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Test d'alimentation des vaches laitières

l. Introduction

Du diagnostic de base mené dans la zone d'intervention du Progralrlme de Diversification des

Revenus ( pDR San ) par I'ESPGRN de Niono (1998), il est ressorti que le développement

d,une ceinture laitière autour de la ville de San peut constituer une source de diversification des

re\/enus des producteurs et permettre de couvrir en partie les besoins de plus en plus croissants en

lait de Ia popularion. Les contraintes liées à une telle activité se résutnetrt au faible potentiel

génétique 
-des 

raccs locales élevées (zébus Maure et Peul) ntais surtout à la pauvreté des

pat*ug.s (quantité et qualité) en saison sèche et à I'insufftsance d'une technique appropriée de

supplémentation des vaches.

La production potentielle de nos races locales excède leur production actuelle dans les conditions

d'éievage traditionnel. La production actuelle se situe autour de 500 litres de lait pour une

production porentielle de 1000 à 2000 litres en 270- 300 jours de lactation. Pour extérioriser

leur potentiel laitier, les vaches doivent être mises dans les conditions optirnales d'alimentation'

En effet, l,influepce de I'alimentation sur la production laitière est renlarquable et des essais

menés dans dir.erses stations de recherche ont montré qu'une légère amélioration de la ration des

vaches au dessus ,Je leur besoin d'entretien en saison sèche peut se traduire par une augmentation

de plus de l00o o de la production. En revanche, une alimentation non appropriée ( déficiente en

énergie, en p-larières azotées et en minéraux indispensables) entraîne une baisse notable de la

production quoticiienne des bonnes laitières et peut en outre raccourcir la durée de la lactation'

Cela se tradr,rir los seulernent par une baisse deia production totale de lait pendant la durée de la

lactation, mais aussi par une diminution de sa teneur en protéines. Un excès alimentaire est

également préjutJiciable à une bonne production de lait car pouvant favoriser plutôt

l,engraisr.*rni de l'animal, ce qui augmenterait inutilement le prix du lait' Dès lors, il devient

nécessaire de nrertre à la disposition àes éleveurs péri-urbains des rations adéquates pour une

augmentation de la production laitière afin de généier des revenus monétaires et satisfaire à la

deâande de plus err plus croissante des populations urbaines'

Le rationnerrent des yaches laitières n'est pas cependant aisé car il dépend de plusieurs facteurs

qui sont entre allrre: l'âge, le poids de l;anirnâI, le numéro de lactation, I'importance de la

production, Ie stade de lactation etc... Des rations alimentaires pour la production de lait peuvent

être formulées cependant en tenant compte du niveau de production souhaité pour un troupeau

laitier composé,le vaches à différents stades et nunréro de lactation. Le son de riz,la mélasse ou

I,ABH peLlvepr consrituer des supplérlents de choix des pailles de céréales ou de brottsse pour la

lorrrrulatio, de rcllcs r.ations. L'ABH est disponible dans lazone PDR, la nrélasse est disponible

all 
'i'eau 

cjes sucreries de Dougabougou et de Seribala. L'approvisionnetnetit des éleveurs

a.toLrr cie Sa' cn 
'rélasse 

ne demandera qu'un rninimunt d'organisation. totrte chose qui n'est

pas en deçà de le trr Possibilité.
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2. Nlatériel et méthodes

2.1. Milieu d'étude
Lc test s'est déroulé clurant 3 mois ( Mars Avril et Mai ) 2000 dans le hameau de Yorobougou

situé à 15 km de la ville cle san. tl est conrposé cl'une dizaine d'exploitations s'occupant

prioritairement cle l'élevage de bovin en plus de I'agriculture. La population est composée

exclusivement de peuls séclentarisés clepuis une centaine d'années et qui détiennent des

tr-oupeaux irnportanis de bovin. Elle participe à I'approvisionnement de la ville de San en lait à

travcrs r-rne petite unité clc collecte, cle transfbrrlation et de commercialisation du lait local

clénonrnr ée Danq)o nono créée err 1996'

2.2. Schéma exPérimental

ClroLr des exploitatiorts: la condition pour participcr au test a été la possession d'un minimum de

6 vaches dont la durée de lactation nlexcédait pas 45 jours et dont les numéros de vêlage sont

comprises entre Z et 5. En plus, l'exploitation devrait s'engager à respecter les conditions du test

.otamment les quantités d'aliments proposées. Ainsi. 4 exploitations ont été choisies sur la base

du volontariat.

