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Résumé

La zone de Niono appartient à un vaste périmètre de produstion rizicole du Mali, "l'Office

du Niger", créé en 1932 dans le contexte de la colonisation. Crrâce à un important réseau

d'irrigation, permis par la présence du fleuve Niger, la riziculture est, aujourd'hui, sa principale

activité agricole.

L'agriculture de "l'Office du Niger" ne s'articule pas seulement autour de la production de

nz. L'élevage bovin, activité complémentaire, est aussi essentiel. En effet, il apporte à la

riziculture sa force de traction par I'intermédiaire des bæufs de labour, et la fertilisation par le

fumier tandis que la riziculture lui apporte les compléments alimentaires et I'eau qui font défaut

pendant de long mois. De plus, les revenus issus de la riziculture sont réinvestis en grande partie

dans I'achat de bovins. Les exploitants de "l'Office du Niger" sont devenus de grands possesseurs

de bétail, au même titre que les éleveurs traditionnels des zones pastorales. Ainsi, la place occupée

par l'élevage bovin devient de plus en plus grande dans les systèmes de production ; les effectifs

augmentent rapidement et la pression exercée sur le périmètre irrigué devient plus forte.

Face à cette situation conflictuelle entre la riziculture et l'élevage, I'intensification des

productions bovines a été I'une des orientations retenues par les acteurs du développement

agricole. Aussi, depuis quelques années, des ateliers de production laitière et d'engraissement

apparaissent. Ces nouvelles pratiques sont cependant mal maîtrisées par les exploitants,

principalement leurs aspects sanitaires et alimentaires.

L'URDOC, Unité de Recherche Développement / Observatoire du Changement, a donc

souhaité recueillir des informations précises sur les conditions d'intensification des productions

bovines de la zone de Niono afin de bâtir ultérieurement un outil de conseil auprès des exploitants

en matière de suivi sanitaire et d'alimentation. Cette démarche répond à sa mission principale qui

consiste à "écouter le paysan, observer et analyser sa pratique, en fonction de ses objecfifs et de

ses moyens de production".

Les productions bovines présentes sur la zone de Niono sont Au nombre de

trois : I'entretien des bæufs de labour, I'engraissement et la production laitière.



L'étude a eté conduite de manière à caractériser les pratiques mises en æuwe par les

exploitants, pour chacune des trois productions, afin d'en dégager les éventuelles diftrences. Pour

cela, il a été nécessaire d'identifier les pratiques, de mesurer leurs effets sur les niveaux de

productioq gt finalement, d'en rechercher les causes. Malgré des objectifs de production

diftrents, il s'avère que les principales @rastéristiques sanitaires et alimentùes dégagees sont

communes aux trois productions.

, +r I Ainsi. les oroloitants sont mal informés du suivi sanitùe à effectuer sr leurs animaux._Ylr> J-.t' f Les services vétérinaires sont peu orgenisés et conctrrentiels. De ce frit, les coûts des traitements
Il, sont extrêrnement variables, et les o<ploitants ont préferentiellernent recours à I'automédicaton.

De plus, la mauvaise gestion des stocks alimentaires et lTgnorance des besoins alimentaires

des animaux par les oçloitants limitent le developpement des productions bovines. Les rations

utilisees sont largement désequilibrées et ne p€uvent pas couwir I'ensemble des besoins journaliers

des animaux. Les structures paysannes, actuellement en place, assurent I'approvisionnemant an

aliments. Toutefois, ces aliments sont chers car ils ne sont pas fabriques sur place. Ces structureg

qui sont une opportunité pour le developpement des productions bovineg ne permettent pas, pour

I'instant, de valoriser les aliments disponibles à proximité.

Enfiq les propositions des centres de recherche ne sont pas toujours en ad{uation avec

les attentes des orploitants et leurs conditions éelles de travail. Les plans de prophylocie quTs

proposent sont efficaces mais onéreux. De m&ng les rations testées en stations expérimentales

utilisent des aliments coûteux et difficilement accessibles. Aussi, les exploitants panvent

difficilement mettre en æuwe de "bonnes pratiques"

Les conditions d'intensification des productions bovines sont désormais connues. La mise

en application des travaux scientifiques réalisés par les centres de recherche peut être facilitee

sous réserve dbne concertation entre les differents acteurs du développement agricole de la zone

de Niono. LLJRDOC, les centres de recherche, les cooperatives et les orploitants doivent

travailler ensemble pour proposer des alternatives réalistes, facilement applicables a difrtsables en

milieu rural.
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Introduction

Née le 22 septembre 1960 par la proclamation de son indépendance, la République du

Mali est, aujourd'hui, I'un des pays les plus pauwes d'Afrique : 65 Yo de sa superficie totale est

désertique ou semi-désertique.

Le fleuve Niger, I'un des plus grands flarves d'Afriqug est sâns doute sa seule richesse

naturelle. Il constitue l'élément principal du systèrne hydrographique du pays et assure une activité

économique importantg Iiee à I'inigation des terres * à la pêche. Cette activité occupe 80 % de

la population.

La znne "Office du Niger" est l\.rn des principaux centres de production rizicole du Mali

grâce à un important réseau d'inigatio4 cree par les colons français en 1932. La region de Niono

en fait partie.

Pendant longternps, la riziculture est restée I'activité principale des o<ploitants de la zone

"OfiEce du Niger". Maig depuis quelques années, I'élevage bovin tend à se développer ; d'une part,

parce qu'il fournit à la riziculture sa force de traction et, d'autre part, parce qull y trouve ses

uLl*...:l alimentaires qui font défaut dans les zones traditionnelles d'élevage exensif Tirant profit

lbn de I'autrg ces deux systèmes de production cohabitent sur un même territoire. On parle de

complémentarité riziculture-élevage.

Toutefois, cette cohabitation présente des limites puisque hommes et bêtes se partagent

les mêmes terres pour viwe et pour se nourrir. A cel4 s'ajoutent des conditions climatiques

défavorables ; la pffode de sécheresse est de plus en ptus longue. Il en résulte un problème global

de disponibilité des ressources fourragères pour les bovins de la zone "Office du Niger".

Uintensification des productions bovines a été choisie par les acteurs du développenrent

agricole pour faire face à cette situatioq en produisant plus zur des surfaces reduites. Ainsi, des

ateliers de production laitière et d'engraissement (ou embouche) ont eté progressivement mis en

place.

-9-



Outre le problème de partage des terres zur la zone "Office du Mger", les exploitants

s'intéressent de prés à l'état sanitaire de leur troupeau, et de leurs bæufs de labour en particulier.

En effet, cd état sanitaire est souvent à I'origine des faibles perfoûnances de production des

animaux : pour les bæufs de labour, par exemple, cela se traduit par des retards frequents dans

I'exécution du calendrier rizicole. De plus, I'environnement favorise la proliferation des maladies.

Aujourd'hui, les exploitants de la zone "Office du Niger" remettent en cause le secteur de la santé

animale du fait de la mauvaise organisation des services vétérinaires et de leur inégale répartition

geographique.

LTIRDOC (Unité de Recherche Développement / Observatoire du Changement) est un

projet de développement agricole de la zone de Niono dont la mission principale consiste

à écouter le paysan" observer et analyser sa pratique, en fonction de ses objectifs et de ses moyens

de production.

Actuellement, la connaissance des pratiques paysannes d'intensification des productions

bovines sur la zone de Niono demeure encore très limitée. Recueillir des informations précises sur

les pratiques alimentaires et le suivi sanitaire des trois productions bovines qui sont I'entretien des

bæufs de labour, la production laitière, et I'embouche, est la priorité actuelle de IURDOC afin

d'accomplir sa mission d'accompagnement et de conseil auprès des exploitants. Notre étude

s'insère dans ce contexte.

La première partie de ce mémoire consiste à présenter la zone "Office du Niger" en

insistant plus particulièrement sur les deux systèmes de production agricole qui sont la riziculture

et l'élevage. La problématique qui découle de ce contexte et les objectifs définis pour cette étude

seront ensuite développés. La deuxième partie rend compte de la méthode et des outils choisis

pour traiter le problème. Puis, dans une troisième partie, les caractéristiques essentielles, relatives

aux pratiques alimentaires et au suivi sanitaire de chaque production bovine, seront dégagées en

réponse aux attentes de I'URDOC. Enfin, une réflexion sur les raisons de la mise en æuwe de ces

pratiques sera développee et des propositions d'amélioration avancées.

-t 0-



Partie I.'
Prtfsentation du contexte et de

la problématique de l'étude
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Putie I : Présentation du contæte et de la problématrque & fétude

Autrefois rattachée au territoire du Soudan Français, la République du Mali s'étend

aujotrrdhui sur une superficie de I 204 000 k-t t"puttis ainsi : 280 000 km2 pris par le désert du

Saharn 400 000 hn2 dans la zone sahélienne, au centre , et 524 000 kmz dans la zone soudanienne,

au Sud. La zone ,,Office du Niger" se trouve dans la partie sahélienne de la République du Mali

(cf, figure l).

La République du Mali se divise en deux zones principales de peuplement.

La première zorre, caractérisee par une faible densité de population animale' couvr€ la region

Nord, à vocation pastorale, p€u utilisée en raison du manque d'eau- Au Sud-Ouest, la présence de

la mouche utsé-tsé" limite la production animale. Ces derur regions coÏncident avec les zones

faiblement peuplées du Mali.

La seconde zone, plaine d'inondation du fleuve Niger, se caractérise par une forte densité anirnale

et un système de production dominé par I'association du pastoralisme aux cuhrues irriguées. C'est

dans cette zone que se situe "l'Office du Niger".

La Répubtique du Mali est traversee par le fleuve Niger qui est I'un des plus grands fleuves

d'Afrique avec une longueur de 4 200 km dont I 700 km se trouvent stu le territoire malien

Il prend sa sogrce en République de Guinée. Il passe près de Bamako, Capitale du Malt' à travers

une étroite vallée rocheuse barée par les rapides de Sotuba. Entre Koulikoro et Sansanding,

se situent les anciens bras du fleuve Niger où ont été aménagés les perimètres irrigués de "IOffice

du Niger,'. De Sansanding à Tombouctou, le cours du fleuve ralentit et se ramifie pour fornpr une

vaste plaine alluviale souvent inondee : le deha intérieur. Enfin, en aval de Tombouctorq il coule

dans une vallée de cinq kilomètres de large en direction de la République du Niger. Le fleuve

Niger constitue 1élément principal du système hydrographique du Mali (SCHREYGER" 1984).

-12-
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Partie I : Présentation du contexte et de Ia problëmalique de l'étude

l.l.l. Les sols

D,une manière générale, les sols de la plaine d'inondation du fleuve Niger ont une faible

teneur en matière organique. Les couches d'humus sont relativement riches en sels minéraux' Les

sols sont mal Protégés Par une

physique. Le déboisement et

cette situation.

fine couche de végétation. Ils sont donc exposés à l'érosion

i'
1

-.r

1.1.2. Le climat
I
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faible et trèsLe climat, de type tropical sahélo-soudhiory- présente

variable durant l'année. On distingue ainsi :

o une saison des pluies ou hivernage, de juin à septembre, avec des températures minimales de

25 oC et maximales de 35 oC.

o Une saison froide, de novembre à février, avec des températures minimales de l0oc et

maximales de 30 oC.

. Une saison chaude, de mi-février à mi-juin, avec des températures minimales de lsoc et

maximales de 40 oC.

Les ressources végétales sont très variées et exclusivement déterminées par I'abondance

des précipitations. Dans les plaines alluviales, elles se composent d'arbustes et de buissons' Dans

les sols gorgés d'eau, elles se composent de ligneux et d'herbes annuelles. La structure arbustive

peut être haute et le tapis herbacé mélangé à une strate buissonante. Le disponible fourrager varie

de 214 000 à ZS7 000 tonnes de fourrages par an soit une capacité de charge allant de I 13 000 à

177 000 UBTI. Mais ce disponible fourrager varie énormément d'une région à I'autre.

Les surfaces boisées naturelles couvrent 90

devrait être suffisant pour fournir les populations,

00 hectares. Ce réservoir en "bois énergie"

mais son déboisement incontrôlé limite son

' Unité Bovin Tropical. adoptée par les eryerts de I'IEMVT (Institut d'Élevage et de Médecine Vétérinaire des pays

Tropicaux), correspondant à un animal conventionnel de 250 kg de poids vif. consommant journalièrement 6,25 kg

de matières sèches (MEMENTO DE L'AGRONOME. 1993)' -14-



partie I : Présentation du contexte et de la problématique de l'étude

1. Présentation de la zone "Office du Nieer"

l.l. Aspects physiques

"L'Offfice du Niger" est l'un des plus anciens périmètres irrigués d'Afrique Occidentale,

mis en place par les colons français en l932.Il s'étend sur 200 km du Nord au Sud et sur 150 km

d'Est en Ouest. Il représente une superficie rizicole irriguée de 66 000 hectares. Il se divise en six

sous-ensembles (cf. figure 2) :

.Béwani au Sud

'Macina au Sud-Est

'Niono (qui est la zone d'étude) au centre

'N'Débougou

-Molodo

- Kouroumari au Nord

L'ensemble est alimenté en eau par le barrage du Markala et trois grands systèmes d'adduction :

o Le canal du Sahel au Nord, relayé par un ancien lit du fleuve Niger : le Fala de Molodo. Il

assure I'alimentation de 39 600 ha répartis dans les zones de Niono, Molodo, N'Débougou et

Kouroumari.

Le canal du Macina, à l'Est, relayé par le Fala

zone de Macina.

Entre les deux, le canal Costes-Ongoïba, plus

agro-industriels respectivement de 36 400 et

Béwani.

Le barrage de Markala sert à relever le niveau de l'eau du

Par gravité, I'eau peut couler dans les deux cuvettes de la

Fala de Boky Wéré (BORDERON, 1999).

de Boky Wéré. Il alimente 14 000 ha dans la

récent, qui alimente deux périmètres sucriers

I I 700 ha, ainsi que le périmètre irrigué de

fleuve Niger en fonction de ses crues.

zone, dénommées Fala de Molodo et

-13-



Pætie I : Présentation dtt conturte et de la problématiEte de I'ëtude

Les zurfaces boisées naturelles couvrent 90 00 hectares. Ce réservoir en "bois éneryie'

dewait être suffisant pour fournir les populations, mais son déboisement incontrôlé limite son

utilisation. Ainsi, la situation est déficitaire dans les zones situées à proximité des villes. C'est le

cas de la zone de Nono.

1.2. Aspects humains

En 1998, la zone "Office du Niger" comptait 300 000 habitants. La densité moyenne de la

population était de l7,S hablkm2, comparativement à la moyenne régionale qui était de

20,7 hablkm2 et à la moyenne nationale qui était de 6,2 hablkm2. Le taux d'accroissement naturel

de la zone était de 3.05 %.

Pour les hommes, l'accès à la partie sahélo-soudanaise du Mali est relativement facile

puisque les savanes sont découvertes et franchissables, et la végétation est suffisante pour servir

de base alimentaire. Ainsi, diftrents groupes ethniques se sont installés. A Niono, toutes les

populations se côtoient ; Bambaras, Miniankas, Mossis, Bozos, Peuls, Malinkés, Sarakolés,

Dogons, Iklans et Maures. La taille moyenne des familles est de 12,4 personnes représentées par

le père, les mères et les enfants.

L'agriculture occupe 85 % de la population, la pêche seulement 3 yo. L'artisanat et le

commerce arrivent en dernière position.

2. Du temps de la colonisation au 2lè* siècle

Concrétisée en lg32 par les colons, I'initiative d'une "mise en valeur" de la vallée du fleuve

Niger avait été prise dès 1895 par le Général de Trentinian, lieutenant-gouverneur du Soudan

Français. Cette décision faisait suite aux exigences de I'administration française qui souhaitait

valoriser la production de coton dans le Soudan Français, du fait d'une augmentation de la

consornmation mondiale. Entre 1897 et lg}l,la consommation mondiale passa de 12 960 000

balles à 16 Zgl 000 balles (une balle équivalant à 250 kg) grâce à de nouvelles techniques de

production.

Cette volonté de "mettre en valeur" les colonies françaises s'est transformée, après la

deuxième guerre mondiale, en "devoir national".

-l 5-



partie I : Prësentation du contexte et de la problématique de l'énde

Ainsi, en 1919, I'ingénieur Émile Bélime réflechit zur les possibilités d'une "agriculture

sous inigation', au Soudan Francais. Trois régions étaient à l'étude (cf- figure I p 12) :

. la première entre Bamako et Ségou ;

o la deuxième entre Ségou et MoPti ;

o et la troisième entre Mopti et Tombouctou-

L,objectif était d'assurer une production cotonnière zuffisante pour I'industrie française et une

production de r1z assurant I'autoconsommation des colons et des régions d'export' Ainsi,

1,3 millions d,hectares dont 435 000 hectares étaient réservés à la culture du coton. La partie

occidentale du Delta Central du Niger s'avéra être la zone la plus appropriée pour un système de

production basé sur I'irrigation gravitaire-

Émite Bélime avait estimé qu'un travailleur par hectare serait nécessaire pour mener à bien

ce projet, soit plus d'un million d'hommes. Or, en 1919, les régions concernées par le projet ne

comptaient que 5g3 000 travailleurs dont 310 000 cultivateurs. Un problème de main d'æuwe se

posa donc. Ce problème pouvait être contourné à condition d'attirer et de familiariser les paysans

avec les techniques moderne s . "l'indigène vit, depuis des siècles, au milieu de terres fertiles dont

il n,a jamais eu l,idée ou la volonté de tirer parti et Ie soudanais végète dans'une clmbiance

communiste qui est loin de développer sesfacaltés d'initiative." (BELIME, l92l)-

Le rapport de mission de Bélime allait constituer la base de tous les projets de mise en

valeur du Soudan Français, bien que de nombreuses critiques aient été faites auprès du

gouvernement français. Émite Bétime avait notamment omis la prise en compte des aspects

sociologiques et ethnologiques. De plus, les diftrentes études (météorologiques, hydrologiques,

topographiques. . . .) étaient assez imprécises-

pour assurer une alimentation continue en eau, la construction du barrage du Markala

débuta en I g34.La fin des travaux eut lieu en lg47,date à laquelle les premiers uq",o.thÈtt'tr''

s,installèrent dans la zone . La main d'æuwe provenait principalement du royaume Mossis de la

Haute-Volta, actuellement nommée Burkina Faso. La politique de recrutement de la main d'æuwe

se faisait à travers des slogans tels que . "Dans votre village, vous êtes trop fatigués- Vous êtes

trop malheureux. Allez wr les terres de I'Ofice da Niger. II parera I'impôt pour vous. Vous ne

-16-
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ferez plus de prestations [...J, Vous serez tranErilles. Votrs crurez beaucoup defemmes ["'J, Il y

a des Wes Eti gagneront I0 000 F CFA par mt [---J-'| (CARBOU' 1934)'

,'L,Office du Nger" a procédg ainsi, à I'installation d'agficulteurs. Selon

scHREyGER (lgg4), "le nouveau vemt était engagé avec sa fornille, par un contrat avec

,,l,ofice du Niger" qui mettait à ffi disposition, sous condition de remboursement, des

instruments de travail, des bêtes de trait, des semences...".

Sur I'ensemble de la zone "Of,Ece du Niger", des centres de colonisation ont été

développés dont celui de Niono, le plus important. Le projet global de ces centres devait

s'articuler autour de I'amélioration de lhygiène de vie et du logement d'une part, et autour des

techniques de production agricole d'autre part. En réalité, seul le dernier point a été retenu. Les

conditions sanitaires et alimentaires des habitants étaient très inquiétantes. Aucune attention n'était

portée sur les besoins et coutumes des colons noirs. Par exemple, des habitations de forme

rectangulaire ont été construites par les blancs pour les Banrbaras qui avaient I'habitude de viwe

dans des habitations de forme circulaire-

En 1938, le gouverneur général De Coppet entreprit un voyage à "l'Office du Niger", suite

à de nombreux conflits liés aux méthodes de recrutement et aux conditions de vie des colons

noirs. De plus, la situation agricole de la zone "Office du Niger" devenait de plus en plus critique.

En effet, sur les plans technique et économique, les cultures du iz et du coton étaient trop

assujetties au climat, les sols n'étaient pas assez fertiles, et les variétés utilisées inadaptées. Il

s'agissait de variétés indiennes, américaines et italiennes. L'outil de travail, la Daba3, n'était pas

assez perfiormant et la mise à profit du bæuf de labour nécessitait une formation indispensable

pour les paysans. Enfin, I'arrivée de nouveaux produits et méthodes de culture imposait une

réorganisation des calendriers culturaux.

Sur le plan social, les colons noirs étaient exclus du contrôle et de I'organisation des cultures- De

ce fait, il leur était difficile de s'identifier comme appartenant à une structure sociale. Fondee

majoritairement sur des concepts européens, elle ne s'harmonisait pas au mode d'existence des

colons noirs. Par exemple, certaines coutumes Mossis ne pouvaient être réalisées : la prospérité

- Equivalent à 100 FF

3 pioche à manche court
-17-
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des vivants, assurée par le culte des ancêtres, ne peut se faire que dans le village d'origine des

défunts ; les mariages hors ethnie sont difficilement envisageables.

En 1961, trente ans après la création de la zone "Office du Niger", I'indépendance du Mali

était proclamée et un gouvernement socialiste mis en place. Diftrentes mesures ont été prises,

dont la nationalisation des terres rizicoles et le travail en régie directe4.

Dès la proclamation de I'indépendance du Mali, la plupart des colons Mossis repartirent en

Haute-Volta. En 1962, ils étaient environ 2 000 à quitter la zone "Office du Nigern, en 1969 ils

étaient 5 077 (SCHREYGER, 1984).

La production agricole sur la zone "Office du Niger" était principalement constituée de

coton. Dès les années soixante-di4 suite à d'importants problèmes de parasitismes, cette culture a

été éliminée au profit du riz et de la canne à sucre. Très vite, la production rizicole s'est affaiblie,

d'une part, par une mauvaise gestion de l'eau, êt, d'autre part, par une mauvaise gestion du

foncier.

Aussi, à partir de 1978, les responsables de "l'Office du Nger" sollicitèrent-ils labanque

mondiale afin d'apporter leur appui financier. Cette aide servit à réhabiliter les périmètres inigués

et leurs infrastructures, à réorganiser la zone, à développer les ressources humaines, à améliorer

les conditions de travail et à promouvoir le monde rural. Concrètement, des projets

d'intensification de la riziculture ont été mis en place. En 1982, le projet A.R.P.O.N.

