTRER 
. ,

- les agro-élwanrs impliçrés daûs I'activité Suivi zootechnique et sanitaire entreprise par

I'URD{C depuis janvià 1999 por ta collecte de données techniques ef les productanrs engûgés

dans le conseil de gestion aux oploitations,
- les représentants de la commgne rurale de lftla Siggids'
- le P CPS,
- les Op des villages de Nara et de Sériwala engagés dans la contractualisation des prestations

vétérinaires et zootechniques svec le GIE Yuiwa So,

- la chanrbre locale d'agrictrlturg
- les prestataires vétérinaires et zootechniciens du GIE Ytriwa So,

- la CAFON,
- la laiterie Danaya Nono du CIDR' et autres,

- IER : te CRRA de Niono @rogramme bovin)
- I'Offrce du Niger
- I'AFD,
- I'IPR/IFRA

4. PROFIL DU CONSULTANT

I-e consultant sera un chercheur du CIRAD-EÀ'fVT, expérimenté en Recherche-Développement

ayant une bonne connaissanc€ de la zone Offrce du Niger et de la problématique de I'intégration

agriculture-élevage.
Consultant ldentifié : lVfonsieur Alain It I\{ASSON du CIRAD-EIvfVT, Programme
productions Animales, Zootechqie (élevage et interaction avec I'agriculture), très expérimenté
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zur les questions de Recherche Astion daru les pays africains et particulièrement au Mali en zone

Office du Niger.

5. DIIREE

Cette mission derna durer 15 jours à compter du l" awil 2001.
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VTT-ABAQT'E DE POIDS POUR LES ZEBUS

ùeunes de
0àLan

animaux de
L à 2 ans

vaches mâles âAG

::!îL_1!ir_,_____:!11) pz(ks) c(cm) il;, --;tâl--il;,
60 22 100 82 130 t 56 130 22661 23 101 84 131 16L 131 23O62 24 102 86 L32 165 L32 23463 2s 103 88 133 1?0 133 23864 26 104 90 134 L7 4 134 24265 27 105 92 135 Llg 135 24766 28 106 s4 136 184 136 25L67 29 10? 96 137 188 13? 25568 30 108 98 138 193 138 25s6e 3t loe 1oo 13e Lsl i3; îés70 32 110 LOz 140 2O2 140 2677 L 33 r.11 t 04 141 2o7 iii îi t72 3s LLz 106 L42 zLL L42 27573 36 113 10? 1 43 2t6 143 27g7 4 37 114 10e iii 22L L44 28475 38 115 t Ll 145 225 145 28876 40 116 1L3 L46 230 146 2g277 4L 11? i. i. s 147 ,ai Lii ;re78 42 118 11? 148 23s 148 3007 9 44 11 9 11 9 L4g 244 LAg 304B0 45 L2O LzL 150 248 l_so 30881 46 LzL L23 151 253 151 3L2.82 47 Lzz 12s Lsz zsl ist 3i;83 48 L23 L27 1s3 262 1s3 32L84 49 L24 Lzg 154 267 154 3258 s 53 L25 131_ 1 55 27 L 155 32g86 54 L26 133 156 216 156 33387 56 L27 135 L5? 28L 15? 33?88 57 128 13? 1s8 285 r58 3418 9 59 Lzg 139 159 2go 159 34590 61 130 141 160 2g5 160 35091 62 131 1 43 161 zgs 161 35492 64 L32 145 162 304 L62 35893 66 133 L47 163 308 163 36294 68 134 149 L64 313 164 36695 10 r35 t_51 16s 318 16s 37096 12 136 153 166 322 166 37491 13 13? 154 L61 321 L67 3?898 ?5 r38 156 168 332 168 38299 11 139 158 169 336 169 38?100 19 140 160 170 341 170 391101 81 141 162 1?1 345 tl: 395

Périmètre thoracique

Poids estimés



3,L

L02
103
104
105
L06
107
108
109
11- 0
11L
LL2
1L3
114
115
1L6
117
Lt B

119
L20
L2L
L22
L23
L24
L25
L26
L27
1,2 I
L29
130
1-3 1
L32
133
134
t_35

83
B6
88
90
92
94
96
99

101
1- 03
105
108
111
113
116
118
L2L
L2?
L26
L29
131
134
136
140
L42
145
148
L51
L54
15?
r_ 60
163
166
170

ABAQUS
L42
143
L44
145
L46
L47
148
L49
150
151-
L52
153
154
155
156
15?
l,58
t- 59
160
16r-
L62
163
L64
165
166
r67
168
169
170
1?1
L72
173
L74
1?5
L76
L17
1_78

179
180

( suite )

L64
166
168
1?0
L72
L74
L76
178
180
L82
184
186
188
190
L92
r,94
L96
L97
200
20t
203
205
207
209
2LL
2L3
2L5
2L7
2L9
22L
223
22s
227
229
231
233
235
237
239

L72
173
L74
175
L76
L77
L7I
L79
180
t81
L82
183
184
185
t 86
L8?
188
189
190
191
L92
193
I94
195
196
L97
r_ 98
199
2AO
20L
202
203
244
205
206
207
208
209
2L0
2LL
2L2
2L3
2L4
215
2L6
2L7
218
2L9
220
22I
222
223

350
355
359
364
369
373
3?8
382
387
392
396
401
405
410
4t 5
4t 9
424
429
433
438
442
447
452
456
46L
466
470
475
479
484
489
493
498
503
50?
512
516
52L
526
530
s35
54 0
544
549
s53
558
563
567
572
576
581
58 6

L72
L73
L74
1_75

L76
L77
178
179
180
181
L82
183
184
185
186
187
188
189
r- 90
191
L92
193
194
195
196
L97
1_ 98
199
200
20L
202
203
204
205
206
207
208
209
210
2LL
2L2
2L3
2l.4
2L5
2L6
2L1
2L8
2L9
220
22l.
222
223

399
403
407
41L
415
420
424
428
432
436
440
444
448
452
457
461
465
469
473
477
481
485
490
494
498
so2
506
5t0
5L4
5L8
523
527
531
535
539
s43
547
551
555
560
564
568
572
51 6
s80
584
588
593
597
601
605
609
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224
225

590
595

224
225
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vrrr- urrLrsÀTIO@
cet abaque a été conçu en tenant compte de I'éEat

df enbonpoint de I'animal de telle sorte que son qtilisation ne

nécessite pas une correction notoire' Après la mesure du
périmètre thoracique r on fait ra lecture sur re ruban en cn et
on vérifie sur I'abaque Ie poids correspondanL dans Ia caLégorie
de Iranimal considéré.

