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RESTJME

Le présent rapport fait le point des activités de 4 projets :

- Mise au point d'une ration de complémentation à partir des graines de cereales et des

fanes de légumineuse pour la production de viande Grojet Bovl -2);

- Mise au point de techniques d'amélioration des productions de lait a partir des races

bovines locales Grojet Bov2) ;

- Programme de sélection à noyau ouvert pour I'amélioration de la production laitière

bovine en élevage traditionnel (projet Bov2-l) ;

- Test d'adaptation de rations uti-"ioires pour bæufs de labour en zones iniguées
(projet BovS).

Les résultats du projet Bovl-2 portent sur la phase enquête socio économique.Cette enquête

qui a intéressé l-8 exploitations, s'est déroulée dans les systèmes traditionnel (l 1) et péri

urbain (Z) de la zone de Ségou. Dans I'ensemble, les chefs d'exploitation sont soit

alphabétisés (33,33 7o), soit scolarisés (27,8 %). Aussi 55,6Yo des exploitations sont auto

suffisants. L'enquête a permis de classer les exploitations en 3 catégories : '

- classe I : exploitations possédant un équipement agricole complet , tlll troupeau

bovin et auto suffisants sur le plan alimentaire ;

- classe II : exploitations ayant un équipement agricole complet et auto suffisants ;

- classe III : exploitations non équipées et non auto - suffisants.

L'embouche bovine dans les villages enquêtés s'effectue comme une activité secondaire en

milieu traditionnel et comme une activité professionnelle en péri urbain. En plus du fumier,

que procure I'embouche, les emboucheurs en tirent un revenu monétaire substantiel- Il
n'exiite pratiquement pas d'organisations fonctionnelles d'emboucheurs. IÂ principale

contrainte des emboucheurs dans les villages enquêtés est essentiellement la disponibilité

limitée et le coût élevé de I'aliment bétail HUICOMA (ABH).
S'agissant de I'utilisation de graines de céréales, seuls le sorgho et le mil sont d'usage

courant dans I'alimentation des animaux maigres, de trait (ânes et chevaux) et des moutons

de case en embouche. Quant à I'embouche bovine, I'utilisation des graines de céréales est

encore timide à cause de I'hostilité du voisinage qui considère cette pratique corune une

outrance. En effet les céréales constituent la base de I'alimentation de la population parmi

laquelle il existe des nécessiteux. Cette considération contribue à reléguer au second plan la

peiception économique de I'embouche. Cependant le caractère stratégique de cette étude

pounait permettre la-valorisation des graines de céréales en années d'abondance et servir de

facteur d'équilibre du marché.

euant u,t* i*.s de légumineuses (niébé, arachide), elles sont traditionnellement données aux

animaux de traits, aux moutons de case, mais rarement aux bovins d'embouche.

Les résultats du projet Bov2 portent sur les activités de 3 campagnes (1999/2000,2000/2001

et 200112002).
Le criblage des variétés de sorgho sucré a permis de retenir 2 variétés (MLS 84 - 7 et 92 -l)'
Les rendements en grains 10,6!à 0,720 t/ha ) et la biomasse (2,40 à 3,20 t/ha) ont été

supérieurs à ceux des autrer 'rrafrét-és testées. Ces 2 vaiétés, en plus de leurs rendements plus
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importants, sont resistanæ atD( maladies et insectes. Ce qui a valu 
-leur 

choix en 1998'

L'*ulyre bromatologique% donné les valeurs nutritives suivantes:20 g de MAD et-O,76

UF par Kg de MS. Bn pËduction fourragère, seul le rendement fourrager a pu êEe év1lué en

199ô (0,t à 4,5 tftra âe MS). L,a teneur en protéine brute n'a pas montré de diffirence

signifiàative entre les 3 traitements (To - fumier seul, TI:DAP + urée, Ttr:fumier + PI\rD.

I-e taux d'azote a été de 6,76 g pour To ; 7,9 pour TII et 9,98 pour TI. Des difficultés

d,analyse bromatologique n'ont pas permis d'obtenir les teneurs en MAD et UF du fourrage

pour les campagnes-2ô00/2001 et 200112002. [-es rendements fourragers de la campagne

Z000lZ00l ont éte ae 2,5 t4ha MS pour To; 2,7 porx TI et 3,1 pour TII. Les rendements

grainiers furent de 1,3 ; 1,4 et t,Otnra respectivement. En 2001/2002 les productions

foumagères ont été de 4tlha MS pour To ; 2,3 pour TI et 3,8 potr TII. tæs rendements

grainiers ont été de 1,3 ; 1,4 et I ,6 t/ha respectivement. (i

Les quantités moyennes de suppléments ingérés par les animaux I6;t évolué avec I'offre

durarrt les 3 
"u*pâgn"s 

(2,7 a 5 tcg MS pourle lotl ;3,6 à6,6 pour le lot II et 2,3 à3,2kg
pour le lot T0.
L'analyse de la production laitière en I ggg2}}O n'a pas montré de diftrence significative

entre les 3 lots (lott :2 à4kg de sorgho sucré + 1,5 àZkgd'ABH, lotll :4 à6 kg de sorgho

sucré + 1,5 à 2 d'ABH, lot frI: præiqur paysanne,). En 200012001 la quantité moyenne de

lait produit par le lot II a été statistiquétnrnt inferieure à celle du lot I et semblable à celle du

lot III. En Z00llZ002 les productions laitières des lots I et II ont été statistiquement

supérieures à celle du lot III avec une supériorité du lot I sur le lot II. De cette analyse on

pzut retenir que I'apport de 3 à 4 kg de sorgho sucré supplémentés ave 2 kg d'ABH permet

d'obtenir les meilleures productioni laitières et d'assurer une certaine croissance des vaches

peules en lactation en ,uiron sèche. Au cours de ces 3 campagnes, les veaux ont réalisé des

iains positifs. Le constat des partenaires a été que les vaches soumises à cette ration à base de

iotghô sucré étaient rapidement saillies. Sur la base de ces résultats, otr peut dire que la

technologie a permis d'âméliorer la production de lait, de fumier et la fertilité des vaches-

L,analyse économique de la technoiogie de production fourragère n'a porté que sur une seule

année d'exécution q^200012001) où la technologie utilisant I'association fumure organique et

pNT (TII) a dégagâle meilleur résultat économique avec un taux marginal de plus de 16,7 o/o

par rapport à fa pratique paysanne. Quant à la productio_n laitière I'analyse montre que toutes

ies teôrrnologies proposeès dégageni d.r **g"t bénéficiaires variant de 200 à 280 FCFA

avec une meilleure rentabilite Aè la ration Au totl composée de3 kg de fourrage et 2 kg

d'ABH et la piene à lécher avec un taux marginal de 123 Yo par rapport à la pratique

paysanne.

Les résultats de I'activité du projet Bov2-l portent sur la phase mise en æuvre de

l,expérimentation de la sélection-à noyau ouvert ou implantation de schéma de sélection en

cours d,exécution. Cette phase comporte les opérations suivantes : dépistage des 
-vaches

excellentes, conduite du noyau d'élitel, testage dês taurillons et conduite de la reproduction'

Toutes les vaches regroupees en 2000 ont été saillies et remises à leur propriétaire exceptée

une seule qui a les ovaires atrophiés. Deux avortements ont été constatés chez les vaches du

milieu réel. Ainsi 9Z mises bas ont été enregistrées dont 50 mâle s et 47 femelles. Pour le

regroupement de 2002, âu total 76 sailli "t Qz du milieu réel et 4 de la Station) ont été

enregistrées à la date du I 6104103 dont 24 reprises, toutes du milieu réel. La fouille rectale de

6 vaches en fin fewier et lZ en fTn mars a permis de déceler 3 et 2 cas de gestation

respectivement. Toute déduction faite à ce stade, le taux de saillies réel est de 62%'

La sélection de 2002. a porté sur 17 taurillons candidats nés en 2000. Au total I I ont été

retenus dont 9 pour la wlgarisation et les 2 autres pour la reproduction en station' Les

effectifs à la sélection sont faibles par rapport à la demande de plus en plus forte. Seulement 4
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taurillons peuls sélectionnés en 2001 ont été vulgarisés à des éleveurs partenaires en 2003.
par ailleurs, les principaux critères de sélection pour la production laitière donnés par les

éleveurs suite à une enquête ont fait I'objet de test sur des vaches confirmées bonnes laitières-

De façon générale, or note une corÉlation ente les critères évoqués par les éleveurs et la

production laitière, mais avec des coefficients très faibles voire même négatif (-0,49 à 0,29)- Ces

coefficients de correlations sont plus élevés chez les animaur de la Station que chez les vaches

du milieu réel. Dans I'ensemble, les caractères comme la longueru de la queue, le

développement des veines maûrmaires et du pis presentent plus d'intérêt de par la valern du

coeffrcient de corrélation et la facilité d'appreciation.

Quant au projet Bov8, les résultats présentés portent sur l'évolution pondérale des bæufs, leur

rendement au labour et les mesures d'accompagnement formulées par les paysans lors de

I'atelier pour I'adoption de la technologie.
Dans la zonê de N'Débougou, les animaux du lot expérimental ont enregistré de légers gains

de poids durant toute la période des labours contrairement aux bæufs du lot témoin qui ont eu

un poids constant.
Les tendances affichées par l'évolution du poids des animaux des 2 lots ont été confirmées

par les paysans à savoir la supériorité des bæufs soumis au supplément testé par rapport aux

témoins.
A Macina, les animaux des 2 lots ont accusé des baisses de poids durant les 3 premières

semaines des labours. Cette baisse a été plus importante chez les bæufs témoins. Durant le

reste de la période des travaux on a assisté à une augmentation de poids. Totrt comme à

N'Débougou les tendances d'évolution du poids des animaux ont été confirmées par les

paysans.

euant à I'efficacité des bæufs au labour, une enquête a révélé que ceux soumis au

supplément testé ont eu une vitesse et une endurance meilleures au labour par rapport à ceux

soumis au supplément paysan.

