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I. INTRODUCTION

Dans le processus de l'intensification de la riziculture à I'Office du Niger, les bæufs

de labour occupent une place prépondérante. En effet, la culture attelée s'est

considérablement développée au Mali depuis l'indépendance, en particulierdans les

zones encadréespratiquant une culture de rente comme I'Office du Niger, la zone CMDT,

l'Office de la Haute Vallée du Niger, l' Opération Riz Mopti, I' Opération Riz Ségou, etc

(Diawara, 1gg6) La force animale dans la vie des paysans est donc une nécessité

indéniable car elle constitue la force motrice des exploitations agricoles, et la traction

animale vient au premier rang des objectifs d'exploitation des bovins dans les systèmes

agropastoraux de la zone.

Les bæufs de trait effectuent près de 90% des travaux de sol : ils sont sollicités

pour les cultures de saison aussi bien que de contre saison. D'autre part, le rôle

iraditionnel de labour et de hersage est maintenant élargit par I'utilisation des bæufs pour

la mise en boue, le nivellement des parcelles et parfois même pour le transport des

plants.

pour exécuter ces travaux, les animaux doivent être dans de bonnes conditions

physiques, or la période précédent la campagne coincide avec la saison sèche, durant

iaquetie les pâtuiages, qui sont la base de l'alimentation du bétail, s'appauvrissent
considérablement et ne contiennent plus qu'une paille de très faible valeur nutritive et

insuffisante. Par conséquent, la satisfaction des besoins d'entretien des bæufs de labour

s'avère quasiment impossible sur les parcours de fin de saison sèche de la zone de

l'Office du Niger. Leur alimentation se timite alors pour la plupart aux résidus de riz sur

casier de faib-le valeur alimentaire et du son de riz. Ainsi au cours des trois mois

précédent la campagne agricole ces animaux perdent 15 à2}o/o de leur poids vif (Wilson,

lggg . Annexe 3j , èt c'eJt hélas à la suite de cette période qu'ils sont le plus sollicités

pour tes travàux. Leur mauvais état en début de campagne peut se solder par une fatigue

précoce, une certaine lenteur dans le travail, entraînant un retard de I'exécuûon du

calendrier agricole avec une baisse de la production et de la productivité.

Nous nous sommes donc intéressés lors de ce stage, à l'état ærporel des bæufs

avant les travaux ( mois d'avril), et aux pratiques d'alimentation utilisées durant la saison

sèche. En effet, pour pallier à I'appauvrissement des pâturages pendant cette période et
préparer les animaux à ta demande en traction animale , les bæufs reçoivent en général

une complémentation alimentaire en plus de I'affouragement sur pâturages. Nous avons

donc cherché à mettre en évidence I'influence de cette complémentation sur l'état des

animaux. Nous avons entrepris dans ce but, grâce à un indicateur de I'adaptation du

régime alimentaire aux besoins de I'animal qui est l'état d'engraissement des bæufs, de

caiactériser la variabilité de l'état corporel des bceufs de trait dans la zone de l'Office du

Niger et de la mettre en relation avec les pratiques d'alimentation et la capacité des

animaux à effectuer le travail demandé.



ll. CADRE DE L'ETUDE : présentation et importance de la zone Office du

Niger au Mali (Dounanké Goulibaly)

A. Garactéristiques Phvsiques

1) Climat

Située en plein cæur du Mali, dans la région de Ségou ( à 350 km de la capitale

Bamako), la zone de I'Office du Niger reçoit des précipitations relativement faibles ( 460

mm/an en moyenne sur les vingt dernières années) et irrégulières autant intra-

annuellement qu'inter-annuellement . C'est une région sahèlienne, qui se caraclérise
comme la majorité d'entre elles par la succession de trois saisons définies par la
pluviomètrie et les températures.

* La saison des p/uies que l'on appelte hive magedure de mi-juin à octobre et voit

tomber I'essentiel des précipitations.

*La saison sèche froide dure de novembre à mi-février, avec des températures
minimales aux environs de 10'C et des maximales n'allant pas au delà de 30"C.

*La saison sêche enfin dure de mi-février à mi-juin, avec des températures
pouvant souvent atteindre plus de 40'C.

2) Hydrographie

Les eaux du fleuve Niger assure entièrement I'inigation de la zone Ofhce du Niger.

Sa crue est commandée par les p1écipitations tombant sur b bassin supérieur en Guinée

et dans I'extrêrne sud ouest du Mali, et son maximum est atteint en septembre/octobre, le

débit moyen annuel étant d'environ 1 500 mètres cubes/S ( Coumarë 1996).

Le barrage de Markata assure la déviation d'une partie des eaux vers les zones

irriguées, il relève leur niveau d'environ 5 m mais n'a pas de rÔle de réservoir. De grands

canaux adducteurs dont la majorité correspondent au lit des anciens falas( Molodo,

Bokiwéré) qui ont été endigués, permettent I'acheminement des eaux jusqu'aux casiers,

situés entre 70 et 150 km au nord du fleuve pour la plupart.

Bien que I'irrigation soit possible tout I'année, les surfaces irrigables en avril-mai sont

limitées en raison des faibles débits du fleuve et de la nécessité de ne pas détourner toute

l'eau vers les casiers de l'Office du Niger.



3) Sols

On trouve sur le terrain une mosaïque de sols complexes d'origine alluvionnaire à
dominance argileuse. La texture de ces sols est très variable (argileux, argilo-limoneux,
limono-sableux ) avec une dominance lourde. lls sont pauvres en matières organiques et
sont légèrement acides. En traction animale, ces terres sont relativement dures à travailler
à sec comme en saturation. Voici les différents types de sols en présence et leurs
caractéristiques :

rkSenos : formation dunaire très sablonneuse.

l<Danqa : sol beige, sablo-limoneux, battant en saison des pluies, très dur en saison
sèche, très faible cohésion, forte affinité pour I'eau.

*Danga-blé : sol rouge, sable limoneux-argileux, généralement friable en surface,
provenant de l'érosion des dangas.

*Danga-fing :sol beige noirâtre, analogue au danga, mais plus riche en limon et matières
organiques.

*Dian : sol brun, argilo-limoneux, très compact avec fente de retrait fréquente.

lrDian-père :sol dian très argileux, légèrement crevassé.

*Moursi: Sol noir, très argileux, à structure friable en surface, contenant de nombreux
nodules calcaires et largement crevassé. ll présente une faible affinité pour I'eau et une
forte cohésion des agrégats colloïdaux.

l<Boi : sol boi ardoisé, limoneux, compact, pouvant être crevassé, fond de mare.

l<Boi-blé : sol à nombreuses taches ocres, généralement au fond des mares ou marigots.