(Amélioration de la Riziculture Paysanne à l'Office du Nger) financé par la Coopération

Néerlandaise a été initié dans le secteur de Niono. Par la suite, en 1986, le projet "Retail" (du nom

du canal irriguant les casiers réaménagés) fut mis en place grâce au financement de la Coopération

Française. Ils font suite aux projets B.E.A.U. (Besoins en EAU à I'Office du Niger) et G.E.A.U.

(Gestion de I'EAU à I'Office du Nger) financés par la Coopération Néerlandaise auparavant.

Jusqu'en 1984, "l'Office du Nger" assurait le suM global de la production rizicolg de la

mise en place de la culture à la commercialisation. Il contrôlait cinq rizeriess et disposait d'un

important matériel de stockage.

a Sysème d'exploitation où chacun est responsable de toutes les operations culturales sur un hectare, en opposition

à un système où chacun est responsable d'une seule @ration sur un territoire donné. _lg_



1932 : Création de I'Office du Niget, lancement des travaux d'aménagement.

1937 : Installation des premiers colons à Niono.

1947 : Mise en service du barrage de Markala.

196011962'. Indépendance du Mall" transfert de I'Office du Niger à I'Etat malien et

nationalisation des terres.

l97O z Abandon définitif du coton" monoculture de riz.

197E : Demande d'appui du gouvernement malien à la banque mondiale ; premières études

pour la réhabilitation des casiers.

1982 : Démarrage du programme ARPON : reaménagements, mise en place d'un Fonds

d'Intrants agricoles (FIA) etc.

1983 : Bitumage de la route Markala-Niono.

1984 : Suppression de la police économique, création des premières associations villageoises.

1986 : Libéralisation (progressive) de Ia cornmercialisation du ria début des réhabilitations du

casier Retail, installation de la Banque Nationale de Développement Agricole @NDA) à

Niono.

l9E9 : Libéralisation des prix du riz sur I'ensemble du territoire national.

1990 : Diffirsion des techniques intensives de productions, création du Fond de

Développement Villageois (FDV) à partir des fonds du FL\ introduction des premières

decortiqueuses.

1991 : Mise en place de la tære conjoncturelle d'importation (TCI), autonomie de I'Atelier
d'Assemblage de Matériel Agricole (AAMA).

1992194 z Restructuration de I'Office du Niger.

1994: Dévaluation du franc CFA installation des premières caisses d'épargne et de crédit.

1995 : Premier contrat plan Etat-Of;fice du Niger-Exploitants, cessation d'activité des rizeries,

transformation du FDV en réseau de caisses mutuelles d'épargne et de crédit.

1996 z Décret de gerance de I'Oftice du Niger.

1997 : Vente des rizeries à un opérateur privé (SERIIvIA), travaux d'extension de la zone de

M'Bewani (premiers travaux d'extension de périmètres irrigués depuis lg75).

1999 : Deuxième contrat plan Etat -Office du Niger- Exploitants.

Figure 3 : Historique, de la zone "OfÏice du Niger"
Source : DUCROT et BULTruU, 2000
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Les riziculteurs étaient tenus de respester les calendriers culturaux. Ce système d'exploitation

était défini par une << Police Économique ) chargée de zuiwe les flux de paddy6 zur les périmètres

irrigués. Du jour au lendemaiq la "Police Économique" a été zupprimee. Cette libératisation de

l'économie, entreprise par le gouvernement malierU avait pour objectif de laisser le développement

des activités de production, de transformation et de conrmerce du nz à la seule initiative des

agriculteurs et des éleveurs @ORDERON, 1999).

A partir de 1987, les commerçants privés cornmencèrent à intervenir dans la zone. Les prix

du riz furent libéralisés dès 1989.

De leur côté, les riziculteurs s'organisèrent pour faire face à cette nouvelle économie. Des

"Associations Villageoises" se développèrent. Elles se dotèrent, par exemple, de petites batteuses

rizicoles leur conferant ainsi un rôle economique important.

Dans les années 90, suite à une série d'études demandées par "l'Office du Niger", des

techniques intensives de production furent diffirsées auprès des riziculteurs (utilisation de variétés

plus productives, techniques de repiquage du riz, utilisation massive d'engrais...). Les premières

décortiqueuses de riz ont fait leur apparition.

En l994,le Mali a connu une dévaluation du franc CFA. IJn nouveau système économique

se mit alors en place sur la zone. L'État créa les premières caisses d'épargne et de crédit, les

C.I.D.R.t, pou. inciter les gens à placer leur argent. Ces derniers préferèrent investir dans du

bétail, valeur plus sûre à leurs yeux, d'autant plus que la richesse d'un homme se mesure au

nombre de têtes de bétail qu'il possède. C'est ainsi que l'élevage s'est développé sur la zone.

Aujourd'hui ul'Office du Niger" est, certes, la première zone rizicole du Mali mais c'est

aussi un pôle d'attraction pour l'élevage bovin.

La figure 3 présente un résumé historique de la zone "Office du Nger".

t Usines de décorticage du riz
u Riz non decortiqué
? Centre International de Dweloppement et de Recherche
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Tableaul: Redeyances payables par les exploitants agricoles des périmètres irrigués de
I'Ofïice du Niger

(Valeurs en F CFA ; 100 F CFA : I Fn

Source : BORDERON, 1999

F CFA/he/en 199711998

Riz saison 32 25A 48 000 49 9t7 49 9t7

Riz contre saison 4 900 5 033 5 233 5 233

Maraîchage 25 800 50 333 52 333 52 333
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3. La stnrcturation de "lfOlfice du Nisert'

De nos jours, "l'Of,hce du Niger" est un établissement public à caractère industriel et

commercial, dirigé par un conseil d'administration. Il a pour mission la gérance des terres, la

fourniture en eau pour les exploitants, le conseil auprès des exploitants, et la rnrlgarisation des

résultats de ses recherches.

pour I'entretien des périmètres irrigués, "l'Office du Niger" perçoit des exploitants une redevance

fixée annuellement et proportionnelle à la superficie cultivee. Led montants des redevances des

quatre dernières années sont présentés dans le tableau t

,'Les acteurs de la fitière riz et de l'environnement socio-économiEte de Ia zone" sont

relativement 
, 
nombreux et s'articulent autour de producteurs, d'organisations professionnelles

agricoles, d'institutions, de services techniques, de projets et d'opérateurs

(cf. annexe I p 80 à 82). L'URDOC est l'un de ces projets.

L'URDOC est un projet, sous tutelle de la zone de Niono, financé par l'Agence Française

de Développement, initié en 1995 à la suite des activités du projet "Retail" (1986-1994). Sa mise

en æuwe a été élaborée selon un protocole d'accord de collaboration entre "l'Office du Niger",

I'IER (Institut d'Économie Rurale) et les paysans de "l'Office du Niger"-

Sa mission est de :

o diffirser les résultats et les propositions de la recherche agronomique dans les conditions réelles

des exploitations agricoles ;

. observer et étudier les innovations traduites par les exploitations agricoles ;

. informer et capitaliser les évolutions et les changements d'ordre techniques, financiers,

économiques et sociaux observés.

< Diffërents thèmes de recherche sont abordés : Ia pérennisation des rendements

rizicoles, Ie développement des cultures maraîchères, Ie développement d'une démarche de

conseil en gestion pour les exploitations familiales de "l'Ofice du Niger" a

(BORDERON, 1999). Et, depuis 1996, des recherches sur les complémentarités entre la

riziculture et l'élevage bovin ainsi que les possibilités d'intensification des productions animales

Unité
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sont à l'étude. C'est dans ce domaine que s'inscrit cette étude. Les diftërents acteurs du

développement agricole souhaitent aboutir à un changement de comportement du milieu rural et

tendre vers I'intensification des productions. L'URDOC participe activement au développement

agricole de la zone de Niono avec la collaboration des agriculteurs. Sa mission se rézume ainsi :

< ëcouter Ie paysan, obserter et analyser w pratiEte, en fonction de ses obiectifs et de ses

moyens de production> (URDOC , 1997).

5. L'agriculture dans la zone "Oflice du Niger"

Les exploitations de la zone "Office du Niger" sont particulièrement hétérogènes. Basées

sur la riziculture aménagée en casiers, elles intègrent souvent du maraîchage, de l'élevage, de la

pêche et des cultures hors casiers (mil, nièbè...), iniguées ou pluviales. Mais la culture du riz

reste I'activité principale.

5.1. Deux systèmes de production en relations étroites : la riziculture et l'élevage

5.1.1. Le poids de la riziculture à "l'Office du Niger"

(a) Quelques nombres comparatifs

"L'Office du Niger" est une des rares zones de culture intensive du riz. Elle représente 75

% des superficies aménagées en maîtrise totale de I'eau au Mali, et un peu moins de 50 yo de la

production nationale de paddy. Cette agriculture occupe prés de 15 300 familles d'exploitants

agricoles réparties, dans 185 villages. Ces producteurs y cultivent du riz durant I'hivernage, de

août à décembre, et du riz en contre saison de janvier à juin.

Depuis une dizaine d'années, la riziculture se développe au Mali (cf. figure l;). Ainsi, au

niveau national, la production de nz est passée de 200 000 tonnes en 1962 à 809 555 tonnes en

2000. En 1962, la superficie utilisée par la riziculture était de 200 000 ha ; elle est aujourd'hui de

350 000 ha. On assiste donc à une forte progression des rendements rizicoles. Ils sont passes de

I t/ha en 1962 a 2,3 tÆra en 2000. Cependant, il existe une grande variabilité selon les zones de

production. Cette intensification de la riziculture a été encore plus marquée à partir des années 90,

puisque I'on a assisté à une véritable << révolution verte >>. En particulier dans la zone de Niono et

des secteurs réaménagés, la double culture de nz (ou riz de contre saison) a fait augmenter les

-21-



Tableau 2 : Répartition des divers types de nrminants dans les pays du Sahel.

+ LUBT est calculee cornme zuit : un dromadaire = I UBT; un bovin = 0,7 UBT; gn ovin ou caprin = 0,1 IJBT.
Source : IIILSON, IggS

,Bovins . ,:'.ffiag..'

. UBf, ;

;.,,,tJBf

Soudan l7 550 2 500 2 500 17 300 t2 tto t7 200 | 720 t2 200 r 220

Mali 4 tl2 208 208 4 459 3 r2r 6 067 607 5 757 s76

Tchad 3 715 410 410 4 070 2 849 2 278 228 2 278 228

Niger 3 316 330 330 2 995 2 A96 2 500 250 6 400 640

Burkina
Faso

2 427 87 87 2 700 I 890 I 800 180 2 700 27W

Sénégal 2 256 4 4 2 806 r9æ I 884 188 I 000 100

Total 33 776 3 529 34 330 3t 729 30 335
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résultats économiques des exploitants en permettant une deuxième recolte dans I'année' Cette

progression rézulte de la difflsion combinée de la technique du repiquage, de la maîtrise de I'eau,

du respect du calendrier agricole, du choix de variétés photosensibles à fort potentiel de

production et d'une fertilisation minérale adéquate-

Le maraîchage, de novembre à fin awil, tourne surtout autour de la culture de I'echalote

qui représente 6g yodes superficies maraîchères. La culture se fait sur des parcelles réservées ou

dans les casiers rizicoles. Cette aaivité est celle des femmes : travaux du sol, entretien" récoltes et

ventes sur les marchés.

(b) Les apports de Ia rizicalture à I'élevage

La riziculture fournit à l'élevage des ressources alimentaires à travers les résidus de récolte

(pailles de riz) et le son de riz. Celui-ci est issu du décorticage du iz et est constitué d'un mélange

de ballesr (zo à zz yo du paddy), de son wai (ou farine basse représentant 6 % du paddy) et de

brisures de riz (2%du paddy) (LE MASSON, lggT). Le système d'irrigation constitue aussi une

ressource en eau, irnportante pour l'abreuvement des animaux, plus ou moins limitée selon les

mois de l,année. Enfin, les revenus tirés de la riziculture sont très souvent réinvestis dans I'achat

d'animaux.

5.1.2. L'élevage à "l'Office du Nger"

(a) Quelques nombres comParatifs

Le cheptel des pays du Sahel représente plus d'un quart de la population animale d'Afrique

Tropicale.

Comparativement aux autres pays du Sahel, l'élevage tient une place importante au

Mali (cf. tableau Z). Le Mali est, après le Soudan, le deuxième pays du Satrel le plus fourni en

bovins, ovins et caprins. Dans les annees 1980, le Mali comptait 208 000 dromadaires, 4 459 000

bovins, 6 067 000 ovins et 5 757 000 caprins.

I Enveloppes des grains de na encore appelées glumes
-22-
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pætie I : prësentation du contexte et de la problëmatique de l'étude

Les figures F et ,-', indiquent le nombre de têtes de bovins, ovins et caprins par habitant

rural. une certaine variabilité au sein même du Mali s'observe. Ainsi' le Delta intérieur du Nger'

où se trouve la zone ,,office du Nigern, est une des régions à forte densité de population bovine'

ovine et caprine, avec, en moyenne, plus d'une tête par habitant rural'

A "Ioffice du Niger", seuls les ruminants de la zone du Kala inferieur a été recensés

(cfl figur e?pl3). Le tableau3 en présente les résultats. Il ressort de ce tableau que les ruminants

sont représentés majoritairement par le cheptel bovin avec un total de I 17 500 têtes' Ce cheptel

bovin se répartit inégalement entre les zones iniguées et les zones seches- Les petits ovins et

caprins, moins nombreux" représentent un peu plus du tiers de I'effectif bovin et constituent une

ressource importante pour les éleveurs traditionnels. La viande, le lait, le cuir, et la laine leur

assurent un revenu régulier. Le cheptel asin est plus important en zones irriguées en raison du

niveau d,équipement plus élevé en charrettes qui Sont utilisées pour le transport des produits

agricoles et du bois de chauffage-
o'

Le tableau , présente la répartition du cheptel bovin entre les zones iniguées et les zones

sèches du le Kala inferieur . La zone de Niono présente I'effectif bovin le plus élevé avec un total

de 4j 05g animaux contre 33 442 pour la zone de Molodo et 41 000 pour la zone de

NDébougou. L'effectif des bæufs de labour représente en moyenne 16yo de I'effectif total bovin'

La race bovine la plus rencontrée est la race zébu Peul. C'est un bon animal de boucherie,

de format moyen aux cornes longues. Son poids vif oscille entre 300 et 350 kg. Une autre race'

moins fréquente, peut être rencontrée : le zébu Maure qui est un animal de grand format, de taille

haute, rectiligne et longiligne, aux cornes courtes. Son poids vif varie de 350 à 500 kg' Cette race

est plus sensible au climat humide. Les vaches Maure sont de meilleures laitières- Pour ces deux

races, le poids des veaux à la naissance est 15 à 20 % inferieur à celui des veaux des zones

tempérées. L,âge à la première mise bas est entre 4 et 6 ans ; I'intervalle vêlage-vêlage oscille

entre 17 et24 mois; la lactation moyenne est de 210 jours'
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partie I : présentation du contexte et de la problématique de l'énde

(b) Les systèmes de prduction animale de la zone "Ofice du Niger"

La zone ,,Office du Niger" représente deux des systèmes de production animale d'Afrique

Occidentale (cf. tableau 5) :

o le système pastoral rtzoù la production animale est la composante essentielle

o Ie système agropastoral assocîé à firtgafion où la riziculture est la composante essentielle.

Q.I.I Le s.vstème Instoral riz

Dans ce système, l'élevage représente la majorité des revenus agricoles soit 95 7o- Avant

la création de "l'Office du Niger", l'élevage Peul était la première forme de mise en valeur du

milieu, par yn système extensif des pâtures et la transhumance des troupeaux sur plusieurs

centaines de kilomètres. Les liens avec I'agriculture étaient relativement faibles. Aujourd'hui, rares

sont les éleveurs de la zone qui continuent à effectuer des transhumances jusqu'en Mauritanie.

Certains se sont sédentarisés en bordure des villages. Cette sédentarisation des éleveurs Peul a

transfoimé leurs relations avec le système environnant. Ainsi, aujourd'hui, les bergers Peul sont

liés avec les riziculteurs par des contrats de confiage ; ils gardent leurs troupeaux et limitent leur

propre effectif à quelques têtes (DIJTEURTRE, 2000). Ils sont rémunérés partiellement ou

totalement en nature (lait, riz, vêtements...). Les animaux se nourrissent uniquement de l'herbe

disponible et bénéficient occasionnellement de minéraux fournis par le propriétaire. Les veaux

sont mis au pâturage après l'âge de 3 ou 4 mois. Le lait appartient au berger, qui trait les vaches,

et fait partie de sa rémunération. La taille d'un troupeau peut varier de 25 à plus de 300 têtes. Ces

troupeaux constituent une source d'approvisionnement en bæufs de labour et en femelles laitières

pour les systèmes agropastoraux des régions avoisinantes.

(b.2.1 Le +tstème agropastoral associé à I'irrigatiorr

Dans ce système, l'élevage est secondaire et ne représente que 15 % des revenus agricoles. Le

troupeau est conduit de façon extensive par un berger Peul. Les bæufs de labour permettent le

travail du sol des casiers rizicoles.

Les paysans sont d'abord des riziculteurs avant d'être des éleveurs. Ils sont appelés

"agropasteurs" ou encore "agroéleveurs". Rappelons qu'ils sont nés, pour la plupart, dans des

familles d'anciens colons noirs, installées dans la zone depuis dix à soixante ans dans le cadre
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Les systèmes de production animale de
"l'Offrce du Niger"

Le système pastoralriz Le système agropastoral
associé à I'irrigation

Agropasteurs type I Agrop:rsteurs type 2 .\gropasteurs ty'pe 3

Figure J : Les agroéleveurs concernés par cette étude
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éleveurs Peuls



d'accords d'exploitation des teres

cinquante personnes, ces familles se

travailleur homme. Aujourd'hui, ces

seule famille.

Partie I : Présentation du contexte et de la problématiEte de I'énde

avec ol'Office du Niger". Souvent constituees de dix à

sont vues attribuer des terres à raison d'un hectare par

seules terres ne peuvent plus répondre aux besoins d'une

Les troupeaux comprennent un nombre variable d'animaux .25 à 160 têtes, voire plus' Ils

sont constitués par capitalisation progressive des revenus de la riziculture, dans une logique de

sécurisation du revenu. Les propriétaires sélectionnent certains mâles pour les travaux rizicoles'

Les prestations de service avec leurs bæufs leur assurent un complément de revenus' Parfois,

l,activité de production est complétée par un atelier d'intensification" à savoir I'embouche ou la

production laitière. Les animau< embouchés sont vendus localement sur des marchés, comme

ceux de Niono et de Siengo, ou à I'exportation @urkinaFaso, Côte d'Ivoire..-).

Certains producteurs laitiers commercialisent leur lait à la laiterie "Danaya Nono" de

Niono, à raison de 200 F CFMitre de lait (équivalent à 2 FFnitre de lait). D'autres vendent

directement leur lait sur les marchés'

.

Dans ce système, il existe trois types d'agropasteurs (cf. figure ? ) :

. T1'pE I : les agropasteuns ne possédant que des bæufs de labour pour la culture du riz

En général, ce sont d'anciens propriétaires de troupeaux ayant été contraints de les vendre pour se

consacrer entièrement à la culture du riz, unique source de revenus. Dans les exploitations les plus

en difficultés, la production de iz est essentiellement autoconsommée. Le reste assure

l,alimentation des bæufs de labour. La superficie cultivée est trop insuffisante pour subvenir aux

besoins de la familte. Cette situation ne s'améliorera pas puisque aucune terre n'est aujourd'hui

disponible dans la zone (cf. annexeZ p 83)

o TypE 2 : les agropasteuru possédant quelques bæufs de labour et un troupeau extensif

Ce sont d'abord des agriculteurs pour qui l'élevage est un moyen d'épargne (cf. annexe 3 p 85).

. TypE 3 : les agropasteur.s possédant quelques bæufs de labour et un troupeau en voie

d'intensification à traveru la production laitière ou I'embouche

parmi l'ensemble des agropasteurs concernés par cette étude, la plupart appartienne à cette

catégorie (cf. annexe a P 87). 
_25_
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Partie I : Présentation du contexte et de Ia problématique de l'étude

5.2. Le schéma global de conduite d'un troupeau dans la zone de Niono

Le cycle annuel de la conduite d'un troupeau en zone "Office du Niger" est présenté à

I'annexe 5 p 89. Peu avant l'installation des cultures, en mai ou juin, la plupart des animaux quitte

la zone inondée pour rejoindre les zones de transhumance.

A I'exception d'un certain nombre de bæufs de labour et de quelques vaches laitières qui

passent toute I'année sur les casiers, le reste de I'effectif accomplit, annuellement, deux

mouvements cycliques, entre les casiers et les zones de transhumance, à la recherche de pâturage

et d'eau (cf. figure 8). Les bæufs de labour les suivent un peu plus tard, une fois les travaux

rizicoles achevés. Les déplacements durent quatre mois pendant la saison des pluies.

Vers les mois d'octobre et novembre, les animaux retournent progressivement vers les

casiers mais demeurent en zone dite "tampon", tant que les opérations de récolte et de battage se

poursuivent. A partir de décembre, les troupeaux rejoignent les villages, profitant des résidus de

récolte dans les casiers et des fourrages aux abords des diguettes.

5.3. Les apports de l'élevage

D'après BERNARDET (1988), "le hétail équivaut à unfond de résene ag{ricole produit

par le travail agricole et non par l'élevage".

C'est un moyen d'épargne non négligeable, notamment sur la zone "Office du Niger" où la

productivité numérique d'un troupeau extensif est d'environ 13 Vo, alors que le taux de

rémunération des banques et des caisses villageoises de Niono ne dépasse pas 4 à 5 %. Il est

possible d'y puiser, à des fins productives (dépenses liées à I'exploitation agricole) ou à des fins de

prestige (lors des sacrifices et des mariages).

\
' .., \r t," .-

{" La fonction

cette technique est

rizicoles obtenus à

et minérale.

productive de l'élevage s'est longtemps limitée à la seule force de traction, car

très adaptée aux conditions locales et est à I'origine des bons rendements

"l'Office du Niger". De plus, l'élevage fournit aux terres la fumure organique
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partie I : présentation du conturte et de la problématiEte de I'ënde

L'introduction de systèmes de production plus spfialises (embouche et production

laitière) confère dorénavant au betail une troisième fonstion. L'embouche fournit un complément

de revenus pour assurer la période de soudure, entre la saison sèche et la saison des pluies' La

production laitière, quant à elle, permet une rétribution du travail de gardiennage : la

rémunération du berger se fait en partie en nature ce qui lui permet de nourrir sa famille' La

production laitière crée aussi de la valeur monétaire à travers la commercialisation du lait dans les

circuits classiques (marchés locaux" ...) ou les circuits industriels (laiterie Danaya Nono de Mono

par exemple).