Un atelier paysan sur I'adoptabilité de la technologie a fait ressortir que les rations testées ont

permis d'améliorer le poids et le rendement des bæufs par rapport à la pratique paysanne.

Aussi, les paysans ont noté avec satisfaction I'augmentation de la quantité de fumier produite.

Cependant, les difficultés d'approvisionnement en mélasse, de lieu de stockage adéquat de la

puitt. de riz et du prix élevé de I'ABH sont apparues comme des contraintes à I'adoption des

rations testées par une grande majorité des paysans.
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l.Introduction

Ce projet est une réponse à la recommandation de la 8ht session du Comité Technique

Régional du CRRA de Ségou en awil 2000. La rareté et le prix calreatD( usine élevé de

I'Aliment Bétail HUICOMA (s2,9 F CFA/kg en 1999,71 FCFA/kg en 2003 ) handicapent

I'amélioration des productions animales. Les prix relativement bas des grains de sorgho 62 F

CFAlkg en *oy*or à la production (SIM, enquêtes sur les marchés campagne de

commercialisation 1989 à 1996) en année d'abondance et leur valeur nutritive relativement

élevée font que ceux ci peuvent être une alternative à I'amélioration des production animales.

La disponiUiiitg des graines de sorgho etl ou de fanes de niébé dans les exploitations agricoles

et les habitudes traditionnelles afrtitisation de ces aliments comme suppléments chez les

équins, asins et ovins constituent des indicateurs encourageants pour des essais utilisant des

rations avec graines de céréales et fanes de niébé .

Ce projet s'exécute en deux Phases :

- une enquête socio écônomique visant à connaître le point de vue des producteurs par

rapport à cette technologie ;

- d; mise au point de rations utilisant les graines de sorgho et les fanes de niébé en

embouche bovine.
Les résultats ici présentés porteront sur I'enquête socio-économique.

II. Objectifs

2.1. Glohal :
Diversifier les sources d'aliments des rations d' emboucher

2.2. Spécifiques

I
I
I
I
I
I
I
I

- Evaluer I'acceptabilité de I'utilisation des céréales

rations d'embouche bovine;
- déterminer une ou deur rations économiquement

des fanes de niébé en embouche bovine.

et ou des fanes de niébé dans les

rentables des graines de sorgho et

III. Matériels et méthodes

L,enquête a été réalisée dans quatre villages , deux du milieu traditionnel @akawèrè et

Kondbgola) et deux du péri -urbàin de Ségôu (Benzana et Ngongniwère). Dans chacune des

localitéi, une assemblée générale a été tenue au cours de la quelle tous les emboucheurs ont

été recensés et classés en groupes homogènes selon le niveau de l' équipement agricole, de la

possession d'un troupeau bouin, de la disponibilité en main d'æuwe, en terre et de I'auto

suffrsance alimentaire. Dans chaque classé, 30 % de I'effectif des emboucheurs a éTé soumis

à un questionnaire Portant sur :

le niveau de formation du chef de I'exploitation ;

- le cheptel de I'exPloitation ;

- le niveau d'autosuffisance alimentaire

- la motivation Pour I'embouche ;

- les contraintes de I'embouche ;

- le niveau organisationnel des emboucheurs.

- I'utilisation des céréales et des fanes de légumineuses dans I'alimentation animale

I
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IV Résultats

Les embouchegrs enquêtés, qu'ils soient du peri-urbain ou du milieu traditionnel sont pour la

plupart des agriculteurs ; ils mènent une agriculture de subsistance. L'embouche est pratiquee

"o*" activité secondaire ou professionnelle dans les exploitations ; elle est menée pour

faire face aux problèmes monétaires et à la production de fumier pour fertiliser les champs.

4.7. Les exploitations des emboucheurs

Les exploitations des emboucheurs dans les localités enquêtées ont des charges comprises

entre 9 et 17 personnes. Les actifs des deux sexes par exploitation et par village sont très

semblables dans les deux systèmes (tableau I ). Les niveaux de cultures des chefs

d'exploitation sont très variés. Sur les 18 exploitations enquêtées, 33,33yo des chefs

d'exploitation sont alphabétisés , 27,Yyo sont scolarisés. Sur le plan alimentaire 55,6%o des

exploitations sont auto suffisants.

Tableau I : Répartition de la population des exploitations emboucheurs en actifs

4.2. Classe ment des exploitations des emboucheurs en fonction de Ia rrchesse

De I'avis des assemblées villageoises, les emboucheurs se classent en tois catégories

(tableau 2) en fonction du niveau de l'équipement agricole , de I'auto suffisance alimentaire

àe la possâssion d'un troupeau de bovinsd'élevage. Ces classes se définissent comme suite :

- classe I : exploitations possédant un équipement agricole complet , lln troupeau

bovin et auto sufftsants sur le plan alimentaire ;

- classe II : exploitations ayant un équipement agricole complet et auto suffisants;

- classe III : exploitations non équipées et non auto - sufÏisants.

Villages Actifs hommes Actifs femmes Personnes avec

ressources

Charge totale

Bakawèrè 4 5 5 t4

Benzana 5 4 I l3
Kondogola 6 3 5 t7

N'Gongniwèrè 3 2 5 9
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Tableau 2 z Classement des exploitations des emboucheurs en fonction des classes de

richesses

*à Kondogola il n'existe pas d'emboucheurs de la classe III

4.3. lmportance de l'embouche

L'embouche bovine s'effectue dans les différents villages comme une activité secondaire.

Les capacités des emboucheurs enquêtés sont très variables . Dans le péri urbain de Ségou à

Ngongniwèrè, I'embouche s'effectue de façon professionnelle. Un embouchew de cette

loôaliie produit par rotation plus de 200 têtes. Par contre, d'autres emboucheurs de la même

localité bi.n qu'expérimentés (plus de l0 ans) ont de très faible capacité (moins de 5 têtes par

rotation). Cette même situation est observée à Benzana, autre localité du péri urbain de

Ségou. Dans le système traditionnel (Kondogola et Bakawèrè) certains emboucheurs ont

des capacités moyennes (6 à 35 têtes par rotation). Ils cohabitent avec ceux de capacités très

faibles. A tous ces braves exploitants l'embouche assure des revenus monétaires leur

permettant de faire face aux besoins de tous les jours en plus de I'amélioration substantielle

du rendement au champ des cultures céréalières.

Sur le plan organisatiônnel, seul à Benzana existent deux organisations des emboucheurs

(< yiriwaton D < Benkadi >). Celles ci ont été créées grâce à I'appui du FIDA et

s'occupaient de I'approvisionnement en animaux d'embouche sous forme de crédit aux

paysans. Aujourd'hui, elles ne sont pas fonctionnelles. Dans les autres localités, à part le

regroupement pour faciliter le transport jusqu'au point de vente, aucune forme d'organisation

n'existe.
Les principales contraintes communes à ces acteurs sont la faible disponibilité et le coût élevé

de l'Aliment Bétail HUICOMA ; principal sous produit agreindustriel utilisé dans

I'embouche bovine.

4.4. l1tilisation des céréales ef des fanes de légumineuses dans I'alimentation
animale

Les céréales utilisés dans I'alimentation animale dans la région de Ségou, sont prioritairement

le sorgho, le mil dans les zones où le sorgho est rare. En effet dans les zones rurales en

période de récolte, les épis de sorgho sont traditionnellement coupés et donnés aux animaux

àe trait (ânes, chevaux). Après le battage, les graines de sorgho non dégagées des balles sont

aussi destinées à I'alimentaiion animale. En toute période, les moutons de case et les animaux

maigres reçoivent une petite supplémentation en céréales afin de faciliter leur engraissement

ou leur récupération éventuelle.

Catégories
Bakawèrè Benzana Kondogola* N'Gongniwèrè Moyenne

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %

classe I 9 42,9 7 46,7 6 46,2 3 21,4 6 35,3

classe II I 38,1 4 26,7 7 53,8 5 35,7 6 35,3

classe III 4 19,0 4 26,6 6 42.9 5 29,4

Total 2l r00 l5 100 t3 100 t4 100 t7 100
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Dans l'embouche bovine, I'utilisation des céréales reste encore timide. A Ngongniwèrè, une

tentative a été faite ; la ration utilisée était constituée de céréales , d'Aliment Bétail

HUICOMA et de son de irz. Pendant le rationnement, I'emboucheur était confronté à

I'hostilité du voisinage ; ceci le poussait à dissimuler les céréales dans le son de iz avant de

le distribuer aux animau< d'embouche. Les résultats ont été, très encourageants ; l'état

d'embonpoint des animaux était très satisfaisant. Cependant lors du transport, vers le marché

d'un pays voisin, un sujet alimenté à base de céréales est mort dans le camion. Cette perte a

contribué à découragei la pratique d'utilisation des céréales dans I'embouche bovine ;

I'emboucheur ayant uttriU.te sa perte à I'utilisation des céréales , pratique sur la quelle il y a

beaucoup de préjugés

L'utilisation des grains de céreales dans I 'embouche bovine est perçue dans la société du

milieu villageois comme une outance, cff les céréales constituent la base de I'alimentation

de la populàtion. Cela peut s'expliquer selon etu( par le fait qu'il y a des nécessiteux qui à

peine parviennent à I'auto suffisanie alimentaire. Cette vision de I'utilisation des céréales

dans I'embouche bovine peut être considérée comme la non perception du coté économique

de I'embouche, qui comme toute autre activité humaine contribue à améliorer le bien être de

la population. En effet le poids de la superstition fait que tout malheur subit pendant ou après

I'utilisation des céréales dans I'embouChe est de facto attribué à cette pratique. Cette vision

entre en contradiction avec la pratique d'utilisation des céréales chez les animaux de trait ou

de case qui est assez courante dans nos traditions.
pour les fanes de légumineuses (niébé, arachide), elles sont traditionnellement données aux

animaux de traits, uu* moutons de case, mais rarement aux bovins d'embouche. Les tableaux

3 à 6 donnent les niveaux d'utilisation des céréales et des fanes dans I'alimentation animale.