*Boi-fina : sol noir, limono-argileux, généralement friable en surface, riche en humus, non
crevassé.

4) Milieu Humain

La population de la zone Office du Niger est très diversifiée, on y trouve chacune
des ethnies du Mali dont les principales sont : les bambaras, lesminiankas, les mossis, les
bozos, les peuls, les touaregs, les bellahs, les sarakolés, les sénoufos, ect......

B. L' élevage dans la zone O.N

L'élevage est essentiellement de type extensif et semi sédentaire avec des
ébauches d'intensification axées sur I'embouche bovine et la production laitière
notamment au niveau de Niono centre urbain. Les familles colons installées sur les terres
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aménagées de I'Office du Niger épargnent le surplus de leur revenus agricole dans
l'élevage. Les espèces élevées dans la zone sont les bovins, ovins, caprins, équins et les
volailles.

ESPECES BOVINS OVINS CAPRINS ANES CHEVAUX

Effectif 13 922 1 191 682 2 747 11

fableau 1 Effectif du cheptel dans la zone de Niono
Source/ O .N. Zone de Niono SCR/SE, 1996

L' essentiel du cheptel est composé de bovins parmi lesquels les bæufs de labour (

nombre = 6948, soit presque la moitié du cheptel bovin) constituent un élément important
dans le processus de production agricole. On peut ainsi déterminer la richesse des
exploitations au nombre de bæufs qu'elles possèdent.
Le cheptel bovin des casiers rizicoles représente 61o/o de I'effectif total du cheptel bovin
du Kala inférieur.

Annexe 4: Répartition du Cheptel bovin des casiers rizicoles en tenes sêches.

On peut citer l'âne, qui a également une place importante dans I'exploitation
puisqu'ils assurent au moins 95% du transport de fumier, des récoltes et également du
bois. 79% des exploitations possèdent au mois un âne.

C. lmportance de la zone et obiectifs de recherche

L' un des objectifs de la plupart des états africains est la recherche de
I'autosuffisance alimentaire. L' intensification de la riziculture a permis au Mali de s'en
approcher et pourrait même permettre des exportations, tout ceci grâce aux périmètres
irrigués du pays, et plus particulièrement ceux de la zone Office du Niger. En effet avec
les eaux du fleuve Niger et les plaines de son delta intérieur, le Mali présente un important
potentiel pour I'irrigation et l:Office du Niger est le plus grand (55 000 ha) et le plus ancien
périmètre irrigué de I'Afrique de I'Ouest, la superficie cultivée en riz étant d'à peu près 45
000 ha. La culture du coton fut abandonnée en 1970, à cause du parasitisme, du mauvais
drainage et de I'obtention de rendements équivalents à ceux de la culture pluviale dans le
sud du Mali. On mis I'accent sur la culture du riz pour faire face à la dégradation
alimentaire du pays depuis la fin des années1960.

De nombreux projets de développement ont évolués dans la zone impliquant une
collaboration étroite entre les services d'appui à la production (Office du Niger), les
paysans de la zone, et la recherche ( IER et URDOC). Les objectifs de recherche portent
sur :

* la pérennisation des niveaux de rendements ;



t< la maîtrise des coûts de production dans le contexte post-dévaluation

* I'appui à la diversification dans les casiers rizicoles

{< le renforcement des relations riziculture-élevage, avec pour objectif d'augmenter tes
restitutions organiques dans les rizières, de développer les possibilités d'affouragement
en saison sèche précédant la période des travaux, de valoriser le potentiel d'élevage au
sein des exploitations et de limiter la dégradation des réseaux d'irrigation par les animaux.

III.MATERIEL ET METHODE

A. Svnthèse biblioqraphique et réalisation,
d'un questionnaire d'enquête

1) Synthèse bibliographique et introduction aux pratiques paysannes en traction
animale à l'lER

2) Choix de l'échantillon étudié

L'étude porte sur quatre des cinq zones qui constituent I'Office du Niger : les zones
de Niono, Macina, Molodo et N'Debougou (Annexe 1). Après avoir consulté les unités de
l'Office du Niger respectives de chaque zone, nous avons choisi deux villages dans
chaque zone et dans chaque village une dizaines d'exploitations de tous types ( pauvres,
moyennes, riches). Cela revenait à examiner l'état corporel d'une centaine de bæufs dans
chaque zone, et donc à faire porter l'étude sur 400 bceufs environ.
Les villages ont été choisis en fonction de leur réceptivité à ce genre d'enquête, et pour la
plupart avaient déjà participer à des expériences scientifiques dans le domaine de
l'élevage et lagriculture. ,

3) Réalisation du questionnaire

Annexe 1

Le questionnaire d'enquête établit se divise en trois parties :

{. la première s'intéressant aux caractéristiques générale de chaque exploitation étudiée (
effectif humain, travailleur, bovin, matériel, surface,...) afin de déterminer des types
d'exploitations,

{<la seconde portant sur la conduite des bæufs de trait (conduite au travail . rendement
horaire de labour, temps de travail ; conduite générale : conduite annuelle, âge de mise
au travail et de réforme, ect...)



* la dernière à propos des pratiques d'alimentation ( type d'alimentation, quantité
distribuée, supplémentation azotée, abreuvement, ect...)

* Enfin un tableau était réservé à la notation de l'état corporel des animaux.

B. Récolte des données

4) A partir du questionnaire

Chacune des quatre semaines suivantes a été consacrée à la récolte des données
dans chacune des zones choisies. Nous nous sommes déplacés dans tous les villages
concernés, en menant l'enquête en deux temps : d'abord en allant voir les animaux pour
évaluer leur état d'engraissement, ensuite en s'entretenant avec les agro-pasteurs à partir
du questionnaire établit.

5) Evaluation de l'état corporel des bæufs à partir d'une grille de notation

Les besoins alimentaires des bæufs de trait dépendent de leur activité et de leur
état physiologique. Or, en période de déficit nutritionnel comme c'est le cas au cours de la
seconde moitié de la saison sèche, I'animal a la faculté de mobiliser les réserves qui ont
été accumulées sous forme de graisses et de muscles en période d'abondance
alimentaire. Un bovin de 500 kg peut ainsi mobiliser jusqu'à 50 à 65 kg de graisses et 10 à
15 kg de muscles au stade ultime de I'utilisation des ressources interne.( Agriculture
africaine et traction animale, Gérard Le Thiec)

Ces réserves déterminent l'état d'engraissement de I'animal, qui est ainsi un bon
indicateur de I'adaptation du régime alimentaire aux besoins de I'animal et peut être
évalué facilement à partir de nombreux points de repères sur l'animal :

:f sur le flanc, par I'aspect plus ou moins saillant des apophyses épineuses et transverses
des vertèbres lombaires, des côtes et de la pointe de la hanche

*à I'arrière, par I'apparence plus ou moins marquée de la base de la queue, du détroit
caudal, du ligament sacro tubéral et des masses musculaires du bassin.