Ainsi, le bétail, unité de réserve à I'origine, devient aussi une unité de production

(BERNARDET, 1988).

Dans la zone ,, Office du Nîger", l'agrtculture semble être basée avant tout sur la

rtziculture Celle-ci -fait appel à Ia tractîon an'imale et utîIise te furtæ naturel issu de

I,élæage. L,éIevage, de ce fait, contrihue à son dbeloppemenL Et inverxement, ce donier tire,

paniellement, de Ia rtziculture, ses .t- aL " - Éalimentaîres. Il y o Ià une forte complémentarité

entre Ia riziculture et I'élevage, caracÉrt$ique essentielle de Ia zone "Offtce du Niger''

En Afrique, et plus paniculièrement au Mali, te phénomène de dæætification s'amplifte

Hommes et bêtes doivent donc se partagt, pour viwe, læ mêmes tenes

-?7-
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Partie I : Présentation du contexte et de la problématique de l'étude

II. Problématique

La problématique de l'étude s'articule autour de deux axes : d'une Part, I'alimentation

animale qui'est soamise ù dcs conflits entre h rtziculture et I'élevagê, 4, d'autre Part, la santé

animale qui est soumise à une organisation paniculière des senices vétérinaires.

l. Conflits riziculture/élevaee : la fragilité du svstème aerooastoral intensifié

Dans la zone de Niono, l'élevage se

aux conditions météorologiques, le second

pastoraux, sur les terres des casiers.

heurte à deux problèmes majeurs : le premier est lié

à la juxtaposition des deux calendriers, rizicoles et

En zone sahélienne, les pâturages constituent la base de I'alimentation des ruminants. Les

parcours se répartissent en deux grandes zones .

o la zone irriguée

- dans les casiers : les parcours se composent de résidus de récolte (pailles et chaumes de riz)

et d'herbes en bordure des canaux d'irrigation.

- hors casiers : les parcours se composent de végétation herbacée et spontanée, d'arbustes

appétents (des acacias notamment).

. la zone exondée (ou zone. sèche) : les parcours se composent également de végétation

herbacée et spontanée, et d'épineux.

Pendant la saison des pluies (de juin à septembre), la végétation verte est abondante et très

appréciée des animaux pour sa -erande valeur nutritive. L'alimentation du bétail se constitue des

pâtures de la zone exondée et de ceux de la zone hors casiers car les travaux rizicoles ont

commencé dans les casiers.

Pendant la saison sèche (de novembre à mai), la végétation verte disparaît Elle est réduite à

l'état de paille, pendant huit mois de I'année, et perd de sa qualité nutritive. L'alimentation du

bétail se constitue alors des pâtures de la zone irriguée et de la zone exondée. Les disponibilités

fourragères sont très variables ce qui entraîne une fluctuation importante des productions

animales. Les animaux perdent 5 à I 0 o/o de leur poids vif (cf. figure 9) ; la productivité laitière

-28-
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Partie I : Présentation du contexte et de la problématique de I'étude

peut diminuer de 2 à 5 % par rapport à celle obtenue pendant la saison des pluies qui est, en

moyenne, de 1,94 litres de lait par jour (I\ÆIIGNTO DE L'AGRONOME, 1993).

Depuis quelques années, les ressources en eau de surface diminuent à cause d'une

sécheresse exceptionnelle. Les pâturages traditionnels se sont fortement appauwis. Aussi, les

troupeaux, pour lesquels un abreuvement au puits est inenvisageable, quittent précocement la

zone exondée pour se rendre dans la zone inondée . < En saison sèche, chaEte bovitr a besoirr

d'une ration journalière de 30 litres d'eau pour un abreuvement normal. II est clair qu'un

berger qui conduit un troupeau de 80 têtes ne peut puiser chaque jour 2,4 tonnes d'eant à partir

d'un puits de 50 m de profondeur en moyenner (LE MASSON, 1997).

Cette situation a conduit inévitablement à un surpâturage dans la zone de Niono et à une

accélération de la désertification. Les conséquences en sont aujourd'hui lourdes.

En parallèle, les taux de croissance de la population ont augmenté, obligeant les

agriculteurs à cultiver des surfaces plus grandes pour répondre à leurs besoins alimentaires, et ce,

aux dépens des zones de pâturage.

La première conséquence en est la concentration des animaux sur des espaces de plus en

plus réduits, source de nombreux conflits entre riziculteurs et éleveurs, et source aussi de

dégradations d'ouvrages (canaux, digues et diguettes, drains. . . ).

Mais c'est surtout la juxtaposition des deux calendriers, rizicoles et pastoraux, qui est à

l'origine des problèmes.

D'un côté, les éleveurs, soucieux du ravitaillement en eau de leurs troupeaux, retardent le départ

en zone exondée, qui n'a lieu qu'en juin, et avancent le retour en zone irriguée, qui a lieu en

décembre. De plus, les vols d'animaux devenus plus fréquents pendant la transhumance, les

inquiètent.

De I'autre, les riziculteurs commencent les semis des pépinières de plus en plus tôt, soit en avril ou

en mai. L'indisponibilité des batteuses retardent la fin des récoltes.

Ainsi, en avril et mai, pendant les semis des pépinières, certains animaux sont encore présents sur
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Pætie I : Prêsentation du contexte et de la problématiEte de l'étude

la zone irriguee, et en decembre, alors que ceu(-ci reviennent de transhumance, les rûæltes ne

sont pas achevées. L'ensemble de ces constats crée des tensions entre les riziculteurs, impatients

et sousieux de respecter leur calendrieE et les éleveurs, soucieux de la bonne santé de leurs

troupeaux. D'après LE MASSON (lgg7), "il s'agtt d'un problème maieur de conflits entre des

pratiques individuelles dans un ouvrage collectif, et de partage de terraitts entre différents

utilisteurs syaîrt des objectfs diffërents mais tout antssi vitanrx".

Face à cette situation conflistuelle, plusieurs orientations de travail ont été donnees par les

acteurs du développement agricole pour améliorer les relations agriculture/élevage dans la zone

de "l'Office du Niger" :

. améliorer la séparation entre le calendrier rizicole et le calendrier pastoral ;

o créer des aires de parcage et des zones spécifiques de pamge pour mieux gérer les pâturages ;

o intégrer plus intensivement la riziculture à l'élevage à travers la production laitière et

I'embouche.

Tout cela s'est traduit par l'apparition de logement des animaux en parcs, dans les villages, et

par la mise en place d'un suivi vétérinaire. De plus, pour corriger la pauweté des ressources

fourragères en énergie et en azote, une complémentation alimentaire à base de résidus de récolte

et de sous-produits agro-industriels a été mise en place. En effet, les sous-produits ago-

industriels comprennent du son de riz, du concentré ABH (Aliment Bétail Huicoma), des graines

et des tourteaux de coton, et de la mélasse.

Le problème actuel reste le suivant : pour préserver les zon6 agricoles, les

agrotlleveurs essaient de dbeloppq des systèmes d'intensification sdns réelles connaissances

de lear faisahilité et avec des possibilités techniques et financières limitées, et ceci, dans dcs

conditions défavorabtes. Ces systèmes sont firttés d'une part, par la faible capacité de

proùtction des races locales, et leur faible aptinde à la reprodaction, et dtautre part, por des

problèmes d'approvisionnement en intrants (compléments alimentairæ, proùrits vétérinairæ,

stockage...).

-30-



Partie I : Présentation du conturte et de Ia problématique de l'ëtude

2. Le problème de la santé animale

Outre le problème du partage des terres, le zuivi sanitaire du cheptel bovin est la deuxième

préoccupation principale des agroéleveurs de la zone "Office du Niger". En effet, la sarrté de leurs

animaux est très souvent avancée corlme responsable du retard dans I'exésution du calendrier

rizicole. Le climat tropical entraîne une baisse de résistance des animaux et favorise la

proliferation des agents pathogènes. Enfin" la transhumance augmente les risques de transmission

des maladies.

La stratégie de lutte contre les diftrentes maladies présentes zur la zone de Niono

s'articule d'une part, autour de vaccinations, et d'autre part, autour de traitements antiparasitaires

(cf. annexe 6 p 9l à 94). Les vaccinations concernent trois grandes épizooties réparties sur deux

campagnes de vaccination : I'une dirigee contre la péripneumonie contagieuse bovine, I'autre

contre la pasteurellose et le charbon symptomatique. Outre des traitements specifiques contre les

maladies de la peau, les traitements antiparasitaires ont pour objectif la lutter contre deux

maladies principales : la distomatose et la trypanosomose.

Jusqu'en l994,les traitements et les vaccinations étaient assurés par les agents vétérinaires

de "l'Office du Niger". A I'exception de la zone de Niono, chaque zone comptait deux agents.

Mis en place en 1982, le projet A.R.P.O.N. permit de redynamiser la pratique des soins sanitaires

en subventionnant les produits vétérinaires et en établissant un zuivi régulier des bæufs de labour à

I'aide de fiches individuelles où étaient mentionnés les diftrents traitements effectués sur I'animal.

De son côté, "l'Office du Niger" fournissait, à ses agents, le matériel nécessaire. Le paysan

accédait facilement aux soins sanitaires. Cependant, ce système ne bénéficiait qu'aux éleveurs des

villages. Les éleveurs Peul, résidant en dehors des zones urbaines, étaient involontairement mis à

l'écart.

Le 13 et 14 décembre l994,lors des journées internationales de Bamako, étaient définis

les enjeux de la libéralisation de la pratique vétérinaire au Mali. L'objectif était :

o de désengager lÉtat des fonctions productrices et commerciales ;

. de repartir les rôles entre lÉtat et le secteur privé pour limiter la concurence ;

. et d'attribuer des mandats sanitaires aux vétérinaires privés afin d'assurer les camp4grres de

vaccinations.
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partie I : présentation du contexte et de Ia problëmatiqtte de I'énde

En désignant des vétérinaires mandatés, lÉtat gardait un certain monopole sur I'astivité (zoLrY

et HALAJK,\ 1995).

Aujoard,hui, cette polîtîque ræte encore trop floue. Læ sqricæ vâértnaÏræ sont mfuI

organisés Leur distrùbution géographique æt inégale : ît apparaît d6 î-ones où la

concurrence est telle que les vâértnairæ doivent baissq leurc prix au détriment de leurc

re,enus et dÆ zones où Ia rareté des vëtffinaires pousse ces derniqt à ahusq dc la situation

en oilgmentant les prix (SORIAITZ, 1999)'

Sar Ia zone de Niono, Ies problèmæ actuels concqnant l'élevage hovôn sont

I,alimentation et la santé animole. D'une part, pour .fair" face aux prohlèmæ

d,affouragement des animantx, les agroéleveun dbeloppent des atelitt de prodactïon plus ou

moins intensifiés qa'îk ne maîtrisent pæ D'autre pafi, læ sqvicæ vûértnairæ sont mal

organisés

L. Obiectifs de travail

La problématique présentee précédemment a conduit IURDOC à proposer cette étude'

Celle-ci répond à l'une des missions de IURDOC qui est d'analyser les pratiques paysannes et de

rechercher, avec les producteurs, les réponses adaptees à leurs problèmes-

L'objectif de cette étude est de fournir des données précises sur les conditions

d,intensification des productions bovines dans le but de bâtir un conseil aux exploitants dans les

domaines de I'alimentation et du suivi sanitaire. Ces conditions d'intensificatiorq définit par le

terme de "pratiques paysannes", seront étudiees à travers :

o leur identification et leur camctérisation afin d'en connaître la diversité ;

o l'évaluation de leurs effets sur le niveau de production ;

. et les causes de leur mise en æuwe ;

en tenant compte du système de production dans sa globalité et des savoir-faire des éleveurs'
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La methodologie devetoppée pour ce træail a consisté ù réalisq des guidæ d'entretien

et dessriyis Cæ dcnx outik dctrnail seront présentés pais la nature des résultats obtenus et

Ieurc limitæ suont précisés

I. Les guides d'entretien

1. Collecte des données

Elle s'est faite au moyen de trois guides d'entretien, respectivement pour les trois

productions concernées par cette etude : les bæufs de labour, I'embouche et la production

laitière.

Les questions posées se répartissent en deux catégories. D'une part, des questions communes à

chaque production ont permis de caractériser :

. I'exploitation . etat civil, descriptif du foncier, descriptif de la population, descriptif de

l'équipement, composition du troupeau d'élevage et rendements rizicoles obtenus ;

. le système d'alimentation : type d'aliments utilisés, mode de distribution, stockage,

approvisionnement, quantités distribuées, rythme de distribution, prix des aliments ;

o le suivi sanitaire : maladies traitées, fréquence des traitements, et coûts.

D'autre part, des questions spécifiques à chaque production ont porté sur leurs performances

technico-économiques (cf. annexeT p 95 à 104).

2. Constitution de l'échantillon

L'enquête s'est déroulée auprès d'agroéleveurs de la zone de Niono déjà engagés dans une

démarche d'intensification de leur production et suivis par IURDOC. Les résultats ne concernent

donc qu'un certain type d'agroéleveurs. De plus, l'échantillon a été constitué à partir du

volontariat de ces derniers. Ainsi, cinquante enquêtes ont été réalisées : vingt-six pour les bæufs

de labour, dix-huit pour la production laitière et six pour I'embouche. Il est intéressant de

souligner que ces cinquante enquêtes ont eté réalisées auprès de quarante-huit agroéleveurs, deux

d'entre eux ayant été interrogés pour deux productions differentes.
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3. Validation des données

3.1. Test du questionnaire

Le questionnaire a été testé au préalable auprès de deux agroéleveurs. A la suite de quoi,

des modifications ont été apportées.

Élaboré en concertation avec les responsables du programme élevage de I'URDOC,

l'échantillon est représentatif des agroéleveurs intensifiés de la zone de Niono- Cependant, etant

donné sa taille réduite, les résultats obtenus ne peuvent faire I'objet d'une étude statistique

approfondie. En revanche, ils pourront constituer une base de donnees utilisable pour les travaux

futurs de I'URDOC.

3.3. Période d'enquête

Les enquêtes ont été réalisées pendant les mois de juin et juillet 2000. Il est à remarquer

que cette période ne coincide pas aves la période d'embouche qui s'étend de janvier à juin- C'est

pourquoi le nombre d'enquêtes pour cette production est faible.

II. Les suivis

1. Obiectif nrincioal

L'objectif des suivis était de vérifier les informations recueillies au cours des entretiens et

de mieux comprendre les systèmes de production" leurs contraintes environnementales,

culturelles et socio-économiques.

2. Déroulement des suivis

Ce travail s'est déroulé de la mi-juin à la mi-août 2000. Pour la production laitière, le suivi

a consisté d'une part, à caractériser les vaches laitières (âge, niveau de lastation, nombre de

vêlages), d'autre part, à quantifier leur production une fois par semaine et à zuiwe leur
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Tableau J: Echantillons retenus pour les entretiens et les suivis

Productions Bæufs de labour Embouche 'Produgtion laitière , Total
Enquêtes 26 6 l8 50
Dont suivis 4 4 I
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alimentation et leur état sanitaire (cf. annexe I p 105). Pou les bæufs de labour, le suivi a

consisté d'une part, à determiner la superficie labouree par paire de bæufs, le temps nécessaire à

ce travail et le nombre de paires utilisées en même temps ou alternativement, d'autre part, à

zuiwe leur alimentation et leur état sanitaire (cf. annexe 9 p 107).

3. Échantillonnage

Parmi les quarante-huit agroéleveurs enquêtés, huit ont été suivis dont quatre pour la

production laitière et quatre pour les bæufs de labour. Ils ont été choisis en fonction de leur

volontariat et de leur proximité de la ville de Niono, compte tenu des problèmes de déplacement

liés à I'abondance des pluies à partir du mois d'août. Le tableau 6 réæpitule les effectifs des

échantillons retenus respectivement pour les entretiens et les suivis.

III. Les éléments d'analvse

1. Variables relatives aux oratioues sanitaires

I .l . Variables techniques

Les variables retenues pour décrire les pratiques sanitaires sont d'une part, le nombre de

vaccinations et de traitement par arL d'autre part, le type de procédure employee (soins

vétérinaires ou automédication).

1 .2. Variables économiques

Les variables retenues sont le coût d'un traitement par animal respectivement pour la

distomatose et la trypanosomose, et le coût d'une vaccination par animal respectivement pour la

péripneumonie contagieuse bovine, le charbon symptomatique et la pasteurellose.

Deux autres variables ont été déterminées afin de calculer le coût de production :

o le coût annuel par traitement et par vaccination pour I'atelier de production

Il dépend du coût par animal, du nombre de têtes dans I'atelier de production et du

traitements dirigés respectivement contre la distomatose et la trypanosomose

vaccination étant effectuée annuellement contre les grandes épizooties).

nombre de

(une seule
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o le coût sanitaire annuel pour I'atelier de production

En plus des traitements et des vaccinations classiques, d'autres traitements, moins fréquents mais

rencontrés ponctuellement lors des enquêtes, sont pris en compte (traitement contre la galle par

exemple).

2. l. Variables techniques

Les variables retenues pour décrire les pratiques alimentaires sont : le rythme d'abreuvement

des animau4 la période de distribution des aliments, la nature des aliments constituant les rations

et les quantités respectivement distribuées-

2.2. Variables économiques

o le coût alimentaire de I'atelier de production

Il est directement fonction du nombre d'animaux dans I'atelier de produstion et de la durée

moyenne de la production. Le calcul se base sur les quantités d'intrants achetés et distribués

quotidiennement à chaque animal et les prix unitaires des aliments. Les intrants autoproduits

(paille de riz) n'ont pas été pris en compte faute de n'avoir pu évaluer le coût de la main d'æuwe

nécessaire à leur récolte. Les prix unitaires des aliments ont eté calculés à partir du poids moyen

usuel d'un sac d'aliment et du prix d'achat donné par I'exploitant. Sur la zone de Niono, les

poids moyens usuels des sacs d'aliment sont les suivants : 60 kg pour le son" 50 kg pour I'AB[I'

40 kg pourle coton et25 kg pour le sel. Ce coût permettra d'évaluer le coût de production.

Deux autres coûts alimentaires ont été calculés :

o Le coût alimentaire en F CFA/tête/jour

Formule du calcal : cout alimentaire de l'atelier de production / nombre de têtes de l'atelier /

durée moyenne de Ia Production.

o Le coût alimentaire en F CFAnitre de lait

Formule du calcul : coût alimentaire de I'atelier de production / (ryantité totale de lait prduite

quotidiennement * durëe moyenne de lactation)-
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2,3. Éléments de mesure de I'effrcacité alimentaire des rations

Cette mesure a pour objectif d'estimer les parts énergétiqueset aeoteesdont dispose

I'animal pour sa production. Elle a été calcr.rlee par la diftrence entre les apports totaux de la

ration et les besoins d'entretien de I'animal auxquels peuvent s'ajouter des besoins liés au

déplacement.

2.3.L Les valeurs alimentaires

Le système utilisé est le système Leroy où la valeur énergétique est exprimée en unités

fourragères (UFe) et la valeur azotée en matières azotées digestibles (MAD).

Depuis l978,le système Leroy a été remplacé par le système PDI où la valeur énergétique est

exprimée en unités fourragères lait (Uftto1 ou en unités fourragères viande (UFVtt) 
"t 

la valeur

azotée en protéines digestibles dans I'intestin (PDI). Cependant, c€ système s'avère trop

perfectionné pour être appliqué aux pays tropicaux car les données sont trop insuffisantes. Ainsi,

la digestibilité de nombreux aliments tropicaux est encore mal connue et les modèles de

prévision établis pour les fourrages tempérés ne leur sont pas applicables. Or, cette variable est

nécessaire à I'estimation des valeurs PDI. Le système Leroy semble suffisant pour des pays où

les besoins des animaux sont rarement comblés.

Dans les élevages de la zone de Niono, les principaux aliments destinés à I'alimentation

des bovins sont les fourrages (la paille de riz notamment), le son de riz (vanné ou non vanné),

I'ABH et les graines de coton. Le vannage du son consiste à enlever les brisures de grains de riz

issus du décorticage et une part plus ou moins grande de balles.

Des analyses bromatologiques ont eté realisées

CIRAD-EMVTr2 sur des echantillons de sons de

(cf. annexe l0 p 109).

laboratoire d'alimentation du

sur un échantillon d'ABH

par le

nz et

t Une UF equivaut à I'energie nette d'un kilogramme d'orge de Éferenoe soit I S83 kcal.
to Une UFL equivaut à I ?00 kcal.
tt Une UFV equivaut à I 820 kcal.
tt Centre de Cooperation lnternationale en Recherche Agronomique pour le Développement - Ueparternent

d'Élevage et de Medecine Vétérinaire Tropicale
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Tableau T: Résultâts des analyses bromatologiques

lililEhlll,Si. o/'e.,dgIVIS* UI'/ trg de MS IUAII s I lrg d- MS,]
Son non vanné 94.22 0,46 28.73

Son vanné 94.56 0.46 34.60

ABH 93,34 0.5 192,5
+ matières sèches

Tableau g: Valeurs nutritives des fourrages et des graines de coton

ALIMNNTS ,o/o MS UF/ks,de'MS MADntg de IltS
Repousses sur rizières

Eragoslis gangetica 27.3 0.47 l0l
Paspaslum .rbiculare 27,6 0,46 45

Adventices et résidus de récolte 34.3 0.78 28
Pailles de riz 88,4 0.56 3

Fourrapes (movennes) 44,4 0,57 44,25
Grainæ de coton 92 0.60 187
Source : D'après BOUDET, 1984, MmrfE^lTO DE L'AGRONOME, 1993 et IE I-HIEC, 1996

Tableau $ : Poids vifs des animaux embouchés

Age ieunes < 2 ans adultes de 3 ans adultesde3à4ans adultes > 4 ans

Poids vif {ke) t24 160 260 300
Source : Le THIEC, 1996.

Tableau,i0 : Poids vif de la vache zébu peul

Poids vif en kg Saison seche Saison pluvizuse
Vache laitière de 2 ans 130 158

Vache laitière de 3 ans 170 190

Vache laitière adulte 200 236
Source : WLSON, 1988
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Les prélèvements ont eté effectués sur des élevages de la zone de Niono. Les rézultats obtenus

sont présentés dans le tableau?.

Aucune analyse bromatologique n'a été réalisée sur des echantillons de fourrages ni de

graines de coton. En revanche, de nombreuses études ont déjà été menées afin de déterminer

leurs valeurs alimentaires. Compte tenu des conditions climatiques de la zone, il a été possible

d'envisager la nature des diftrents fourrages rencontrés sur la zong et supposés ingérés par les

animâux. Le tableauE présente les valeurs nutritives des diftrents qpes de fourrages.