Exenple:

Considérons une rrache dont Ie pêrimètre thoracigue
nesure 160 cln; Ie poids correspondant dans la cat'égorie vache
esL zgs kg dans ilabaque r cette vache pèse donc 295 kg, environ-
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ArJ f,hf€ud. les boeufs de trâdion sont très

sorcftés COi fes prectères ped€s d"q qt4'
ont ærCu 20É db bur polds v'tt gandant h
sabin eàctrs.tfé4nmghs' hrr etlicaclté nq

s.mble pas 16à au pritcs w-rp-!1q[ent
,t"tts Cà S tarae+xrt (ERSP qZ: !gg0'
À6fo( Ptod Ætlm a qt Foun, IER LtSAlO'

ilrnralot. Cc.ttlæ P.yrrrc utlfiscnt elnsl
otrdotrrt odrts de bocrds rttomdh'sm€nl'
itrerË SlsrçJorrt. btlqr rodnthstd
qoc h nombrr rflr{mu n6cossrhce-past
àn ûtrr6 lontrc asd æd qr bm 6'- 

En 1902. dàr cssats nen6s ctrez les
ptystns oni comgarô qu-atrc typ.es'de
;omptemcnts sur dàs boeufs cn r6gtme de

pâdo Frrnfgre P€ndatr h safsoo càctp cn

.o,n ritlrrttce : Fbc llétocorr' cottsormé

"n 
*oyenr,e à ralson de 25Og'UBT't(Unité

e&ai frodcal & ffi kg) d>, toh de-ÊorgÛp

ou nrl4>, rrélange de Pailes de rna-s et de

OolEdtos t;blab$à{né en elérobé) <3>.gailes

haché€€ d€ so$to endctrhs <4> (Bosrna et

B€ngaty. Atrt Zool. 19tl6l.(4. 4>, <4> : 2 k0

ændAnpilltesfgtr|
Ën valeur monàtalre. le'galn de polds

rf6qftru. pas b cofl de h oomd6cprfafoa
gninauait lcs hcurss de travall euppl6'
mcntdrcEr le rcnteb[lt6 cst posltlve' Le

congtgrnsrl rnals/dotQue laHab prodult le

æ0t'rfopgorùnlt6 €t h margp bruls bs plus

tamcablec-

de boeufs

Cottcomptément
C'ahde polds
Itargebrute 1

Valeuf travâil
bnrte 2

7,806
5.180

-2.626
11fi1
12.148

8.9'16
s.360

-5,586
t2.616
7.030

7.506
6.300
-1206
11,142
r3,æ6

7.8Ê6
2,(xlo
-5,&16
15./138

Métocour Stahlation
de boeufs

C.oùt afrmeril
Valeur trarrail+ gain de Prids
Valeur fumier
Liarge 3

o 6558
68to 99€O

o 1925

6ô40 5237

t le{o
21435
3413
13208

AnZffitllgg6l a5. &trgl 13
OEhrdcrflNRA

AnalYse économlque et facteurs d'adopdon {e la
ffitpïE ffiËuîî-àôuàèuts de tractlôn au lrall

RH Bosma r. H Dioulir z, S Bagayogo r' K Bengaly z

rFofÉiord tdt Wqq*panPttc €É''ESFGFI\I 8P 1d6.' tlû

f-a comdaffisdon û frrrfo(dod lldérêt
est erprlmé par lês PayTn! (Oiabaté et al'
tgga, ESPGRN, 941031 g6nàrc la merge
maxlmale lv€c uoo compl6mentetlon en
,r*abtfdon æ.ttllo b tnodr€ m cssC de l$ll
comoarant un réglnrc de pallle cnrlôlo sn
ctrbutattoû àt dcur lots tu plturagc
comptémertéc rolt ewc bs Uocs m6tocour

!o[à,ocds bgafo tb sdnsfitglÉ'
b trur dc rômun6rrtlon (roccttcf

rldocrpecl (qruûorrd, l$t l/trdl Sû tlrùt
kr;m D€{ÈPæ. fftn odaP6deirPocb
rnr$è,tn b mohc ffonsf F8l tl æ !Él d |c
tiur de rentab[lt6 do la coqPl6mcntatl'on
ibâ,éfr* eupptgnrentlle / cfrergpc .tpdlé.
mentalres) cst talble (M6tocour: 48 *:
stabulation: 7O *). Des paysans adopt€nt
poudant ta conptérnedalion' souveril h Éltts
bOt",rs" (sous- produits agroindusûiels). car

aux éléments comptables s'aloutent des
facteurs d€ décisbc ditftcilement cttiffrables :

complément réduisant la modalité par sous

afmàntation ot fidéIsartt bs anenan (mohs
de pcrtes cn broussel ; contralntes de
aod*ag€ de fourrages ct ctrargo d€ travel
salsonnlàre cxccsslve pour |.eur crllturo ;
possùÛt6s do ctÛûts pow fechd dcs rous
pmdr.ts

Plndeurs Cretégl€s dohænt ff'o olfod€c.

les hcter.ns de décidon Yadaril dm h6r|du à
fauùe.
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impact. Enfin on a falt un crlblage selon les résultats des analyses de

sensibilité' dont l'obJectlf était d'évaluer la performance relative des

traltements satisfalsants sous des condltlons de prlx et de co0t
di fférentes .

Pour reprendre l'essai décrlt par FAUGERE et â1., il s'est avéré que

le traitement précoce restalt le meilleur quelque solt le critère
utiÏ isé. Eviderument, d'autres essais poumaient donner des résultats
moins nets. Il reviendrait alors à l'équipe de recherche de choisir le
traitement à retenir sur la base des résultats de ces analyses, €t égale-
ment de sa connaissance de la situation des producteurs dans la zone

étudiée. La décision pertinente sera quelquefois de programmer d'autres
essai s zootechni ques avant de fai re des recommandati ons défi ni ti ves . Dans

ce cas-là, l'analyse économique aura servi à mieux orienter les essais
ul téri eurs.

EXB'IPLES D'AI{ALYSE D'AUTRES TYPES D'ESSAIS

Les Essais d'Embouche Intensive
Les essais d'embouche intensive peuvent se prêter mieux à l'analyse

marginale dans le mesure où il y a plusieurs traitements aux coûts
croissants' comme c'est le cas des essais sur différentes régimes
alimentaires. A titre d'exemple, prenons le cas des essais d'embouche
ovine conduits au Laboratolre National d'Elevage et de Recherches
Vetérinaires (LNERV) à Dakar, €o utilisant des résultats extraits de
DIALL0' CALVET, et DENIS. . I1 s'agit d'essais de divers régimes al imen-
taires à base de fane ou de coque d'arachide, et incluant divers concen-
trés. Le témoin est représenté par 1e pâturage naturel non complémenté.
Après une période de l0 semaines d'embouche, les animaux ont été vendus
la cheville à Dakar. Les résultats techniques se trouvent dans le
tableau 4, et les résultats de l'analyse économique dans le tableau S.

figure 2 montre l'évolutlon des valeurs de bénéflce net et de charges
totales pour chaque traltement.

Ces résultats appel'lent quelques observatlons, à savoir:
l. Nous avons prls en compte l'ensemble des coOts ainsi que la

valeur totale de Ja carcasse. Cette approche a été employée afin
d'incorporer dans les co0ts le capltal investl pour acquérlr des animaux
pour l'embouche. L'approche alternative, QUI compare la valeur du gain de

(ns+)

La
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potds aux seuls cogts allmentalres, n€ falt pas figurer la totalité du

capltal investi r cB qul conduit à une surestimation du TMR-

Z. pl us I eurs tral tements sont doml n.Çt , à cause de I eurs co0ts pl us

élevés que ceux du traltement T3, dont le bénéfice net est plus élevé.

3. Comme l'il'lustre la figure 2, sauf pour Tg et T6, tous les

traitements ont des coqts voisins. Les régimes à base de fane d'arachide

donnent des bénéfices nets sensiblement inférieurs à ceux des régimes à

base de coque d'arachide. Les résultats techniques montrent un indice de

consomnation relativement élevé et des gains de poids nettement inférieurs
pour les régimes à base de fane, pâF rapport aux régimes à base de coque

d' arach i de .