L'observation de ces différentes régions anatomiques sur I'animal conduisent à
donner une note d'état corporel selon une grille qui varie de 0 à 5 et qui doit être adaptée
au type de bovin étudié. Nous avons utilisé lors de cette étude la grille de notation de l'état
corporel de bovins sénégalais ( d'après CISSE 1995) adaptée à la notation du zébu
tropicaf . Annexe 5

La notation permet également d'évaluer la capacité des animaux au travail : pour qu'ils
soient susceptibles de réaliser des travaux d'intensité moyenne à forte, il faut les
maintenir à un poids élevé, la note optimale se trouvant entre 2.5 et 3.5, et la note
minimale ne devant pas être inférieure à2.



VI. RESULTATS SUR LA CONDUITE DES B(EUFS DE TRAIT DANS LA

ZONE OFFICE DU NIGER

onentrouvetroistypesse|on|aprospéritéde|'exp|oitation.E||esedéterminepar
t,effectif humain ( travairreuiJàt-,i* iiàùirr"lr"), la superficie de I'exploitation, le matériel

;;;;i; ;;Gdé et l'erreaif d'élevase' on distinsue donc :

*les gros agro-pasteurs dont les exploitations sont qualifiées de riches' avec une

superficie de ptus O" Z n"i"ià.-Oiui!à" én 
""ti"o 

simple et double culture et en terrain

de culture sèche. 20 a so peisonnes sont présentes sur I'exploitation dont entre 8 à 20

personnesactives.||spossèdentenmoyenneune.soixantainedetêtesdebétai|dont8à
10 couples de bæufs O" tàitlËin.i'qr" Ëruri"ro charreftes, herses, et charrues et parfois

même un motoculteur.

*les petits agro-pasteurs dont les exploitations so-nt qualifiées 9" q:fi! à^T:y^-"-:n" 
'

_ tes exptoitatio". ,";;;;;. ;it-une superficie de 4 à 7 hectares, on y trouve entre

5 et 8 actifs, une dizaine oËl""i"t Jôtt Z paiés de.bæufs de labour et des petits

ruminants. Le matériel 
"gri"oË-"" "à.posL 

souvent de 2 charrues, une herse et une

"n"""|T;. petites exproitations ont une superficie de 2 à 4 hectares avec 3 à 4 actifs,

une paire de bæufs, querquès peiiii iuminânts et une charrue avec parfois une charrette'

B. Suivi sanitaire

Tous les animaux sont vaccinés contre les trois épizooties de.la zone-(Charbon

symptomatique, p"rt"ur"itlr. 
"t 

pétipn"utonie contagieuse bovine)' 2,ou 
-3 

fois Par an

avant et après tes tr"u"rr'Ëi-p"-à5ËJ, iàtour O" transÉumance. 31 % des agro-pasteurs

effectuent systématquem"ùG tiâit"r"nt antiparasitaire (sous forme de comprimés)

contre les Douves 
"t 

r", tùËàno.omèi generarèment en même temps que la vaccination'

De plus, la plupart dè" p"yt"n" ont ç99ur:. a.ux services vétérinaires dans le cas

de suspicion de matadie tâi-iniJ'Àâigié et farigué). Quelques uns se contentent d'isoler

l,animal et de lui 
"ppor,"ii,nl "fir"ni"tion 

speîi'ôue à bàse de tourteau de coton' de mil,

de mélasse et d'herbe fr"d;;; t;iàutant" partôis' des comprimés vitaminés'

G. Gestion du troupeau

De manière générale, les agro-pasteurs achètent des zébus peuls

préférentiellement aux ,eOu'" ."ùi". qui sont plus robustes mais moins adaptés au travail

en zone sèche et p"u Oi"iJiiUË" .ri È ."r"n'e. Les peuls de leur coté sont moins

onéreux à l'achat, .ont 
"ip"Ëié" 

oà iravailler dans I'eau' sont plus rapides et plus

iéri.i"rt" Oà"" rc travait, àt-sont très bien adaptés au climat et au type de travaux

demandés. De plus, ir" Jni'ràuànt"s" d'ètre pius faciles à manier et à nourrir'

Aprèsavoirétédressés,|esbæufs.commencent|eurcarrièreentractionanima|eà
l,âge de 4_5 ans 

"t 
tr"u"ir]éniËntr" s à ro ans. La majorité des éleveurs décident de la
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réforme d'un animal lorsque celui ci commence à maigrir et à perdre ses dents. Ce

maintien prolongé d'animaux très vieux constitue une perte économique puisque l'animal

n'est plus asseiefficace dans son travail, et que le paysan ne peut plus le revendre à la

boucherie à un prix suffisamment rémunérateur. Certains en sont conscients et pratiquent

la réforme systématique au bout d'un temps de travail déterminé (7 ans). L'âge optimal de

la réforme se situerait aux alentours de 10 ans.

A. Gonduite au travail

Les bæufs de labour sont utilisés pleinement pendant 3 mois ( mi-mai à mi-aout)
pour la réalisation de nombreux travaux : tous effectuent les travaux de labour (réalisé en

sec ou(et) en eau, de hersage (en eau) et de planage, ainsi que le transport des récoltes

chez 1lo/o des agro-pasteurs interrogés. La profondeur et la largeur de labour semblent

être assez constantes dans toute la zone, respectivement de 10 cm et de 30 cm.

Les animaux sont capables de développer une force de travail égale à 10% de

leur poids vif. Une paire de bæufs est attelée en moyenne 4 heures et 40 minutes par jour

(en général environ 3 heures durant le premier mois de la campagne et 6 heures ensuite,

iouiôurs dans la matinée), et laboure une superficie moyenne de 869 m2/heure. ll

sembterait que les animaux travaillent également de plus en plus vite au fur et à mesure
que les travaux avancent.

D'après les tableaux 2 et 3 on peut noter des variations selon la zone et le village

étudié. Le rendement horaire est meilleur dans les zones de Niono et du Macina

notamment dans les villages Seriwala et Kossouka, et les bæufs de la zone de Niono et

du Molodo labourent plus longtemps, par conséquent les bæufs de la zone de Niono

auraient les performances les meilleures autant au niveau de leur rapidité dans le travail
que de leur résistance.

zone NIONO MACINA MOLODO N'DEBOUGOU total

temps de labour
quotid'ren moyen

en heures
5 4,5 4,8 4,4 4,7

Tableau 2: temps de labour quotidien moyen par paire de bæufs



Rendement m
en m"

)yen au labour
heure

NIONO Tiqabougou N5 874 1 012

Seriwala KM30 1 150

MACINA Kossouka 1 069 980,5

Bassankura 892
MOLODO Bamana 742 647,5

Nieminani 553

N'DEBOUG
OU

Niebougou B1 626 626

rendement moYen total 869 869

Tableau 3 : Rendement quotidien moyen au labour par paire de bæufs

D'autre pad, le temps de travail et le rendement horaire au labour par paire de

bæufs semble varier de manière inverse en fonction de la composition du sol labouré.