2.3.2. La capacité d'ingestion

Elle correspond à la quantité d'aliments qu'un animal peut consommer. Elle a permis

d'estimer la quantité de fourrages ingérés quotidiennement au cours du pâturage.

D'après le Mémento de I'Agronome (1993), la quantité totale d'aliments consommés par

des bovins en pays tropicaux doit être comprise entre 2,5 et 3 kg de MS pour 100 kg de poids vif.

Ainsi, un animal de 300 kg consommera au maximum 9 kg de matières sèches. S'il reçoit I kg de

son de riz et I kg d'ABFI, la quantité de fourrages consommés lors du pâturage sera de 7 kg.

Le poids vif moyen d'un bæuf de labour peut être estimé à 285 kg (cf figure 5 p 28). La

quantité maximale de matières sèches ingérées est donc de 8,5 kg.

Sur la zone de Niono, la plupart des animaux embouchés sont âgés d'au moins quatre ans.

Leur poids vif moyen est de 300 kg (cf. tableau 5,i. l-a quantité maximale de matières sèches

ingérées est alors de 9 kg.

D'après le tableau 4C , le poids vif moyen d'une vashe adulte zébu Peul est de 218 kg. La

quantité maximale de matières sèches ingérées est donc de 6,5 kg.

2.3.3. Les besoins énergétiques et azotés

(a) Les besoins pour l'entretien des bm{s de labour

Le raisonnement tenu pour mesurer I'efÏicacité alimentaire des rations destinees

bæufs de labour a eté de determiner la performance de travail permise par la ration. :
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Tableau l1 : Besoins feioux pour les bæufs de labour (travail moyen)

Source : MEIuIENTO DE L'AGRONOME, Igg3

Poids vif
,'(kg) ,

i;rj1i.ii,l,)

4h / h en plus 4h / h en plus
300 4,5 0.32 336 26
285 4,3 0,30 319 24,7

Source : LE TIIIEC, 1996

Tableau 1? : Besoins énergétiques et azotés pour une yache laitière

Besoins UF lv[AD
Entretien 0,037 UFlkg p'"' soit 2,1 UF pour

une vache de 218 kg
3 g MADlkg pu"' soit t70,2 g pour
une vache de 218 ke

Déplacement 0,026 UFlkm/I00 kg PV soit, avec
un déplacement moyen de 3 km
par jour, 0,17 UF

Production 0,38 UF/ kg lait à 4 Yo 60 g MAD/ke lait à 4Yo
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Les besoins d'entretien et de production sont présentés dans le tableau I I.

(b) Les besoins pour l'embouche

Le raisonnement tenu pour mesurer I'efficacité alimentaire des rations d'embouche a été

de déterminer le gain moyen quotidien (GMQ) permis par la ration. D'après le Mémento de

I'Agronome (1993), les besoins d'entretien au parcage sont de 0,037 UF /kg p0'75 (soit 2,67 W
pour un animal de 300 kg de poids vifl et de 3 g de MAD / ke p0'75 (soit 216,3 g de MAD). Et,

pour des animaux d'au moins quatre ans, les besoins de production sont de 3,5 W / kg de gain de

poids vif et de 35 g de MAD pour 100 g de gain de poids vif.

(c) Les hesoins pour la production laitière

Le raisonnement tenu pour mesur€r l'efficacité alimentaire des rations destinées aux

vaches laitières a été d'estimer la production laitière permise par chaque ration. Le tableau 12

présente I'ensemble des besoins de la production laitière.

Sur la zone de Niono, la plupart des vêlages

(WILSON, 1988). Les besoins de gestation ont donc

étude.

lieu entre les mois de mai et juin

considérés comme nuls pour notre

ont

été

D'après le Mémento de I'Agronome (1993), les besoins liés au déplacement sont de

0,026 UF/km/100 kg de poids vif. On peut estimer à 3 km la distance quotidiennement parcourue

par les vaches au cours du pâturage.
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3. Autres variables

3.1. Le coût de produstion

Il tient compte du coût alimentaire annuel de I'atelier de production, du coût sanitaire

annuel de I'atelier de production et d'une partie identifiable de la main d'æuwe, à savoir les frais

de gardiennage incluant la rémunération en nature du berger.

. Pour I'embouche et les bæufs de labour, le coût de production a été calculé par animal

selon la formule suivante :

Coftt de production : (coût alimentaire + coût wtitaire + coîrt Iié au gædiennage) / nombre de

têtes

. Pour la production laitière, le coût de production doit se calculer selon la formule

suivante :

Cout de production : (E des dépenses anmtelles du troupeau liées à Ia production laitière) /
(E des quantités de lait vendues par an)

Les dépenses annuelles du troupeau sont, d'une part, les dépenses liées à I'utilisation

d'un taureau, lorsque celui-ci n'est pas sollicité pour les travaux rizicoles sur la même

exploitation, d'autre part, les dépenses liées à I'entretien des génisses de renouvellement, des

vaches laitières et des vaches taries. Certaines informations manquantes, il n'a été possible

d'évaluer que le coût partiel de produstion, par litre de lait, selon la formule :

Coût Wrtiel de production : (coût alimentaire + coût sanitaire + coftt Iié au gardiennage) /
(quantité totale de lait prduit quotidiennement + durée moyenne de lactation)

3.2. Le bénéfice net

o Beixf '." l,r.l: Pq,r bu$ dr 
^ibe*,-

Le calcul se base sur la différence entre le gain de production et le coût de production. Par << gain

de production >>, nous entendons la traduction économique des performances des bæufs de

labour.
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Les formules de calculs sont les suivantes :

Gain de prùtction : [(montant des prestations totales issz de Ia location des bmfs à un voisin

+ 25 000 F CFA/ha * *Wrrtcie travaillée anmtellement)J / nombre de bm{s de labour

Les 25 000 F CFA corespondent à une évaluation faite sur la zone de Niono se divisant entre un

montant de 15 000 F CFA par hectare labouré et un montant de l0 000 F CFA par hectare hersé.

Bénértce net : gain de prduction - coût partiel de production

. Bénéfice net par tête embouchée

Le calcul se base sur les prix moyens

éleveur. La formule de calcul est :

Bénéfice net : prix de vente moyen -
animal)

o Bénéfice net par litre de lait

d'achat et de vente des animaux embouchés de chaque

(prix d'achat moyen + coût pætiel de prûuction par

Pour la production laitière, le calcul se base sur la difference entre le prix de vente du litre de lait

à la laiterie Danaya Nono de Niono et le coût de production par litre de lait. La formule du calcul

est :

Bénértce net : 200 F CFA/litre de lait - coût partiel de proùtction par litre

fV. Limites de la méthode

Les principales limites de la méthode présentée précédemment s'articulent autour du

contexte humain dans lequel cette etude a été menée. Ce dernier doit donc être précisé.

D'une part, le niveau d'alphabétisation relativement limité des agroéleveurs doit être pris

en compte. Ainsi, parmi les 29 res,ponses obtenues, 16 agroéleveurs ont affirmé être alphabétisés

en langue bambara, deux d'entre eux ayant suivi en plus une scolarisation en français qu'ils sont

capables de lire et d'écrire ; un est alphabétisé en langue Songhaï ; six ont suivi l'école coranique

et enfin six autres sont analphabètes. Le recours à un interprète a eté indispensable. La barrière

de la langue n'a cependant pas été entièrement résolue : certains mots français ne pouvaient pas
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être facilement traduits en bambara. L'interprète devait donc reformuler la question au risque

d'en modifier le sens premier.

D'autre part, le comportement de quelques agroéleveurs a remis en cause I'exactitude des

réponses obtenues s'agissant des quantités distribuees et des coûts. En effet, les enquêtés

donnaient systématiquement une réponse parfois fausse plutôt que de ne rien dire, soit par fierté

soit par égard vis à vis d'une personne étrangère. On voit alors ici tout I'intérêt d'avoir effectué

des zuivis rapprochés pour une meilleure analyse des résultats.

D'autres limites sont à remarquer et à relier aux conditions climatiques de la zone

d'étude : I'abondance des précipitations dés le début du mois d'août a empêché la circulation en

mobylette zur les pistes reliant les villages entre eru(. C'est pourquoi les zuivis n'ont pu se

prolonger après le mois d'août. De plus, les déplacements effectués pour assurer le suivi de la

production laitière se sont limités à un par semaine et par éleveur par manque de temps. Or, en

milieu sahélie4 il est recommandé de faire des contrôles sur trois jours consécutifs afin de

diminuer les effets de l'environnement (climat, alimentation, et stress). Les rézultats issus de ces

suivis doivent donc être utilisés avec précaution et en connaissance de causes. Cependant, en

rappelant que I'objestif des suivis était d'avoir une meilleure connaissance des systèmes de

production dans leur globalité, les résultats ont une certaine valeur.

Ainsi, deux methodes de travail ont perrts de répondre aux objectîfs de I'ëtude : dæ

guides d'entretien et des saiyis Læ informations obtenaes concernent les ospects techniquæ

et économiques des pratiqaes sanitaires et alimentairæ dans les élæages bovins de Ia zpne de

Niono. Etles vont permettre d'identifier et de caraettffiser les pratiques paysannes, d'en

connaître lear diversité, et d'évalaer leurc eITas sur le niveau de production Cæ differents

aspects sont developpés dans Ia partie suivante.
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Tableau 13: Pnatiques sanitaires pour I'entretien des bæufs de labour

. Périprcwnonie contagieuse bovine



Pwtie III : Présentation des résltats - Entretien des bm{s de labour

Dans un souci de clané, les résultæ relûifs à chaqae prodttction sqont présentés

séparément De plus, il semble intéressant d'être en m6ure dc dégagu d'éventuellæ

différencæ entre les proùtctions puisqae leurc objectifs et leun contraintes diffuent

Aussi, seront cuac-tériséæ saccæsivement Iæ pmiqaæ pmysannr pour l'entretien dæ hættfs

de labour, pour l'embouche, et enfin, pour Ia production laitière.

I. Les uratiques pavsannes nour I'entretien des bæufs de labour

1. Les pratiques sanitaires nour I'entretien des bæufs de labour

l. l. Aspects techniques

Jusqu'à présent, I'entretien des bæufs de labour a particulièrement retenu I'attention de

I'URDOC.

Les traitements sont effectués en général avant la transhumance. Les périodes de

€mpagne de vaccinations sont decidées par le vétérinaire mandataire et commencent au mois de

décembre, après la transhumance.

Lazone de Niono s'avère être la zone où les soins sanitaires sont les plus entrepris par les

agroéleveurs, par rapport aux zones de Molodo et N'Débougou, du fait de la proximité des

structures sanitaires et du nombre élevé de prestataires. Huit vétérinaires sont présents sur la

zone de Niono contre cinq à Molodo et Nl)ébougou).

Le tableau li présente les caractéristiques des differentes stratégies pratiquées. Il ressort

de ces données que les vaccinations contre les trois épizooties de la zone sont effectuees par la

majorité des agroéleveurs (25 sur 26). Par contre les traitements ne sont pas pratiqués aussi

largement. Chez 10 agroéleveurs, un même animal ne recewa qu'un seul traitement par an, celui

contre la distomatose. Chez 14 agroéleveurs, il recevra à la fois le traitement contre la

distomatose et celui contre la trypanosomiase. Enfin, chez deux agroéleveurs, aucun traitement

n'est effeaué. Ainsi les pratiques les plus fréquentes sont :

o deux traitements (ceux contre la distomatose et la trypanosomiase) et trois vaccinations chez

13 éleveurs soit 50 yo des cas ;

o un traitement (celui contre la distomatose) et trois vaccinations chez l0 éleveurs soit 3S%

des cas.
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Tableau l{: Coûts des traitements et des vaccinations effectués sur les boeufs de labour

(valeurs en F CM/tête : IA0 F CFA : I FF)
* Péripneumoni e contagi anse bovine

Tableau 15: Aliments choisis pour I'entretien des bæufs de labour

Traitements 'r

DistomatôsC F.P.CB*

Valeur moyenne r 013.34 I 174.80 I r0.80 68 68
Valeur minimale 539,25 500 35 35 35

Valeur maximale 2162.50 5 000 300 75 75

Aliments Nombrc d'agroéleveurs
Oui Non

Paille de riz 22 4
Son non vanné t7 9

Son vanné l0 l6
Sel 7 l9

A.B.H. 3 23

Graines de coton 2 24

C.M.V. 2 24
Mélasse 0 26

Urée 0 26
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En ce qui concerne les procédures de traitements, les services vétérinaires sont utilisés

par 15 agroéleveurs (soit 58 %). Mais ces derniers ont de plus en plus recours à

l'automédication, faute de pouvoir contacter un vétérinaire à temps. Par exemple, ils utilisent

I'ail, les feuilles d'acacia" l'écorce de cailcedrat ou le lait caillé pour ffaiter la trypanosomiase.

1.2. Aspects économiques

Il ressort du tableau 14 que les traitements sont de loin plus coûteux que les vaccinations.

Le traitement contre la trypanosomose est plus cher que celui contre la distomatose. De plus, le

prix d'un traitement contre la trypanosomose est beaucoup plus variable que celui du traitement

contre la distomatose. Enfin, les prix pratiqués pour les traitements sont beaucoup plus variables

que les prix pratiqués pour les vaccinations.

2. Les pratioues alimentaires nour I'entretien des bæufs de labour

2. l. Aspects techniques

De retour de transhumance au mois de janvier, les bæufs de labour pâturent librement

dans les casiers rizicoles de la zone de Niono. De juillet à septembre, ils sont fortement sollicités

pour assurer les travaux rizicoles. Durant cette période, outre les fourrages prélevés lors du

pâturage, ils reçoivent une complémentation alimentaire. Elle dure en moyenne 122 jours entre

les mois de mai et septembre. L'abreuvement des animaux se fait librement dans les canaux

d'irrigation des casiers.

Sur les 26 agroéleveurs enquêtés, l9 distribuent les aliments le soir. Les aliments les plus

fréquemment utilisés sont la paille de riz, le son de nz non vanné et le son de riz vanné

(cf. tableau 15). La ration de base est presque exclusivement composée par un ou plusieurs de

ces aliments.

Malgré leurs concentrations énergétique et azotée plus élevées, I'ABH et les graines de

coton sont peu utilisés. En effet, on les retrouve dans moins de trois élevages enquêtés. Le sel est

utilisé par sept agroéleveurs alors que le CMV (Complexe Minéral Vitaminé) n'est utilisé que par

deux agroéleveurs. Enfin, la mélasse et I'urée n'entrent pas dans la composition des rations

destinées aux bæufs de labour.
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Tableau 16 : Présentation des rations utitisées pour I'entretien des bæufs de labour

(en valeurs moyennes)

Tableau 18 : Performances des bæufs de labour mesurées lors des suivis chez trois
agroéleveurs

Rations
Nombre

d'agroéleveurs

Ration de base
(en ke de MS/tête/iour)

Complér
enkedeh

nentatron
dS/tête/iol

Fourrages
(y compris paille de riz)

Son vanné Son non væmé ABH Graines dt
coton

A t2 4 4r5

B 9 3'5 3

C 2 5.61 2,45 0,44

D 2 3,4 2,8 2.3

E 1 3,06 4,97 0.47

TOTAL 26

No Agroéleveur
Labour + hersage

Heure/iour
I 4,33

2 5
-tJ 5

Moyenne 4,78



Partie III : Présentation des rë.çultats - Production laitière

A I'issue de nos enquêtes, cinq rations ont été dégagees (cf. tableau 16). Il ressort de ce

tableau que, sur un total de 26 agroéleveurs, 2l agroéleveurs utilisent des rations composées de

fourrages et de son de riz. Ce dernier représente en moyenne 56 Yo de la quantité totale de

matières sèches ingérées. Ces agroéleveurs n'ont recours ni à I'ABH ni aux graines de coton dans

leur stratégie de complémentation ; celle-ci se faisant par le son de riz.

A I'inverse, les cinq autres agroéleveurs complémentent leurs bæufs de labour avec de I'ABH ou

du coton. Le son de riz ne représente alors plus que 40 oÂ de la quantité totale de matières sèches

ingérées.

2.2. Aspects économiques

Le tableau 17 présente le coût alimentaire de chaque ration.

Tableau 17 : Coût alimentaire des rations destinées à I'entretien des bæufs de labour

Rations Coûts alimentaires
Ar' 52,20
B* 70,29
C 55,54
D 200
E 107,51
(valeurs en F CFA,tête.jour ; 100 F CEl: I FF)

II ressort de ces données que les rations D et E sont les plus coûteuses ; elles seules sont

composées d'ABH. De plus, les rations A et C ont des coûts alimentaires très proches et,

cependant, la ration C est peu utilisée ; elle seule contient du coton. Enfin, il est à remarquer que

la différence entre Ie coût de la ration A et celui de la ration B correspond à la difference de son

choisi. En effet, le son non vanné coûte en moyenne moins cher que le son vanné sur I'ensemble

des agroéleveurs enquêtés (soit g,g5 F CFA/ kg contre l2.lz F CFA/kg)

2.3. Mesure de I'effrcacité alimentaire des rations

L'objectif de cette mesure, rappelons-le, est d'estimer les parts énergétiques et azotées dont

dispose I'animal pour sa production. Elles ont été déterminées pour chaque ration. Les résultats

des perforrnances des bæufs de labour mesurées au cours des suivis vont être utilisés pour

évaluer les besoins énergétiques et azotés moyens nécessaires à la réalisation des travaux

rizicoles sur la zone de Niono. Chaque animal effectue en moyenne quotidiennement 4,78 heures

de travail (cf. tableau 18).

-47 -



Tableau 19 : Apports énergétiques et azotés par rapport aux besoins des bæufs de

labour

Ration UF MAI)
A

Apports 4,35 306

Besoins 4,53 338

Excédent/déficit -0.18 -32

B
Apports 4.3 327

Besoins 4,53 338

Excédent/déficit -0.23 -ll

C

Apports 4.59 400
Besoins 4,53 338

Excédent/déficit +0,06 +62

D 1.78 465,55
Apports 4,38 673

Besoins 4,53 338
Excédent/déficit -0.15 335

E 1,67 189,76
Apports 4.27 397

Besoins 4,53 338

Excédent/déficit -0,26 59
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Selon LE THIEC ( 1996), les besoins énergétiques et azotés liés à ce travail sont

respectivement de 4,53 UF/jour et de 338 g de MAD/jour. D'après les résultats présentés dans le

tableau 19, les rations sont légèrement déficitaires en énergie. Les apports azotés sont parfois

excédentaires., Toutefois, ces calculs ont été effectués pour un animal pesant 285 kg. Dés lors

qu'un animal pèsera plus de 285 kg, le déficit augmentera. Même s'il reste faible, il n'est donc pas

à négliger.

Le détail des calculs figure à I'annexe I I p I I l.

3. Coûts de oroduction et bénéfices nets de I'entretien des bæufs de labour

Le tableau 20 présente les coûts de production et les bénéfices nets de chaque ration.

Tableau 20 : Coûts de production et bénéfices nets des rations destinées aux baufs de
labour

Rations Coût de production Bénéfice net
A I I 880,56 42 463,18

B l4 638.43 42 568,33

C 9 185.45 38 002,05
D 26 960 3l 165.12

E l5 03 r.50 33 406
(valeurs en F CFA/tête : 100 F CFA -- I FF)

Il est important de rappeler ici que le coût de production prend en compte, d'une part le

coût alimentaire de la ration et, d'autre part, le coût sanitaire des differents traitements effectués

sur les animaux recevant cette même ration. De plus, le bénéfice net est la traduction

économique des performances des bæufs de labour.

Il ressort de ce tableau que, malgré un coût alimentaire peu différent des rations A et B, le

coût de production de la ration C reste inférieur à celui des rations A et B, ce qui s'explique par

un coût sanitaire faible. Par contre, les rations D et E présentent des coûts de production élevés

du
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fait de coûts alimentaires élevés. Enfin, les rations A et B sont apparemment les plus rentables.

Les bénéfices nets obtenus sont respectivement de 42 463,18 F CFA/tête (équivalent à

426,63 FF/tête) et de 42 568,33 F CFA/tête (equivalent à1 425,68 FF/tête). Les performances des

bæufs de labour recevant les rations A et B sont donc élevées. Cependant, il faut rappeler que les

apports énergétiques et azotés de ces rations ne permettent pas d'assurer le travail

quotidiennement effestué par les bæufs de labour ce qui se traduit, d'un point de \ le

zootechnique, par un affaiblissement de I'animal et une plus grande sensibilité aux agressions

externes (humidité, maladies...). Or, ces deux rations sont les plus utilisees par les agroéleveurs

de la zane de Niono.

Ainsi, Ies prtncipales caractéristîques qai se dégagent de l'étude des pratiques

paysannes destinées à l'entretien des hæufs de labour sont les suivantes :

seuls 50 % des agroélæeurs enquêtés troitent leurx bæufs de labour contre la

trypanosomiase ;
tous les agroélæearc enquêtés effectuent les vaccinations contre les trois épizooties de la

?,One ;

en majortté, un seul traitement est effectué par an respectivement contre la trypanosomiase

et la distomatose. Il a lieu avant la transhumance ;

un peu plus de la moitié des agroélæeurs enquêttés ont recourr aux sævices vétértnaires

locaux mais se tournent de plus en plus vets l'automédication ;

les prix des traitements sont très vafiables ;

la mélasse et l'arée nientrent jamais dans la composition des rations I

I'ABH et le coton sont peu utilisés par les agroéIeveurc enquêtés ;

les denx ralions les plus utilisées se composent uniquement de foaûages et dc son de rtz

(vanné ou non vanné). Le son y rqrésente an aliment de complémentation ;

les rations couvrent les besoins d'entretien mais ne suffisent pas ù couwir læ besoins dc

production ;

les apports énergaiques sont insuffisants et limitent les performances de prodaction ;

les apports azotés sont gaspillés en partie.

o

a

o

o

o
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Tableau 2C : Coûts des traitements effectués sur les animaux embouchés

(valeurs en F CFA/tête : 100 F CFA :I FF)

Tableau 22zPrésentation des rations utilisées pour I'embouche bovine

Valeurs movennes 770-83 455,66
Valeurs minimales 500 214,28
Valeurs mæcimales r 312.50 714

Fourrages SJVT', , , .48H', Graines de coton
I i0 6,3 4.5
2 1,3 0,8 6.9
3 1,3 0.8 6.9
4 4.88 3,2 0.7 0,22
5 0 4,2 5,6
6 1,7 3.4 1,9 2
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Outre cæ calacfum$iquer,, relevant dÏrectement dÆ pratiquæ rtsæ en (puwe pu Iæ

agroéleveurx, denr éléments exogènes sont întbæsan8 rù remnrquer :

les vaccinations sont en moyenne moîns chbes que læ traitements ;

I'ABH est coûteux : la stratëgie de complémentation troave alorc sa justîficAion

II. Les pratiques pavsannes pour ltembouche bovine

l. Les pratiques sanitaires de I'embouche bovine

Les mesures prophylactiques entreprises par les emboucheurs de la zone de Niono sont

réduites. Elles se limitent aux seuls traitements contre la distomatose et la trypanosomose.