4. 0n choi sl ral t I e tral tement T3 en rai son de son Tl'lR él evé, €t

de son bénéfice net qui n'est que légèrement lnférieur à celui du

traitement T4 (rappellons que ce bénéftce est obtenu sur une période de

10 semaines). .

5. En pensant des recomrnandations éventuel'les aux producteurs, il
faudrait se demander s'il n'exlstalt pas d'autres cotts associés à

l,embouche. L'hypothèse seralt que quelques coOts (p.e. médicaments) sont

les mêmes pour tous les traitements. Par contre, d'autres cotts (main-

d'oeuvre, structures, approvislonnement en intrants, et peut-être

transformation et comrnerctal i sation), seraient probabl ement pl us él evés

pgur l'embouche intensive que pour le témoin (uttlisation du pâturage

naturel). Incorporer de tels co0ts réduirait l'avantage de I'embouche par

rapport au pâturage, dans une mesure qu'll n'est pas possible de préciser

avec les données disponibles.
-r.

Les Essais au Niveau du Troupeau

Pour tenir compte des effets d'une intervention sur le troupeau, il
faut suivre ou estimer son lmpact sur une période de longue durée afin de

constater les effets sur la productivité et la reproduction des animaux.

Pour l'analyse de ce genre d'essai, il est nécessaire de faire appel à un

modèle démographlque, sauf dans le cas où un suivi pluriannuel a fourni

dlrectement les données nécessalres sur l'lmpact de l'lntervention.

Nous {llustrerons ce problème à 1'aide d'un essai relatif à la

trypanosomose bovine condult dans le région de Korhogo en Côte d'Ivoire.
L,essal a duré près de deux années et a compris un suivi individuel de
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Newbindershavebeentried.Inparticular,ordinary
clay used atthe level of 20 percentinCanrbodi.a([aY9u[:.

19s+a; and in the united Rep'ublic'of Tanzania(Prestoq;

1993) has proved to be efficient for making blocts,that

include 20 percènt diluted niôlasses (Brix 55) or thetc,gqs

from artisan production of synrp (Brix 20 to 23)' Theother

ingredients werei;35 perceiù'bml, l n"tt"n1 Try.t!
S rtrcent li-", 7.5 percinturea and ?'5 percent salu Clay

is'first mixed wittr waûer (50-percent.of the clay's dry

weight or?Spercent of is wet weight) andthgl the-lime'

cenient anp salt are added. The urea is mixed withmofasses

and then àAAta to the clay and other cômponents'-i '

Molasscsmaynotalwaysbeavailableoritmaybetoo
expensive in certain countries or regions. For this reason'

alternatives have. been studied in order to manufacture

ùo"f" without dr with little - about l0 percent - molT*t
(HassounandBâ'1991).Inthiscase,ureaandcementrirust
ùr aito,.A in wdier; Bran is mixed in at the gndt and

additional *"i";'130 to 60 percCnt of the total weight'of the

ary i"g5ç+!*) is necessary as all ingredients are dqy'or

na+e ù* nioisture content (table l), - ',.,.' 3'1: .'- -,"-

Scums(fiIærmuds)fromthesugarindustry,atthelgvel
of 40 percenL hàvË*so beeri used to replace tgJTY i"
blocks in'Trinidad'and Tobago (sansoucy and Neckles,

lggz,uhplblished data) and Grelada (Pérez, 1994)' Ihis
allows foi a substantial reduction in production costs as the

scums can usually be obtained from the sugar factory free

of charge.
The manufacture of multinutrient miniblocks for rabbits

was first.p-pggested by Reng Pétez (1986, personal

communication), and then by Cheeke and Ratrarjo (1988)'

These blocks are designed to replace the pellets that are

commonly uscd in developed countries, but which are too

costly to be manufactured in most developing corrntries

G:érézl 990). They usually do not contain urea 1nf 
can be

iormulated to include the forage'component of the diet'

thus making acomplgte feed (fable 2). Thelevel of intake

may be contoned by varying the hardness of the blocks by

using various proportions of cement (Amici and Finzi'

1994).

NEW RESULTS ON ANIMALS

The positive effects of supplementing ruminants fed on

unbaianced roughages with blocks for the production of

meat and/or milk have been well documented (Sansoucy'

Aarts and [-eng, 1988; Leng et at',1991)' The most recent

rqsults shall be presented here so as not to overlap previous

observations.

Better knowledge of the effect of blocks on animals

Ricca and combeltas (1993) have shown that the blocks

have a positive effect on the growth of animals when

forage oi grazing is sufficiently available, for example' at

the Ùeginning of the dry season' but they have no effect

when the basal diet is limited in quantity'

For some time, it has been apparent that the urea

contained in the blocks has allowed for a iconsiderable

increase in the ammonia concentration of the ruinen liquor,

WAR/RIVIZ 81 1995/l

ir. +99 h"a,t\L,hulÂng-

bu(fu"uutiùÂ'f e$"1û K, hflYto JeY
3

(?taz.li
/t7s/,rt

1t
compostdon of some muttinutrlent blocks wlthout molasses

Composition de blocs multinutrltionnels sans melaqse

composlcl6n de algunos bloques multlnutrlclonales sl0 nelaz|

' Ingredicna Block Ar Block Br BtockO Blockf

(ptænlago)

t0 10Urea

Salt ''

cemeàtiime

c|av

Fittermud

Coconutmeal

o|ive calo: ' :

Bran

Additionaluater

10

r0

t5

65

60

io ';'5

510
15

10

10

10

60

3G50

/+0

17.5

35

35

30

17.5

'lla$osn & BL 1990.
t Kiyogll 1991.

'SËssrry t Nc*lcs' 1992' uoptrblishcd du"
' HeajipaÀr:ltàou c, al'' 1993'

....:

: .'. -1 
,

2l
Composltion of some block formulas for rabbits

Gomposition de quelques mlnlblocs pour lapln

Comlostct6n de las f6rmulas de algunos bloques para coneios

Ingredicnts Block At Block 82 Blockd Block f

(or,tæntage)

45 soliiolasses

RiceÂrùeatbran

Cassava leaf meal

Soybean seed/meal

Min-VltPre'mix

Limer'cement

Fibre source/leaves

Salt

Broken rice

10

7

10

25

10

8-10

1Gl2

50.8

17.513

t0

5

20

2

3.2

17.2

11.3

'l Pércz. 1990.
t fiiniiv* Binh, Bui van Chinh & hcston. l99l'
'Amici & Finzi, 1994-

thus improving the rumen ecosystem and favouring

microbial development. It now seems that probably other

microbial growth factors are also provided at the same time

(Hendratno, Nolan and Leng, l99l), particularly sulphur

and trace elements contained in molasses'

Reproductive animals
More information has been obtained on the effectof blocks

on reproductive factors. For example, in Colombia' African

hair ewes fed ad tib on cane tops and restricted Gliricidia

foliage and supplemented with blocks containing l0 percent

urea and 50 percent molasses initiated their ovarian activity

sooner (76 percent of those supplemented within 60 days

versus 32 percent of those not supplemented) and had a
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Plancfic 12-t{ - GOMMENT cAtcut,ER t^Es pRoFoRnoNs D.uN MÊIÂNGE
uN pRoBlÈME FnÉouEnr. : '

L'éteneur qut fabrlqrc scs allrnents comgosés ou falt des mélanges. chcrcho sowent à ôbtenlr rm allment de MAo/uFdonnd à partlr ac â-composgry" J" unôrur différent. Exemplc i d" ài"rru ràiriJlî in--"ïrr"nt pour vaches rartrèresdosant 150 g de trrAD nh uÈ' I p"rtt, dtorg". dont te unoluF est 6s. et de tourteau-a'"i""nrae. dont le MAD/uF esr350. Dans quellè propordons dott-on le" .--it"nJer r

UNE SOLUilON SIMPLE :..tÂ . CROTX DES MÉI-ANGES ,.
ll sufflt d'écrfre 1u g4p/uF de'l'altmeni recherctré au centre d'un grand -x (fig. cldessogst. A garche de cer x. onécril à l'ercrémlt1d9-:qqæ^ brrn"te. le MAD/UF des composaots. A drotte.in c"ai-en-t""" de chaque branche leschlffres obtenus pir suistàcdan. bo àiiloi"rl.'J"iîr,rrr"s'poscs. c.r chrffres aor,n"rrî-r"s proporrions rechcrchées.
Dans l'cxcmelo cfdelxrs. m obtleht :

iî : ti 
: i i: :"*,i**u d.aracrrrdc prcssroo

solt 70 ?. torge et 30 % dc tosrteau dbrachlde.