Tableaux 3 : pourcentage d'utilisation des céréales et des fanes dans I'alimentation animale

par les emboucheurs de Bakawèrè (%)

I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
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Espèces Mil Sorgho F.Niébé F. arachide Avantages Inconvénients

Bæufs de trait
Bæufs d'embouche
Chevaux
Anes 50 Force de travail

Disponibilité
AccessibilitéBélier 50 Engraissement rapide

Chèwes 33 Remonter les
maipres

anlmaux
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Tableaux 4 : pourcentage d'utilisation
par les emboucheurs de Benzana(%)

Tableaux 5 : pourcentage d'utilisation
par les embouchetrs de Kondogola (%)

des céréales et des fanes dans I'alimentation animale

des céréales et des fanes danl I'alimentation animale

Tableaux 6 : pourcentage d'utilisation des céréales et des fanes dans I'alimentation animale

par les emboucheurs de N'Gongniwèrè (%)

4.1.5 conclusions

Au terme de cette enquête on peut constater qu'il existe une tradition d'utilisation des

céréales dans I'alimentation animale et qu'une prédisposition des emboucheurs à cette

pratique existe bien qu'elle n'est pas totaiement iolérée par la population. Par ailleurs, le

caractère stratégiq,.r" d" cette recherche permettrait de valoriser les grains de céréales en

année d'abond*.è et représente un facteur d'équilibre du marché'

Especes Mil Sorgho F.Niébé F. arachide Avantages Inconvénients

Bæufs de trait r00 100 Force de travail

Quantités à

donner dans la

ration
journalière non

connues

Bæufs d'embouche
Chevaux
Anes 100 100 Force de travail

Bélier 100 100 Engraissement raPide

Chèwes

Espèces Mil Sorgho F.Niébé F. arachide Avantages lnconvénients

Bæufs de trait 60 100 100 Force de trâvail

Disponibilité
Accessibilité

Bæufs d'embouche
Chevaux
Anes 100 100 100 Force de travail

Bélier 100 r00 100 Engraissement raPide

Chèvres

Espèces Mil Sorgho F.Niébé F. arachide Avantages Inconvénients

Bæufs de trait 33 33 Force de travail

Bæufs
d'embouche

JJ Engraissement raPide Sujet mort
pendant le

transpoft

Chevaux JJ 33 Force de travail
Anes 33 66

Bélier JJ 66 Engraissement raPide

Chèvres
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1. Introduction

Dans la région de Ségou les systèmes de production de lait souffrent du manque de fourrage

en saison sèche. Ce froblème est exac..be par I'augmentation des superficies emblavées' Il

est plus aiguë en milieu péri-urbain que viliageois. A la disponibilité limitée du fourrage se

greffent l{nsuffisance rt le coût élêvé des sous produits agro-industriels utilisés dans

l,alimentation du bétail. L'émergence des unités de tansformation de lait a stimulé le

développement de l'élevage péri-*Uuin. L'introduction de cultures mixtes (fourrage/grain)

tel que le sorgho sucré pounait contribuer à lever en partie les difficultés d'alimentation'

La nécessité de diversifier les sources d'aliments du bétail, d'améliorer le niveau nutritionnel

des animaux et de satisfaire les besoins en produits animaux de la population ne poulraient se

réaliser que par la diversification des sources d'aliments du bétail. I-a valorisation des

fourrages pauwes représentent cependant un atout précieux permettant d'améliorer les

productions animales. En effet la région de Ségou, et plus singulièrement la zone offrce du

Niger dispose de grandes potentialité; en paille èt autres residus de récoltes qui bien exploitées

contribueraient à amoindrir le déficit alimentaire.

Le projet Bov2 < Mise au point de techniques d'amélioration des productions de lait à partir

des races bovines locales > a été initié pour résoudre les difÏicultés ci-dessus évoquées' Parmi

les activités du projet, 2 ont été érigérJ"n nouveaux projets (Programme de sélection à noyau

ouvert et EtudË dËs pathologies uy*t un impact sur la production- laitière). Les activités
.,Etude de la rentabilité écJnomi[ue de I'utilisation du Macroptilium Lathyroides et du

panicum matcimur?t pour la produ.tion de lait" et "l'utilisation optimale des ressources

fourragères localement disponibles pour la production de lait dans la zone péri-urbaine de

Mopti (', ont été arrêtées en ,o*i d'exécution sur recommandation de la Commission

Scientifique de I'IER. Les deux autres activités du projet : "Fourrage de sorgho sucré dans

l,alimentation des vaches laitières en saison sèche" ét "Mit" au point d'un nouvel aliment de

complémentation pour la production de lait" ont été exécutées à terme. Les résultats

définitifs de I'activité "Mise au point d'un nouvel aliment de complémentation pour la

production de lait " ont été présentés à la l0è session du Comité Technique Régional de

Ségou . Des suggestions d'amelioration de la présentation de I'aliment avaient été faites à

l,époque . Dans le présent rapport les résultats àe I'activité " Fourrage de sorgho sucré dans

l,alimentation des vaches làitier.s en saison sèche "et les perspectives en vue de

I'amélioration du nouvel aliment sont présentés'

2. Objectifs

GIobal

similaires du Mali.

Spécifiques

founages de sorgho sucré ;
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3. Matériel et méthodes

3.7.Criblage de 5 variétés de sorgho :

Cette étude a été conduite pendant 3 ans dont 2 ans en milieu réel et une année en station

(Cinzan a). I-e matériel végétal était constitué de variétés mixtes à semences disponibles en

station ; 5 variétés ont été testées :

- Malisor 84-7
- Malisor 84- I
- Malisor 92-l
- Kitaka
- cE l5l

Le dispositif utilisé était un bloc fisher à deux répétitions. La parcelle élémentaire était

constitué de l0 lignes de 15 m semées aux écartements de 0,75 m entre les lignes et 0,30 m

entre les poquets avec démariage 2 à 3 plants/poquet. Un apport de 100 kg de complexe

céréales comme engrais de fond et 50 kgÆra d'urée (entretien) ont été faits.

Le semis aété fait à la SRA le l8 juillet 1998. L'essai aété entouré de mil.

Les observations ont porté sur :

- la biomasse fourragère déterminée par pesée de la biomasse (tige, feuille) récoltée à la

maturité sw les 6 lignes centrales
- le rendement grain a êté estimé sur les 6 lignes centrales

- l'appétibilité déterminée à travers des bovins de la SRA-C
- la valeur bromatologique déterminée.

3.2. P roduction fou rragère

De I ggg à 2002,1'essai a été réalisé dans les deux zones péri-urbaines de Ségou et de San.

Les essais de production et d'utilisation du fourrage du sorgho sucré ont été conduits dans 5

villages dont 2 à San et 3 à Ségou. Dans chaque village au moins deux paysans intéressés par

le test ont été choisis. Le total des paysans a varié de 18 à 34 paysans au cours des trois

campagnes écoulées. Les critères de choix ont été le volontariat, la disponibilité en terres

upp*ptié.r pour la culture du sorgho et la possession de vaches laitières pour le

rutiom.ment. Pour la fertilisation chaque hectare a reçu 5 tonnes de fumure organique de

parc. De plus, la moitié de chaque hectare a bénéficié de 300 kg de phosphate naturel de

lilemsi (PNT) dans les villages de CinzarU Sanogola et Niathia. Par contre dans les villages

de Dakala, M'Pènenbougou, Bakawèrè et Yoroubougou, les paysans partenaires ayant rejoint

le projet en 2è*" année ont utilisé comme fertilisants 100 kg/ha de phosphate d'ammoniaque

(DAP) et 50 kg/had'urée. Ainsi les traitements étudiés sont les suivants :

T0 : fumure organique seule ;

Tl : DAP+ Urée ;
T2 :: fumure organique+ PNT.
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Iæ matériel végétal utilisé est la variété de sorgho sucré Malisor 92-l en provenance du
programme sorgho de la Station de Recherche Agronomique de Cinzana. Ceffe variété a été

retenue à cause des caractéristiques suivantes : rendement grainier moyen et biomasse
fourragère importante, feuillage restant vert jusqu'à la maturité.

Les activités de production fourragère démarraient en juin et se terminaient au mois
d'octobre par la récolte du fourrage. Les semences ont été traitées à I' Apron plus (conte les

insectes et oiseaux) et semées en juillet aux écartements de 0,70 m x 0,30 m. Les villages de

Niathia, Sanogola" Yoroubougou, M'Pénenbougou et Dakala ont participé aux campagnes

199912000 et2000/2001. Bakawère et Yoroubougou ont conduit en 2000/2001 et 200112002.
Seul Cinzara a participé à toutes les tois campagnes.