La moitié des emboucheurs enquêtés traitent contre la distomatose seule, I'autre moitié contre la

trypanosomose seule. Le traitement contre la distomatose coûte, en moyenne, plus cher que celui

contre la trypanosomose (cf. tableau 7D. Aucun vaccin n'est effectué sur les animaux

d'embouche. Les emboucheurs considèrent en effet que les animaux achetés sont déjà vaccinés

et sains.

En ce qui concerne les procédures de traitement, les emboucheurs utilisent de préference

les services vétérinaires locaux.

2. Les oratiques alimentaires de l'embouche bovine

2. l. Aspects techniques

Sur la zone de Niono, la période d'embouche se situe entre janvier et mai. Les six

emboucheurs enquêtés distribuent la ration en deux temps : le matin et le soir. L'abreuvement

des animaux se fait dans des auges installées dans leurs parcs d'embouche.

Le table av 22 présente la nature des aliments utilisés par les six emboucheurs enquêtés et

leurs quantités respectives. Il ressort de ces donnees que les rations sont constituees de fourages,

de son non vanné et d'ABH. Les quantités respectivement distribuées pour le son non vanné et
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Tableau 2\z Gains Moyens Quotidien tbéoriques pennis par les rations

Selon les UF Selon les MAD
I 70t.57 2 374,14
2 540 3 407,03
3 540 3 407,03
4 5EE,57 7æ,2
5 588,57 2 8A6,77

6 547,29 I 989,6
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I,ABH sont très variables. Le son vanné n'est pas utilise ; les graines de coton sont peu utilisées

et de manière aleatoire-

2.2. Aspects économiques

Le tableau 2 3présente le coût alimentaire des six rations destinees à I'embouche bovine'

Tableau 2 J: Coûts alimentaires des rations d'embouche

N" embouchar/rationl
I 431,75

2 543,83

3 525,33

4 I 15,82

5 434,83

6 303,53

Moyenne 392,5

@te/jour ; Ioo F CFA:I FF).

Il ressort de ce tableau que les rations 2 et 3 sont les plus chères ; elles se composent toutes les

deux d,une quantité importante d'ABH (soit 6,9 kg). A I'inverse, la ration 4, composée de moins

d,un kilo d'ABFI, a le coût alimentaire le plus faible. Ainsi, I'ABH est l'aliment le plus coûteux

dans la ration.

L,objectif de cette mesure, rappelons-le, est de determiner le gain moyen quotidien

permis par chaque ration. Les résultats sont présentés dans le tableau 2\.Le detail des calculs se

trouve à l,annex e lZ p I15. I ressort du tableau 2 que les apports énergétiques sont le facteur

limitant de la production de viande. Ainsi, les GMQ obtenus par les emboucheurs enquêtés sont

ceux permis par les UF. Ils sont relativement proches, et en moyenne de 586 grammes par jour'

La ration I est la plus efficace avec un GMQ de 708,57 grammes par jour. A I'inverse, les rations

Z et3 sont les moins efficaces avec un GMQ de 540 grammes par jour- La quantité d'ABH de ces

deux rations est importante soit 6,9 kg. Cet appo rt azoté, trop important et désequilibré par

rapport aux apports énergétiques, est en partie gaspillé. Or, I'ABH coûte cher. Il semble donc

important de veiller à un bon équilibre de la ration entre les apports énergétiques et les apports

azotés afin de justifier la dépense liée aux apports azotésÈl- â 'Orrn run\et fr 6|{ Q .
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Ces GMQ ne sont que théoriques. Il semble donc important de vérifier ces valeurs en pesant les

animaux et mesurer le GMQ réel par barymétrie.

3. Coûts de production et bénéfices nets en embouche

Le table au 25 présente les coûts de production et les bénéfices nets obtenus par les emboucheurs.

Tableau 25 : Coûts de production et bénéfices nets en embouche

No emboucheur/ration Coût de production Bénéfice net

I 43 208,14 g 041,86
2 33 433,53 44 066.47

J 33 380.54 35 369.46
4 14 438,23 -2 816,73

5 34 794,18 -l I 044,10
6 39 657,80 15 342,20

h,aleurs en F CFA/têne : 100 F CFA : I FF)

Les rations 2 et 3, identiques, ont des coûts de production differents. Ceci s'explique par une

diffërence de coûts sanitaires. Le coût de production faible de la ration 4 s'explique par un coût

alimentaire faible. Pourtant, son bénéfice net est négatif. On peut alors penser à plusieurs

explications. L'exploitant n'a peut-être pas réussi à négocier ses animaux à un bon prix soit au

moment de I'achat (prix trop élevé) soit au moment de la vente (prix trop bas). En fait, les

exploitants maîtrisent peu la commercialisation des animaux embouchés, ils la subissent même !

Ainsi, les prtncipales caractértsfiques dégagées de l'étude des pratiques paysannes de

I'embouche bovine sur la 
^one 

de Niono sont les suivantes :

aucune vaccination n'est effectuée sur les bovins d'embouche ;

la trypanosomiase n'est traitée que par la moitië des emboucheurc ;

Ie traitement contre Ia trypanosomiase coûte moins cher que celui contre la distomatose I

la ration d'embouche se compose de fourrages, de son non vanné a ù'ABH ;

la mélasse, l'urée et le son va.nné ne sont jamais utilisés ;

I'ABH est I'aliment le plus coûteux dans la ration ;

l'énergie est lefacteur limitant de la production de viande ;
I'azote est excédentaire et ntest pas vabrtsée par l'animal
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Tableau 26 : Fréquence des traitements faits sur les vaches laitières

Traitements
Fréquence en nombre dtagroéleveunt

TotaIOUI NON
2 foi#an I fois/an

Distomatose lt 7 0 l8
Trypanosomose 5 4 9 l8

(valeurs en F CFA/tête : 100 F CFA : I FF)
*Përipneumonie contagieuse bovine

Tableau 27 z Pratiques sanitaires de la production laitière

Pratique
Nombre

d'agroéleveurs

Nombre de traitement#an Nombre de vaccinations/an

Distomatose Trypanosomose PPCB*
Charbon

symptomatique
Pastzurelk

I
I

A 9 I I I I

B 6 I 0 I I

c 2 I 0 0 I I
0D I I 0 I 0

Total 18
*Péripneumonie contagieuse bov i ne

Tableau 28 : Coûts des traitements et des vaccinations effectués sur les vaches laitières

Traitements Vaccinations
Distomatose Trypanosomose PPCB* Charbon svmptomatique Pasteurellos

Valeurs movennes 837.94 7 4l ,16 113,91 71,57 7t.57
Valeurs minimales 130 450 45 45 45

Valeurs
maximales

| 067 I 000 t42 75 75
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III. Les pratiques navsannes nour la production laitière

1. Les pratiques sanitaires de la nroduction laitière

I . l. Aspects techniques

Les frequences des differents traitements effecnrés sur les vaches laitières de la zone de

Niono sont détaillées dans le tableau 2 â. n ressort de celui-ci que seule la moitié des

agroéleveurs traitent leurs vaches laitières contre la trypanosomose. Parmi tous cerD( qui traitent

contre la distomatose, une majorité d'entre eux effectue deux traitements par an.

Le table au 2 tr présente les caractéristiques des diftrentes pratiques rencontrées. Il ressort de ces

données que les vaccinations contre les trois épizooties de la zone sont effectuees par la majorité

des agroéleveurs: 16 agroéleveurs vaccinent contre la péripneumonie contagieuse bovine,

l7 agroéleveurs vaccinent contre le charbon symptomatique et contre la pasteurellose sur un total

de 18 agroéleveurs.

Ainsi les pratiques les plus fréquemment rencontrées sont :

o deux traitements, un contre la distomatose et un contre la trypanosomose, et trois

vaccinations;

o un traitement, contre la distomatose, et trois vaccinations.

Les agroéleveurs ont recours, pour moitié à des vétérinaires privés et, de plus en plus à

I'automédication.

1.2. Aspects economiques

Les coûts des traitements et des vaccinations sont présentées dans le tableau 2$ Les

traitements sont plus coûteux que les vaccinations. De plus, le traitement confre la

trypanosomiase est moins cher que celui contre la distomatose (soit environ 838 F CFA/tête

contre 7 41 F CFA/têtet').

Enfin, les prix pratiqués pour les traitements sont beaucoup plus variables que les prix pratiqués

pour les vaccinations.

'' loo F cFA= I IT
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Oui:.' ,

Paille de riz t7 I
Son non vanné t4 4

A.B.H. 13 5

Son vanné 4 l4
Sel 4 t4
Graines de coton 2 l6
c.M.v. I t7
Mélasse 0 18

Urée 0 18

Tableau 29 z Aliments choisis pour la production laitière

Tableau 30: Présentation des rations utilisées pour la production laitière

(en valeurs moyennes)

Rations
Nombre

d'agroéleveurs

i , Râtion de base,'

en ke de MS / tête/ i
Complémentation

(en ks de MS / tête / jour)
Fourraggs ''': 

' ;;''

fu comwis wille de riz)
ABH

A 1l 2.6 2.66 r.24
B 2 2.7 3.8

C 2 0 5,7 1,6

D I l.6l 4,7 0.19
E I 4.1 2,4
F I 0 3,8 2,79

Total 18
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2. Les oretiques alimentaires en prcduction laitière

2. l. Aspects techniques

La majorité des agroéleveurs enquêtés (12 zur l8) distribuent les aliments une fois par

jour, le soir. Le rationnement se fait individuellement puisque les bêtes sont attachees la nuit

dans la cours du propriétaire et disposent chacune d'une auge. Les vaches laitières s'abreuvent à

volonté, la journee, dans les casiers. La traite est effectuee le matin par sept agroéleveurs, deux

fois par jour par huit agroéleveurs.

La commercialisation du lait est pratiquee par la majorité des agroéleveurs enquêtés

(13 sur 18) mais représente moins de 50 To de la production totale; le reste etant autoconsommé.

Les agroéleveurs vendent leur lait soit à la laiterie "Danaya Nono" de Niono soit directement à

des particuliers. Le prix moyen de vente est de 200 F CFMitre (soit 2 FF/litre).

Diftrents aliments entrent dans la composition des rations pratiquees par les

agroéleveurs enquêtés. Ils sont présentés dans le tableau 29. Il ressort de ces donnees que la

paille de izr le son non vanné et I'ABH sont les aliments les plus utilisés par les agroéleveurs

laitiers enquêtés. A I'inverse, la mélasse et I'urée ne sont jamais utilisees. Le coton" utilisé en

tant que complément azoté, n'a été trouvé que chez deux agroéleveurs. Le sel reste plus utilisé

que le CMV.

A I'issue de nos enquêtes, six rations ont eté dégagées et sont présentees dans le tableau

30. Il ressort de ces données que presque tous les agroéleveurs (17 sur l8) utilisent, d'une part,

une ration de base composée de fourrages et de son (vanné ou non vanné) et, d'autre ParL un

aliment de complémentation, I'ABH ou le coton. Cependant, la majorité d'entre eux (ll sur 18)

utilise la ration d composée de fourrages, de son non vanné et d'ABH ; le son et I'ABH y

représentent respectivement 4l yo et l9 oÂ dela quantité de matières sèches totales ingérees.
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Tableau 3 2: Production laitière théorique pemise per les rations

* D'après Mémo Larousse, 1990, I I de lait : 1,032 kg de lait.



Pwtie III : Présentation des résltats - Production laitière

2.2- Aspects économiques

Le tableau 3lindique les coûts alimentaires des rations pratiquées par les agroéleveurs.

Tableau 3! z Coûts alimentaires des rations de la production laitière

Rations' Coût alimentaire
A I12,85
B 92.42
C 169.61
D 181,64

E 38,43

F 339,06
(Valeurs en F CFA/litre de lait ; IM F CFA : I F-F).

Il ressort de ce tableau que les rations B et E sont les moins chères ; ce sont les seules à n'inclure

aucun aliment de complémentation. Aussi, la ration F composee d'une quantité élevee de graines

de coton est la plus coûteuse. Enfin, la variabilité des autres coûts alimentaires s'explique par la

différence de prix entre le son vanné et le son non vanné moins cher.

2.3. Mesure de I'efficacité alimentaire des rations

L'objectif de cette mesure est de determiner la production laitière permise par la ration et

de la comparer à la production réelle mesurée au cours des suivis. Le détail des calculs figurent à

I'annexe 13 p t 19.

Il ressort du tableau 32 que toutes les rations couwent les besoins d'entretien et les

besoins de déplacement de I'animal. De plus, les rations dont la production laitière est limitee par

l'énergie sont celles composée notamment d'ABH (rations A et C) et celle composée d'une

grande quantité de graines de coton (ration F). A l'inverse, les rations B, D et E sont limitees par

les apports azotés. L'ABH et les graines de coton semblent donc être des aliments intéressants

pour la production laitière mais les quantités distribuées restent trop importantes. Il en résulte un

déséquilibre entre les apports azotés et les apports énergétiques et un gaspillage d'une partie de

l'azote apportée. La ration d la plus utilisee sur la zone de Niono assure une production

quotidienne de 2,67 litres de lait.

Les rations C et F sont les plus performantes. Mais, elles ne sont pas les plus rentables d'après

leurs coûts alimentaires. A l'inverse, les rations B et E sont les moins performantes.

Enfin, sur la zone de Niono, la production laitière moyenne des agroéleveurs est de

2,1 litreVjour.
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Tableau 3 3: Poids vifs du veau et consommation laitièrc en fonction de son âge

Source : d'après WILSON, 1998 et MEIvIEI'ITO DE L'AGRONOME, 1993.

Tableau 3 {: Résultats du contrôle laitier

Age du veau (mois) ., 4
Poids vif en kg 17,73 26.26 32,22 38,1 9 42,86
Consommation en litres de lait par iour 2,57 1,79 1,8 l,4l

Rations A,groéleveurs
Litre :de,lôit f '

(part baiæ)- -

A I r.26 2 3,26 2.67
2 1.18 1,86 3,04 2.67

B I 0.85 1,79 2,64 0.94
C I r.53 2,05 3,58 2.94



Partie III : Présentation des résultats - Production laitière

Les suivis de la production laitière ont eté realisés pendant la période de soudure, entre la

saison seche et la saison des pluies, chez quatre agroéleveurs : deux utilisant la ration A et deux

autres utilisant respectivement la ration B et la ration C. La quantité de lait mesurée lors de ces

contrôles laitiers ne tient pas compte de la part prélevée par le veau. Il est donc nécessaire de

l,estimer afin de comparer la production théorique permise par les rations à la production réelle-

D'après le Mémento de I'Agronome (1993), il faut 9,18 litres de lait par kilogramme de gain de

poids vif d'un veau âgé de moins de quatre mois, en zone sahélienne. En effet, à panir de quatre

mois, le veau commence à consommer des fourrages. Le tableau 33 indique le poids vif du veau

en fonction de son âge et sa consommation laitière journalière. A partir de ces valeurs, il est

possible d'évaluer la part moyenne prélevee par les veaux et la production totale journalière des

agroéleveurs suivis (cf. tableau 34). Dans le cas où le veau prélève bien la quantité de lait

perme6ant le gain de poids vif mesuré par WILSON (1998), la production théorique permise par

les rations doit être au moins égale à la production laitière totale. Or, elle est infërieure. La part

réellement prise par les veaux des agroéleveurs suivis est donc insuffrsante pour satisfaire leurs

besoins de croissance. On parle alors de "concurrence" entre la part laitière commercialisable et

la part réservée pour le veau, concurrence qui pose de plus en plus de problèmes pour le

renouvellement du troupeau mais dont les agroéleveurs n'ont pas parfaitement conscience. Il

serait judicieux de procéder à des pesées du veaux pour suiwe sa croissance, une barymétrie de

la mère pour connaître son poids vif et mieux estimer ses besoins, et enfin suivre la production

laitière.

3. Coûts de nroduction et bénéfices nets des rations destinées aux vaches laitières

Le tableau 35 présente les coûts de production et les bénéfices nets de chaque ration.

Tableau 35 : Coûts de production et bénéfices nets des rations destinées aux vaches laitières

Rations Coût de production Bénéfice net

A lzl,97 72

B 147,37 52,63

C 175.77 24,22

D l2l,l3 18,36

E 53,33 146,67

F 364,51 -164,51
(valeurs en F CFA/litre de lait : 100 F CFA : I FFt

Il ressort de ces données que le coût de production de la ration E est le plus faible ; ceci est du à

un coûr alimentaire faible (soit 38,43 F CFA/I). A I'inverse, le coût de production de la ration F

est élevé du fait d'un coût alimentaire élevé (soit 339,06 F CFA/I). La ration A, la plus pratiquée

par les agroéleveurs enquêtés a un bénéfice net de 72F CFA/litre de lait.
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Pætie III : Prësentation des résukats - Proùtction laitière

Airrsi, Iæ prtncipolæ caractérîstiques dégagéæ dc t'étude da protiqa$ paysannæ de la

proùtc-tion laitibe sont Iæ saivantæ :

o Ia moitié des agroélæears enquâtés ne traitent pæ leurc vachæ contre la trypanosortase ;

o les vaccînalions sont systémntiquement faites ;
o les agroëleveurs ont de plas en plus recoary à I'automédicotion ;

. Ie traitement contre la distomatose æt plus chq que celui contre la trypanosortose ;

o la ration la plus utilisée se compose de founagæ, dc son et d'un alÏment de

complémentalion : I'ABH ;

o les fourragæ ne reprtësentent que 40 % de la matibe sèrche totale inguée ;

o I'énægîe est Ie factear limitant de Ia production laitibe ;
o l'azote est scédentaire ;
o Ia part de lait destinée aa veau est insuffisante.

Il est intéressant de remorquer que les vaccinatîons rætent moins chèræ que les traitements"

L'analyse technîco-économique des pratiques pûysannes de chaque production hm,ine

rencontrée sur la zone de Niono a permis de mettre en âridence leurt caracttffistiques

essentielles

II est appara clairement que celles-ci diferent peu d'une prodaction à l'autre. En effa, sar le

plan sanitaire, Ie traitement contre Ia trypanosortase pose cqtains prohlèmes ; les prix

pratiqués sont vartables ; les agroéleveurc ont de plus en plus recours à l'automédication

Sur le plan alimentaire, I'atilisation de la méIasse et de l'urée est limitée ; I'ABH et Ie coton

sont les deux aliments de complémentation mais seul I'ABH est utilisé, et ce malgré son coût ;

les founages sont peu valortsés et représentent moins de la moitié de Ia qaant'tté totale de

matières sèches ingérées ; les rations ne couwent pæ l'ensemble des hesoins dc animaux et

l'a^ote est souvent excédentaire

Seule une caractért$iqae ùiffire : I'ABH n'est utilisë que pour la production laÏtière et

l'embouche

Aussi, dans la partie suivante, Ies résultats relatifs anx pratiques sanitaires et aux prûiques

alimcntaires seront analysés séparément Cette partie vise, d'une part à dÏscutq da raisons de

la mise en (puwe des pratiques à traverc I'organisation ptysanne actuellement en place sar la

zone de Niona D'autre pafr, des perspectives d'amélioration seront envisagéæ et discutées par

rapport aux objectifs de I'URDOC
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Partie IV : Analyæ et dircassion - I'es pratiques sanitaires

I. Les pratigues sanitaires

Læ caradërt$iques dæ pratiques sanitairæ misæ en ëvidcnce par I'analyse technicæ

économique précédente s'qliquent par dcs éIéments hi$ortquæ, culturels, et sociaux'

independant de la volonté des agroéIæearc Cæ cuactffistiquæ découlent plus globalement

du cont&e sanitaire rts en place en 1962 par la créalion de "l'Office du Niger", pais, en

1994 pw Ia libqalisation des semices vétértnaires au MaIL

l. Les raisons de leur mise en oeuvre

Tout d'abord, il a été constaté que les agroéleveurs enquêtés ont de plus en plus recours à

I'automédication.

De 1962 à lgg4, les agroéleveurs de la zone de Niono étaient totalement pris en charge par

"l'Office du Niger" ; celui-ci effestuait les suivis sanitaires de leurs troupeaux. Habitués à un

soutien important, ils semblent rencontrer, aujourd'hui, des difficultés à devenir totalement

responsables du suivi sanitaire de leurs animaux. Ils préfèrent travailler en réutilisant des

méthodes, anciennes et traditionnelles, qu'ils maîtrisent, plutôt que d'utiliser des traitements

qu'ils ne comprennent pas, ne serait-ce que parce qu'ils sont formulés en français et qu'ils ne leur

semblent peut-être pas appropriés.

Selon ZOLTY et HALAJKA (1995), la libéralisation des services vétérinaires maliens est à

I'origine du faible nombre de vétérinaires dans les zones les plus isolés. Ceux-ci sont confrontés

à une surcharge de travail qui tend à renforcer le phénomène d'automédication.

Outre cette tendance, il est ressorti que les coûts des traitements obtenus par I'ensemble

des agroéleveurs enquêtés sont extrêmement variables, d'une part, entre productions et, d'autre

part, enffe agroéleveurs d'une même production.

Par exemple, les agroéleveurs enquêtés pour I'entretien des bceufs de labour ont un coût moyen

du traitement contre la distomatose inferieur à celui contre la trypanosomose

(soit I 013,34 F CFA/têter4 contre I 174,80 F CFA/tête), à I'inverse des agroéleveurs enquêtés

pour les deux autres productions. Pour la production laitière, le coût du traitement contre la

trypanosomose varie de 450 à I 000 F CFA/tête.

tolooFcFA=lFF
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Pttie W: Analyæ et disctrssion - Les pratiques sanitaires

Les raisons de cette variabilité sont au nombre de trois, Les coûts obtenus par les

agroéleveurs sont, avant tou! fonction du nombre de têtes traitees. Par exemple, un petit flacon

de Dovenixrs peut être appliqué sur cinq animaux et coûte 4 000 F CFAI6. A cela s'ajoute

3 500 F CFA de frais vétérinaires. Cela revient à un coût de I 500 F CFA/tête. En revanche un

gros flacon de Dovenix utilisé pour traiter 25 têtes coûte 16 500 F CFA. En ajoutant

3 500 F CFA de frais vétérinaires, le coût de revient n'est plus que de 800 F CFA/tête.