I
MAD/UF de t'orie : ut --.. -- -/ 

20O kS dbrge

MAD/UF du mélange recherché : 
- t5c,*'7 \ s5 kg de totrrreauMAD/UF du tourteau :

Proportlons pour t00 kg de mélange :

200 x to{t
: 7O tlc

28s
Tourteau d'arachlde :

285 kg de mélange

: 30 lrr
85xtm

28s

J,. LT N trR D,
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Srrrlce dos Etudcs Strtlstfqurs

,E1{

CONDUITE D'UN ESSAI DE COMPARAISON
DE, REGIMES AUMENTAIRES SUR TAUBILLONS

Méthode pÉconisée par ITTCF

BTN

DOMAINE DAPPUCANON

PRNCIPE
- Productlon de taurlllons à l'échelle d'une exploltation agrlcole.

- Contrôle des consommatlons et des performances animales à plusleurs stades de la producilon.

PffiSONNEI.
Pour 80 à 100 taurlllons :

- 1 Ingénleur
1 techniclen

- 1 opérateur qualiflé

Condulre un essal de taurlllons pour comparsr dlftérents réglmes allmentalres

Tous types de réglmes â base de fourrages et de concentrés

Reproduction partielte in



MATffiIH-
Etable constltuée de cases contenant de 4 à 10 anlfnaux (envlron Z,S mr par anlmal)
15 à 25 taurlllons par régtme selon la prdclslon désirée
Bascule d'une portée de I S,0O kg, graduée au kg
Bascule d'une portée de 60 kg, graduée à 100 g
Etuve à fourrage LEQUEUX type Jouy {Matérlel de transport des bacs (tracteur, remorquà1
Bacs plastlques

LES ANIIIAUX :

- Cholslr les anfmaux : volr flche 07034

- Arrlvée des anlmaux dans l'éta.ble à l'âge de 3,5.4 mols (15O kg envtron) pour les lallers ou blenI mols (220 à gO0 kg) pour tes UrouiartË. -- -''
- Re.sgecter une.pérl$e d'adaptation de I à 10 Jours (les animaux reçolvent généralement un réglmevolsln de celul qu,lls avaieni auparavant)

- Falre une double pes6e-(c'est'àdire 2 pesées à 24 heures d'lntervalle), pour ta mlse en lots à lafln des I à 10 lours d'adàptailon

- Dlstrlbuer les allmcnts. e1o-é1lq-entaux, en les substltuant progresslvement au réglme antérieur :pértode de rranstilon de à a sS Èu;J'
- Falre une double pesée à la fin de la période de transition, c'est-àdlre au début de la pérlode expé-rlmentale

- Peser les animaux tous les 28 jou1s, toujours le même jour de la semalne, à la même heure et dansle même ordre des cases. Prdvolr irn éLtànorler des pes6cr tenant compte des fourr fôrlôs
- Falre une double pesée à la fin de la période expérimentale précédant le départ à I'abattoir despremlers animaux

- Peser les animaux tous les 28 iours sl la pérlode de commerciallsallon (lntervalle entre le départdes premlers et des derniers ânimaux a i'àuàitoi4 dure ptus àe +s loùrs 
--- -' -

âl-*-tl"_ll:p_Tgr les carcasses frordes et re gras de rognon ; norer ra conformatlon et l'état_-..j_-_-1.,._!r . ps.rsr trri, sal{Jasses lroloes gr le 91o'engratssement selon la classificailon EUROPÀ.

LES AUMEHTS :

- Dlstrlbuer les fourrages en une seule fols (matln) ou en deux fols (mailn et solr) sulvant le compor.tement des anlmaui

- Apprécler quotldlennement les quantltés à dlstrlbuer par case, pour assurer un€ allmentalon àvolonté
Peser la quantlté n6cessalre pour chaque cass et la dlstribuer dans les auges
Peser le concentlé ujlg fols pal lour (un.bac p?r case) et te dlstrlbuer sur I'allment de base (ensi-lage ou céréate) en 2 fots (mailn et àfres-Àiolj --

- Nettoyer les euges et peser les refus les lundl et teudi matln, pour les ensilages, case par case(une seule fols par.semalne pour les cer6atàs). t-eïttorx àu loui àe pesee à;a;"tinaux dott tentrcompte des lo_urs de. nettoyag"t l,"t exemple :'pesée des refûs les tdndi 6t Èùl ;âtrn, pes6e desanlmaux le mercredl, double-pesée merciedl ét ;euci er,rÀremànt des refus le vendredl
- Détermlner los teneurg en mailère sèche :

o des ensllages : tous les lours à la sortle de la dosslleuso,2 échanilllons de 500 g (volr flche o6o2no des céréales : tous les lS lours
o des refus : l-chaque nettoyago, un échantlllon moyen pr6levé par grapplllage sur t,ensembledes cases de chaque rfulme
e des allments complémentalres : une fols tous les lS loun

- Ddtermlner la composlilon chlmlqus :

u/03u2 ,4 2_.

MODE OPÊRATOIRE

. des ensllages et des c6r6ales : une fols
o des allments complémentalres : une fols

par mols (volr flchcs 05026 et 05oil2)
par mols (volr flche OT04}

ECHANNLLONNAGE
Pour la mlse en lots des taurillons et le dlsposlilf expérimental, volr fiche OZO3/I
Pour fes aliments, voir flches 05026 - ffi27 . 0zu0;oz0lt.



,42-
07035/3

R6sultatr à loumlr pour chaque rÉglme :

- Evénements sanltalres, Interventlons, comportement des anlmaux

- Composltion pondérale des allments

- Caractdristlques chlmlques des aliments

- Performancos zootechillques des taurlttons pour les pérlodes:
r de transltlon
. expérlmentale
. de commerclallsailon

' de productlon (ensemble des trols périodes précédentes)

Mode do calcul des perfonnrnces zootechnlquer prr cæo :

- Lâ consommatlon moyenns lournalière d'un taurillon d'un6 case (CMJ) en kg{ est égale à:

@nsommatlon totale de mailère sèche d,une case en kg
Durée de la pérlode en lours x Nornure oe tawlttons par case

Exempte : CMJ = L?98- - 7,01 kgfi366x5

- Le galn moyen quotldlen d'un taurllton d'une case (GMo) en kgfi est égal à:

Polds total flnal en kg - 
polds totat lnlilat en kg

Durée de la pérlode en fours x Nombre de tàurilrons par case

3019 - 7(n
-- :: : 

-- = lrffi6 kgfi366x5

- L'lndlce de consommatlon d'un taurllton d'une case (tG) exprlmé en kg de matlère sèche consom-
mée par kg de gatn de poids vtf est égat àr #

Exempte: tC = #-= f,f6

Ler perfornancos par r6glmc sont obtenues en falsant la moyenne des performances par case.