3.S.Utilisation du fourrage de sorgho sucré pour la production de lait

Choix des collaborateurs

Les critères retenus pour le choix des collaborateurs sont : la disponibilité de fourrage de

sorgho sucré et de vaches en début de lactation. Seuls les paysans ayant satisfait à ces

critères ont été retenus pour le rationnement.

Formulation des rations

Dans chaque village, deux rations expérimentales (Ration I et Ration 2) ont été comparées à
la pratique paysanne Ration témoin (tableaul). En première année, les niveaux de

supplémentation permettaient de couvrir les 2/3 des besoins d'entretien d'une vache de 250
kg et assurer une production d'au moins 2 litres de lait par jour ; en deuxième et troisième
année, les valeurs nutritives des rations ont été calculées pour couvrir les 2/3 des besoins

d'entretien et la production de 3 lites de lait pour les vaches de 300 kg (tableau 2). La ration
témoin est constituée de2 kg d'aliment bétail Huicoma (ABH), 1,5 kg de son de mil et 3 à 5

kg de tiges de mil ou du sorgho. Sa valeur nutritive se rapproche de celle des rations
expérimentales.
L'effectif des laitières par village a varié de I 6 à 2l têtes. Les vaches retenues après un
contrôle laitier ont été reparties en 3 groupes homogènes à partir de leur production laitière ;

une ration a été attribuée à chaque groupe au hasard. Les animaux des lots expérimentaux ont
été regroupés sous gestion de la recherche ; les'témoins sous gestion paysanne.

Tableau I : Quantité d'aliments en kg par ration et par an

Aliments
Ration lfts) Ration 2(ke) Ration témoi

Anl An2 An3 Anl AnZ An3 Anl Anz An3
Sorgho sucré
ABH
Tiges céréales
Son de mil*
BKN

234
]'r::
0,02 0,02 0,02

456
1'5:2

0,02 0,02 0,02

t-, t-, t-t
-33-5
t-2 l-2 l-2

*l-a distribution du son n'est pas courante

13
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Tableau 2: Valeur alimentaire des rations par an

Années Valeurs Ration I Ration 2 Ration témoin

UF 2,1 3,4 1,9
2000

MAD 224 296

UF 2,9 4,2 3,0
2001

MAD 304 340 362

2002
uF 3,6 5,t ?,L
MAD 319 357 343

Les paramètres mesurés ont porté sur :

- I'ingestion du fourrage de sorgho sucré

- la quantité de lait traite
- l,évolution pondérale, mesurée par barymétrie mensuellement pour les vaches et par

semaine Pour les veaux.
- Après chaque campagne un entretien a lieu avec les éleveurs en vue de recueillir leur

percePtion
Les essàis se sont déroulés généralement de mars à juin.

g.4. Evaluation économique des technologies

pour faire cette évaluation ex-post, les données collectées auprès des paysans ont été

utilisées. Les données ont portè sur : les intrants pour la production du sorgho, la main

d,æuvre, les quantités de fourrage et de graines de sôrgho sucré produites, le revenu brut de

la production de fourrage, la proàuction Éitière, le fumier produit, les soins vétérinaires et les

coûts des rations de supplémentation.

4. Résultats obtenus et discussions

4.l.Crihlage des variétés de sorgho

Au cours des deux campagnes en milieu réel de nombreuses contraintes ont affecté le

déroulement de l'étude : retard dans I'acheminement du matériel, retard dans I'installation

des pluies, arrêt précoce des pluies et divagation des lnimaux. Les résultats de 2 villages

(Diallabougou et 
-Banankoronij 

n'ont montré aucune différence significative entre traitements

(variétés) en grain (0.6g0 eo.lzotltra) er biomasse (2.40 à3.20 tÆra).Les deux variétés 84-7

et gZ-L ont montré la meilleure tendance. A la SRA-C 1998199 aucune difference

significative n,a été observée entre les variétés en grains (0.7 à 1.4 ttha) et biomasse (5 à7 '5

t/ha). Ces Z variétés en plus de leur rendement sont tolérantes aux maladies et insectes ; ce

qui a valu leur choix .

4.2. Production fourragère

Les rendements grainiers des parcelles n'ont pas pu être évalués en 1999, seul le rendement

fourrage r a étéévalué. ce rendement par hectare a varié de 300 kg à 4500 kg tous traitements

confondus. Les analyses bromatologiques effectuées en lgg8ll999 ont donné comme valeurs

nutritives du fourraç de sorgho ru"té-20 g MAD et 0,7 6 uF par kg de MS . Pour la campagne

3M

t4
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lggg/2000, I'analyse de la teneur en protéines brutes de fourrage de sorgho sucré, (tableau 3)

a montré que le tu* de protéines brutes observé dans le haitement fumure + PNT (T2) n'est

pas statistiquement diftient du traitement avec fumure simple (T0) et celui avec DAP + urée

tffl.Ce dèrnier traitement est statistiquement diftrent du traitement T0. Les teneurs en

matière organique et en cendre ne sont pas statistiquement differentes entre les traitements.

I-e taux d'azotJ dans les 3 traitements a été de 6,76 g pour le traitement T0 ; 7,9 pour le

traitement T2 et 9,98 g pour le traitement Tl. En d'aute terme I'application de la fumure

organique associé au PNT ou le DAP + urée permet de relever significativement la teneur en

*ot" du fourrage. La valeur des deux derniers traitements est supérieure à la norme (7'5 g)

et permet d'amèliorer I'utilisation du fourrage grossier des parcours naturels selon Breman et

De Ridder 1991. Les diflicultés d'analyse bromatologique n'ont pas permis d'obtenir des

résultats sur les teneurs en MAD et UF du founage de sorgho sucré des deux dernières

c{rmpagnes 2000-2001 et 200 l'200?.
Les rendements fourragers de la campagne 2000-2001 ont été de 2,5 tonnes de matière sèche

par hectare pour le T0 ;2,7 pour le Tl et 3,1 pour leTZ. Quant aux differents rendements

gruinirrr des traitements, ils ont été de 1,3 tonne par ha pour le T0 ;1,4 pour le Tl et 1,6 pour

leT2. pour la campagne 2001-20021es rendements fourragers ont été de 4 tonnes de matière

sèche par ha pour te iO ; 2,3 pour le Tl et 3,8 pour le T2. Les rendements grainiers ont été

de 0,8 to*, par ha pour le T0-;0,6 pour le Tl et 1,0 pour leT}. Cette faible performance de

la production grainière est due à I'arrêt précoce des pluies.

Tableau 3 : Valeur bromatologique des fourrages de sorgho sucré

Désignation Nbre Protéines % MS MS% MO%MS Cendre % MS

T0 (fumure seul) ll 4,23 *0,70 a 90 +1,27 94 +0,77 6 + 0,64

Tl (DAP + urée) 3 6,24 +1,47 b 9l *1,54 94 +1,01 6 +1,19

T2 (tumure * PNT) t2 4,96 +1,32 ab 89 +1,51 93 t1,25 7 +1,95

Moyenne 4,80 *1,24 90 +1,56 94 +1,51 6 +1,49

Signification S NS NS NS

Probabilité 0,03 014 0,23 0,23
nt pas statistiquement différents au seuil de 5%o

4.J. Iltilisation du fourrage de sorgho sucré pour la production de lait

4.3.1. Ingestion :

Les quantités moyennes de suppléments ingérées par les animaux des lots expérimentaux

pendant la durée àu projet ont êvolué de 2,7 à 5 kg de matière sèche pour le lot [ , 3,6 à 6,6

pou1. le lot II et de i,3 à3,2 pour le lot témoin. L'ingestion du sorgho sucré a évolué avec

I'offre. Le taux de refus du tôt I a varié de 6,7To à22,6o/o et celui du lot II de 9,8 à 29,5Vo

Ceffe forte fluctuation peut s'expliquer par le stade végétatif très avancé du fourrage de

certaines parcelles à la récolte à'.rn" part et la détérioration de la qualité par les pluies

précoces d'autre part.

4.3.2. Evolution de Ia production de lait

En 1999 l1111,l'analyse de la production laitière des trois lots a montré que les quantités

moyennes de lait proàuit par vache par jour ne sont pas statistiquement différents au seuil de

5o/o (P:0,25)
l5



Au cours de la campagne 2000/2001, les lots I et II ont eu des niveaux de production laitière

semblables (pas ae airerence significativeau seuil de 5 %) dans les villages de Dakala et

M'penébougou (ségou) et ceuxle cinzara et yorobougou (san). Par contre la quantité

moyenne de lait du lot [I s'est montrée statistiquement ittfttit*t à celle du lot I, mais

semblable à celle du lot témoin (III) dans les sites de Bakawére et de Niati a' Le graphe I

traduit de façon nette la diftrence observee entre les productions des lots expérimentaux et

ceux du témoin.

pour la dernière campagne 200112002, la production laitière des lots I et II s'est montrée

statistiquement supérieure à celle du lot témoin (p:0,00)) avec une supériorité du lot I sur le

lot II. Toutefois, la production laitière observée u ete statistiquement differente d'un village à

l,autre (p : 0,00); une difference probablement en rapport avàc la disponibilité fourragère des

parcours des village . Le tableau 4 récapitule la prààuction moyenne observée pendant les

trois années du Projet.

on peut retenir de cette analyse que les niveaux d'apport du fourrage de sorgho sucré 3 kg et