CltoLr des animettx.. au total. 31 vaches en lactation remplissant les conditions décrites ci-dessus

ont été reparties au hasard en 3 lots de 11, 10 et l0 têtes pour les lots To, TI et TII' Pour ce faire'

les vaches retenues dans chacune cles exploitations ont été reparties au hasard entre les 3 lots' Les

vaches du lot TO ont été alimentés suivant la pratique des éleveurs. Celles des deux autres lots

o't été soumises à l'une des rations à tester ( cf. Tableau 1). Les animaux retenus ont été

nraintenus dans leur troupeau d'appartenance et non groupés par lot- Les lots ont été identifiés

par le marquage des vaches à la pài,rture mise sur leurs cornes: le vert pour To' le jaune pour TI

et Ie rouge po,r. le TIl. Dans un même lot et chez chacun des éleveurs' chaque vache avait un

nonr. Les résultats ont cependant porté strr 29 vaches sur les 31 retenues car à la fin du test, il

s,est avéré,que les 2 vaches du lot témoin d'un éleveur ne satisfaisaient pas aux conditions du

test; celles-ci étant à leur 6 èrne vêlage'

Forntttlation des rations.. la ration communément pratiquée par les paysans a été retenue pour

les vaches du lot témoin (TO). Un tel rationn.*.ni consiste à conduire les vaches en lactation

avec le reste du troupeau au pâturage le jour et à les distribuer le soir dès leur retour, des

suppléments composés de pailles de brousse distribuées à volonté et d'Aliment Bétail Huicoma

(ABH) en quantiie timitée (2.0 kg en moyenne par tête et par jour ). Les tiges de mil sont

destinées au reste clu troupeau. Cette métliocle clé concluite et de rationnement des vaches en

lactation a été maintenue; mais la ration de certaines parrni elles a été améliorée en v ajoutant

d,une part le son cle riz(Z kg/ tôtc i jour ) pour les vaches du lot TI et d'atttre part de la mélasse

de canne ( 2 kg / tôte / jour ) pour celles clu lot TII (cf tableau l). Les blocs de sel ont été

clistribués ad-libitum à totttes les vaches'

Cottclttite dtt ratiot,rentetrt-.le mocje de conclr-rite des troupeaux pratiqué par les élevetlrs n'a pas

été moclifié. Ainsi, tor.rs les animaux étaient conduits au pâturage le jour et recevaient le soir dès

leur retour les suppléments en fonction de leur lot d'appartenance (cf' Tableau l)' Cependant

nous avons exigé que chaque animal cles lots I et II soit alimenté individuellernent par son

propriétaire sous la supervision cle l'observateur. Pour ce faire, des pots à boire de 1 litre rnodèle
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Sada DIALLO ont été donnés aux éleveurs et qui les permettaient de mesurer les quantités

d'ABH, de son et de mélasse à distribuer par animal ( cf. Tableau l).

Mode de distribrttion: Les pailles de brousse étaient distribuées aux vaches des lots TO et TI à

volonté. Les vaches du lot TO bénéficiait de I'ABH en colrlmun avec les autres vaches de

l'éleveur non retenues dans le test. Par contre, chaque vache du lot TI recevait individuellement

le contenu de 3 pots en ABH (2 kg) et de 4 pots en son de riz (2 kg). Contrairement aui vaches

des 2 premiers lôts qui recevaient ies pailles de brousse à volonté, celles du lot TII en recevaient

chacuire 4 kg pa, joïr ( cf.Tableau l). Cette quantité a été choisie pour être enrichie avec la

nrélasse. pour ce fàire, la quantité de mélasse nécessaire par tête (2 kg ou contenu de I pot etl12

) était dissoute dans un même volunre d'eau ( contenu de 1 pot et ll2) et cette solution était

ensuiteverséesurlapaille(4kg:contenud'un]l12.'sacditdel00kg'').