Graphiques 1 et 2. Annexe 6

6

tro3
coà- atrf
E-Élsoâ
ÈE-
:6Ës z
o
CL

E1o

0

e looolrg
e 800

5s
àE 600
Êc

Ë 4oo
E
€ 2oo
Ê,

E

Rendenænt moYen au labour (Par

paire de boeufs) en fonction du sol
labouré

1200

Temps de travail rrcYen (Par

paire de boeuf;s) en fonction du
sol labouré

ioio"-*'i";"J 
..

- 5 :boi-fing+[si-blé
- 6 :seno
- 7 :moursi
- I : seno+moursi

b'a{i

r 
î0" o" sol labouré

Type de sol . - 1 : boi-fing
- 2 : boi-blé
- 3 : boi-fing+seno
- 4 : boi-blé+seno

Les sols des exploitations étudiées sont principalement de type boi-blé,.boi-fing,

seno et moursi et les performances des animaux sont meilleures sur des sols boi-blé,

moursi, et les mélanges de boi-fing et seno ou de moursi et seno, sur lesquels les

animaux labourent plrr longtempJtout en maintenant un rendement élevé. De même les

sols boi-blé+seno et boi-fini+noi-blé semblent êtres plus difficiles à travailler, et les

éleveurs semblent compenéer le mauvais rendement horaire de labour en augmentant le

temps de labour quotidien des animaux.
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Généralement, les animaux sont conduits au labour tous les jours de la semaines
pendant les 3 mois de la campagne, par les enfants et les hommes de I'exploitation . 16%
des éleveurs pratiquent des rotations entre les animaux : un bæuf est gardé en réserve
sur l'exploitation et est échangé régulièrement (toutes les 3 heures) contre un autre bæuf
à l'attelage dans la majorité des cas, ou bien utilisé uniquement dans le cas de maladie ou
fatigue excessive d'un autre animal. Dans tous les cas, les paysans essayent d'adapter le
travail à l'état de leur bêtes, mis à part quelques uns qui fixent dès le départ une
superficie de labour quotidienne à atteindre.

Après la campagne (mi-aout), les bæufs de trait partent rejoindre le reste du
troupeau pafti en juin sur les lieux de transhumance, sous la conduite des pasteurs peuhls
chargés d'assurer la garde et I'affouragement sur pâturage des animaux. Annexe 7 :
mouvemenfs des animaux à I'Office du Niger. Zone de Niono

V. RESULTATS SUR LES PRATIQUES D'ALI
CORPOREL DES BGUFS DE TRAIT

A. Les pratiques d'alimentation

Après leur retour de transhumance au mois de janvier, les animaux pâturent
librement dans les casiers rizicoles. lls sont alors conduits par les enfants sur une durée
moyenne d'environ 10 heures par jour. Malheureusement, la paille de riz prélevée au
pâturage ne suffit pas à couvrir les besoins des animaux en fin de saison sèche, et
I'apport d'un complément d'énergie et d'azote apparaît indispensable.

Aperçu sur les principaux aliments utilisés pour I'entretien des bæufs de
labour (annexe I : valeur alimentaire de quelques alimenfs) :

{< La paille de riz : constituée par les tiges et les feuilles restant après le battage
du riz, sa valeur nutritive est faible : 0.35 UF et 0 g de MAD par kg de matières sèches. De
plus, le niveau d'ingestion et la digestibilité de la paille sont bas:de 1.3 à 1.8 kg de
matières sèches volontairement ingérée par 100 kg de poids vif, et le taux de silice est
éfevé : plus de 1 5o/o de la matière sèche.

*le son de riz: résidu issu du riz paddy après passage dans un décortiqueur. Sa
teneur élevée en cellulose, en silice et souvent en balles limite sa digestibilité et les balles
réduisent sa valeur énergétique. La teneur en azote est faible et le taux de matière grasse
peut être important. La silice représente l'essentiel des minéraux, le taux de phosphore
est élevé et celui du calcium faible. Les sons de riz ont donc une faible valeur
nutritionnelle.

{<Le sel : le chlore, le sodium et le potassium contribuent à l'établissement et au
maintien de la pression osmotique dans les liquides extra-cellulaires, et jouent un rôle
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essentiel dans le contrôle de I'excitabilité neuro-musculaire. Les apports alimentaires en
sodium sont très insuffisants. La carence en sel a des répercussions sur les productions,
tandis que l'apport de sel accroît I'appétence des aliments et favorise leur ingestion et la
consommation d'eau.

Dans toutes les exploitations suivies, les bceufs de labour sont ramenés le soir
dans la concession et y passent la nuit dans des parcs ou enclos. Les paysans peuvent
ainsi leur donner une ration complémentaire, composée le plus fréquemment de son de
riz, de paille de riz et parfois de sous produits agro-industriel tel que la mélasse, le
tourteau de coton, les graines de coton, I'ABH (aliment bétail huicoma), ect.......

Zone
Aliment

NIONO MACINA
MOLODO

N'DEBOUGOU total

paille de riz 12 20 18 6 56
son de riz 21 33 19 7 80
mélasse 1 1 0 0 2
tourteau de coton 1 11 2 3 17
graines de coton 0 1 0 0 1

ABH 2 2 0 0 4
sel I 21 2 3 34
son de mil 0 1 0 0 1

paille de mil 0 0 1 0 1

nombre d'exploitation
interroqées 21 33 19 7 80

Tableau 4: nombre d'exploitations distribuant les différents aliments pour
I'alimentation des bæufs de labour

Malgré les concentrations énergétique et azotée élevées de ces sous produits
agro-alimentaires çqnnexe A ), 69o/? des 80 exploitations étudiees n'en distibuent jamais,
11% en distribuent uniquement pendant les travaux, 1 60/o avant et pendant les travaux et
4o/o uniquement avant les travaux. Seulem ent 2lo/o des agro-pasteurs apportent donc à
leurs animaux une supplémentation énergétique et azotée suffisante pendant les 3 mois
précédents la campagne agricole. La zone de Macina apparaît comme la plus attentive à
cette demande en énergie, avec un tiers des exploitations qui distribuent du tourteau de
coton.