4 kg supplémentés chacun avec z kg d'ABH permàt d'observer les meilleures productions

laitières chez les vaches zébus en saiion sèche comparativement aux traitements avec 5 kg et

6 kg supplémentés avec la même quantité d'ABH'

Tableau 4 : production moyenne de lait (kg) pendant les trois années du projet

Lot I Lot II Lot III

t
I
I
t
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I

Années

199917000

2000/2001

200v2002

2,2*.0,83

2,7+ 0,8

3,1+ 0,1 I

2,1+ 0,70

2,2* 0,9

2,5* 0,5

2,3+ 0,65

1,76+ 0,55

2,3+ 0,2

l6
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4.3.3 Evolution pondérale des vaches

L'observation des gains moyens quotidiens (tableau 5) montre qu'en 1999/2000 une perte de
poids a été observée au niveau de tous les lots ; cette perte par lot n'est pas statistiquement
differente au seuil de 5Yo. Pendant la campagne 200012001, I'analyse de variance des gains
moyens quotidiens (GMQ) n'a pas monté de difference significative entre les trois lots
(P:0.87). Les résultats du même village comparés entre eux ne sont pas aussi statistiquement
différents (p:.97). L'analyse du graphique des GMQ de la même année, période par période
montre que tous les lots ont eu un gain semblable et positif en période I (mars), €û
deuxième période (avril) le gain observé est négatif pour tous les 3 lots mais plus prononcé
pour le témoin ; en troisième période (mai) les 2 lots expérimentaux ont fait un gain positif.
Ce phénomène s'explique par le fait que la majorité des vaches de ces lots ont été pour la
plupart saillie avant la fin de la saison sèche contrairement à celles du témoin (graphe 2).
Au cours de la campagne 200112002,l'analyse de variance des gains moyens quotidiens des
3 lots a montré que ceux ci ne sont pas statistiquement differents au seuil de 5%o ( P:0.86) ;

tous les lots ont fait un gain positif.
On peut retenir que I'utilisation des fourrages de sorgho sucré supplémentés avec 2 kg
d'ABH dans les rations de supplémentation permet d'assurer une certaine croissance des
vaches en lactation en saison sèche.

Tableau 5 : gain moyen quotidien des vaches ($jout)

Lot I Lot II Lot III
2000

200 l
2002

-331

I l0
t49.4

-333

290

239.3

-4tl
70

160.7

I
I
l
I
I
I
I

,4

,2

-r0

-12

.T II
fo
E -,4
-Y

=o -,6

LOTS

Ir
Err
!ru

Periodes

Graphique 2: Gain moyen quotidien des vaches par lot en 2001 ( kg)
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4.3.4 Evolution pondérale des veaux

Dtrrant les trois années de l'étude, les veaux des trois lots ont fait des gains positifs (tableau
6). Le gain le plus faible a été observé chez les veaux du lot temoin (lot III ) en 2000.

Tableau 6 : Gain moyen quotidien veau (g)

Années Lot I Lot II Lot III
2000
200 r

2002

274*237
222+52
238+60

279+260
t74*tt7
I 8Gj42

49*221
286+97
2ll*7 |

4.3.5.Perception des éleveurs :

Dans les deux zones péri-urbaines de Ségou et San en I 999, certains éleveurs ont déploré
la faible production des tiges de sorgho sucré qui ne pouvait qu'alimenter un effectif limité
de vaches ; ce phénomène a été aggravé par le rancissement du fourrage dû à la non maîtrise
des techniques de récolte et de stockage. Ces contraintes les ont conduit à penser à la non
couverture des coûts de production de sorgho sucré par les bénéfices tirés de la vente du lait.
En 2000 ces mêmes éleveus de la zoîe, suite à I'insuffrsance de I'aliment bétail
HUICOMA et à son prix élevé, ont changé d'avis par rapport à la rentabilité des rations à
base de fourrage de sorgho sucré. Dans la zone de San, les partenaires ont été très
enthousiastes avec ces rations qui ont induit la saillie de plusieurs vaches avant la fin de
I'essai. Egalement certains éleveurs ont constaté que les vaches alimentées à base de

fourrages de sorgho sucré prenaient beaucoup d'eau et une intemrption de ce régime
s'accompagne d'une diminution du rythme d'abreuvement. En 2002, les collaborateurs ont
affirmé que d'autres agro ileveurs des villages voisins ont eu à se procruer des semences
de sorgho sucré. La technologie a permis d'améliorer significativement la production du lait ,

du fumier et la fertilité des vaches par des saillies plus précoces que d'habitude.

4.3.6. Analyse ëconomiq ue

L'analyse économique n'a porté que sur une seule année d'exécution (2000-2001.

Technologie de production fourragère

L'analyse économique montre que toutes les technologies proposées aux paysans permeffent
de dégager des marges bénéfîciaires (tableau 7). Cependant en terme d'efficacité, la
technologie utilisant I'association de la fumure organique et du PNT a permis de dégager le
meilleur résultat économique. Pour cette technologie, le taux marginal de rentabilité a été de

plus de 16,7To par rapport à lapratique paysanne et -l,3yo pour la technique utilisant le DAP
et I'urée.
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Tableau 7: Evaluation économique de la production de fourrage de sorgho sucré année 2000-

200 l

Paramètres Témoins

l
I
I
I
I
t
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Rendement grain (T /ha)

Rendement paille (T/ha)

Prix vente (grain Fcfb/kg)

Prix vente paille Fcfb/kg)

Produit brut (Fcfalha)

PNT (Fcfbfta)

Fumier (Fcfa/ha)

Urée

DAP

Coût intrant (Fcfa/ha)

Main d'æuvre (Fcfa/ha)

Total coûts variables (Fcfa)

Benefice net (Fcfa)

Taux marginal de rentabilité (%)

1,26

2,51

100,00

3,00

133 530,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

25 000,00

32 000,00

57 000,00

76 530,00

na

1,35

2,70

100,00

3,00

143 100,00

0,00

0,00

l0 500,00

25 000,00

35 500,00

32 000,00

67 500,00

75 600,00

-1,3

1,55

3,10

100,00

3,00

164 300,00

l g 000,00

25 000,00

0,00

0,00

43 000,00

32 000,00

75 000,00

89 300,00

16,7

Production laitière

L'analyse économique de la production laitière montre que toutes les technologies proposées

aux éleveurs permettent de dégager des marges bénéficiaires variant de 200 à 280

Fcfa/jour/vache contre 160 Fcfa pour la pratique paysanne (tableau 8). En terme d'efftcacité,

la ration (Rl) composée de 3 kilogrammes de fourrage de sorgho sucré et 2kg ABH et de la

pierre à lécher (BKI.I) a été la plus intéressante. Pour cette technologie le taux marginal de

rentabilité a été de l23Yo par rapport à la pratique paysanne.
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Tableau 8: Evaluation économique de la production laitière en 2000 - 2001

Désignations Lot0(témoin) Lotl

I
I
I
t
I
T

I
I
I
T

I
I
l
I
I
I
I
t
I
I

Nombre vaches/lot

Production lait (Vvache/j)

Prix vente lait (Fcfa/kg)

Produit Fumier (Kg /vache/j)

Prix vente fumier (Fcfa/kg)

Produit brut (Fcfa/ vache/j)

Coûts total intrant (Fcfa/lot)

Jours de contrôle de lactation fiours)

Coût intrant (Fcfa/vache/j our)

Coûts Main d'æuvre (Fcfa/vache/jour)

Soins vétérinaires (Fcfa/vache/j our)

Coût total variables (Fcfa/vache/jour)

Bénéfice net (Fcfa/vache/j our)

Taux marginal de rentabilité (oh).

20

l,7l
200

1,25

5

348,25

s3 077

438

t2l
t6

42

r79

169

Na

23

2,64

200

1,25

5

534,25

238 520

I 165

205

l6

42

263

272

t23

20

2,35

200

1,25

5

476,25

167 I l0

795

210

t6

42

268

208

44
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5. Conclusions et perspectives

L'introduction du sorgho sucré comme culture à double usage dans les systèmes de

production péri-urbaine des localités de San et Ségou a été d'un apPort important - l-e
iorrr*g. de sorgho sucré, introduit comme aliment de complémentation alimentaire des

vacheJpendant lâ saison seche permet d'améliorer significativement la production laitière qui

a passé de 0.5 litre en moyenne à 3 litres par jour.

O*t le soucis de mainienir la fertilité du sol, diftrents types de fertilisant ont été utilisés

pour la production du fourrage. Pendant la durée du projet les productions fourragère et

grainière observées ont ete .n aeçà du potentiel de la plante pour tous les traitements ; cela

pourrait s'expliquer par les retards dans I'installation de la culture et I'arrêt précoce des

ptui"r. Les tràitements avec la fumure de parc et cette fumure de parc plus PNT ont eu des

iendements grainiers et fourragers supérieurs au rendement observé avec I'application de

DAP plus urée.

L'utilisation du fourrage de sorgho sucré dans les rations de complémentation alimentaire

des vaches laitières a montré qu. I'apport de 3kg de founage supplémenté avec 2 kg

d'aliment bétail Huicoma (ABH) a permis de réaliser une production laitière de 2.7 litres et

faire un gain moyen quotidien de ll0 g par jour pour une vache de 300 kg de poids vif vivant

sur des lat*ugàr d; saison sèche dans le sous système mil. Les résultats de I'analyse

économiq,t" oni montré que ce traitement avait un taux marginal de rentabilité plus élevé.