Outre cet aspect, les agroéleveurs de la zone de Niono semblent limités par un manque

d'appropriation de I'information, lié à un faible taux d'alphabetisation du milieu rural de la zone

de Niono. Certaines tentatives de sensibilisation et d'information auprès des agroéleveurs ont eté

cependant lancées, comme la diffusion de fiches d'utilisation de medicaments en langue

bambara. Mais les résultats ont eté restreints et discriminants puisque certains agtoéleveurs ne

sont alphabétisés ni en français ni en bambara. Faute de pouvoir détecter rapidement les

maladies, les agroéleveurs sont contraints d'effectuer des traitements curatifs dont les coûts sont

parfois dix fois zupérieurs à ceux d'un traitement préventif classique.

La variabilité des coûts des raitements doit enfin être reliée à I'organisation des services

vétérinaires maliens. En effet, les traitements sont effectués par des vétérinaires privés qui fixent

les prix. Selon ZOLTY et I{ALAJKA (1995), depuis la libéralisation des services vétérinaires,

des intervenants multiples et en surabondance sont apparus dans les zones peuplées. A I'inverse,

dans les zones les plus isolées, Ies intervenants ont diminué et la conculrence a disparu. D'autre

part, la réglementation juridique mise en truwe reste encore trop floue ; les contrôles sont

difficilement réalisables partout, et les malversations nombreuses. Parfois, les agroéleveurs

s'approvisionnent directement auprès de pharmacies vétérinaires. Selon ses disponibilités

financières, un agroéleveur traitera dix têtes avec une certaine quantité de produit alors qu'un

autre en traitera vingt, avec la même quantité de produit.

Aussi, les traitements sont globalement plus chers que les vaccinations dont le prix est

fixé par I'Etat.

Enfin, il est ressorti de cette étude que la trypanosomose n'est traitée que par la moitié des

agroéleveurs. Ceci s'explique par une remise en question de son existence sur la zone de Niono,

aussi bien par les agroéleveurs que par les responsables des services vétérinaires.

tt Produit le plus fréquemment utilise nr la zone de Niono porntraiter conæ la distomatose.

16 loo F cFA: l FF
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Partie IV : Analyse et dircassion - Its pratiques sanitaires

Les arguments en faveur de I'existence de la tryryanosomose sont les suivants :

o La présence des canaux d'irrigation sur la zone de Niono favorise le développement du

parasite en attirant ses hôtes : les glossines ;

o Les mouvements de transhumance des animaux augmentent les risques. En effet, la zone de

Molodo, grande zone d'infestation de la maladie due à la présence des FalasrT et des

marécages, est aussi le lieu de transhumance des animaux de la zone de Niono.

Certains nient pourtant I'existence de cette maladie. La question reste, pour I'instant, sans

réponse.

A cela" s'ajoutent des contraintes propres aux pays africains qui freinent le

développement de la prophylaxie vétérinaire. Selon ZOLTY et HALAJKA (1995), ces pays

subissent des situations récurrentes. Il s'agit :

o de la difficulté de conversion des fonctionnaires dans les services vétérinaires privés ;

o de l'absence de formation des vétérinaires privés ;

. d'une mauvaise définition du rôle de chacun ;

o du manque de définition des circuits de distribution (par exemple, âu Mali, la pharmacie

vétérinaire nationale a disparu) ;

o du problème d'homologation des produits vétérinaires ;

. et enfin, du développement de produits d'origine incontrôlee. D'ailleurs, quelques cas de

mortalité ont été relevés au cours des enquêtes, alors que les vaccinations et les traitements

avaient été effectués.

Les raisons de la mise en (Euwe des pratiques sanitaires dégagées précédemmcnt

relbent plus de l'organisation nationale des sqvices v&értnaires que d'une organisation

spécifique à la zone de Niono. Des perrpectives d'améIioration semblent donc plus dificîlæ à

entræoir. Cependant, la mise en (Buwe des pratiques sanitairæ est aassi liée à un manque

d,approprtafion de l'information par les agroéleveurt Dans ce domain€, d par rapport aax

objectifs de I'IJRDOC, des actions peuvent âtre menées localement

tt Anciens lits du flewe Niger servant de canarx d'irrigation
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2. Percoectives d'amélioration

La grande diversité des intervenants dans le domaine de la santé animale pose problème

aux agroéleveurs de la zone de Niono. L'assurance d\.rn suivi sanitaire de qualité et rentable,

aussi bien pour les vétérinaires que pour les agroéleveurs, ne peut être envisageable que si ces

deux acteurs sont liés dans leur activité et partagent un objectif commun. Actuellement, une

réflexion" dirigee par IIJRDOC, est déjà engagee. Elle porte sur la mise en place d'une

contractualisation entre les vétérinaires et les agroéleveurs de la zone afin d'améliorer l'effrcacité

du suivi sanitaire et de faciliter I'accessibilité aux produits (coûts des produits moindres, qualité

des produits, transport. . .).

De plus, certaines améliorations des infrastructures utilisées par les paysans pourraient

être envisagées afin de limiter l'apparition de conditions favorables au développement des

maladies, telle que I'humidité en début de saison des pluies. Des systèmes d'évacuation de I'eau à

I'intérieur des parcs peuvent être etudiés. Il pourrait enfin être préw un endroit permettant

I'isolement des animaux malades afïn de limiter les risques de contamination.

Une partie de la mission de IURDOC est de difffrrser les résultats et les propositions de la

Recherche Agronomique dans les conditions reelles des exploitations agricoles. Ces résultats

sont nombreux dans le domaine de la santé animale et, notamment sur la zone de Niono, le

CRRATs a diffi,rsé des plans de prophylaxie auprès des agroéleveurs et des organismes de

développement agricole. Mais leur impact reste très limité pour les raisons développees

précédemment.

Des réflexions doivent donc être engagées par IURDOC sur la formation et I'information

des agroéleveurs : sur les traitements, les vaccinations, la détection et le diagnostic des maladies,

et sur les mesures de prévention. Ces réflexions pourraient s'organiser sous forme d'assemblées

villageoises animées par IURDOC, avec la participation de vétérinaires privés, de vétérinaires

mandatés et d'un représentant du CRRA de Niono.

On peut aussi s'interroger sur I'adéquation des résultats scientifiques aux conditions

réelles des exploitations agricoles. Limités financièrement, les agroéleveurs recherchent avant

tout, l'alternative la moins chère et la moins risquée ce qui n'est pas toujours celle proposee par

les organismes de Recherche.
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II. Les pratigues alimentaires

Les caradértsfiques dÆ pratiqaæ alimentairæ dcgagéæ dc l'analyse technico-

éconortque s'ryliquent en partie par l'organisation ptrysanne æistante au niveau de

l'approvisionnement en alimcnE et par la gætion des s'lochs D'autres ëléments, indirectement

lies aux prariquæ des agroéIevewrs les justifient : l'activité de vannage du son, Iæ valeurr

nutritives des alîments, et l'opposition entre Ie système traditionnel et le système intensif,

l. Les raisons de leur mise en æuvre

1.1. Des pratiques tributaires des difficultés d'approvisionnement

Il a été constaté que I'ABH est le principal aliment de complémentation utilisé par les

producteurs laitiers et par les emboucheurs de la zone de Niono.

L'organisation de I'approvisionnement en ABH fut mise en place en 1964 avec la creation d'une

coopérative d'éleveurs. C'est le plus ancien groupements d'éleveurs cornmerçants de Niono qui

regroupe, aujourd'hui, 597 membres. Les éleveurs peuvent y adhérer moyennant une cotisation

de 1000 F CFA par an (équivalent à 10 FF).

A l'époque, la coopérative s'était fixée trois objec-tifs .

o lutter contre les vols d'animaux ,

o faciliter la commercialisation du bétail ;

o améliorer les productions animales.

Les actions menées par cette cooperative débutèrent en 1982 avec la construction d'un parc à

bovins, en collaboration avec I'O.M.B.E.V.L (Office Malien du Bétail et de la Viande), et d'une

rampe d'embarquement pour le bétail destiné à l'exportation.

Depuis sa créatiorç la coopérative assure I'approvisionnement en ABH des agroéleveurs de la

zone de Niono. Ils obtiennent ainsi des quantités suffisantes d'ABH à des prix inférieurs à ceux

pratiqués par les commerçants locaux.

Mais, aujourd'hui, I'activité de la coopérative est remise en cause par les adhérents ; les fonds

financiers sont mal gérés. Par conséquent, les coopérateurs, à I'inverse des commerçants et de la

18 Centre Régional de Recherche Agronomique
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chambre d'agriculnre négocient plus diffrcilement avec I'usine de fabrication de I'ABH situee à

Koutiala (cf. figure t p 12).

En 1995, un deuxième niveau d'organisation de I'approvisionnement en ABH a \ru le jour

par I'intermédiaire des laiteries "Dananya Nono". Au total, quatre laiteries ont été

implantées : à Niono, Koutiala" San et Sikasso (cf. figure I p 12) Elles sont nées de la

collaboration entre la Direction Nationale de lÉlevage du Mali et une Organisation Non

Gouvernementale française, le C.I.D.R.re. L'objectif de ces laiteries est de mieux repondre à la

demande locale en produits laitiers, en regroupant la collecte et en effectuant un contrôle de

qualité. Seuls les membres peuvent liwer leur lait aux laiteries et bénéficier des avantages

techniques et économiques. Le lait est ffansformé en lait pasteurise, en lait caillé sucré ou non" en

yaourts brassés, et en crème. Par rapport à la problématique alimentaire, les laiteries ont

développé un système d'approvisionnement en ABH pour les membres des groupements. Sur la

zone deNiono, il existe cinq gloupements d'éleveurs. Ils ont Aé mis en place entre 1996 et 1999.

IJn bureau, composé d'hommes alphabétisés et influents, assure dans chaque groupement la

tenue des comptes, les livraisons à la laiterie et le lien avec les vendeurs locaux d'ABH. L'unique

condition à ce système est de livrer journalièrement, à la laiterie, un minimum de 20 litres de lait.

La collecte chez les éleveurs du groupement est assurée par des collecteurs à bicyclette. Un

prestataire de services, employé par la laiterie, assure les soins vétérinaires auprès des éleveurs le

désirant. Enfin, la laiterie garantit un paiement mensuel de 200 F CFMitre de lait2o toute I'année,

sauf parfois en septembre où le paiement peut tomber à 175 F CFA/litre de lait

(SORHAITZ, 1999).

La laiterie Danaya Nono représente un véritable atout pour la zone de Niono en assurant

et en développant sa production laitière. D'une part, elle approvisionne les agroéleveurs en ABH,

d'autre part, elle leur garantit une valorisation de leur production.

Cependant, le coût de I'ABH, sr la zone de Niono, reste élevé soit en moyenne 65,45 F

CFA/kg pour I'ensemble des agroéleveurs enquêtés

Le coton, progressivement disparu du marché local, n'est utilise que de façon très

marginale. Pourtant, une certaine contradiction existe quant à son utilisation. En effet, dans les

rations pratiquées par les agroéleveurs, les apports azotés sont excédentaires. L'objectif serait

donc de rééquilibrer les rations en augmentant les apports énergétiques et en maintenant voire en

re Centre International de Dweloppement et de Recherche.

to looFCFA= l FF
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diminuant les apports azotés. En ce sens, et d'après les analyses bromatologiqueg le coton est un

aliment de complémentation plus intéressant que I'ABH d'autant que son coût est moindre

(soit 59,29 F CFAlkg contre 65,45 F CFA/tg" po.rt IABH). Utiliser le coton à la place de I'ABH

permetfiait d'améliorer la production" en augmentant les apports énergétiques, et de diminuer le

coût de la ration. Une réflexion s'impose donc. Comment le rendre plus présent dans la ration ?

Comme il n'est pas question de le produire sur placg il serait peut-être judicieux de mieux

valoriser la composition de I'ABH en augmentant sa part de coton.

Il est aussi ressorti de cette etude que la mélasse et I'urée ne sont que très rarement

utilisees par les agroéleveurs.

Le coût du transport de la mélasse reste élevé à cause de l'état déplorable des routes. De plus, aux

dires des utilisateurs, sa distribution et son stockage posent problème. Cette affirmation doit être

vérifiée.

Quant à I'emploi de l'urée, coûteuse, les agroéleveurs préfèrent lïrtiliser pour le maraîchage bien

avant I'alimentation du bétail.

1.2. Des pratiques tributaires de la gestion des stocks

Outre des problèmes d'approvisionnement en aliments, la gestion des stocks d'aliments

peut aussi expliquer certains résultats mis en évidence précédemment. Ainsi, il est ressorti que le

son de riz tient une place importante dans I'alimentation des bovins. Il est d'ailleurs utilisé à la

place de I'ABFI, comme aliment de complémentation, pour I'entretien des bæufs de labour.

Il représente respectivement 56 yo et 4l o/o de la quantité de matières sèches totales ingérées dans

les rations destinées aux bæufs de labour et aux vaches laitières. En effet, la pression

grandissante des calendriers rizicoles, due à une conduite culturale intensifiee et la double

culture du riz, rend la valorisation de la paille diflicile par le pâturage. De fait, le seul sous-

produit rizicole facilement valorisable est le son.

Pourtant, malgré des rendements rizicoles élevés qui dewaient couwir I'ensemble des

besoins alimentaires des bovins, les ruptures de stock sont fréquentes. Elles ont souvent eté

observées durant les suivis. Au moment de la récolte, les agroéleveurs préfèrent vendre

immédiatement une partie de leurrécolte sous forme de son deirz, plutôt que de le stocker. Deux

raisons I'expliquent : c'est avant tout un moyen de se procurer rapidement de l'argent et

tt looFcFA=lITr
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Son non vanné
Aliments

ABH

Total 471.76

BESOINS D'ENTRETIEN

1 170

BESOTNS LIES AU DEPLACEMENT

0.17

RESTE POUR LA PRODUCTION LATTIERE

l.l5 30r

PRODUCTION LAITIERE PERMISE PAR I.A RATION

(en kg de lait)
(en litres de lait)

3,03 5,03
2.94 4,87

2162
(: 5,7 kg * 0,46)

163,76
(= 5,7 kS * 28,73)

0'8
(: 1,6 kS * 0,5)

30E
(: 1.6 kg * 192,5)

Figure 10: Mesure de I'eflicacité alimentaire d'une ration à base de son non vanné
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d'entretenir sa famille, c'est aussi un moyen de limiter les pertes liees à de mauvaises conditions

de stockage. Dans cette stratégie, tout agroéleveur se voit contraint, à un moment donng de

s'approvisionner zur le marché local à un prix désavantageux. Pendant la période de récolte, le

sac de son de,riz peut se vendre à 750 F CFA (soit 7,50 FF) contre 1750 F CFA (soit 17,50 FF)

hors saison.

Cette mauvaise gestion des stocks est souvent aggravée par un mauvais ajustement des

quantités distribuées a11l( besoins de I'animal. En effet, les rations dégagées de l'étude des

pratiques paysannes sont déséquilibrees ; la part énergétique est minoritaire, parfois même

insuffrsante pour couwir les besoins d'entretierç et, a fortiori de production. A I'inverse, la part

azotée est majoritaire, mais partiellement valorisée par I'animal. En plus du gaspillage

alimentaire et monétaire que cela représente, les conséquences de ce déséquilibre sur la santé de

l'animal sont importantes et peuvent remettre en cause le renouvellement naturel du troupeau.

1.3. Le vannage du son

Il est ressorti de l'étude des pratiques alimentaires que la diftrence de qualité entre le son

vanné et le son non vanné pouvait ne pas justifier leur diftrence de prix et donc I'utilisation

préférentielle de I'un ou de l'autre.

En effet, d'après les enquêtes, le coût moyen du kilogramme de son vanné est de 12,12 F CFA

contre g,g5 F CFA22 pour le son non vanné. D'après les résultats des analyses bromatologiques,

la valeur énergétique des deux sons est la même (cf. tableau a p 39). Or, ce sont les apports

énergétiques qui limitent la production. L'utilisation de son non vanné, moins cher, à la place du

son vanné n'aurait donc aucune conséquence sur la production. Par contre, le coût alimentaire de

la ration en serait diminué. '

par exemple, prenons le cas de la ration C utilisée en production laitière. Elle se compose

de 5,7 kg de son vanné et de 1,6 kg d'ABH ; la production permise est de Z,g4litres de lait (soit

3,03 kg de lait) et le coût alimentaire est de l6g,6t F CFA par litre de lait (soit l,7O FF par litre

de lait). La nouvelle ration se compose alors de 5,7 kg de son non vanné et de 1,6 kg d'ABH-

La figure I Qprésente la mesure de l'effrcacité alimentaire de cette nouvelle ration. La production

laitière permise reste la même soit Z,94litres de lait alors que le coût alimentaire est moindre soit

161,44 F CFA par litre de lait (soit l,6l FF par litre de lait).

ttlooFcFA=rFF
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Aliments lGraines de coton

BESOINS D'EI{TRETIEN

2 09

PART RESTAI\ITE POTIR II\ PRODUCTION

MAD totsux (e)
5'l

(: 8,5 kg * 0,6)
l5gg,5

(= 8,5 ks * 187)

Figure I i : Mesure de I'eflicacité alimentaire d',,
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Dewait-on abandonner l\rtilisation du son vanné au profit du son non vanné zur la zone de

Niono ? D\rn point de we économique, on peut le penser. Mais, lorsque I'on sait que I'activité du

vannage apporte un revenu supplémentaire et qu'elle concerne une part importante de la

population, pas forcément agricole, est-ce socialement envisageable ?

Il est ressorti de cette etude que les apports totaw< ne pouvaient à la fois couwir les

besoins d'entretien et les besoins de production.

Les besoins de production d'un bæuf de labour son! nous I'avons w, de 4,53 UF et de

33g,27 g de MAD par jour. La figure l4 montre que, même en utilisant I'aliment le plus riche et

le plus équilibré en valeur nutritive à savoir le coton, les apports énergétiques restent insufÏïsant

pour couwir les besoins énergétiques. Avec les aliments disponibles sur la zone de Niono, il est

impossible de répondre aux besoins quotidiens des bæufs de labour au travail. Cependant, il est

possible d'en limiter les effets. Afin de palier à l'amaigrissement de I'animal, pendant la

transhumance, et de constituer des réserves qui seront consommées pendant les travaux rizicoles,

une stratégie d'alimentation doit être mise en place dès le retour des bæufs de labour de la

transhumance et non à partir du début des travaux rizicoles.

Avant I'introduction d'ateliers de production intensifiés (comme la production laitière et

I'embouche) sur la zone de Niono, les animaux représentaient pour les agroéleveurs un élément

de sécurisation de la production rizicole et non un outil de production en soit, que l'on pourrait

intensifîer. Aujourd'hui, la production laitière et I'embouche semblent perçues et acceptees par la

majorité des agroéleveurs comme un véritable outil de produstion. C'est pourquoi ils utilisent

volontiers I'ABH dans I'alimentation des vaches laitières et des animaux embouchés. Par contre,

ils ne semblent pas percevoir la nécessité d'utiliser I'ABH également pour les bæufs de labour,

d'autant que son coût est élevé. Est-ce parce que les agroéleveurs perçoivent encore les bæufs de

labour comme un élément de sécurisation de la production rizicole ? C'est peut-être le cas car

leur utilisation est ancienne !
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pourtant, IîJRDOC travaille, depuis quelques temps, en concertation avec le PCPS23 srrr des

stratégies d'alimentation à destination des bæufs de labour où I'ABH est présent. Ils définissent

notamment deux stratégies différentes. La première se situe entre le retour de transhumance et le

début des travaux rizicoles ; elle doit permettre de couwir les besoins d'entretien et de

reconstituer les réserves corporelles. La deuxième colrespond à la période des travarHr rizicoles

où les besoins de production sont élevés et ne peuvent être satisfaits que par l'utilisation d'ABH

PCPSruRDOC, 2ooo).

outre cette diftrence d'acceptation de I'intensification des ateliers de production, une

autre préoccupation pose problèmes aux agroéleveurs. Il s'agit du choix des meilleures vaches

laitières au sein des troupeaux. En effet, avec le système de confiage du troupeau à un berger, ce

dernier acquiert, au fil du temps, une très bonne connaissance des capacités de production de

chaque animal, plus que le propriétaire. Le moment venu de sélectionner les meilleures vaches,

le berger est légitimement tenté de choisir, en sa faveur, en maintenant dans le troupeau quelques

bonnes vaches dont il récupèrera le lait pour nourrir sa famille'

L,analyse des pratiquæ alimentaires a permis de mettre en ëvidence les prohlèmes

auxquels sont confrontés les agroëlæeurc de Ia z,one de Niono. Ainsi, cqtaines de c6

pratiques découlent de l'organisation de l'approvisionnemcnt en aliments- D'autres sont, plus

glohalement, liëes au comportement des agroéleveurc qui les mettent en æuvre

Trois des obiectifs de I'URDOC sont :

de diffuser les résultats et les propositions de la Rechqche Agronomique dnns les

conditions réelles des æploitations agrtcoles ;

de trouver des réponses adaptées aux problèmes des agroéleveurc ;

d,observer et drétudier les innovations traduites par læ exploitations agicoles-

En ce sens, des actions peuvent être menées'

o

o

tt Proiet Centre de Prestations de Servic€s
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2. Persoectives d'amélioretions

LURDOC, à travers cette étude, se soucie en premier lieu de mener des actions qui

prennent en çompte toutes les realités du tenain.

Aujourd'hui, une réflexion doit être engagée sur t'amélioration de I'approvisionnement en

aliments. En effet, alors qu'une usine de fabrication de mélasse existe à Molodo

(cf. fïgure1p l3), cet aliment n'est pratiquement pas utilisé par les agroéleveurs. Ils ont recours

préferentiellement à I'ABH qui est mis à leur disposition en quantités importantes.

Mais, d,une part, I'ABH coûte cher parce qu'il est acheminé depuis Koutiala (cf. figure I p l2)'

D,autre part, il est composé à 45 oÂ de coques de coton dont les valeurs énergétiques et azotés

sont plus faibles que celles des graines de coton (soit 0,43 UF/kg de MS et 3 g de MADlkg de

MS contre 0,6 UF/ke de MS et 187 g de MAD/kg.de MS) (LE TIIIEC, 1996 et MEMENTO DE

L,AGRONOME, 1993). Enfin, les rations sont excé;dentaires en azote ; il n'est donc pas

nécessaire de chercher à augmenter la part azoté en utilisant un aliment coûteux. Finalement, les

agroéleveurs paient cher un aliment qui se substitue à la paille de riz qui est gratuitement

disponible. En ce sens, la mélasse est une réelle opportunité, d'autant qu'elle peut être fabriquée

localement. D'ailleurs, le CRRA de Niono a pendant longtemps travaillé sur la mise au point de

fiches techniques de rations destinées à l'embouche bovine, et à la production laitière

(cf. annexe 14 p 123). Celles-ci se composent entre autre de mélasse.