La petite proportion d'animaux supplémentés peut s'expliquer par la difficulté
d'acquisition de ces aliments notamment du tourteau, qui nécessite des moyens financiers
importants (5 000F cfa le sac de 50 kg), et de la mélasse qui n'est pas disponible dans la
zone. On peut également ajouter à ces explication la persistance de croyances
défavorables aux sous produits agro-alimentaires dans certaines régions et la perplexité
des paysans vis à vis de I'utilité de tel suppléments.

La distribution des aliments aux bæufs de trait se fait le soir à 18h, dans des
mangeoires individuelles pour éviter les phénomènes de compétition. La ration de base
est exclusivement composée de son de riz et de paille de riz (ou non).
Les animaux s'abreuvent librement lors du pâturage dans les canaux d'irrigation des
casiers.
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Tous les animaux en transhumance reçoivent du sel.

B. Etat corPorel des bæufs de trait

i) Variabilité de l'étatcorporel des bæufs dans la zone Office du Niger

Les notes attribuées témoignent d'une certaine homogénéité de l'état des bæufs

dans la zone de I'Office du Niger à la fin de la saison sèche. Sur une échelle de 0 à 5 on

trouve des animaux dans touJ les états d'engraissement décrits, allant des animaux

cachexiques aux bæufs beaucoup trop gras. ( ,qnnçxe g : exemples de nofes attibuées â

quelqueâ animaux). Les moyennes mettent en évidence un état général moyen correct,

sachant que l'état iOeal d'un bæuf de labour avant les travaux correspond à une note

d'état corporel de 3.5.

Zone

Village
NIONO MACINA MOLODO N'DEBOUGOU

1 2.9 2.9 3.1 2.9

2 2.7 2.8 3 I

moyenne par zone 2.8 2.85 3.05 2.9

Tableau 5 : Moyenne des notes d'état corporel en fonction des villages et des

zones étudiées (les numéro de villages 1 et 2 correspondent respectivement :

- pour Niono, à Tigabougou et Sériwala,
- pour Macina, à Kossouka et Bassankura,
- pour Molodo, à Bamana et Nieminani,
- pour N'debougou, un seul village a été étudié: Niebougou')

Le système de notation permet de répartir les animaux en quatre classes :

* classe 1 : ceux qui sont trop maigres pour travailler, ce qui correspond à une

note inférieure à 2
{. classe2 . ceux dont l'état est acceptable pour effectuer des travaux légers, avec

une note de 2
* classe 3 : ceux qui sont aptes au travail avec une note de 2.5 à 4

* classe 4'. ceux qui sont trop gras, avec une note supérieure à 4



Voici un bæuf apte aux travaux de labour, ayant une note d'état corporel de 3'

parmi les 350 bæufs examinés dans la zone Office du Niger,14.4o/o sont trop maigres,

14.6o/osont acceptables pour des travaux légers,620/o sont aptes au travail, et 9% sont

trop gras. on retrouve également une homogeneité relative de répartition des bæufs dans

ces quatre catégories dans les différentes zones et villages.

o/o"pe de bæufs classe 1 classe 2 classe 3 classe 4

Tigabougou N5 16 10 60 14

Seriwala KM 30 18,5 1 1,5 68 2

Kossouka 15 11 63 11

Bassankura 18 18 51 13

Bamana I 21 ,5 60,5 10

Nieminani 10 16 70 4

Niebougou B1 13 14 65 I
toute la zone 14,4 14,6 62 I

Tableau 6: pourcentage de bæufs de chaque classe dans tes villages étudiés

On note une proportion supérieure d'animaux aptes aux travaux de labour dans les zones

J" pitnotàt o" Molodo et il y a dans cette dernière zone une réduction du nombre

d,animaux très maigres 
"*p'toites 

(9%), avec en contrepartie une augmentation de I'effectif

des animaux capables d'accomplir des travaux légers (19%)'
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2) Mise en relation avec les pratiques d'alimentation

Nous avons établit des types d'alimentation .

*en fonction des aliments reçus le plus fréquemment par les animaux:
- uniquement du son de riz
- son de riz et paille de riz
- son de riz et sel
- son de riz, paille de riz et sel

*en fonction de la complémentation énergétique et azotée apportée aux animauxdurant
les 3 mois précédents la période des travaux (février, mars, avril et parfois mai).

La comparaison des moyennes des notes d'état des animaux montre de légères
différences en fonction de ces types d'alimentation. Un bæuf supplémenté est en meilleur
état qu'un animal non supplémenté (tableau 7). De manière générale, il semblerait
également que l'association son+paille ait une meilleure valeur nutritive que le son seul.
En ce qui concerne le sel, les résultats sont difficilement interprétables : sur I'ensemble
des animaux I'ajout de sel dans la ration aurait un effet positif sur l'état d'engraissement
de ceux ci, cependant I'ajout de sel à une ration de son (distribuée à un animal non
supplémenté en aliments énergétiques et azotés) semble avoir un effet négatif sur son
état tandis que si la ration de base est constituée de son et de paille I'effet semble positif.
Pour les bæufs supplémentés, l'ajout de sel apparaît comme bénéfique.

Ration de base son sen+paille son+sel son+paille+sel tous les
bceufs

Non supplémenté 2.57 2,93 2,38 2,96 2,82

Suppémenté 0 3,12 3,36 3.1 3,1

tous les bæufs 2,57 2,94 2,68 2,88 2,88

tableau 7: Moyenne des notes d'état corporel des bæufs en fonction de l'aliment de
base et de la complémentation énergétique et azotée distribuée avant les travaux

La comparaison des pourcentages de bæufs pour les différentes classes décrites (tableau
8), confirme I'utilité de la paille de riz dans la ration de base : en effet, 67.8% de bæufs
sont aptes au travail avec une ration composée de son et de paille, contre seulement 49%
avec une ration composée uniquement de son ; de même, 640/o sont aptes au travail avec
une ration à base de son ,de sel et de paille, contre 61.1o/o avec du son et du sel.
L'introduction de sel serait également efficace pour des animaux dont la ration de base
est exclusivement constituée de son.
ll est également confirmé que les bæufs de trait recevant une complémentation
énergétique et azotée pendant la période précédent la campagne agricole accumulent
pfus de réserves corporelles que les autres, puisque 65.7o/o des bæufs supplémentés sont
aptes à effectuer des travaux d'intensité moyenne à forte, contre 62.50/o des bæufs non
supplémentés.
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o/oage de bæufs

ration de base
classe 1 classe 2 classe 3 classe 4

Nombre de
bæufs
examinés

son 31.4 1 1.9 49 7.8 51

sen+paille 7.2 17.8 67.8 7.2 152

son+sel 25 8.3 61 .1 5.6 36

son+pâille+sel I 13.5 64 13.5 111

Non supplémentés 15.5 14.5 62.5 7.5 280

Supplémentés 4.3 14.3 65.7 15.7 70

tableau I : Pourcentage de bæufs de chaque classe en fonction de I'aliment de
base et de la comlémentation énergétique et azotée distribué avant les travaux