L'alternative de I'utilisation de la plante entière du sorgho sucré au stade laiteux comme

fourrage pourrait être envisagée dans les élevages à vocation laitière. En effet, certains

paysans se sont posés la question de savoir I'effet de la plante à ce stade dans les rations de

pràduction de tàit. Les rations étudiées ont permis non seulement d'entretenir le veau,

d'assurer une production journalière moyenne de lait et de raccourcir I'intervalle entre

vêlage.

Les résultats obtenus sur le sorgho sucré au cours des 3 années du projet ont fait I'objet d'une

présentation à I'atelier régional du projet gestion des éléments minéraux au Sahel tenu à

itiutn*y du 22 au 24 octobre 2002 en vue de mieux les valoriser. Un atelier paysan de

restitution des résultats sera organise et une fiche technique de production et d'utilisation du

fourrage de sorgho sucré pour la production de lait sera élaborée.

Au regard des résultats sur le complément vache laitière présentés au CTR 2001 ce nouvel

aliment peut être considéré comme ayant une bonne valeur alimentaire ; sa digestibilité et son

taux d'ingestion sont assez élevés. Sa distribution à volonté n'a pas entraîné de problème

digestif alparent. Ce qui suppose que I'aliment en lui seul peut constituer une ration. La

compléméntation de la paille àe iz avec le CVL permet d'améliorer la digestibilité de cette

dernièrede8à9points.
Les diffrcultés rencontrées dans la mise au point de cet aliment sont le broyage de la paille de iz
et la non disponibilité de la farine basse de izsur le marché. La présentation de cet aliment sous

une form" pi* homogène reste aussi une préoccupation de la recherche.
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Il serait alors intéressant de le transformer en granulés pour le rendre plus homogène . A cet

effet un protocole a été élaboré à la demande d'un fabriquant d'aliment betail de la place- Ce

protocole prévoit le remplacement de la farine basse par le son de nz et la réduction de la

proportion a. la paille d" n . La production en granulée de cette nouvelle formule du CVL

irrâ assurée par la Fabrique d'Aliment Bétail et d'Engrais du Satrel ( FABES ) et sa valeur

nutritive sera étudiée par la SRA de Niono.

6. Références bibliographiques :

l. Breman H, Ketel&rs J.J.M.H, Van Keulen H, et de Ridder, 1991. Manuel sur les pâturages

sahétiens 485p. Karthala, ACCT, CABODLO et CTA wageningen (Pays-Bas).
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1- Introduction r.

Iæ potentiel taitier de nos races bovines autochtones est faible. Bien qu'ayant un effectif

bovin 1,ès important (g43 777 têtes), la production potentiette de lait de la region de ségou'

reste largement en deçà des besoins de ia population ; 28 kg / hbt /an contre 40 kg que se

fixait le dernier plan quinquennal de dévèloppement social et économique du Mali'lo*
permettre *. -rrélioration àe la production laitiere du zébu peul très représentatif (85 à 90%)

dans la région de Ségou , les resultats satisfaisants obtenus par sélection à la Station de Niono

méritent d'être transf,oses chez les éleveurs . Pour ce faire I'expérimentation du programme

de sélection à noyau ouvert a été envisagée . Cette technique demande peu d'effort dans la

collecte de données et permet de rou*it systématiquement plusieurs élevages tout en

assurant la diffusion rapide du progrès génétique'

Le programme de sélection à noyau ouvert a été initié et démarré en 1995' Sa phase de

diagnostic a été exécutée la même année. tl faut rappeler qu'au cours de cette phase, 176

élevages à ségou et 64 à Niono, répondant aux critères, ont été inscrits au programme' Dans

ces éleùages 7i vaches excellenies productrices de lait (4,1 à 6rl litres) dont 50 à ségou et23

à Niono ont été retenues dans ,rn pi.*ier temps comme noyau de sélection. La phase de mise

en place et conduite du noyau de sélection a âemarre en 1996. De cette date à nos jours, son

exécution a été émaillée d'irrégularités à cause des tensions de trésorerie' Timidement

exécutée en 1996 et lgg7, elle n'a connu une exécution plus correcte .9u'en 
200q et 2002

avec le regroupement de izo 
"t 

84 vaches respectivement. Les activités du PSNO se sont

jusque tà limiiées à la zone de Niono. Malgré ces difÏicultés d'exécution, des résultats

encourageants ont été obtenus, au vtr desquels la cRu et les éleveurs de la zoîe de ségou

sollicitent la création du centre de sélectiondu site de Ségou comme initialement prévu'

2. Objectifs:

Global :
développer en milieu paysan un système de sélection visant à augmenter I'aptitude

laitière du zébu Peul.

Spécifigues ;

. approfondir les connaissances sur la conduite de l'élevage du zébu peul dans la

région de Ségou

. Sélectionner et diffuser des souches de zébu peul à haut rendement laitier'

3. Méthode :

Il faut rappeler que le programme de sélection à noyau ouvert est exécuté en deux phases :

une phase diagnostique et une phase mise en æuvre de I'expérimentation de la sélection'

La phase diagnostique déjà exécutée s'est déroulée en deux étapes : pré - enquête et enquête

(cf. CTR 1996).

La phase mise en æuvre de l'expérimentation de la sélection à noyau ouveft ou implantation

de ichéma de sélection est en cours d'exécution.

l
I
I
I
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I
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Cette phase comprend les opérations suivantes : le dépistage des vaches exceptionnelles, la

conduite du noyà., d'élites, le testage des taurillons issus du noyau et la conduite de la

reproduction dans les troupeaux à. base. En plus de ces activités' une operation

o àét.rrnination des critères dé sélection du milieu naditionnel > a été executée.

Dépistage des vaches exceptionnelles :

Au cours du mois d'août 2002, des contrôles laitiers à un seul passge ont pu ête effectués

dans 37 élevages seulement, repartis dans l8 villages. Les corrections (CTR 1996) des

different., proàuctions en fonction des stades de lactation et des numéros de vêlage ont

permis de décel er 64 vaches dont la production est supérieure à 4 litres. En plus de celles ci,

20 vaches meilleures productrices de la Station de Niono ont été aussi retenues, portant ainsi

I'effectif des vacher rêgro.rpéesen septembre2002 à 84 têtes. Les 64 vaches du milieg réel

ont eu gne production tuiiiar. *oyè*" de 4,8 litres. Elles sont pour la plupart à leur

troisième veau et troisième mois de lactation.

Conduite du noYau d'élites :

Les vaches regroupées bénéficient des mêmes conditions alimentaires. Au retour des

pâturages, elles reçoivent 1,5 kg d'ABH et I kg de son. Le sel de cuisine leur est distribué au

besoin. Leurs veaux reçoiventle la paille avec 0,5 kg d'ABH et 0,5 kg de son' Tous les

animaux sont soumis à des soins propËylactiques et curatifs tels que les vaccinations contre la

péri-pneumonie, le charbon ry*ptomàtique, la pasteurellose, le déparasitage interne et les

iraitements des malades. Trois géniteurs de la SRA ont été introduits dans ce troupeau pour

des fins de reproduction. Les vaches une fois diagnostiquées gestantes sont remises à leur

propriétaire.
Les contrôles de performance (production laitière, poids et reproduction) sont régulièrement

effectués sur les animaux regùupés. Par contre l'èvaluation des performances (production

laitière, poids et reproduction) des troupeaux de base est quasi absente'

Testage des taurillorls llssrs du noyau:

Le regroupement des jeunes mâles nés en 2000 est en cours- A la date du 31103103' 17

taurillons du milieu réel et I de la Station sont déjà regroupés- Ces taurillons reçoivent les

mêmes traitements sanitaires que les vaches du noyau d'élites. Ils sont élevés à zéro pâturage

etreçoiventdelapailreàvolonté,deI'ABH( 0,5 à I kg) etdusonde riz(0,5 à l kg)par

tête par jour.

Validation des critères traditionnels de sélection des vaches laitières :

Les principaux critères de sélection pour la production.laitière donnés par les éleveurs ont fait

l,objet de test sur des vaches confirmé", bo*es laitières. Sur la base de la cohérence des

descriptions des critères et du nombre d'éleveurs les ayant évoqué, les critères suivants ont

été retenus :

I - finesse de la peau :

t mètre :

déterminée à partir du toucher soutenu par mesure à I'aide d'un cuti

- développement du pli ombilical : appréciation à vue

I une règle décimètre ;
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- développement de I'ossature : mesure du tour du canon ;

- longueur de la queue : mesure de sa longueur totale et de sa position par rapport au<

pattes postérieures ;
- àeu"loppement des veines mammaires : par observation en fonction de leur présence

depuis la partie postérieure de I'ombilic jusqu'au niveau du pis et de leur grosseur ;

- développement du pis et taille des trayons : par appréciation du volume du pis et la
longueur des trayons ;

- déviloppement du train postérieur : appréciation par comparaison de la profondeur de la

poitrine à celle de la croupe

Ces principaux critères retenus ont été appréciés chez des vaches de la Station de Niono et du

milieu réei dont les niveaux de production sont connus. Des analyses de conélation ont été

faites pour déterminer les différentes relations entre ces critères et la production laitière.

4. RESULTATS

./ Reproduction : Toutes les vaches regroupées en 2000 ont été saillies et retournées à leur

propriétaire exceptée une seule dont les ovaires étaient atrophiés. Deux avortements ont

été constatés chezles vaches du milieu réel. Ainsi 97 mises bas ont été enregistrées dont

50 mâles et 47 femelles. Des 20 vaches de la Station seules 8 ont donné naissance à des

veaux mâles. Pour le regroupement de2002,au lotal 76 saillies (72 du milieu réel et 4 de

la Statiol) our éré enregirttè.r à la date du 16104103 dont 24 reprises, toutes du milieu

rjcl. La fouillc lcctalc clc 6 r'ncl:es en fin fér'rier et 12 en fin mars a permis de déceler 3 et

2 cas de gestation respectivement. Toute déduction faite. le taux de saillies réel est de

62%.