PRÊCISION
La préclslon flnale de I'essgldépend de nombreux facteurs: maltrlse de I'envlronnement, problèmes
sanltalres--- Une bonne mattrlse'de I'envlronnement des taurillons et l'àbsence Oe p-roUfeirâJJaâftài-
res condulsent en gén6ral à une meltleure homogénélté des résultats et donc à urie plus grande pr+
clslon.

,!t..L:_t,î^t:tInry ré9Jd.uets que I'on .peut espérer obtenlr avec 3 cases de 5 anlmaux par régtme(rb taurlllons) et en I'absence de problèmes sanitalres, sont de l'ordre de :

- '200 à 250 g{ sur la consommatlon moyenne Journallère des tauritlons

- 45 à 70.9/i sur le gain moyen quotidien des tauriltons (ou 10O à 150 g/i si l'unité expérirnentate est
le taurillon)

- 0,20 à 0,3O sur l'lndlce de consommailon

Rappel : l'unlt6 expârlmentale esf la case et non le taurlllon.
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II La durée d'engralssement d'une bande de taurlltons varle de 8 À ll mols.

ts

E

DURÉE

.EJ

tr

REINAROUES
Faire une double pesée, c'est peser un 

"nir"r 
2lours de suite à la même heure.

Les refus ne dolven! pas excéder 1A e/s des quantltés dlstrlbuées. L'approvlslonnement des auges
dolt tenlr compte des refus, de façon à tei faire consommer s'lls iônt lmportants.

Avec 15 taurlllons- par réglme, une vltesse de croissance moyenne de 1 100 g{ et un écart-type
résiduel de 120 g/j, on a 85 chances sur 100 de msttre en éviàencs un écart di to % (s'it exiCte
vérltablement) entre les vltesses de crolssance des réglmes alimentalres étudiés (avec un rlsque
de premlère espèce a = 0,20)

Volr flches:
05026' Méthode d'échantltlonnage d'un ensllage pour une analyse chlmlque
05027' Méthode d'échantlllonnage d'un ensllage pour I'estimation de sa teneur en matlère sèche
05032' Estlmatlon de la valeur nutrltlve et de la quallté de conssrvatlon d'ensilages à partlr de

leur composltion chlmlque
07034 ' Mlse en lots de taurlllons sulvant un dlsposltif en blocs complets pour comparer des 169l-

mes allmentalres
07040 . Méthode d'échantlllonnage des matlères premlères sèches llvrées en sacs pour I'allmen-

tation animale
07(X1 ' Méthode d'6chantillonnage des matlères premlères sàches, llvrées on yrsc, pour l'allmen.

tation anlmale
07(XZ - Composltlon chlmlque des allments complémentalres.
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sant pour réussir une bonne commercialisation.

L'arrivée non préparée du bétail des

Groupements sur un marché peut faire chuter les

prix ou rencontrer I'opposition des commerçants

bt Oes intermédiaires locaux- Dans les deux cas'

la vente se solderait par une perte. ll faut donc au

préalable passer un contrat d'achat précis avec

un acheteur parfaitement identifié et fiable. Le

regroupement du bétail des Groupements
Viliageois et Union peut alors avoir lieu'

I Trois chiffres a connaître

si le marché local se base sur un prix du bétail à la

tête sur pied ou en lot, les marchés de consomma-

tion et les acheteurs se basent sur les prix au kilo-

gr"tt" de poids vif (prix au kilo de PV ou kilo vif)'

Pour estimer si une opération de commercialisa-

tion est rentable ou non, les groupements et les

Prii aciat-mgché B obe'Dioulas5o;
boeufs de 300 kg à 285 F/kg

Frais achat-formation convoi

Taxe sanitaire

Patente - 90 000 F/an

Certificat origine

Droits de sortie

Service transitaire

Fret wagon 9 T (40 bovins)

Chargement, paille, écornage, divers

Salaire d'un convoYeur

Billet A.R. marchand

Taxes sanitaire en Côte d'Ivoire

Taxe marché Abidjan

Taxes "sauvages" - minimum

Pertes-IP. 100

Déchargement Abidjan

Gardiennage minimum 3 jours

Frais séjour Abidjan

Frais financiers l7 p. 100 (3 semaines)

Prix de revient Abidjan

Prix dg:vshte moYen 
^295 

kg x 370 F

Marge bénéficiaire

Coût par convoi Coût par tête

85 s00

370

150

180

17

3 000

75

8 400

460

675

275

250

I 000

r75

I 000

525

450

200

I 000

103 700

' -:\r 109 150

5 450

p. 100 / Prix linal

78,3

taxes

3792F
3,5 p. I0O

transPort

98IOF
9 p. I0O

taxes C.l.

1425F
1,3 p. 100

frais venfe

et généraux

3175F
2,9 p. I0O

IA0 P.,100
5p.fiO

"":'3 
420 0(X) '

14 800

6 000

7 200

670

120 000

3 000

336 000

l8 400

27 000

ll 000

l0 000

40 000

7 000

40 000

2l 000

l8 000

8 000

40 000

4 1.$ m0

436600'0
ztg 000

Frais [lobo - Abidjan ' nar tête : 18 2OO F' CFA
iar kilo 'i{-:-j'rj 
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La principale source de revenus pour un éleveur
réside dans la commercialisaûon de son bétail. En

République Gentrafricaine, le budget familial annuel

d'un éleveur dépend à 92 olo de la vente de ses

bovins. Chaque année, les éleveurs des zones
d'élevage transhumant commercialisent environ 1 0
olo de leur cheptet bovin- Les quantités d'animaux et

les sommes mises en ieu sont donc considérables'

Tout concourt à ce que l'éleveur isolé reste prison-

nier du marché local :

- L'éleveur isolé ne connaît ni les circuits ni les prix

du bétail sur les marchés de consommation- ll ne

se risque donc pas à vendre ailleurs qu'au campe-
ment ou sur le marché local.

- ll ne peut pas individuellement effectuer un

déplacement vers un marché lointain pour vendre

seulement quelques têtes de bétail.

- Par ailleurs, eri année déficitaire, une soudure

trop difficile va amener de nombreux éleveurs de

sa zone à vouloir comme lui vendre du bétail pour

acheter des céréales- Cet afflux d'animaux va
grossir une offre qui va faire baisser les prix locale-

ment. La soudure difficile va se doubler d'une
mauvaise rémunération de son bétail.

Dans ces conditions, la valorisation du bétail est

loin d'être optimale pour l'éleveur.

I L'objectif de la commercialisation par
les groupements d'éleveurs

Fournir des alternatives au marché local

Les marchés locaux et campements sont parcou-

rus par des commerçants à bétail et intermédiaires
qui drainent le bétail commercialisé localement pour

le revendre sur les marchés de consommation. Le

LES GROUPEMENTS N'ÉLEVEURS
II - LEURROLE

-

LES GROUPEMENTS
ETLA COMMERCIALISÂTION DU nÉra.rr-

différentiel de prix achaUvente, déduit des frais

d'acheminement, constitue la marge bénéficiaire de

la transaction. Pour le commerçant, plus le marché

local poura rester bas et les frals d'adreminement
réduits, plus le bénéfice sem élevé.