Aujourd'hui, l,objectif doit être la mise au point de rations économiques et applicables par

les agroéleveurs en utilisant des aliments disponibles à proximité : les fourrages dont la paille de

riz, le son de 11z, et la mélasse. Il s'agira, pour les coopératives, d'organiser l'approvisionnement

en mélasse depuis Molodo, pour le CRRA, de tester des rations où I'ABH n'apparaît pas, et, pour

les agroéleveurs, d'arriver à une meilleure gestion des stocks (son de nz et pailles). Ces pailles

pourraient, d'ailleurs, faire I'objet d'une commercialisation dans les marchés et sur les bords des

routes. Cependant, avant d'encourager ce ramassage dans la zone, il faut prendre des précautions

de manière à ne pas léser les utilisateurs traditionnels de ces pailles. L'URDOC pourra intervenir

auprès des agroéleveurs par une sensibilisation et une formation aux techniques intensives de

l'élevage : gestion des stocks, connaissance des besoins des animaux en \nre de pallier à

l'inadéquation des rations en terme d'énergie et d'azote.
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Figure 12 : Digestibilité de la matière sèche avant et après traitement à I'urée
Source :SOURABIE, KAYOUU et DALIBARD, 1995
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LURDOC, intermédiaire entre les centres de Recherche Agronomique et les

agroéleveurs, ne poura atteindre ses objectifs que si, en amont, les travaux entrepris tiennent

compte des conditions réelles de leur mise en application dans le milieu paysan- Une

concertation entre ces trois acteurs semblent donc indispensable afin d'obtenir des résultats

cohérents.

Ce n'est que par la suite qu'il sera possible d'envisager la rnrlgarisation de techniques

d'amélioration de I'alimentation des bovins. L'une d'elles consiste à traiter la paille de riz à I'uree

(cf annexe 15 p 125). Cette technique de traitement se base sur la transformation de I'urée en

ammoniac et en gaz carbonique selon la réaction zuivante :

(ureases naturelles)

coorH2)z+H2o 2 NHr + COz

L'ammoniac libéré détruit une partie des liaisons présentes dans les parois végétales rendant ainsi

plus accessibles les éléments nutritifs qu'elles renferment.

Au Niger, où les conditions environnementales sont similaires à celles du Mali, cette technique a

été testée et diffirsée dans trois regions et a fait ses preuves. D'après SOURABIE, KAYOULI et

DALIBARD (1995), "l'exqtërience du Niger dewait pouvoir servir d'exemple à d'autres Wys

d'Afrique, en partictttier ceux de Ia zone sahélienne". Il semble donc intéressant de s'interroger

sur les possibilités de son application sur la zone de Niono ?

D'une manière générale, I'utilisation de cette technique permet d'augmenter la digestibilité de la

paille et sa teneur en matières azotées (cf. figure lt).
Pour les bæufs de labour, elle a permis d'augmenter la force de traction de I'animal et son

endurance. Ce constat devient primordial lorsque I'on sait que les travaux rizicoles débutent en

fin de saison sèche, moment où les ressouræs fourragères sont rares et de mauvaise qualité. Les

champs ont été labourés efiicacement et plus rapidement ; certains agroéleveurs ont pu ainsi

louer plus longtemps leurs animaux à I'extérieur.

De plus, en embouchant I'animal après trois ou quatre campagnes rizicoles, I'agroéleveur pourrait

en tirer un prix intéressant au marché. D'ailleurs, il a été constaté une réduction de la duree

d'embouche et une baisse de la quantité d'aliments concentrés nécessaires.

Pour la production laitière, il a eté noté une augmentation significative de la production laitière

permettant une meilleure croissance des veaux et un surplus vendu au marché. Outre ces

différents avantages alimentaires, l'état sanitaire des animaux a semblé s'améliorer, notamment
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pendant la période de soudure, entre la saison seche et la saison des pluies, où les animaux sont

très affaiblis et amaigris.

Les avantages de cette technique sont donc nombreux et ses intérêts évident. Toutefois

certains points sont à respecter. Sur la zone de Niono, la période suivant le battage du riz

(novembre et décembre) semble être une période intéressante pour effestuer ce traitement. En

effet, d'une part, grâce à la vente de sa récolte, I'agroéleveur disposera de liquidités pour I'achat

de I'urée, et d'autre part, la main d'æuwe sera disponible pour aider à la mise en place d\rn silo

de stockage. Cependant, afin d'éviter des ruptures en fin de saison sèche, il sera conseiller de

réaliser un deuxième silo.

Cette technique ne nécessite pas un lourd investissement financier. Par contre, sa mise en place

exige une certaine rigueur tant pour la réalisation des silos que pour la distribution du fourrage.

Ainsi, il faudra veiller à bien alimenter en eau les animaux pour éviter une intoxication à I'urée.

Pour assurer la continuité de I'approvisionnement en urée et compte tenu de la concurence dans

son utilisation avec le maraîchage, une coopéræive d'agroéleveurs pourrait être seee afin

d'assurer un stock permanent et un coût accessible par tous. Enfin, des agents de rnrlgarisation

devront être formés à cette technique afin de la transmettre aux agroéleveurs.

Une autre etude, réalisée en 1996, est intéressante à développer. Il s'agit d'une étude des

possibilités de diffirsion du Premix2a sur la zone de Niono, commanditée par IURDOC et menée

par IE.S.P.G.R.N.25 deNiono. Elle faisait suite à une étude menée par IE.S.P.G.R.N. de Sikasso.

Ses résultats avaient permis de valider I'hypothèse d'un effet positif du Premix sur l'état

nutritionnel des bæufs de labour au retour de la transhumance.

L'étude réalisée sur la zone de Niono devait répondre à plusieurs questions portant sur les

conditions de maîtrise de fabrication du Premix, la disponibilité des ingrédients et leurs coûts. De

plus, I'intérêt des producteurs pour ce type d'aliment par rapport à d'autres compléments déjà

disponibles sur la zone devait être connu. Les résultats obtenus ont fait ressortir gu€,

globalement, les paysans étaient favorables à I'utilisation du Premix compte tenu du gain de

poids observé chez les bæufs de labour, du faible temps de fabrication et d'un coût limité.

Cependant la principale contrainte restait et reste encore I'accessibilité aux differents ingredients

notamment le coton pour les raisons évoquées précédemment. C'est pourquoi de nouvelles

2a Supplément reatise à partir de tourteaux de coton (30 yù, d'uÉe (17 W, de son de w (6 Vù, de sel (4 Y), de

mélasse (42,5 Yù et de phoqphate naturel (0,5 7o).

tt Éqoip" Système de Production et Gestion des Ressources Naturelles.
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formulations dewaient être testees en intégrant une part plus importante de son de nz

(I.JRDOC, 1996).

pogr finir, une troisième étude pounait laisser entrevoir des possibilités d'amélioration de

l'état nutritionnel des bæufs de labour : l'étude réalisée en 1996 par IE.S.P.G.R.N. de Sikasso

portant sur I'utilisation de pailles de Sorglrum bicolor hachées et complémentees-

La complémentation se fait par un mélange, similaire au Premix, constitué de mélasse (50 %), de

tourteaux de coton (30 %), d'urée (12,5 Y), de son de nz(4oÂ), de sel (2,7 Yo\, a de phosphate

naturel (0,S %). Un essai a été réalisé en milieu paysan. Trois lots d'animaux distinsts ont eté

constitués. Le premier, servant de lot témoin n'a reçu que le complément. Le second, pâturant le

matin a reçu une ration constituee de pailles hachees et complémentees par le mélange. Le

dernier lot, en stabulation permanente a reçu la même ration. Les résultats ont ûé assez

satisfaisants. D'une part, les paysans ont constaté la réduction des quantités de paille nécessaires

du faut du hachage (d'environ deux tiers). D'autre part, ils ont observé une limitation des pertes

de poids des bæufs de labour. Dans le cas d'une stabulation pennanente des bæufs de labouç une

ration composée de 5,15 kg de paille hachée et de 350 g de mélange par UBT aszurerait

I'entretien des bæufs de labour. Dans le cas d'un pâturage, ce dernier pourait être remplacé par

une ration composée de cinq kilogrammes de mélange par UBT (BOSIVIA et BENGALY, 1996).

Ces rations semblent donc intéressantes pour limiter les pertes de poids généralement observées

au retour de la transhumance. Les réserves corporelles peuvent être reconstituées avant que

l'animal ne soit sollicité pour les travaux rizicoles.

Ces trois études montrent que des possibilites d'améIioration de l'alimentotion dæ

bovins æistent

Dans les domaines de l'alimentation et de Ia santé animale en Parys sahéIiens, les

travaux de recherche sont nombreux. Mais leur rtse en applicalion dans le milieu ptysan est

limitée par Ia faihle connaissance des condîtions éconortques et techniques dans læquellæ

les paysans trwaillent, conditions qui difoent d'une ?.one à l'sutre. CAte étade o47a donc

permis de fournir des données précises sur les exploitatîons agricoles de la î,one de Niono dans

le domaine de l'élevage et de son intensification Son atilisatîon par |ARDOC, en

collaboration avec les Centres de recherche et Iæ coopérativæ d'éleveurr pt nettTa dc

proposer anx agroéIeveurc des solutions facilement applicables et difusablæ.
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Conclusion

Afin de bâtir un conseil aux exploitants de la zone de Niono, IIJRDOC a souhaité mener

des investigations sur les conditions technico-économiques des pratiques paysannes

d'intensi fication des productions bovines.

Les informations recueillies sur le terrain ont permis d'analyser les principales

caractéristiques des trois productions considérees : I'entretien des bæufs de labour, la production

laitière et I'embouche.

Ainsi, les pratiques sanitaires se caractérisent d'une part, par un développement de

I'automédication, et d'autre part, par une remise en question de I'existence de la trypanosomiase.

Les coûts des traitements sont extrêmement variables. Ces pratiques sont etroitement liées à

I'Histoire de I'Office du Niger, à une désinformation des exploitants, et enfin à la libéralisation

des services vétérinaires. Afin de limiter les impacts négatifs, il semble primordial de former et

d'informer les exploitants sur le suivi sanitaire, €t d'utiliser des infrastructures dont

I'aménagement limiterait le développement et la propagation des maladies.

Outre la faible valeur nutritive des aliments utilisés zur la zone de Niono, les pratiques

alimentaires sont avant tout liées à leur faible accessibilité : c'est le cas de la mélasse, de l'urée et

du coton. Les exploitants subissent aussi des variations saisonnières des coût des aliments. Enfin,

I'intensification des productions se définit à travers des notions de gestion de I'outil de production

qui sont peu assimilées par les exploitants de la zone (stocks, besoins alimentaires, choix sélectif

des animaux...). Aussi, le principal frein au développement de ces productions est I'utilisation de

rations alimentaires déséquilibrées, insuffisantes pour couwir les besoins et onéreuses.

L'URDOC, dont I'objectif est d'analyser les pratiques paysannes et de rechercher des

réponses adaptées aux problèmes rencontrés, peut désormais s'appuyer sur des donnees precises

afin de conseiller les exploitants en matière d'élevage. Les dépenses liees à I'alimentation et au

suivi sanitaire des animaux ont été évaluees économiquement. Ces données pourront être

intégrées pour approcher le budget des exploitations agricoles. En termes techniques, ITJRDOC

peut s'appuyer sur les résultats de cette etude pour passer des accords, d'une part, avec le CRRA

de Niono dans I'objeaif de formuler des rations adéquates, et, d'autre part avec la coopérative

d'éleveurs pour organiser I'approvisionnement en aliments.
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Un important travail reste cependant à faire. Les structures paysannes actuellement en

place (coopératives d'éleveurs et laiterie) doivent être mises à profit afin de résoudre le problème

d'approvisionnement et d'accessibilité des aliments (coûts et transport). De plus, le

développement de l'élevage sur la zone de Niono ne poulra se faire qu'avec la complicité de tous

les acteurs du développement à savoir les exploitants, I1JRDOC et les centres de recherche'

Organiser, sensibiliser, former et informer restent les points essentiels à développer pour

permettre la rnrlgarisation des travaux scientifiques réalises, par ailleurs.
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Lexiqae (erratam)

Agroéleveur ou asropasteur : exploitant possédant des casiers sur la zone "Offïce du Niger" et

un troupeau d'élevage bovin.

Casier : petite parcelle de terres utilisée pour la culture de riz.

Confiase : système de gardiennage du troupeau par un berger non propriétaire-

Embouche : activité d'engraissement de bovins.

Fala : ancien lit du fleuve Niger.

Hivernage : saison des pluies, située entre les mois de juin et septembre.

Paddv : grain de riz non décortiqué.

Période de soudure : période située entre la fin de la saison sèche et le début de la saison des

pluies.

Rizerie : usine de décorticage du riz.

Son de riz : résidu issu du décorticage du riz.

Zone inondée : zone irriguée réservée à la culture du riz.

Zone exondée : zone sèche en dehors des périmètres irrigués.
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Lexique

Agroéleveur ou agropastoral : exploitant possédant des casiers sur la zone "Office du Niger" et

un troupeau d'élevage bovin.

Casier : petite parcelle de terres utilisee pour la culture de rlr'.

Conlïage : système de gardiennage du troupeau par un berger non propriétaire.

Embouche : activité d'engraissement de bovins.

Fala : ancien lit du fleuve Niger.

Hivernage : saison sèche, située entre les mois de novembre et mai.

Paddv : grain de riz non décortiqué.

Période de soudure : période située entre la fin de la saison sèche et le début de la saison des

pluies.

Rizerie : usine de décorticage du riz.

Son de riz : résidu issu du décorticage du riz.

Zone inondée : zone irriguée réservée à la culture du riz.

Zone exondée : zone sèche en dehors des périmètres irrigués.
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Annexe I
Les acteurs de I'Office du Niger

(DUCROT et BULTEAU' 2000)
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Annexe 2
Les agropasteurs TYPE I

(soRHAfrZ, 1999)
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Annexe 3
Les agropasteurs TYPE 2

(SORHAITT" 1999)



rÈL'ed
F€
5€
=rnùt+t
8coF

Fo
.Et,{

ts
3gr'

958"
fi i..E
,"ll P

(-!
Fo.É
<.,o
-{-'o
o}{yo.

LLC)OE
eÉ
o ,o)'rJ 6
'6 û)

H'O
l- +.t
aFa

c)
f-H
c)
Fa-o.É

{-J()
I-

o
tJ.

q,
:f
.gg
o
Oft-
o
q)
L
=.E
J

LL

+-(J

a *È t',

o=(4f

Ë Ë=E- 9F

Ë f ËËi
AAti

-86-



Annexe 4
Les agropasteurs TYPE 3

(SORHAITZ,,1999)
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Annexe 5
Cycle annuel de la conduite d'un troupeau dans

un village du Mali central
(w[soN, 1998)
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Annexe 6
Caractéristiques des maladies rencontrées en

zone Office du Niger



Informations sur les maladies rencontrées en zone Office du Niger

La périnneumonie contaeieuse bovine

il s'agit d'une épizootie provoquée par un mycoplasme spécifïque, M- mycoî;des.

D'origine mondiale, elle se cantonne aujourd'hui dans les regions de la zone tropicale où les

moyens de prophylaxie sont inzuffïsants ou diffrciles à mettre en place. Les espèces affectees

sont les grands ruminants : bæufs, zébus, buffles domestiques. Chez les bovins la réceptivité à

la maladie peut varier selon la race de I'animal, l'âge et d'autres facteurs encore inconnus. La

transmission se fait par voie aérienne. Les risques de contagion sont donc assez élevés et il

suffrt de quelques mètres et d'un courant d'air entre deux parcs pour transmette la rnaladie.

L'incubation varie de trois semaines à quatre mois

Le charbon svmptomatique

Cette épizootie est provoquée par un gerrne sporulé anaérobi e, Clostridium chantvoei

dont une toxine est responsable du pouvoir pathogène du genne. Elle se caractérise par des

tumeurs gangreneuses dans les masses musculaires. Sa distribution est mondiale bien que plus

fréquente sous les climats tropicaux. Elle atteint les bæufs et les moutons. Les spores du

germe ont une durée de vie moyenne de 4 ù 5 ans. Lorsque les conditions sont favorables, elle

peut atteindre I I ans. La transmission se fait chez les bovins par voie digestive (PERREAU

P., 1978., Maladies tropicales du bëtail: prophylæie médicale et wnitaire des grandes

épizooties en élevage tropical, dewième édition, Conseil International de la langue française,

Presse Universitaire de France, Paris, 216 p).

La nasteurellose (senticémique)

Cette épizootie est provoquée par certaines souches d'une bactérie appelée Pasteurella

multocida. La maladie touche les bovins et les buffles particulièrement dans les zones

tropicales d'Asie et d'Afrique. Elle se localise souvent au niveau de zones spécifiques telles

que les deltas, les plaines d'inondation, les plateaux et vallees humides. La transmission se fait

par inhalation ou ingestion du matériel infectieux comme les excrétions animales.
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Cette maladie affecte toutes les régions d'Afrique infestees par les glossinesr. Les

pertes sont évaluees à cinq milliards de dollars par an, le coût des seuls traitements

trypanocides étant de 65 millions de dollars. Trois espèces de glossines touchent

principalement les ruminants africains : Trypanosoma congolense, Trlpanosoma vivæ et

Trlpanosoma brucei. La dernière espèce provoque la maladie du sommeil.

En piquant un animal, la glossine transmet par voie sanguine la forme infectieuse de la

maladie. Elle reste infectieuse toute sa vie.

Lors de la première infestatiorl la maladie se traduit par une hyperthermie et une perte

d'appétit. Elle évolue soit en infection chronique de quelques mois à plusieurs années soit en

infection aiguë mortelle. Quelques animaux pourront rester porteurs de la maladie très

longtemps. Dans ce cas, ils représentent un réel danger pour les autres animaux voire pour

I'homme @IOULON F., 2000. Le point sar les tr)lryrrosomiases bovines africaines, AfnEte

Agriculture, 286, pp 6I-62).

Les maladies parasitaires :

La gale et la teiene

Ces maladies de la peau sont provoquées par des parasites externes (poux et tiques

principalement). La gale se caractérise par des démangeaisons, la teigne provoque des

dépilations circulaires de couleur blanchâtre. Les parasites peuvent aussi être porteurs d'autres

infections et les propager d'un animal à I'autre (FAO, 2001).

Les maladies liées aux narasites internes

Elles se manifestent par des baisses de produaivité des animaux (augmentation de I'indice de

consommation, réduction de la croissance, diminution du poids des Garcasses. . . ). Les

parasites internes qui les provoquent sont divers. Les principaux sont les ascarides, vers

filamentaires infestant les poumons et les intestins, les ténias, infestant les intestins, les

douves, infestant le foie et responsables de la distomatose, et les schistosomes. Les parasites

I Mouche africaine appelee oouranrment "mouche tsé-tsé" ; genre Glossina,famille des muscidés.
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pondent des æufs qui sont expulsés de I'animal par les déjections et tombent zur I'herbe. Les

animaux s'infectent alors en la broutant.

Les douves se transmettent par le biais d'un hôte intermédiaire mollusque gastéropode qui vit

autour des points d'eau : la limnée ou limnea natalensia. L'infestation des animaux est donc

très liée à I'adéquation entre les conditions de développement du parasite et les conditions du

milieu de vie des animaux (FAO, 2001).

-94-



Annexe 7
Guides d'entretien pour

o les bæufs de labour

o ltembouche

o la production laitière
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l.C.rrectérisetion dc I'cxnioiteson

Pnfusn :....-.-...... .-..-.-.Nom :..-.......-.-

Age:...-.- ......--Niveau d'âude:.

M d'erçloitation:. ..---t5/pe de bovin:.---...-.----......race:

Zrlne de Niono

Village : .-..-----... ...Date d'enquête:...-..--.....

I - 1. Foncier en hectare

H: hommes ; F: Femmes

1.3 Eqaïpement

Est+e que vous louez votre rnateriel ? l.OUI 2.NON tl

I. 5 Spëanldionslrerdenena /hætare

Spécutations

Rendemcnts

Superficie casiers : simple culturc :- ---double cultrne :-

Srperficie hors c,asiers :

Supcrficie culture secbe :
C.r-o-G^.'- 

-^- 
1^LÀ-o 'rltllÀi arlrll, alatClAlt rat\rrt .

Fermaæ:

1.2 Population

H F E PT TA

H F

Nombre

chamre Herses Boeufs de
laborn

CharreËes Anes Aufres

Nombre

Quel cst le mootant de cette location ?
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2.lljimcrûetion dcs bêtç

2-l eucls sont lcs alimcnts uûlisés daûs votre optoiation pour I'dimcntation du bctarl ?

Tebteau 5

Son dc riz :

-ranné
{ron vanné

2.2 Qucl est le nodc dc distribution (ordrc dc misc à la disposition ;rythme de

distribution(période)) ?

2. 3 Cornment vous approvisionnez-vous cn aliments (fourrages, conccntrés,ctc--) ?

2 .4 Stockez-voutr dcs aliments pour tcs pcriodcs de soudtrre ? Si oui comnrent ct quellcs sont les

difEcultés rcncontécs ?

2.5 Qucl cst lc rfbnc dc I'abreuvemcnt dc vos bêtcs ?.

Pcriode ct Duréc de

disribution

Complément Einérat
Yitaminé



Guide d'Entretien à I'Attention des asro-ileveurs 3
(enffiien des bocufs de labocr)

lrPratisu€s da s# sagitslFe du bétail

l- Maladies

Nombre de traiternent
moyËn

part''pc dc rnaladie

(psbCe a: rcls)

Coût
('médu,ine

+ soin rrctérinaire )

Nombre
rI'anirnanx

traitcs

TOTAL:

2.Veccins:

No,sr ù Vrccin

l.obligatoire
2.Fecultetif

Nom de la
proplatlaxie

l.ob[gatoirÊ
2.Faarltatif

Coût
(mcdccitlc

+ soin vftâindrç )

tlâdtils
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3.5 Connrent procédez-vous à h pophytaxie et ars haite,ments ? [atromédication ? scrvicc de

rætérinaire prive ? (toujors le mêoie ) j ?

3-6 Etes-vous satisfait de I'etat de santé gpnérale de vos bêtes ?

4.Utilisation des boeufs de trait

4.0 Quel est le nombre de bêtes ûilisés ?

4.t A quelle periode démarrez-vous les trararx ?; ta fin des travatx ?

4.2 Quelle est la srperficie cultivee par an?

4.3 Faites-vogs des prestations de service a\rcc vos boeufs de labour ?;ii oui,quel est le prix

urtaire/ha de la prestatron 'f; ou la somme totale reçue sur I'ensemble des prestatrons ? (ou de la

campagne agricole )

4.4 Vendez-vous du firmicr ? I.OUI 2. NON .t I

4-Sgtes-nous satisfait de la performance de vos anirnau ? Si non que comptez-vous faire ?