Tableau I : quantités d'aliments quoticliennentent distribuées par animal ( matière brute ) en

fonction des lots avant au retour du pâttu'age

rations\ aliurents Paille de

brousse

ABH Son Mélasse

Kg kg pot kg pot kg pot

TO

TI

TII

adli.bitunt

adli.bitum

4

2

2

2

***

.t
J

.|
J

) 4

2 1.5

rtt(rt nrrnrrfitlc rl' .Çs et ,nriobles ( ntovenne : 2 kg / tête / jour)@ non mesurées et variables (
les blocs de sel sont disn'ibués à toutes les vaches

2.3. Paramètres à mesurer

Les mesures et / ou estimatior-rs ont porté sur: la production de lait, l'évolution de l'état

corporelle des vaches, les saillies et iu. I'analyse partielle de I'efficacité économique des

suppléments.

prodttction de lait: chez les éleveurs du village, la traite se fait chaque jour ( le matin )'

Cette stratégie de traite a été maintenue; mais le contrôle laitier se faisait une fois par senlaine'

Le jo*r du contrôle la quantité cle lait produite par chacune des vaches retenues dans le cadre du

tesi est pesée par I'observateur et enrègistree. La qrrantité de lait produite quotidiennenrent par

une 
'ache 

pendant une semaine quelconqLle est égaie à la quantité de lait produite pendant deux

contrôles successifs divisée par 2.

Estimcrtiort de I,évolrttiotr de l'étttt corporelle des vaches et saillies; l'appréciation de l'état

corporel des vaches a été fait par les éleveurs par sondage et notée par I'observateur' Les saillies

rapportés à I'observateur par les bergers étaient aussi notées'
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.Analyss partielle de l'efficacité économitlue des suppléntents: dans le hantcau du test comme
dans toute la zone d'intervention du PDR, la production ciu lait en saison sèche est conditionnée
à la supplémentation alimentaire des vaches. L'analyse partielle cle I'cfllcacité éconornique des

sLrpplénrents a été alors basée sur le coût des suppléments ct le prir de vente des quantités de lait

ltloduites. L-e trénéllcc r'éalisé par vache et par lot a été la différenc.e entrc le prix de vente du lait
produit et le cout des supplétnents. Le rapport coût bénéficc a servi d'indicateur pour
l'évaluation de l'cl'[rcacité économique des suppléntents.

,lrralyss $arisfiquc; lcs ntoyennes de productions laitières journalières . hebdomadaires et

rnensuelles dcs vaclrcs des 3 lots ont été cornparées par I'atralyse de variatrce (Anova). Chaque

'u'ache constitue unc r'épétition, les lots étant les traitements.

3. Résultats - discussions

3.1. Résultats
Les résultats portent sur l'évolution de la production laitière journalière, les quantités de lait
produites par nrois et ltendant la durée du test et l'ér,aluation éconotttique des strppléments.

Productio rt t1 ttotieliett ne de lait
La production nto)/enne laitière des vaches du lot ténroin a peu varié dul'ant les 6 premières

senraines du test ( 1.1 à 1.3 litres / vache / jour) pour chuter cJurant les autres senraines a environ I

f irrc. Elle a signiflcativenrent augmenté chez les vaches des clctrr autres lots durant les 3

prernières sernaincs du test passant de 1.6 à 2 litres par vache du lot -fl ct dc 1.4 à 1.6 litres par

vache du lot l'll. .Au cours des autres semaines, la production laitière des vaches des lots TI et

TII a légèrentent baissé corrlme cltez leurs horrrologues du lot téttroin rtrais s'est toujours

nraintenue au dessus de la production de celles-ci (Cf. Figure 1). Pendaltt toute la durée du test.

les quantités clc lait produites en ntoyenne par les vaches des ces deux lots ont été

significatirzenrent plus irnportantes que celles des vaches soutnises atr régime des paysans ( Cf.

Irig I ).

i::ry:::,rl rri:îrres 
ct'ëvotutiott de ta productiort Ioirière ( kg / vache /iour ) des

Gti

I

(,.-\

--*-- T 0

-*-- T I

TII

tc nr ;rs (' lt scttt iti lt c



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

Cette supériorité des vaches des lots soumis au son ou à la mélasse en plus de la paille et de

I'ABH par rapport à celles du lot témoin ne bénéficiant que de la paille et de I'ABH a été

observée au niveau des animaux de chacun des éleveurs et pendant chacun des 3 mois du test

(Tableaux 2 et 3 ). En moyenne, l'écart entre la production laitière des vaches des lots TI et TII
et celles des témoins TO aétê de 0.4 litres par jour. La meilleure production a été obtenue avec

les vaches qui recevaient I'ABH et le son de riz comme supplément (TI) La production moyenne

journalière de ces vaches a dépassé celle du lot témoin (TO) de 0.5 litres et celle du lot qui

recevait de la rnélasse de 0.3 litre (TII). La différence entre la production laitière de ces deux

derniers lots a été cependant faible: de I'ordre de 0.2 litres ( Tableaux 2 et 3 ). L'écart de

production elt lait entre les lots expérinrentaux et le témoin devient encore plus importante avec

debonnes laitières conlnle chez El-Haclj Aly DIALLO (Tableau 2 ). Chezcet éleveur. l'écart de

production entre les vaches du lot TI et celle du lot TO a été de 1.2 litres par vache par jour et de