Le but des Groupements d'Elev"ur" (GE) est
au contralre de restltuer à l'éleveur le maxl-
mum du prix qul peut être obtenu à la vente sur
les marchés lolntalns.

Pour atteindre cet objectif :

.2conditionsàremplir

. 3 chiffres à connaître-

I Deux conditions ,

Se structurer en Sroupement puis en union
pour collecter le bétail

Les éleveurs peuvent répondre à une demande de

leurs groupements et Unions et regrouper le bétail

qu'ils destinent à la vente. Les Unions peuvent

alors constituer des lots.de 30 ou 100 têtes. Le

convoyage d'un troupeau constitué est maintenant

envisageable vers des marchés lointains.

La location d'un camion ou I'engagement de deux

bergers peuvent alors être répartis sur tous les

éleveurs et non plus sur un seul. C'est cette opéra-

tion de constitution de lots qu'un éleveur isolé ne

peut entrePrendre.

Passer des contrats avec des clients

Ce simple acheminement de troupeaux en direc-

tion des marchés de consommation n'est pas suffi-
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sant pour réussir une bonne commercialisation.
L'arrivée non préparée du bétail des
Groupements sur un marché peut faire chuter les
prix ou rencontrer I'opposition des commerçants
et des intermédiaires locaux. Dans les deux cas,
la vente se solderait par une perte. ll faut donc au
préalable passer un contrat d'achat précis avec
un acheteur parfaitement identifié et fiable. Le
regroupement du bétail des Groupements
Villageois et Union peut alors avoir lieu.

I Tbois chiffres a connaître

Si le marché local se base sur un prix du bétail à la
tête sur pied ou en lot, les marchés de consomma-
tion et les acheteurs se basent sur les prix au kilo
gramme de poids vif (prix au kilo de PV ou kilo vif).

Pour estimer si une opération de commercialisa'
tion est rentable ou non, les groupements et les

lax,es

3792F
3,5 p. 100

trdnsport

98TOF
9 p. 100

taxes C.I.

1425F
1,3 p. I0O

frais vente

et généraw

3175F
2,9 p. 100

370
150

180

t7
3 000

75

I 400

ffi
675

n5

250

I 000
t75

I 000

525

450

200

l 000

14 800

6 000

72W
670

120 000

3 000

336 000

l8 400

27 0N
ll 000

l0 000

40 000

7 000

40 000

21 000

l8 000

I 000

40 000

Frais achat-formation convoi
Taxe sanitaire

Paænæ - 90000 F/an

Ccrtificat origine

Drcits de sortie

Service transitaire

Frct wagon 9 T (,m bovins)

Chargement" paille, écornage, divers

Salaire d'un convoyeur

Billet A.R. marchand

Taxes sanitairc en Côte d'Ivoire
Taxe marché Abidjan
Taxes "sauvages" - minimum

Pertes- I p. 100

Déchargement Abidjan

Gardiennage minimum 3 jours

Frais séjour Abidjan
Frais financiers l7 p. 100 (3 semaines)

Frais Bobo -'Abidjan - par tête : 18 2OO F CFA
a pâF kilo vif : 61 F CFA

Sourcc.'ETUDE PROSPECTIVE DU SOUS - SECTEUR ELEVACE AU BURKINA FASO - l99l
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Si le prix proposé par I'acheteur, déduit des frais

d'aclreminement, est supéri-eur au prix du marché

local, alors I'opération est bénéticiaire pour les éle-

veurc et un contrat Peut être Passé.

Exempte : I'Union des Groupements de Diibo au
Burkina Faso a négocié en 1995 un contrat avec une

boucherie de la capitale pour I'approvisionner en bovins
pendant 5 mois. Les animaux sont vendus au poids à

Djibo, 365 F CFA par kilo vif pour des bovins pesant de

2OO à 300 kg vif, les frais d'acheminement iusqu'à la

capitale étant à la cturge des Unions.

Localement le bétail se vend à 3OO F.CFA par kilo vtt-

Les frais d'adreminement étant de 40 F.CFA par kilo vtf'

cùaque tête de ætail rapporte un bénéfice supplémen-

taire à son propriétaire de 25 F.CFA par kilo vit, soit

6250 F.CFA de plus par animal de 250 kilos.

Ce contrat a porté sur 55 bovins de qualité pour un

chiffre d'affaires des Unions de I millions de F.CFA

I Comment chercher des acheteurs
et se faire connaître ?

Clærchær dcs achcteurs

Les responsables des Unions doivent remplir une

nouvelle fonction : la recherche d'acheteurs- ll peut

s'agir de'commerçants en bétail d'un marché ter-

Unions doivent disposer de trois chiffres :

- le prix du marché local par kilo vif ;

- le prix proposé par I'acheteur au marché
terminal par kilo vif ;

- les frais d'acheminement iusqu'au destina-
taire par tête de bétail (puis ramenés au kilo

vif). Un exemple de tous les frais rencontrés
dans la filière bovine est donné daÉs I'encadré.

Organisation
Commercialisation

Membres

@
@
Erffi
ffiHH
@

Membres

Seruice d'appui
à la commercialisation

Membres MembresMembres

Tableau I : L,organisation des êIeveurs du Soum au Burkina Faso pour la commercfulisation de bétail.
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minal, de boucheries modernes, de marchés
d'embouche, de groupements d'embouche, d'agri'
culteurs désirant du bétail de traction, de produc'
teurs laitiers cherchant des vaches laitières ou des
génisses, de cantines de collectivités comme les
écoles, les universités, I'armée, I'hôpital...

Ce rôle de démarchage demande la disponibilité et
les compétences (langues, capacité de lecture et
de calcul...) d'un ou plusieurs responsables
d'Union de Groupements d'éleveurs. L'Union peut

aussi se doter d'un service autonome chargé de
cette mission.

C'est la solution trouvée par les Unions des GV de
Djibo, en se dotant dlun sewlce spéclal SERAGOM
(SeMce d'Appui à la Gommercialisation du bétail) rQmu-

néré par un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé.

fiableau 1).

Se faire connaître

Les groupements et Unions doivent faire un travail
d'information sur leur existence auprès de tous
les intervenants dans la filière : commerçants, pro-

fessionnels, services vétérinaires, abattoirs, col-
lectivités, centres d'embouche, groupements
d'agro-éleveurs...

Certaines Unions organisent des foires agro-pas-
torales annuelles avec une présence d'acheteurs
nationaux et intemationaux.

I Qutest-ce qu'un contrat ?

Un accord écrit entre un acheteur identifié et cré-
dible (une bonne situation financière, un paiement
rapide...) et les Unions de GV. Les termes du

contrat précisent :

- la catégorie d'animaux (boeufs, vaches, tau'
rillons...);
- le prix au kilo vif par tranche de poids :

par exemple 385 F.CFA par kilo vif pour les
bovins pesant de 301 à 350 kilo vif, 410 F.CFA
pour les bovins de plus de 350 kg ;

- le prix annoncé, au lieu de départ ou rendu à
destination;

- le responsable de I'acheminement;

- la date de livraison ou la période et le lieu ;

- le mode de paiement : tout à la livraison ou 50

% à la sélection au déPart et 50 % à la
livraison i

- les délais de paiement : cash, en deux fois ou

à crédit ;

- des clauses restrictives éventuelles ;

- la procédure en cas de litige.