La quantité totale d'aliments consommés par des bovins en pays tropicaux doit être
comprise entre 2.5 et 3kg de matière sèche pour 100 kg de poids vif. Ainsi, le poids vif
moyen des bæufs de labour pouvant être estimé à 285 kg, la quantité de matière sèche
ingérée est de 8.5 kg. Nous avons distingué trois niveaux d'alimentation selon la quantité
de son distribuée :

- niveau 1 : moins de 6 kg/jour
- niveau 2 : de 6 à I kg/jour
- niveau 3 : plus de 9 kg/jour

Niveau d'alimentation
Supplémentation 1 2 3 moyenne

qénérale
Non

supplémentés
2,8 3 2,8 2,8

Supplémentés 3,2 3 2,7 3,1

moyenne
oénérale

2.9 3 2.8

Tableau 9 : moyenne des notes d'état corporel en fonction du niveau d'alimentation
et de la supplémentation avant les travaux.

D'après le tableau la quantité de son distribuée n'influe pas, en général, sur l'état
des bæufs. Cependant, le tableau ayant été réalisé sur la base de donnée des 350
boeufs, de nombreux paramètres entrent en jeu ( tel que les types d'aliments constituant
la ration de base) qui n'ont pas été considérés.
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o/oage de bæufs classe 1 classe 2 classe 3 classe 4 Nombres de
bæufs

examinés

Niveau 1 46 12.5 41 .5 0 24

Niveau 2 21 .8 13 52.2 13 23

Niveau 3 0 0 75 25 4

Ration de base Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Moyenne des notes
d'état

2.3 2.9 3.5

Tableau 10 : moyenne des notes d'étatcorporel des bæufs dont la ration de base se

compose uniquément de son de riz, en fonction de la quantité quotidienne de son

distribuée.

La quantité de son distribuée semble en réalité influer sur l'état des bæufs de

manière non négligeable (tableau 10). ll faudrait donc apporter plus de 6 kg de son de riz

par jour aux animaux ne recevant que du son comme aliment de base pour que ceux ci

soient aptes au travail avant de commencer la campagne. On retrouve les mêmes

résultats en analysant la comparaison de pourcentages de bæufs de chaque classe et ne

recevant que du 
-son 

dans la ration de base, en fonction de la quantité de son fournie.

(tableau 1 1)

Tableau i 1 : pourcentage d'animaux (dont la ration de base n'est constituée que de

son) de chaque catégori" en fonction de la quantité quotidienne de son distribuée

VI. DISCUSSION

A. Difficulté de la réalisation de l'étude

La plupart des difficultés rencontrés viennent des problèmes de communication dus aux

différences culturelles existantes entre le monde occidental et le monde africain (ici

malien) malgré la communauté de langue. ll n'est en effet pas toujours évident de faire

comprendre une information telle qu'on la conçoit personnellement ce qui peut aboutir à

quelques malentendus. ll est également difficile d'expliquer l'intérêt et la finalité d'une

enqrbt" dont les bénéfices pour la population étudiée ne sont pas directs : les paysans

restent souvent méfiants vis à vis de la recherche et ont parfois dès le départ une idée

fausse de I'expérience, en attendant un bienfait concret tel que du nouveau matériel

agricole par exemPle.
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aux bæufs de trait uniquement), àe qui implique de passer plus de temps dans chaque

exploitation et donc de réduire ia portee de I'enquête au profit de sa précision'

Les résultats établis sont d'une exactitude relative et doivent être abordés

avec prudence.
En effet toutes les données collectées ( alimentation, travail) mis à part les notes d'état

corporel, le sont à partir de la parole des agro-pasteurs interrogés et non à partir

d,obseruations strictes. De plus, on renconlre souvent une certaine réticence de la part de

ceux-ci à répondre à de nombreuses questions qui touchent à certaines croyances ou à

une crainte d,un recensement pour les impôts dès que l'on aborde la question des chiffres

(nombre de personnes résidant sur I'explôitation, matériel agricole, etc--.). Les réponses

chiffrées sont donc souvent imprécises et peu fiables et il est donc difficile d'analyser

ensuite ces données à partir de chiffres qui ne sont pas exacts'

En ce qui concerne la notation de l'état corporel, on peut trouver un biais du fait du

manque d,expérience au départ. pour éviter cela nous avons pris des photos lors de la

premièr" ,"*"ine d'enquêtè afin de pouvoir corriger ensuite d'éventuelles erreurs de

notation. Nous pouvons donc considérer que les iésultats sur l'état d'engraissement des

bæufs sont corrects.

L'analyse est également imprécise car basée sur des comparaison de moyennes et

de pourcentages. D'autre part, les différences observées pour les différentes catégories

de bæufs sont très faibles et donc difficilement interprètables et il peut y avoir un biais du

fait que le nombre d'animaux varie beaucoup d'une catégorie à I'autre'

pour évaluer statistiquement si 'l'alimentation influe de manière significative sur l'état

corporel des bæufs et sur leur travail, il aurait fallut faire d'abord une analyse de la

répétabilité de l,expérience, c'est à dire analyser la part de variation due à mon évaluation

des animaux (en effectuani ,n" expérience préliminaire au cours de laquelle des notes

auraient été attribuée plusieurs fois aux mêmes animaux).

Enfin de nomnr"u* paramètres ont une influence sur l'état corporel des animaux (âge,

alimentation : quantité, supplément énergétique et azotée, soins,ect..-), il n'est donc pas

évident d'en étudier un sans prendre les autres en compte-
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Vl. Conclusion

Malgré les faiblesses relevées au cours de la réalisation de cette étude, nous pouvons en
tirer quelques conclusions :

{< L'état d'engraissement d'environ 620/o des bæufs de l'Office du Niger est correct et leur
permet d'effectuer des travaux d'intensité moyenne à forte. 14.60/o des bceufs sont
également aptes à effectuer de légers travaux.

{< cependant il reste 14.4% des animaux exploités qui sonttrop maigres pour pouvoir
effectuer un travail de labour correctement.

*20% des bæufs de trait reçoivent un supplément énergétique et azoté pendant les 3
mois précédent la campagne agricole, et sont dans un meilleur état corporel que ceux ne
recevant qu'une alimentation à base de son et de paille de riz.

{. L'association son de riz et paille de riz semble être une bonne ration de base, I'ajout de
paille faisant passer les animaux d'un état très maigre à un état acceptable soit pour les
travaux légers, soit pour les travaux plus lourds.