,/ Sélection : La sélection de 2002 n'a porté que sur 17 taurillons candidats nés en 2000 à la

Station. A I'issr.r de cette sélection. 11 ont été retenus dont 9 destinés à la vulgarisation-

et les 2 autres pour la reproduction en station.

,/ Cession : 4 taurillons peuls sélectionnés en 2001 ont été vulgarisés à des éleveurs

partenaires coulrant 2003 .

./ Validation des critères rle sélection des vaches pour la production laitière en milieu

réel :
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Tableau l: Conélation des principaux critères d'appréciation des vaches avec la production

laitière.

6. DISCUSSIONS : '/

Le taux de saillie (62%) est faible eu égard au temps de regroupement des vaches initialement

prévu pour 4 mois. Cette faiblesse pourrait s'expliquer par le niveau d'alimentation qui n'est

que de 315 MAD et l,Z UF au lieu de 480 MAD et 2 UF au moins prévu initialement. Cette

situation laisse enûevoir un temps de séjour beaucoup plus long que prévu" comme ça été le

cas du regroupement de 2000.

euant à la diffi,rsion, il faut noter que les effectifs sont très faibles par rapport à la demande

dè plus en plus forte. Cette forte demande est due à la satisfaction que les produits vulgarisés

procurent aux éleveurs. I-a faiblesse des effectifs est imputable à la timidité des activités due

à de multiples tensions de trésorerie.

De façon générale, oo note ure corrélation entre les critères évoqués par les éleveurs et la

production tuitiCre, mais avec des coeffrcients très faibles voire même négatif (-0,49 à 0,29)' Ces

coefficients de corrélations sont plus élevés chez les animaux de la Station que chez les vaches

du milieu réel. Dans I'ensemble, les caractères comme la longueur de la queue' le

développement des veines mammaires et du pis présentent plus d'intérêt de par la valeur du

coefficient de corrélation et la facilité d'appreciation.

7. Conclusions:

Malgré l'érection du PSNO en projet à part entière, les activités dudit projet connaissent encore

une éxécution partielle à cause des tensions de trésorerie. Ce qui explique le non regroupement

des vaches en 2001 et le non suivi des troupeaur de base. Toutefois, il faut noter que le nombre

de taurillons issus des vaches excellentes en 2000 et dont le regroupement pour le testage est en

cours, constitue un pas considérable dans I'exécution du PSNO. C'est en faite ce regroupement

ae ZOOO qui a motivé davantage les membres de la CRU/Ségou et les éleveurs a solliciær le
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Critères
Station Milieu villageois Ensemble

Nbre Coeff Nbre Coeff Nbre Coeff

Finesse de la peau 23 ),1 8 {l 0,01 ffi 0,13

Dévetoppement du pli ombilical 23 -0,07 4l 0,16 ffi ),03

Développement de I'ossature 23 ),37 4l -0,41 64 .0,49

Queue
Longueur totale t3 J,23 +l ,0,04 ffi ),17

13 0,42 {l ),19 64 Dps

Développement des veines mammaires z3 ),39 41 -0,21 64 ),15

Développement du pis et longueur des trayons z3 ),48 +l .0,04 64 ),14

Développement du train postérieur /3 ),43 {t ),08 64 ),29



I
I
I
T

I
I
I
I
t
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
t

démarrage des activités dans la zone de Ségou. Pour preuve, ils se sont investis pour touver un

site à mettre à la disposition du programme potu la constnrction du cenfie de selection.

En perqpective, en plus de la poursuite des activités dans la zone de Niono, il est envisagé le

démarrage an progË-*e d"ù la zone de Ségou aussi, à partir de janvier 2004- Un protocole a

été élabore sur 3 ;rs (2004 -2006) pour un montant de 44 377 000 FCFA et sera soumis pour

financement.
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Ségou; 1996.
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INTRODUCTION

Dans le processus d,intensification declenché en zone oN, la maîtrise du calendrier agricole

apparaît conrme une composante essentielle. celle-ci passe par une meilleure preparation des

sols au moment approprie po* permette le repiquage ou le semis à temps' Des enquêtes

réalisées, il ressort que beaucoup de paysans trô maittisent pas parfaitement leur calendrier

agricole. Les diffrcultés proviend*ieot entre autres de leur faibte niveau d'equipement mais

aussi du mauvais conditionnement physique de lerrs bæufs entraînant un retard dans la

préparation des sols (labour, hers"g* Àir" *n boue, nivellement). En effeL au moment des

travaux ou avant ceruc-ci, les bæufs de labo.ur ne reçoivent qu'une alimentation d'appoint qui

n,est pas dans la plupart des cas en rapport avec I'eifort déployé. D'où la nécessite de houver

des rations aliment ii"r adaptées pour les bæufs de trait de la zone.

Le piésent projet vise donc à formuler et tester des rations adaptées pow le conditionnement

physique des bæufs de labour avant et pendan! la périodè des travaux agricoles afin

d'améliorer leur productivité (force de traction, fumier)'

Le projet a démarré en l,an 2000. Ce rappo-rt fait alors le point des résultats obtenus pendant la

dernière année du projet (campagne 2002) dans les zones rizicoles de N'Débougou et du

Macina.

1. OBJECTIFS

Obiectif Gênéral

Améliorer le conditionnement physique des bæufs de labour avant et pendant la période des

travaux par une alimentation appropriée'

Obiectifs sPécifiques

- adapter des rations pour le conditionnement physique des bæufs de labour avant et pendant

la période des travaux agricoles;

- améliorer la productivlté des bæufs (force de traction, fumier)'

2. MATERIEL BT METHODE

ce projet de recherche composé d'une seule activité comprend 3 opérations:

- tests de rations pendant la période précédant les travaux (précampagne) et pendant ceux-ci'

- évaluation PaYsanne des tests,

- atelier paysan.

Toutes ces opérations ont été réalisée pendant cette campagne'

2.7. Tests de rationnement
Choix des zones, villages et paysans

3l
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A l,instar des 2 premières campagnes, les mêmes paysar0-s des 6 viltages de deu zones de

production rizicùe de l'office air Niger qui ,qnierèy. de part le,r disponibilité en terre

notamment le ratio superficie par paire ae uaurs ont été maintenues' tl s'agit de la zone de

N,Débougou où le *tio est de i.9 Lt de celle du Macina où ce ratio est de 4' cette diftrence

de ratio crée des diftrences notoires entre les calendriers agricoles et I'utilisation des

animaux dans les detx zones'

Dans chaque zone choisie, deux villages et 4 exploitations par villlgt disposant chacune de 2

paires de bæufs (une soumise à la ration puy**, et tlautrË à h ration expérimentale) ont été

retenues. ce choix a été respecté dans la zone de N'Débougou (villages de B1 et de 82)

contrairement à celle du Macina où I'encadrement a proposé 4 villages (Goursi, Kossougq

Bassancoura et Tougancoura). En effet, t.r puyr*s de la ionr 
du Macina sont peu équipes et

l,encadrement a eu du mal à touver 2 vilhglsiisposant chacun en son sein de 4 exploitations

possédant chacune 2 paires de bæufs. Dans chaôun des 4 villages choisis dans la zone du

Macina, 2 exploitations possédant chacune 2 paires de bceufs ont été alors retenues'

Formulation des rations

Dans chacrure des zones, detx rations ont été retenues: une pendant la précampagle agricole

(2 mois avant les labo'rs) et 1,autre pendant la campagne (môment des travaux) cf' tableau l '

chacune de ces rations a été testee sur 16 paires de bæufs. Les suppléments paysans

composés de paille et de son de riz pendant la prégampagne et uniquement de son pendant la

campagn, orri été distribués pendanî chacune desaites périodtt à 16 autres paires servant de

témoins. Au regard de la pratique paysanne de conduite du troupeau, tous les animaux allaient

au pâturage le jour et recevaiànt â lro, retour le soir dans les parcs de nuit des suppléments'

L'âge des animaux variait entre 8 et l0 ans'

Tableau l: formulation des rations de précampagle et de czrmpagne dans les deux zones

I
I
I
I
I
I
I
I
I

+ les animaux partaient au pâturage le matin fr1t ,tt"roient les suPPléments

concessÎons: 
cene année, re test de supplémentation a commend.r1_1îi^01: l?ro:*.::"*i,î:ï Îï;â"i"le 

mai

coïncidant ainsi avec le début o!, t"uour. Les rations de précamp"gt.-ont été alors distribuées du 20 mai au 30

juin et celle de campagne durant le mois de juillet'

Estimationdel,évolutionpondéraledesbæufs

L'abaque des poids qui lie le périmè{e $oracique 
des animaux (en 

"*) I 
un poids donné (en

kg) a été utitisée. pour ce faiË le périmètrg tdacique de chaque animal (totus de poitrine) a

été mes'ré chaque l0 jours. Le poids ae cnalr..*i1.taraétéfuott estimé à partir du tâbleau

i. r; îi 
"q* 

-J.9î'a 
; il' i;pl'ù-;t ""nî;l' décade'

Campagne (mi Juin- Juillet)
(Quantités en kg )Rations / Périodes Précampagne (Mai - mi Juin)

(Ouantités en kg )
*

1.4 (1 litre)

1

5,0

pâturage
paille de iz
mélasse
ruée
ABH
Son de riz

*

5,0
2,8 (2litres)
0.06 (l vene à thé)

4,0
le soir dans les
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2.2. Evaluation Paysanne des tests

Après l,exécution du test de rationnement" les paysans concernés ont été soumis à une

enquête semi-strusturee en vue de connaîhg leurs-oiinions sur la performance des animaux

soumis au régime experimental par rapport atrx témoins str le plan évolution pondérale et

effrcacité au laborr.