Comment connaître le prix local et Ie prix sur
un marché terminal ?

. Le recours à la bascule

Sur le mârché local, l'éleveur comme le commer-

çAnt se mettent d'accord en général sur un prix

global donné pour une tête de bétail donnée. Pour
passer au prix au kilo vif, il faut donc connaître le

poids du bétail. Si le commerçant qui fréquente
habituellement les marchés terminaux à bascules
a une idée assez précise du poids d'une bête' il

n'en est pas de même pour les éleveurs. Alors que

le commerçant dispoèe d'une bonne estimation du

prix au kilo vif local et peut le comparer à celui du

marché terminal auquel il le vendra, l'éleveur ne

détient pas cette information essentielle.

La bascule est le meilleur moyen d'obtenir cette
première donnée essentielle, le poids du Mtail :

- pour constituer les lots'd'animaux de même
poids demandés par les acheteurs ;

Photo I : Infrastructures des (Jnions : pont bascule, ramPe

d'embarquement et parc (cliché, A. LeMessor).



PRODUCTIONS ANIMALES

- pour pouvoir estimer le prix au kilo vif local' le
comparer au kilo vif proposé et en déduire un

bénéfice éventuel.

Certains parcs de vaccinations ou marchés à

bétail mis en place par le Service de I'Elevage dis-
posent de ces infrastructures. Dans le cas contrai-
re, I'Union des GV doit se doter de cet instrument
(photo 1).

. Les prlx sur les marchés termlnaux

Le contrat est slgné avec un adreteur ldentifié mais

le cours négocié avec lui doit être comparé au

cours moyen otficiel connu du marché de I'ache-

teur, pour voir si celui-ci conespond bien à la réali-

té. Les services'nationaux de I'Elevage publient

régulièrement les "mercuriales". Des organismes
intemationaux communautaires comme la CEBV'
sont spécialisés dans le domaine de l'élevage et les

Unions de GV doivent se rapprocher d'eux pour

tout renseignement sur les pdx et les marchés.

Le rneilleur moyen pour une Union est d'effectuer
un déplacement sur le plus important marché ter-
minal ou intermédiaire et d'y trouver un infôrma-
teur permanent. ce corespondant peut renseigner
I'Union au iour le hour sur les prix et les fluctua-
tions du marché.

Its conditions de Ia réussite d'une opération
de commercialisation

. Le respect du contrat Passé

- répondre à la qualité demandée : âge, poids, for'
mat, état sanitaire...

Acquérir le réflexe de la qualité demandera une

certaine période d'adaptation de la part des éle-

veurs. Certains viendront essayer de raiouter aux

lots du bétail hors norme, notamment des vieilles

vaches, pour tenter de mieux les valoriser. Les

mortalités en cours de route de ce bétail trop faible

ou le refus d'achat au lieu de destination mettent

vite un terme à ces pratiques non "commerciales".

Rapidement les Unions doivent devenir des par-

tenaires reconnus pour le sérieux de leurs tran-

sactions et la conformité du bétail livré aux
termes du contrat.

- répondre dans les délais

Lorsqu'une commande arrive par téléphone ou par

fax à un commerçant, celui-ci met tout en oewre
pour expédier un convoi dans les iours qui suivent.

il constitue ce convoi à partir dun stock régulateur
qu'il possède ou d'un actat sur plusleurs marchés

ou d'un bétail collecté par plusieurs intermédiaires.

La commande dolt être satisfalte dans les plus

brefs délals car les couls du bétall pewent varier
rapldement sur un marché terminal

Les groupements d'éleveurs n'échappent pas à
cette règle et doivent pouvoir réagir dans les
mêmes délais que les commerçants-

Si la structure d'approvisionnement des commer-

çants est constituée de marchés locaux, la structu-

ie d'approvisionnement des Unions est conàtituée

de I'ensemble des GV et des éleveurs qui la com-
posent. La collec'te du bétail des Unions dépend

donc de la capacité d'information de ses membres.

I-cs étapes de I'opération de commercialisa-
tion du bétail par les Unions de GV

. La prospectlon des marchés potentiels et des

acheteurs
ll s'agit d'un travail de contacts, de déplacements,

de rencontres, de publicité et d'information sur la

crédibilité de I'Union des Groupements d'éleveurs :

. le contact puls le contrat entre l'Unlon et un
acheteur;

. I'information des GV : organisation d'une
réunion à I'Union et de la diffusion immédiate de la

demande à fournir par le dispositif des GV. Une
petite région peut être concemée si la commande

est de peu d'animaux, I'ensemble du dispositif des

GV si la demande est très importante.

De 1984 à 1987, I'Union des Groupements
Villageois de I'Oudalan (UGVO, 40 groupements
au nord du Burkina Faso) a approvisionné la Côte

d'lvoire de 1600 à 5000 bovins par an par contrat
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avec IONERA. Toutes les opérations, de la collec-
te à la vente, ont été effectuées par les éleveurs
de I'Union.

. la collecte et le regroupement du bétail : de
chaque GV à I'Union, le bétail est accompagné par
le propriétaire lui-même ou par un délégué ; le
bétail collecté reste jusqu'à la vente la propriété
de l'éleveur. L'Union ne I'achète pas mais effectue
toutes les opérations pour le vendre au meilleur
prix pour le compte de l'éleveur ;

Ce sont ces deux dernières phases qui doivent
s'effectuer le plus rapidement possible.

. la pesée du bétail ;

. I'enreglstrement du bétail, I'identification, chaque
tête est numérotée à la peinture, répertoriée avec
son numéro, son poids et le nom du propriétaire.

. Le contrôle sanitaire et les formalités sani-
taires ou de douane (laissez-passer sanitaire et
certificat d'origine pour I'exportation) ;

. I'engagement des bergers et leurs dotations
pour le trajet à pied (argent pour la nouniture des
bergers, pour I'abreuvement du bétail, taxes et
amendes éventuelles...) : les déplacements s'effec-
tuent à pied au rythme moyen de 30 km par jour ;

n la location d'un camion et son chargement par le
quai d'embarquement dans le cas d'expédition par

la route ; chargement du fourrage éventuellement;

Photo 2 : Marché à bétail de Djibo, chargement des caprins
pour Ouagadougou ou Abidjan (cliché, A. Le Messow).

. rendez-vous au lieu de destination entre les res-
ponsables de I'Union et I'acheteur;

. déchargement au lieu de destination ;

o peséê éventuelle, parcage ;

- paiement des animaux ;

. retour à l'Union et compte de I'opération : calculs
des frais totaux, de la part de chaciue éleveur pour
chaque tête de bétail, part des frais à rembourser
à I'Union, rémunération éventu-elle de l'Union ou
d'un service spécial comme le SERACOM.

Vers une structure spécialisée de corunerciali'
sation du bétail pour les Unions ?

Les tâches à remplir sont nombreuses, variées,
réparties dans le temps et dans I'espace et
demandent une maîtrise des moyens de commuil-
cation (langue commerciale, téléphone, fax.) et du
calcul pour la gestion.

. Un responsable commercialisatlon du bétall
dans chaque GV et à I'Unlon :

- il est chargé de faire circuler I'information auprès
des éleveurs, de collecter le bétail des GV vers
I'Union et de redistribuer à chaque propriétaire les
sommes perçues après la vente.