Les paysans sont conscients de I'importance d'une alimentation adaptée pour
maintenir leurs bæufs dans un état acceptable à la fin de la saison sèche. Le principal
obstacle à I'utilisation de suppléments est le manque de moyen auquel on peut rajouter
les difficultés d'approvisionnement. De nombreux essais sont menés pour élaborer des
suppléments adaptés composés de plusieurs types d'aliments et qui soient accessibles à
l'éleveur. D'autre part une organisation des paysans en coopérative pour I'organisation du
circuit commercial de la mélasse et I'achat de botteleuse mécanique pourrait résoudre les
probfèmes d'approvisionnement en mélasse et de stockage de paille de riz..

La notation de l'état corporel est une méthode de terrain simple, peu coÛteuse,
fiable et facilement accessible à l'éleveur, au prix d'une expÉrience acquise avec la
pratique. ll serait intéressant qu'elle soit connue et maîtrisee par les techniciens de
l'élevage et les éleveurs car elle cpnstitue un véritable outil de gestion du troupeau qui
indique la capacité de I'animal à produire un effort (de type culture attelee) sur longue
durée et qui permet d'adapter I'alimentation aux besoins de I'animal.
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ANI{EXE 2 : QUESTIONNAIRE D'ENQUETB

GUIDE D' ENTRETIEN
Conduite cles bæufs de trait dans les cxploitations

I.Présentation dc I'exploitation

l) Zone:
Village :

No de I'exploitatiou :

Nom:

2) Nombre de personles résidant sur I'esploitation

3) Superficie de I'exploitation (ha) :

{< casiers : - simPle culture :

* hors casiers :

* culture sèche :

t total superficie :

Datc :

: - hommes :

- femnres :

- enfants :

- total :

dortt actifs : - hommes :

- femmes :

- enfants :

- total :

- double culture :

4 )Equipenlent
*
*
+

5 ) Nornbrc cle

:

cltarrues :

herses .

autrcs :

trovirts :

simple
rumpstadt
TM tropicale lr4ali

t)'pe : o

.o
I

-

I l. llrtufs tlc tr':rit

| ) Nolubrc dc btr:trl.s tlc tretit :

l) I)c qtrelle racc sorlt-ils : * 1le trls

'F n'ti.lurcs
* crtrisés

.l ) Strir i sanitairc :

\/itccittlttitrtt:
'l'rai 

tcr ncllt ttttt i pltrasi tai ;':

Autrcs :

l)trttrquoi :
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4) Etat corporel

Age Note Age Note

ll. Trayaux et performances des bæufs de trait

l) Types de travaux eftèctués par les bceufs de trait

* labour :

tl. mise en boue/hersage :

* planage :

* autres:

l) Contntetrt faites voLrs 
'os 

labourd , e' sec ou en eau ? et le hersage ?

i ) Quelle est la protbndeur de labour : la largeur :

+) l-l'pc de sol . *
*
*
*
*

boi -Fin -Blc
clartsa -Fin -Ble
cliart
scno
rttoursi

\

5) A quelle période déntarrez-\'oLls les travaux :

fin des travaux :



6) A qucl lrorttent de la jounrée les bceufs travaillent-ils :

7) Superticie: *
*

labourée Par jour :

hersée parjour:

9) Y a t-il des rotations d'aninlaux durant une Journee
Est ce régulier :

l0) Combien d'animaux travaillent par jour :

I 1) Un attelage travaille combien de jours par semaine :

12) Adaptez vous [e trar,ail à ['état de fatigue des animaux :

I])Aquelâgeunaninralcommencet.i[àtravailler:

l4) Perrdarrt combien de tenlpS trar'aille t-il :

l5) Co'rnient décidez-\'oLts qu un anintal n'est plus en état de travailler :

I

l6)Qui S e'rccup€ de l'attclage au cltatrtp '

l7)Qtrc ilcviennertt les boerrl\ après lc travail :

ChaclLtc' lottt' :

Err tltl tlc cillllpagllc :

ll l. '\lirtre ntatitltt tlcs

| ) .-\ clucl,tttotttettt clc

l)(.ctnlnlent:

lltrufs dc trltit

Ia iottt'lt.'c ttourrissez trait : - llvalll lc travail :

- Pcttclatrt lc travail
\'()us vtts lrttttl.s de
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3) Quel est le ryttune de I'abreuvement de vos bêtes :

4) Donnez vous une ration supplémentée avant la période de travail :

A partir de quelle date :

Sinon pourquoi :

5) Donnez vous une ration supplémentée pendant le travail :

Sinon pourquoi :

8) Quelle alimentation donnez vous à vos animaux :

9) Un animal pralaclc. nraigre ou tàtigué rcçoit-il une alintetrtatiotr particulière:

Pendant le travailAvant le travail

Qté totale
distribuée

Qté distribuée
/jour/boeuf

Qté totale
distribuée

Qté distribuée
/jour/boeuf

Ration de
base

Co nt plémen t



Annexe 3: Variations saisonnières de poids chez les bæufs de trait adultes

Source : Wilson, 1988

Poids vif
( rg)

Choude el sècho

Soi:on

Pluvlole
Posl-

pluvioloFroide et sàcho
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Annex e 4 : Répartition du cheptel bovin des casiers rizicoles en terres sèches

Zone
Total

Bovins
d'élevage

Bæufs de

labour
Nombre de

troupeaux
recensés

Effectif
moyen/trou
peau

MOLODO
-casiers
- terres sèches

33 442
13 327
20 tzl

28 035
10 032
18 003

5 407

3 289
2118

349
r20
229

lll
58

N'DEBOUGOU
- casiers
- terres sèches

41 000
24 948
t6 052

34 54r
19 230
15 311

6 456
5 715

741

382
275
r07

91

150

NIONO
- Casiers
- terres sèches

30 018
20 39r

9 627

24 947
t6 445
8 502

5 071
3 946
I r25

3t4
225

89

9r
108

NIONO Ville
- casiers 13 040 10 693 2 347 186 70

TOTAL
- casiers
- terres sèches

rr7 500
7r 700
45 800

98 216
56 400
41 816

19 284
15 300
3 984

| 23r
806
425

95

89

108



ANNEXE 5 : GRILLE DE NOTATION DE L'ETAT D'ENGRAISSEMENT DE

BOVINS SENEGALAIS ( d'après Maimouna CISSE' 1995)

TABLEAU 1 : Dcscipdor dcs uot6 ds llotrtrgc îABIE I : Dæipùa of ærditba scora- - i*.p"- q*q r99+ ' C'o^ ctkê' 1995L

Note Btat Ca raètéris tiques obserrées Scorc Condi.
tion

Fcaturcs

0 TM fuiimâl cxtnêmcmcd émacié

Condaoné I l'cxasrco tntc-sutcm-
Côæs rùs visibtcs d tlaæ Eès crcitx.
eæpUyscs trùr$tcscs ct éPioctrscs trÈs saitlantcs'

Epirrc ôrsalc tratdtantc-
Croupc CÈs saittantêct osscssa

0 VT

<

\.
Animâl cxtrcmcly cm{irtcô
Cordcnncd rt enæ.tutcrir cramfuiatioa
Ribc arc higtrly visiblcand sublumbarfocsa very dccp
Trerurcrsc and sprnât Pmccsscs arÊ Prcrnincût,
ud do6al spirEs sharp.
Croopc is higttty pcominant md buty.