5.3 conmcnt s'cffcctucnrt lc gardiconagc ct fcotcficn dc voo bocûB dc trait ?:

. par un bcrger (marié ou cclibatairc ) ?,Si oui qucllc cst sa rémunération ?

-argent ?; le montant""

-narure (ria mil- lait ---etc l':'; la quantité:"'

par un membre de la famille ?; ['âgc:"'

6.Dvnamiq ue des stratégies d'élevage

Qucls sont vos objcctifs quant à I'entreticn des bocufs dc trait dc votre bouPeau ?

euclle est votre motivation ctr penpcctivc pour I'entretien dcs bocufs dc trait et votrc opinion

qqant à I'atrymentation ou la diminution dcs cffcctifs dc votrc chcptcl ?
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Guide d'Entretien à I'Attention des emborucheurs .1

l.Caractérisation de I'erploitation

Prénom:...... Nom:....,.

Age:

)ji d'esploitirtion-

7...-- J- \'i^-n
:_r_r!it |!t\ . t!r_'!!r_,

-l{l\.1...

l.l Foncier en hectare
Superficie casiers : simple culture .. double culturc
Srrnrrfi .^ia hnrç necier<
vÉl/va lavlv tlv^.

:Surlerficie culture sèche :

Superfrcie maraichère :

Fermage .

\Jombre

H : hommes Femmes E : Enfants - PT Population Totale : TA : Total actif

1.3 Eaui
chamre boeufs de

labour
lCharrettes Anes Autres

i Nombr.

:F

Herses

Est-ce que vous louez votre matériel ? l.OL:l l.Nt-tN

Quel est le montant de cette location 1)

I..I ETeY'

Troupeau
d'élevage

Structure du troupeau (bovin) Ovins Caprins iAutres

I 995 200o M âles Femelles Jeunes

Nombres I

I

Spéculations

Rendements
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Guide d'Entretien à I'Attention des embordreurs .2

2.Alimentation des bêtes

2.1 euels sont les aliments utilisés dans votre exploitation pour I'alimentation du bétail ?

Tableau 2

Paille de riz
Chaume de mil

i Fanes de niébé

Son de riz :

- vanné

- non vanné

Autres

2.2 euel est le mode de distribution (ordre de mise à la disposition, rythme de distribution

(période) ?

2. 3 Comment vous approvisionnez-vous en aliments (fourrages, concentrés,etc..) i'

2 .4 Stockez-vous des aliments pour les périodes de soudure ? Si oui comment et quelles sont les

difficultés rencontrées ?

2.5 euel est le rythme d'abreuvement de vos bêtes ?; est-ce que les animaux trouvent de I'eau à

boire à volonté ?

Quantité/i our iPériode et Durée de Prix ou Coût unitaire

idistribution

Fanes d'arachide

Complément minéral

vitaminé



L- Maladies

2 Jeccins:

Coû
(meAcdne

+ srinvûérirairc )
ffidÊtraitcmcd

trJElt
partYPcde rnahfic
(p&iodc etr mots,

f---, r-r e u

Cofil
(nÉdæiæ

+ rinvâÉinirc )

proÉYbdc

l.obngÉdrç
ZFrcuttaif

llomatVrccin

l.ob,Egildrc
2-Fsrhetif



3.5 Comrncnt prooédez-\rons à la prophylaxie et arn Uaitemcnts ? [arfomédication?scrvicc de

vAm*rcnnrc(httircb&cl ,

3.6 Etes-vors satisâit de l'état de santé générale de rros bêtes ?

4Conduite des opérations d'embouehe

4.1 A quclle périodc de l'ænée fritcs'vous de I'embouche ?

4-2 Quel est Ie prix d'acûat des animaux ?

4-3 Quelle est la duree d'rm atelier d'embouche ?

4.4 Quel est le nombre de têtes par atelier ?

4.5 QtÊl cst le nqnbre d'atelier pt an (ou par campagne ) ?

4.6 Quel cst le prix de wnte dss animaur ? A le lieu de rrcnte ?

I

I

4.7 Est cË $E l'argrut cst réinwsti pour I'achat d'ailres animaur ! l.Otl
t_!
4.t Vcadez-rars dnfirnfu? I.OI.II Z.NON tJ

Pornqucl prir ct qrdle qumtité ?
Oùctàqui?

2.-I\ION



Guide d'Entretien à I'Attentimr des emborcheurs .5

5.3 Comment s'effectuent le garrdiennage et I'entretien des bêtes ?:

. par un berger (marié ou célibataire ) ?,Si oui quelle est sa rémtrnération ?

-argent ? le montant

-nature (nz. mil. lair etc) ?: la quatité

. par un membre de la famille ?: I'âee

6.Dvn amio ue des stratésies d'élevage

Quels sont vos obtectifs pour votre atelier d'embouche ?

Quelle est votre motivation en perspective pour l'embouche et votre opinion quant à

I'augmentation ou la dimrnution des effectifs de votre cheptel
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Guided'Entretienàl'attentiondes ucte@

I.I foncîer en kectare
ciouble cuitttre :--...-culture 1......-.....r- --- -j:j_:j-:

H:hommes;F:Femmes
TA : Total actif

1.3

Est-ce que vous louez votre matériel ? l 'OUI 2'NON

Quel est le montant de cette location ?

IJ

cie hors casiers :

1.2 population

PT TA
H F E

H F

Nombre

Anes lAutres
Chamte Herses Boeufs de

labour

Charrenes I

Nombre

Stnrctrne du trouPcau(bovin)

Spec.ulations

Rendements

I . 5 S p ëculatioru/rendements /hectore
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2 Alimcntrfion des Uêtcs

2.1 Qucls sont les alimcnts utilisés dans votrc cxploiation

Tableau I
pour I'alimentation du bétarl ?

Nature Quantité{our Période ct Duée de

distribution
Prix ou Coût unitaire

Paille de iz
Chaume de mil
Fanes de niébé

Fanes d'arachide

Son dc riz :

-vanné
-non vanné

ABH
Complér.ncnt minéral
vitaminé

Autres

2.2Quel est le mode de distribution (ordre de mise à la disposition :rythme de distribution
(période)) ?

2. 3 Comment vous approvisionnez-vous en alimcnts (fourrages, concentrés,etc..) ?

2 .4 Stockez-vous des aliments pour.les périodes
difficultés rencontrées ?

de soudure ? Si oui comment et quelles sont les

2.5 Quel est le rythmc d'abreuvement de vos bêtcs ?.



Guide d'Entretien à I'attention des roducteurs del4!!-J

l- N{aladies

Nom de

la maladie

2 .Vaccins:

Trartement
utillre

Nombre
d'anirnaux

raités

RésultatsNombre de trait;rrent
rrn!'€fl

p6r t-!pe de rnaladis
(periode en nnis,l

TOTAL :

Cottt
(npdecine

+ sorn r'étérinarr; i

Résultrts

Coût
(nEdecine

+ soin vétérinaire )

Nom de la
pophylæ<ie

t.obligatoire
2.Facrrltatif

Nom ôr Vaccin

l.obligatoire
2.Facultatif
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3.6 Etes-vous satisfait de l'état de santé générale de vos troupeaux ?

4 Production du lait

4.0 Ouel est le nombre de vaches en lactation ûe jour de I'enquête) ?

4.! A ouelle nériode faites-Yous la tnite : Matin l-1 Soir

4.2 Faites-vous une quantification de la production journalière ?; Si oui,quelle quantité/jour ?; Si

non, quel récipient utilisez-vous pour la collecte du lait ou pour la tnaite ?; Combien de mcsure de

ce récipient obtenez-vous par traite ?

4.3 Quel est le prix unitaire du litre de lait à la vente ?

4.4 euelle est la quantité de lait mise à la vente ? S'il en reste; quelle est la destination ?

4.5Quelle est la quantité autoconsommée ?

4.6 Quelle est la durée moyenne de lactation de vos vaches (en tcrme de production )

4.2 Etcs-vous satisfait du niveau de production de vos bêtcs ? Si non quc comptez-Yous

entreprendre ?

4.8 Vendez-yoult du fumicr ? I.OUI 2.NON l-l
Pour quel prix et quclle quantité ?

Oùetàqui?

htB: Bicn voir la part pour lc veau (têtc yr,2..., ct la part pour I'homme lon de la traitc quand lc

Ycau cst préscnt



ta

-tl:

53 Comnent s'effcctuent le ganliennage ct I'el

o par rrn berger(iarié oo 
"Jlibrt"ir" 

n Si oui quclle est sa rcmuncration ?

argcnt ?;'le montant

-nafire (ria mil, lait etc ) ?Ja quantité

o par un membre de la famille ?; l'âge

6.Dvnamigue des stratégies d'élevage
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Annexe I
Fiche de suivi de la production laitière
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Annexe I
Fiche de suivi des bæufs de labour
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Annexe 10
Résultats détaillés des analyses bromatologiques

(laboratoire d'alimentation du CIRAD-EMVT)

septembr€r 2000
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Annexe 11
Mesure de I'efficacité alimentaire des rations

destinées aux bæufs de labour



RATIONA

APPORTS

BESOINS D'ENTRETIEN ET DE PRODUCTION
Pour un hæuf de lahour de 285 kg de poids vif

(LE TITIEC, 1996)

Son non vanné

Aliments
Fourrages

Total 306,29

4,53 338

UF totaux MAD totaux (g)

2,07
(: 4,5 kg * 0,46)

2,2t
(:1kg*0,57)

129,29
(= 4,5 kg * 28,73)

177
(:1kg*11,25,1



RATION B

APPORTS

BESOINS D'ENTRETIEN ET I}E PRODUCTION
Pour un beuf de labour de 285 kg de poids vif

(LE THIEC, 1996)

Son vanné

Aliments
Fourrages

Total 4,3 | 327

4,53 338

UF totaux MAD totaux (g)

213

(:5kg*0,46)
2

(: 3,5 kg * 0,57)

173
(=5kg*34,60)

154,88
(: 3,5 kg * 11,25)



RATIOI\ C

Aliments

Son non vanné

Graines de coton

Fourrages

Total 4,59 | 4oo,9l

4,53 338

APPORTS

BESOINS D'ENTRETIEN ET DE PRODUCTION
Pour un bæuf de labour de 285 kg de poids vif

(LE THIEC, 1996)

UF totarlr MAD totaux (g)

I,l3
(: 2,45 kS * 0,46)

70,39
(: 2,45 ks * 28,73)

a,26
(: 0,11 kg * 0,60)

82,28
(: 0,11 kg * 187)

312
(: 5,61 kg * 0,57)

248,24
(: 5,61 kg * 11,25)



RATION D

Aliments

Son non vanné

ABH

Fourrages

Total 673.64

4,53 338

APPORTS

BESOINS D'ENTRETIEN ET DE PRODUCTION
Pour un bæuf de labour de 285 kg de poids vif

(LE THIEC, 19e6)

UF totaux MAD totaux (s)
L,29

(: 2,8 kg * 0,46)
90,44

(= 2,8 kg * 28,73)
I'15

(: 2,3 kg * 0,5)
442,75

(: 2,3 kS * 192,5)
lr94

(: 3,4 kg * 0,57)
150,45

(: 3,4 kg * 14,25)



RATIOI{ E

APPORTS

Son vanné

Aliments {ABH

Fourrages

Total 4,27 I 397,85

BESOINS D'ENTRETIEN ET DE PRODUCTION
Pour un bæuf de labour de 285 kg de poids vif

(LE THTEC, 1996) 338

UF totaur MAD totaux (e)

2,29
(: 4,97 kg + 0,46)

171,96
(= 4,97 kg * 31,60)

Or24
(: 0,47 kg * 0,5)

lr7 4
(: 3,06 kg * 0,57)

90,48
(: 0,17 kg * 192,5)

135,41
(: 3,06 kg * 44,25)

lt4



Annexe 12
Mesure de I'efficacité alimentaire des rations

destinées aux bovins d'embouche



RATION/EMBOUCHET]R I

Son non vanné
Aliments

ABH

Total ls I ro47

2 374''14

APPORTS

BESOINS D'ENTRETIEN

GAIN MOYEN QUOTIDMN PERlTflS PAR LA RATION

MAD totam (e)

2r90
(: 6,3 kg * 0,46)

lrt
(:6,3 kg * 28,73)

2J,s
(: 4,5 kg * 0,5)

966,25
(: 4,5 kg * 192,5)

2l7

GM



RATION / EMBOUCHEUR Z et J

APPORTS

BESOINS D'ENTRETIEN

GAIN MOYEN QUOTIDIEN PERMIS PAR LA RATION

'"-M4D1oturx 
(g)

0,37
(: 0,8 kg * 0,46)

22,99
(= 0,8 kg * 28,73)

3r45
(: 6,9 kg * 0,5)

1329,25
(: 6,9 kg * 192,5)

0,74
(: 1,3 kg * 0,57)

57,53
(: 1,3 kS * 44,25)

Aliments

Son non vanné

ABH

Fourrages

Total I 409.76

7 2l

540 | S 402.03G



RATION / EMBOUCHEUR 4

Aliments

Son non vanné

ABH

Fourrages

Graines de coton

Total 73 77

2,67 I 216,3

APPORTS

BESOINS D'ENTRETIEN

GAIN MOYEN QUOTIDIEN PERMIS PAR LA RATION

MAD totarDr (s)
tr47

(: 3,2 kg * 0,46)
91,94

(: 3,2 kg * 28,73)

0,35
(: 0,7 ks * 0,5)

134,75
(: 0,7 kg * 192,5)

2r7E
(: 4,88 kg * 0,57)

215194
(: 4,88 kg * 44,25)

0r13
(: 0,22 kg * 0,60)

41,14
(: 0,22 kg * 187)

GM 77



RATION / EMBOUCHEUR 5

Son non vanné
Aliments

ABH

Total 73 | 1198,67

67 2l

2 E06.77

APPORTS

BESOINS D'ENTRETIEN

GAIN MOYEN QUOTII}IEN PERMIS PAR LA RATION

, TJF'totatx ,,MAD,ûôtarrx (e)
1,93

(: 4.2 ks * 0.46)
120,67

(= 4,2 kg * 28,73)
2r8

(: 5,6 kg * 0,5)
1078

(: 5,6 ks * 192,5)

G



RATION / EMBOUCHEUR 6

APPORTS

BESOINS D'ENTRETTEN

GAIN MOYEN QUOTIDIEN PERMIS PAR LA RATION

[Jf'totarx MAD totaux (s)
1156

(: 3,4 kg * 0,46)
97 r6t

(= 3,4 kg * 28,73)

0,95
(: 1,9 kg * 0,5)

365,75
(: 1,9 kg * 192,5)

0r97
(: 1,7 kg * 0,57)

7sJ,s
(: 1,7 kg * 44,25)

l12
(:2kg*0,60)

374
(:2ks*187)

Aliments

Son non vanné

ABH

Fourrages

Graines de coton

Total 912.66

547,29 | I 9E9,6

7 2l

G



Annexe 13
Mesure de I'efficacité alimentaire des rations

destinées à Ia production laitière



RATIONA

APPORTS

Aliments

Son non vanné

ABH

Fourrages

Total 430,L7

BESOINS D'ENTRETIEN

llrzo
BESOINS LIES AU DEPLACEMENT

REsrE PouR rA PRODUCTT0N +aruIpqE

1,05 259.97

PRODUCTION LAITMRE PERMISE PAR LA RATION

(en kg de lait)
(en litres de lait)

2r76 4,33
2167 4r20

,:ildAD totaul( (g)
, Lr22

(: 2,66 kg * 0,46)
76142

(= 2,66 ks * 28,73)

O,62
(: 1,24 kg * 0,5)

238,7
(: 1,24 kg *192,5)

lr4t
(: 2,6 kg + 0,57)

I15,05
(: 2,6 ks * 44,25)

7

-tza-



RATIONB

APPORTS

Aliments I Son non vanné

Fourrages

Total

BESOINS D'ENTRETIEN

BESOINS LIES AU DEPI"ACEMENT

0.17

RESTE POTIR LA PRODUCTION IJ\ITIERE

I 45

PRODUCTION LAITIERE PERMISE PAR I,A RATION

(en kg de lait)
(en litres de lait)

2168 Or97

216 0rg4

lr75
(: 3,8 kg * 0,46)

l0g,l7
(= 3,8 kg * 28,73)

1,54
(: 2,7 kg * A,57)

llg,4g
(: 2,7 kS * 44,25)

I t7



RATION C

APPORTS

Son vanné
Aliments

ABH

Total 42

BESOINS D'ENTRETIEN

BESOINS LIES AU DEPLACEMENT

0.17

RESTE POT]R LA PRODUCTION LI\ITIERE

l.l5

PRODUCTION IAITIERE PERl\flSE PAR I,A RATION

(en kg de lait)
(en litres de lait)

3,03 5,58
2.94 5.41

,:,,'l[ffiP,totaux (g]

2162
(: 5,7 kS * 0,46)

197,22
(= 5,7 kg * 34,60)

0'8
(: 1,6 kg * 0,5)

30t
(: 1,6 ks + 192,5)

t7

-r?t-



RATIONI)

APPORTS

Aliments

Son vanné

Graines de coton

Fourrages

Total l9 269

BESOINS D'ENTRETIEN

BESOINS LIES AU DEPLACEMENT

RESTE POUR I,A PRODUCTION LAITIERE

99,19

PRODUCTION LAITMRE PERMISE PAR LA RATION

(en kg de lait)
(en litres de lait)

2,42 1,65
2r34 1,60

2116
(: 4,7 kg + A,46)

162162
(= 4,7 kS * 34,60)

0,11
(: 0,19 kg * 0,6)

35,53
(: 0,19 kg *187)

0r92
(: I,6I kg * 0,57)

7112,4
(: I,6I kg * 44,25)

I I

t7



RATION E

APPORTS

Son vanné
Aliments

Fourrages

Total 44 7

BESOINS D'ENTRETIEN

BESOINS LMS AU DEPLACEMENT

RESTE POTIR I"A PRODUCTION I,AITIERE

l.l7 I g 4,27

PRODUCTION I.AITIERE PERIVIISE PAR LA RATION

(en kg de lait)
(en litres de lait)

3,08 1,57

2,98 1,52

I'l
(: 2,4 kg * 0,46)

&3,04
(: 2,4 kg * 34,60)

2F4
(: 4,1 ks * 0,57)

lEl,43
(: 4,1 ks * 44,25)

II

17

-r22-



RATION F

APPORTS

Son non vanné
Aliments

Graines de coton

Total

BESOINS D'ENTRETTEN

BESOINS LIES AU DEPLACEMENT

RESTE POUR LA PRODUCTION LAIIIERE

42 90

t7

l.l5 460,7

3,03 7,68
2r94 7 r44

PRODUCTION LAITMRE PERMISE PAR LA RATION

(en kg de lait)
(en litres de lait)

lr75
(: 3,8 kg * 0,46)

log,l7
(= 3,8 kg * 28,73)

l167
(: 2,79 kS * 0,6)

521173
(: 2,79 kg * 187)

I I



Annexe 14
Fiches techniques de rations destinées à

I'embouche bovine et à la production laitière
(CRRA ) lgg7. Résultats et projet d'activité du programme bovin Niono, Commission
préparatoire des programmes de recherche, CRRA, Niono, Mali, pp 4-5' COULIBALY Y.'
TOUNI(ARA 8., GUINDO M., 1997. Fiches techniques pour rations d'embouche, animaux
de 3 à 4 ans, animaux de réforme de 7 à f0 ans, Programme bovin Niono' CRRA, Niono,
Mali, sp. et TRAORE M.D., 2000. 6* session de la commission régionale des utilisateursr
programme bovin, CRRA, Niono, Mali, p 3).
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Annexe 15
Le traitement des fourrages grossiers à lturée

(souRABrE, r(AYOULT, DALTBARD, 1995)
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Le traitement des fourrages grossiers à I'urée

Dosaee du traitement

Le dosage utilisé au Niger a été le zuivant : 5 kg d'urée dissous dans 50 litres d'eau pour traiter

100 kg de paille.

Durée du traitement et température ambiante

Le traitement est d'autant plus rapide que la température ambiante est élevé. Une duree de deux

semaines est largement suffrsante.

Fourraees traités

Il peut s'agir indifferemment de pailles de ria de tiges de mil et de sorgho et de pailles de

brousse. Aucun traitement mécanique n'est appliqué à condition d'entrecroiser les tiges zur les

différentes couches et de bien les tasser par piétinement. D'une manière générale, le traitement à

l'urée est d'autant plus efiîcace que le fourrage initial est peu digestible et de faible valeur

nutritive.

Silos de stockage

Le type de silo sera fonction des moyens de I'agroéleveur, des conditions locales et du volume de

la paille à traiter.

Silo-fosse :il est creusé dans le sol. Le fond et les parois sont recouvertes d'un isolant

(sécko, cannisse...) afin que le sol ne souille pas le fourrage. Pour des sol sablonneux,

ce type de silo n'est pas recornmandé. Il peut aussi ne pas être accepté car le

creusement d'une fosse s'apparente aux pratiques funéraires.

Silo en sécko ou en cannisse : les silos délimités par des séckos ou des cannisses sont

renforcés par des piquets en bois. Ils sont cependant peu étanches et peu résistant.

Silo en banco : ce t)?e de silo assure I'obtention des meilleures résultats du fait de sa

bonne étanchéité et de sa durabilité. Par exemple, un silo de l0 m3 (L : 3 rn, | - 2 rr\

et h - 1,7 m) contient environ 1200 kg de fourrages permettant d'emboucher detx

bovins pendant trois mois.

-12ç



Remnlissase du silo :

Le traitement est réalisé couche par couche par piétinement. Le matériel necessaire comprend

des arrosoirs, des seaux, des frts de 200 litres, une corde étalonnée pour entourer une botte de

fourrage d'environ l0 kg et une calebasse etalonnee pour doser I'urée.

La fermehre du silo se fait soit à I'aide de matériaux disponibles soit par une couche de paille

non traitée. n faudra veiller à empêcher toute infiltration d'eau. Pour limiter les dégâts causés

par les insectes (termites par exemple), une couche de cendres dans le fond du silo peut être

appliquee.

Quelques signes permettent de vérifier le bon déroulement de I'opération : une odeur piquante

d'ammoniac se dégage, le fourrage jauni et se ramollit.



Les dillérentes étapes
du traltement cle la pailb
à l'urée

The dllîerentstages of
urea treatment of straw

Fases del tratamlento de
la paJa con urea
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Dlfférents types de silos sont utitisés (séckos, cannisses, banco)

Dllterent types of silos are used (seckos, rushes, banco)
Se utilizan distintos tipos de si/os (seckos, junqueras, banco)
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