Evolution pondérale

Au cours de l,enquête semi-stmcturée les paysans ont donné letrr avis sir I'embonpoint des

animaux des 2 lots aussi bien pendant la prècampagre agricole que pendant le période des

labours.

El/ïcacité au labour ?

De vraies mesures de rendements au labou (superficie labourée par unité de temps) n'ont pas

été réalisées car demandant un nombre élevé d'observateurs (un observateur par paire de

bæufs soit 
'n 

total de 32) et souvent difficiles à évaluer car fréquemment les 2 paires d'une

même exploitation labot[aient à la Fellemberg dans un même bassin. Ainsi nous avons

privilégié l,évaluation paysanne basé sur I'efiicacité au labour des animaux (rapidité au

labour, endurance au travait). L'endurance au travail est estimé par le temps mis au labour

par une paire de bæufs ,*, présenter des signes palpables de fatigue (essoufflement, arrêts

fréquents ou définitifs). certains pays*, oni pu àussi donner le nombre de jour mis par

chaque paire de bæufs pour labourer un ha'

2.3. Atelier Paysan

A la fin du test de cette campagne qui est la dernière année du projet, un atelier regroupant

tous les paysans collaboratenrs et ies agents de I'encadrement de I'oN concernés a été

organisé dans chacune des 2 zones afin de les restituer les résultats obtenus, de discuter du

contenu de la fiche technique relative à I'alimentation des bæufs de labour et de proposer des

mesures d'accompagnement pour une appropriation de la technologie'
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3. RESULTATS

Les résultats sailtants ont porté sur l'évolution pondérale des bæufs, leur rendement au labour

et res mes'res d,accompagnement formulées par les paysans lors de I'atelier pour I'adoption de

la technologie.

g.7. Evolutîon pondérale estimée des bæufs

Zone de N'Débougou

Dans la zone de N,Débougou, les animaux du lot expérimental ont enregistré de légers gains

de poids durant toute la periode des labours contrairement aux bæufs du lot témoin qui ont eu

trn poids constant (figure l)'

Figure r: Evorution pondérare des bæufs de rabour dans la zone de N'Débougou
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Les tendances observées par res courbes d'évolution du poids des animatx des 2 lots ont été

confirmées par les paysans à savoir la superiorité des bæufs soumis au supplément testé par

rapport aux témoins.

Zone du Macina

Dans [a zone du Macina" les animaux des 2 lots ont accusé des baisses de poids durant les 3

premières semaines des labours; baisse q,ri-u ete plus importante chez les bæufs témoins

suivie par une augmentation de poids durant le reste de ta période des travaux (figure 2)'

Evolution pondérele des bocufs Zone dc N'Débougou

I - r- L,otl +[ot?
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Figure 2: évolution pondérate des bæuf de labogr dans la zone du Macina
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[æs tendances observées sur les courbes d'évolution du poids des animaux des 2 lots ont été

conf,rrmées par les paysans à savoir un meilleur embonpoint des bæufs soumis au supplément

testé par raPport atrx témoins

3.2. Efficacité au labour

De l,enquête réalisée, les bæufs soumis au supplément testé ont eu une vitesse et une

endurance meilleures au labour par rapport à ceux soumis au supplément paysan' De la

perception des paysans les bceuri au lôt expérimental étaient dans la plupart des cas non

seulement plus rapides que les ceux du lot téÂoin et pouvaient passer plus de temps au labour

sans s,essouffler. Les rendements varieraient entre ô.s tt 0.6 ha / jour en 5 heures de travail

pour chaque paire bénéficiant du supplément testé contre 0.35 à 0.40 ha /jour par paire du lot

témoin. Les bæufs du lot expérimeïtat mettraientzjotus pour labourer I ha contre 3 jours

pour ceu( du lot pratique punme. Il est à noter qu'én plui du labour, les paysans utilisaient

les bæufs bénéficiant du régime testé pour le hersàge dans la boue à cause de leur endurance

notamment dans la zone du Macinu 
-ot 

les animaux sont plus sollicités que dans celle de

N'Débougou.

3.3. Adoptabitité de ta technologie

De l,atelier paysan il est ressorti que les rations testées ont permis de mieux améliorer le

poids et le ,ènâ"rrr"nt des bceufs uu lubo* par rapport à la pratique paysanne avec conrme

conséquence l,exécution rapide du labour sË traouiiant par le repiquage à temps qui est un

des facteurs d,augmentation des rendements. Les paysans ont noté avec satisfaction aussi
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l,augmentation de la quantité de fumier produit suite au temps de séjotu prolonge des

animarx dans les parci a. nuit et un meiileur prix de vente de certaines paires apres les

travaux. Cependant, les difficultés liées à I'approvisionnement en mélasse, âu lieu de

stockage adSquat aé U paille de iz et au prix élevé de I'ABH sont apparues comme des

contraintes à I'adoption àes rations testées par une grande majorité des paysans. La mesure

d,accomp"gn ."ni souhaitee est : I'organisation des paysans en association pour leur

approvisioùement en mélasse et po*1.r achats groupés d'ABH. En plus, la-nécessité

d'introduction de botteleuses s'avèie nécessaire dans la zone. L'encadrement de I'ON doit

s,atteler à cela. L'association des paysans pour leur approvisionnement en mélasse qui a déjà

démané dans la zone du Macinu â*r la semaine qui a suivi la tenue de I'atelier est un bon

indice pour I'adoption de la technologie par les paysans de cette zone.

4. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

La supplémentation alimentaire des bæufs de labour est une pratique commune dans les

zones de I'ON, mais les suppléments utilisés par les paysans sont de pauvre qualité (son ou

paille de riz). L'adjonction â r.r suppléments de mélasse ou d'un peu d'ABH a beaucoup

d,avantages que les paysans ont eux mêmes reconnu. Pour eux cela permettrait le maintien

des animaux dans des conditions physiques acceptables pour les travaux de préparation du

sol, l,augmentation de leur rend.*"ni uu lubo* 
"i 

lu disponibilité en fumure organique suite

à la semi-stabulation etc. L'amélioration du rendement aux labonrs a comme conséquence le

repiquage ou le semis à temps qui constituent un des facteurs d'augmentatign des

rendements. Le bon conditionnément des bæufs peut entraîner aussi une amélioration du

revenu monétaire de certaines exploitations car leur permettant après le labour de leur champ,

d,effectuer des prestations chez d'autres exploitations. Pour ce faire, les bæufs doivent être

nourris en stabulation 2 mois avant le labour et au moment de celui-ci. Cela demande de la

part des paysans non seulement la constitution de stocks importants de paille de riz mais aussi

la mise en place d' infrastructures adéquates pour leur bonne conservation à cause des

termites et des pluies Précoces.

De l,atelier paysan il est ressorti que les paysans sont en mesure d'adopter les formules

testées a conâition de les aider à résbudre un certain nombres de contraintes qui sont surtout

d,ordre organisationnel. Il s'agit des diffrcultés d'approvisionnement en mélasse, de lieu de

stockage adéquat de la paille ae riz et du prix élevé àê t'anH. En effet, toutes ses contraintes

p",ru"n-t être ievées suite à une meilleure organisation des paysans en associations- De telles

âssociations pourront leur permettre de s'approvisionner en mélasse et d'avoir I'ABH à un

coût relativement moins élevé suite u* u"huts groupés. Le stockage de grandes quantités de

paille s'r des espaces réduites (cases, hangars) nécessite le recours au service d'une

botteleuse mécaniiue qui n'est pas à la porté d'un seul paysan. Mais les associations de

paysans pourront se I'approprier ou faire recours au service d'un prestataire privé disposant

d,une botteleuse. Il revient aux services d'encadrement de I'ON de diffuser les fiches

techniques relatives à un meilleur conditionnement des bæufs de labour à travers toutes ses

zones et de mieux organiser les paysans pour leur approvisionnement en mélasse' en ABH et

de les faire bénéficier des services de botteleuses. L'adoption de la technologie par un

nombre élevé de paysans de la zone est à ce prix.
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PROGRAMME 2003-2004

Projets en couns :

- projet Bovl-2: Mise au point d'une ration de complémentation à partir des graines de

céréales et des fanes de légumineuse pour la production de viande;

- projet Bov2-l : Programme de sélection à noyau ouvert pour I'amélioration de la

production laitière bovine en élevage traditionnel;

- projet Bov5 : Etude des maladies ayant un impact sur la production laitière péri-

urbaine ;

- projet Bov6 : Caractérisation des signes de chaleurs chez le zébu peul et leur utilisation

dans la gestion d'un progrirmme d'insémination artificielle.

Nouveaux projets :

- projet Bov2-3 : Expérimentation d'un schéma de gestion rationnelle des troupeaux

laitiers en zone péii-urbaine de I'Office du Niger. Protocole déjà soumis au CP et

accepté;

- proje t1ov1-4: Utilisation optimale des founage s de Macroptilium atropurpureum

(siiatro) eT Macroptilium laihyroide.s dans les exploitations en zones OfÏice du Niger.

Protocole disponible pour le Comité de Programme 2003.
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