0.8 litre par rapport au lot TII.

rabteau2 Producti"!rî,"!il'::,0;"':'; 
!,!T!,,',;:'!: li,ïr) 

enfonctiort du tot et du

(0*1 = les rés

ELEVEURS MOIS LOTS

TO (n: 9) TI (n : l0) TII (n : l0)

Aly DIALLO
(n: 10 )

Mars
Avril
Mai
(n)

1.6

1.3

1.1

(4)

2.9
2.6
2.0
(3)

2.0

1.7

1.5

(3)

Moyenne 1.3 + 0,4 2.5 + 0.6 1.7 + 0.5

Issa DIALLO
(n:4)

Mars
Avril
Mai
N (0*)

1.4

1.1

0.8
(z)

t.2
0.8

0.1
(2)

Moyenne 1.1 + 0.3 0.9 + 0.3

Mamoutou
DIALLO
(n:6)

Mars
Avril
Mai
(n)

1.1

0.9
0.8
(2)

1.5

1.2

1.3

(2)

r.2
1.0

0.8
(2)

l\{oven n e 1.0 T 0.5 1.4 * 0.1 1.0

Seydor-r

DIALLO
(n:9)

Mars
Avril
Mai
(n)

1,0

07
0.6

lr/

1.2

1.1

1.1

(3)

1ll.-t

1-l
l0
(3)

Moyenne 0.8 r 0.3 1.1 + 0.5 1.2 -! 0.3

MOYENNE GENERALE 1.1 + 0.5 1.6 + 0.8 1.3 = 0.5

+) = Ipl rétttltntç ltrt'.pq I vnches n o,tl Dos cle a,lallse car celles-ci ëtaient à leur ènrc vêlaqe el o,tl lartes )ts Qrtanl l0

nombre de vaches
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Tableau 3: procluction moyenne de lait ( kS / vache / jour ) enfonction du lot et du mois

Productiott totale de lait

La production totale de lait par vache du lot TI a êté supérieure à celle des vaches du lot TO de

48 litres et à celles du lot TII de 29 litres. La différence.de production entre les vaches de ces

deux derniers lots a été de l9 litres ( Cf. Tableau 3).

Tubleau 4: prodnction totale de lait ( en kg et en litre / vache ) en fonction du lot et du mois

La conversion rlu kg de lait en litre a étéfaite sur la base cle la densitë: I litre cle lait - 1.032 kg

Etat corporelle des vaches et saillîes

Du sondage mené auprès des éleveurs, il est apparu que malgré la restriction du disponible

fourrager des parcours, les animaux du test ont pris de I' embonpoint par rapport aux autres

vaches. Cette amélioration de l'état corporel des vaches s'est traduite par leur saillie. Avant la fin
du test, chacune des 29 vaches avait été saillie. Un tel taux de saillie est rare en fin de saison

sèche chez des vaches en lactation ne bénéficiant pas de supplément.

Rentabilité économique des xtppléments

L'ABH et le son de riz distribués corrune suppléments aux animaux du lot TI se sont avérés les

plus économiquement rentable. Le supplément composé d'ABH et de mélasse (lot TII) bien que

donnant une production de lait supérieure au supplément composé d' ABH seul ( lot TO) s'est

avéré le moins rentable. En effet, la production de lait induite par I'apport de la mélasse n'a pas

été suffisante pour couvrir le coût de celle-ci ( Tableau 5 ).

LOTS MOIS Movenne

Mars Avril Mai

TO
TI
TII

1.3

1.8

1.5

1.0

1.6

1.3

0.9
1.4
1.0

l.l a (0.s)
1.6 b (0.8)
1.3 c (0.5)

LOTS
Mars Avril Mai TOTAL

kg litre kg litre kg litre kg litre

To
TI
TII

40
56
47

39
54
46

30
48
39

)9

47
38

28
43
3l

27
42
30

98
r47
tt7

95
143
tt4
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Tableatt 5; bénëfice rëalisé par vache pendant les 3 mois du test en fonction des lots

LOTS
Coût
supplément
par jour
(Fcfa)

Cout
supplément
en 90jours
(Fcf a)

production
Lait
en 90 jours
(Litre)