- il est chargé dans I'Union de prospecter, passer
les contrats et organiser I'ensemble de I'opération.
Cette tâche est lourde et demande du temps et des
compétences qui ne sont pas forcément disponibles
parmi les membres des bureaux des Unions.

. Un Service d'Appui à la Gommerclallsation de
bétail (SERACOM) : l'exemple du Burklna Faso

Devant I'ampleur de la tâche à mener en commer-

cialisation du bétail, les cinq Unions de groupe-
ments de Djibo (56 Groupements d'agro-éleveurs)
se sont dotées depuis 1989 d'une structure d'appui
spécialisée, chargée de la commercialisation du

bétail. Deux jeunes diplômés (niveau BTS et Bac)
issus du milieu, constituent le SERACOM et
contractualisent leurs activités avec les cinq Unions.



PRODUCTIONS ANIMALES

Le SERACOM remplit les lonctions suivantes :

- recherche des marchés auprès de I'ONAC
(Otfice National du Commerce extérieur), de
I'abattoir de Ouagadougou, de certains com-
merçants exportateurs et bouchers ;

- établit des contacts téléphoniques ou fax
avec tous les acheteurs éventuels, nationaux
e1étrangers ;

- prospecte sur les marchés extérieurs par
des missions en République de Côte d'lvoire :

au centre d'embouche de Ferkessedougou
(qui peut absorber 10O bovins par semaine) et
auprès des bouchers et grossistes de Bouaké
et d'Abidian ;

- joue le rôle de modérateur entre les Unions
et les clients lors des négociations de
contrats.

- rédige les contrats à signer entre les Unions
et le client;

- organise la sélection des animaux avec les
responsables des Unions et les clients ;

- organise le convoyage ;

- assure la réception des convois avec les
clients.

En 1994, les cinq Unions ont commercialisé 543
petits ruminants et 182 bovins pour un chiff re
d'affaires de 28 millions de F.CFA.

En 1995, ces mêmes cinq Unions ont commercialisé
217 bovins pour un chiffre d'affaires de 23 millions.

Les Unions retiennent une commission de 4 "/" du
chiffre d'affaires dont elles reversenl 2 o/o âu
SERAGOM, 1 7" pour les cinq responsables bétail
des cinq Unions et conservent 1 % pour les cinq
Unions. Cette commission sert au fonctionnement
du SERACOM qui est encore appuyé par un
Projet CIDR (Centre International de
Développement et de Recherche). Cette ONG se
retire progressivement, au fur et à mesure que le
chiffre d'affaires augmente et permet au SERA-
COM de s'autofinancer. Pour renforcer. cette auto-
nomie, les Unions envisagent d'accroître la com-
mission du SERACOM.

I Les limites de la commercialisation
par les groupements et les Unions

Les llmîtes: actuellement, le nombre de têtes de
bétail vendues et le chiffre d'affaires annuel réali-
sé par cette activité sont faibles par rapport à ce
qui s'écoule par le commerce traditionnel. En fait,
pour le moment, les deux types de commerce
sont complémentaires et ne passent pas par les
mêmes circuits ni ne touchent les mêmes ache-
teurs. Les éleveurs conservent la liberté d'accéder
aux deux systèmes.

De fait, l'éleveur qui doit vendre ses têtes de bétail
pour résoudre un problème d'argent passe prati-
quement toujours par le marché local, le nombre
d'opérations régulières du SERACOM étant enco-
re trop limité.

Les risgues .'comme toute activité commerciale,
la commercialisation du bétail comporte des
risques. Gertains contrats, bien que signés, n'ont
pas été remplis :

- par I'acheteur qui ne s'est pas présenté à la
réception des animaux à destination ; le bétail à
dû être vendu à perte localement ou ramené
aux Unions en supportant t'ous les frais de
convoyage dans les deux s.ens.

- par les Unions qui ont dépassé les délais de
livraison.

Le contrat n'est donc pas une garantie absolue
mais il demeure la meilleure garantie. Avec I'amé-

lioration de I'eflicacité des Unions, la reconnaissan-
ce de leur crédibilité et la fidélisation des clients
fiables, ces situations ont maintenant disparu.

Les perspectîves; Les opérations de commercia-
lisation de bétail menées par les Unions se dérou-
lent chaque année avec plus de motivation et de
professionnalisme de la part des éleveurs, des
Unions et de leurs services d'appui contractuels
quand ils existent.

Foires internationales, forums et prospections doi-'
vent permettre d'augmenter le nombre d'opéra-
tions et de les régulariser sur l'année.



FIcHES TBCHNIeUES n'Élnva.GE TRoPICAL

Les expériences antérieures ont montré que des
Unions pouvent acheminer des milliers de têtes de
bétail si des contrats se négocient par des struc-
tures solides. Le système de commercialisation
par les Unions est celui qui est le plus économe en
fonds car il ne nécessite pas de crédits. Aucune
tête de bétail n'est achetée par les Unions dans ce
système. Elles regroupent le bétail, le vendent et
reversent aux propriétaires leurs parts.

Dans un milieu où les fonds pour le crédit sont
rares et chers, le système de commercialisation du
bétail par les Unions ne nécessite pas de crédit et
peut donc se généraliser.

Les éleveurs souhaitent la régularité des ventes
sur I'année. lls apprécient la meilleure rémunéra-
tion de leur bétail obtenue sur des marchés loin-
tains sans intermédiaire. lls considèrent que la
bascule permet l'établissement d'un juste prix. La
pratique des contrats leur fait prendre conscience :

- de la notion de prix liée à la qualité du bétail ;

- de la nécessité et des avantages du respect
des engagements.

La mentalité des éleveurs évolue progressivement

vers une commercialisation plus facile en réponse

à un problème et également vers une réaction
moins liée aux besoins immédiats et plus spécula-
tive devant un marché intéressant.

Les deux systèmes de commercialisation, le tradi-

tionnel et celui des Unions, sont complémentaires et

non concunents. lls collaborent rùême sowent loca-

lement, une structure venant appuyer I'autre pour

mieux répondre rapidement à un marché donné.

La commercialisation du bétail par les
Groupements est I'instauration d'une véritable
concurrence et la possibilité pour l'éleveur de se

soustraire à la tyrannie du marché local.

LES GROUPEMENTS
ET LA SANTEANIMALE

La Pharmacie vétérinaire
et la Formation des éleveurs à la posologie

La santé animale est une préoccupation de tous les
jours pour l'éleveur. Pour les Etats elle mobilise
aussi toute leur attention, pour protéger le cheptel
national des grandes épidémies par des campagnes
nationales coordonnées au niveau international
(contre la peste et la péripneumonie bovine) et pour

fournir aux éleveurs les traitements nécessaires.

Des séminaires intemationaux ont réuni les princi-
paux responsables africains et internationaux
ainsi que les bailleurs de fonds, sur ces problèmes
de santé animale. Les Séminaires de Buiumbura
en 1984, Blantyre en 1985 et Bangui en 1988, ont
jeté les bases d'une nouvelle approche de la santé
animale dans la perspective du désengagement
de I'Etat et de la privatisation des services. Le sec-
teur privé, individuel ou associatif, est chargé

d'approvisionner les éleveurs en produits vétéri-
naires par la mise en place de structures viables et
permanentes. La législation s'adapte à cette nou-
velle donne pour permettre aux docteurs vétéri-
naires, techniciens et groupements de remplir
cette mission.

Photo 3 : Approvisionnement à Ia pharmacie du Groupement
(cliché, A. LE Mt'ssoN).
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