I M tuimal naigra
Côtcs visiblcs ct flanc cneux.

Apophyscs tfirrst cclês poérnimtcs èt

pointcs dcs rpophyscs épincuscs ncttcrncrit visiblcs

Croupc saillanæ

I T A^oirnal is thirt.

Ribc visiblc and sublumbar fossa dccp
Traruvcsc prcccsscs are prornirænt ard'casily fclt
u palpatio<t-

Croupc is vcrY p'romincnt

2 PM Animd rrn pat utaigrc
Côtcs visiblcs a flarç moins crsux qrrc cbcz

tcs animaux dc le caégoric M
Apopbyscs lrânsrcfltcs ncttcnrent pctccpo'blcs

au toncùcr
Croupc proémincnæ

2 LT Animd is lialc thin
Ribc arc visiblc isublunùar focsa

is lcss @ ûao io animals T.
Tran-wcrsc prcccsscs arc easily felt ar palpation-

Croupc is litdc prornincnc

3 PC Anirnal uo pctr Bras
|-l;Eer creux du flanc pcrccptiblc avant rcpal
Côtcs tégèGtncût couvcdcsJ pcu pcrccpu:blcs-

Bossc pcn déudoppéc
Epncdorsalc Patpablc pæ foræ Presdoo
[/gÈ{E coocavité dc la rnæsc rnrscuLairc entre la

pointc dc ta bncttc (éPiæ iliaqûc) ct ccllc
dc ta fcssc (nrbérosité isariafquc) '

3 If Animal is liule fat
Ttrc subtunbar fossa is ligtryly dccp, only bcforc

rncel.
Ribs se liute covcrcd and not casily scco-

I-orr Ocvclqpcd bump.
Dorsal spittcs can bc fctt with firm pressrra

[,ow corsvity of Éc muscrrlar mass bctwccn

thc hm&r (tûtæmc) æd Pfu$ (rubcr ischii)-

4 c Animal gras ct bicn couvcrt
Flarrc non creux
Côtcs invisiblcs
Bossc développéc
Epine dorsalc arrondic
[.c.s apophyscs transverscs ne sont plus

visibles ni palpables

Convexité dc la massc muscutairc cntrc la

pointc dc la hanchc ct ccllc dc la fcssc-

Cnoupc bicn rccouvcnc

4 F Aninel is fd and wctl covcred-

Thc sublurobar focsa is not dccP.

Ribc arc m visiblc
Hump isdodopgcd.
Dorsal spirc are mundcd.
Transvcrsc pmccsscs arc ncithcr visiblc nor palpable'

Convcxity of thc muscular mass bctwccn thc hooks

and pins.

Croupc is wcll covcrcd.

5 TG Aninul très gras a lissc.
Importants dépoq #iæux à la basc dc la quolc'

sur la bossc. lc scibom ct la poiuinc-

Lcs côtcs ct lcs apophyscs uzrsvcrscs ct épincuscs

nc sont plus détcctablcs mêmc avcc unc fortc prcssioru

Croupc rcbondic aYcc un important bourrcla
adipcux caudal.

5 VF Animal is vcry fat and smooth.

Hcaty fat dcposits on uil trcad, on hump' and cod'

Ribs, traruversc and spinal Prrtccssæ can not bc fclt
cvcn with grcat palpation.
Croupc is very rounded.
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Spinal processes
-_J *.D*..r...r.r& t/ut t., 14 OOAy COltt

Animal émacié
Entocîated aninal

NOTE O

Score 0

Animal maigre
T'hin animal

NOTB T
Score I

Animal un peu maigre
Little thin animal

NOTE 2
Score 2

rpophyses transverses
'ransverse processes

Crcux du flanc



ioc des notes d'état (voir tableau t pouS ta légende)'

iio, t"oring (see table I for the legen'd)

Epine ischiatique

Tuber ischii

Massc riusculaire entre épine iliaque

ine ischiatique
' 
ùrrscrtlar mcrss be tw e en' tuber coxÛe

and nûer ischiL
<3

+

Uue vrre d,e l'arii
Rear.victtt-.



Animal un Peu gras

Little.fat dnÎmal

Animal gras
Fat onùnal

Animal trés gras
Very fat animal

NOTE 3
Score 3

NOTE 4
Score 4

NOTE 5

Score 5





boi-fing boi-blé boi-fing
+seno

boi-blé
-|seno

boi-fing
+boi-blé

seno moursl moursl
+seno

total

Temps de

travail moyen
en heures

5.1 4.5 4.3 5.5 5.2 4.5 4.5 5.2 4.7

Rendement
moyen en m2lh

716 I 002 92r 506 556 660 977 992 869

Annexe 6 : Rendement et temps de travail moyens au labour par paire de bæufs

de trait en fonction du type de sol labouré

AnnexeT : Mouvement des animaux dans la zone Office du Niger
Zone de Niono

NCrouala
A

Tomomba
A Diakoro

A

Siguine
A

Zone tamPon

(t)

=
I

c
=
q.)
()
cl
Ea
(n

d

F
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Annexe 8 : Valeur alimentaire de quelques aliments

NATURE DE L'ALIMENT %MS UFL/KG MS MAD EN G SOURCE

Tourteau de coton 0.83 350 Guérin,1999

Graines de coton 92 0.92 180 Guérin,1999

Nature de I'aliment %MS UF MAD en g Peng Caeng Source

ABH 90 0.40 160 0.09 0.61 cpJ,

Mélasse 80 1.05 25 r.45 0.03 IEIvfVT

Son de riz 90 0.63 60 1.15 0.78 IEt\dVT

Paille de riz 90 0.35 0 o.2 0.t CMDT



Annexe 9 : exemples de notes d'état corporel attribuées à quelques animaux

Note 1

Trop maigre



Note 2.5

Apte au travaux
de labour
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Note 3

Apte aux travaux
de labour
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Apte aux travaux
de labour



Note 5

Trop gras

ê
I

1

/-
I
I
;

,Jt

-I
{tJ

T
l-
D

J
it
ld
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