Prix de vente
lait
en 90 jours
(Fcfa)

Bénéfice /
vache en

90 jours
(Fcfa)

Rapport
coût /
bénéfice

TO
TI
TII

200
2-i0
250

r8 000
22 500
22 500

9s
143
114

20 425
30 745
24 5r0

2 425

8 245
2 010

0.14
0.37
0.09

3.2. Discussions

Dans la zone de l'étude conlne dans l'ensemble de lazone PDR, la pauvreté des pâturages en

saison sèche limite la production laitière. Sans supplémentation, celle-ci se fait au détriment du

poids corporel des animaux et la quantité de lait produite dans ces conditions est si faible et la

perioa. dL lactation si courte q,r'.i1. n'arrive pas à satisfaire les besoins des veaux à plus forte

raison d,ar,oir un surplus pour la vente. Une tétte situation est bien perçue par les éleveurs de la

zone et par I'unité de collecte de lait Danaya nono qui pour résoudre le problèlne approvisionne

ses fournisseurs en ABH en fonction du nombre de vaches laitières dont disposent ces derniers'

Au 'u des résultats du test, il apparaît clairement que la pratique paysantre de supplémentation

qui consiste à distribuer aux vu.hrs I'ABH et la paille à leur retour des pâturages ne perrnet pas

une bonne production de lait. L'ABH est certes riche en azote, mais pauvre en énergie; la paille

esr pauvre en ces deux éléments. L'adjonction à ceux-ci de suppléments riches en énergie

conxne le son de riz non vanné ou la mélasse de canne à sucre a permis d'accroître la production

laitière par rapport à la pratique paysanne. Un tel accroissement a été beaucoup plus important

avec l,utilisation du son mais faible avec celle de la mélasse. La faible augmentation de lait des

vaches consommant la rnélasse par rapport aux témoins est essentiellement due à la faible

consofiunation de celle-ci. pn effet, la solution de mélasse était versée sur la paille en vue

d,accroître l,ingestion de cette dernière. Les vaches n'avaient pas I'habitude de consolÏuner la

mélasse si fait"que les refus de paille mélassée ont été très importants pendant la période

d'adaptation des vaches à ce supilément. La f,rn de la période d'adaptation des vaches à la

mélasse a coïncidé avec la périodà d. buirse de la lactation; le test ayant courmencé au deuxième

mois de la période de lactation. En effet, le pic de la lactation de nos vaches est obtenu 6

semaines après le r,êlage et s'étend sur 45 jouri. Il est beaucoup probable que la différence de

production de lait due â I'utilisation du son ou de mélasse en plus de I'ABH soit beaucoup plus

i'rportante si le test avait pu dén'rarrer avant le pic de la lactation (première ou deuxième semaine

cle.rise bas). Dals r-rn tcl cas, la période d'adaptation des animaux à la nrélasse correspondrait au

pic de la lactation.

Des calculs écononricFres, il est apparu que I'argent issu de la vente de lait peruret de couvrir les

coùts des supplénrents au rriveau dè chacun des 3 lots. La rentabilité des suppléments comportant

le son a été la plus élevée. La plus faible rentabilité a été obtenue avec les suppléments

comportant la mélasse. L' accroisiement de la production de lait des vaches bénéficiant de la

mélasse par rapport à la production des témoins n'a pas été assez élevé pour compenser le coût

de la mélasse. La faible consoûunation de la paille mêlassée s'est traduite par un gaspillage de la

mélasse ce qui a réduit sa rentabilité. Du sonâage réalisé auprès des éleveurs, il ressort que le test
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a été une réussite pour plusieurs raisons : augmentation de la production laitière donc de leur

revenu, augmentation de la disponibilité en fumier suite au parcage de nuit, amélioration du

statut nutritionnel de lews vaches avec colrmte conséquence la saillie de toutes les vaches avant

même la f,rn du test. Du dire des éleveurs, les quantités de lait à vendre durant les mois de Mars,

Avril. Mai ont été toujours faibles malgré I'utilisation de la paille et de I'ABH colrlme

supplément. Ils affirment que pendant les 3 années de collaboration avec Danava nono, les

recettes issus de la vente du lait par vache et par mois en fin de saison sèche n'excédaient pas

6 000 FCFA chez aucun des éleveurs du hameau. Cette année, celles ci ont été en moyenne pour

la même période de 6 800; 10 000 et 8 000Fcfa par vache des lots TO, TI et TII. Les recettes

obtenues de la vente du lait des vaches du lot TII de ElHadj Aly DIALLO qui a les meilleures

laitières ont été en moyenne de 15 000 Fcfa par vache et par mois.

4. Conclusion

La production de lait en saison sèche dans la zone du PDR n'est possible sans I'utilisation de

suppléments. Ces derniers ne doivent pas se limiter uniquement à la paille qui a une valeur

alimentaire pauvre et à I'Aliment Bétail Huicoma qui est riche en azote mais pauvre en énergie.

Cette faiblesse en énergie limite la production laitière. Il devient alors nécessaire d'ajouter à

I'ABH un concentré énergétique pour perïnettre aux vaches d'extérioriser au moins en partie leur

potentiel laitier. Le son de riz non vanné, ou la mélasse de canne à sucre joue un tel rôle.

L'utilisation de ces demiers avec un concentré azotê colrlme I'ABH peut pennettre une

augmentation notable de la production de lait en saison sèche avec conune conséquence une

u*élio.ution du revenu monétaire des éleveurs du péri-urbain. Les résultats du test de cette

première année démontrent clairement une telle possibilité. Cependant, I'effet des suppléments

ierait encore plus intéressant s'ils avaient été distribués aux vaches dès leur mise bas' En effet,

au début du test, la pluparr des vaches était déjà au pic de la lactation. Une supplémentation dès

la mise bas permettra à chacune des vaches choisies de bénéficier des suppléments non

seulement pendant la phase ascendante de la lactation mais aussi pendant le pic de celle-ci;

périodes qrri ront toutes deux favorables à une bonne production de lait. Une telle stratégie de

supplémentation permettra de maximiser la production de lait par le rallongement des ces deux

péiiodes. Pour ce faire le test doit dénlarrer dès que les vaches conunenceront à mettre bas. Les

vaches seront affectées au fur et à nresure aux différents lots et cela pendant un mois.
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Test de rationnement des bæufs de labour

l. Introduction

Du diagnostic de base mené dans la zone d'intervention du Programme de Diversification des

Revenus ( PDR / San ) par I'ESPGRN de Niono, le problème d'alimentation des bæufs de

labour a été retenu comme une préoccupation des paysans à cause de leur importance clef
dans les systèmes de production. En effet, les bæufs de labour viennent au premier rang des

objectifs d'exploitation du cheptel (force de traction, fumier) des paysans. Ils reçoivent de ce

fait en saison sèche et au monrent des travaux une alintentation d'appoint constituée

nrajoritairement de paille de brousse et de tiges de céréale dont la valeur alimentaire ne

couvre pas leur besoin d'entretien et ellcore moins I' effort qu'ils déploient pour la réalisation

des travaux.. Or c'est avec les premières pluies, alors que la qualité des parcours n'a pas

encore sensiblement changé que les boeufs de labour sont sollicités. Ils abordent alors les

labours dans un état physique déplorable entraînant des retards dans l'exécution du calendrier

agricole avec comme conséquence probable une chute de rendement des productions

végétales. Il devient alors nécessaire de mettre à la disposition des paysans, des rations

adaptées pour le conditionnement physique de leur boeufs durant les 2 mois précédant la

période des labours et pendant ceux-ci. De telles rations devraient permettre d'augmenter leur

productivité ( force de traction, funrier).

2. Matériel et rnethodes

2.1. Sites

Dans chacun des 5 secteurs de la région CMDT de San à I'exception de celui de Tominian ou

le test a concertté 2 villages, un village a été choisi par I'encadrement pour I'exécution du

test. Les villages retenus ont été : kanga ( secteur de Fangasso), Hanekuy et Sadien (secteur

de Tominian) Djigonso (secteur de Yangasso), Nouguesso ( secteur de San), et Sy (secteur

de Sayes).

Les critères retenus pour ce choix des villages a été:

- abriter un agent de la CMDT qui sera chargé de I'exécution du test dans le village donné;

- avoir au moins 4 exploitations disposant chacune de 3 paires de boeufs ou plus et qui sont

disposées à participer au test.

N'ayant pu obtenir 4 exploitations répondant à ces critères dans le village de Hanekuy,

I'encadrement du secteur de Tominian a fait recours à une exploitation dans le village de

Sadien pour conrpléter les 3 exploitations de Hanekuy à 4.

2.2. Schéma expérimental

Animaux.. dans chacune des 4 exploitations retenues par village, deux paires de bæufs ont

été soumises aux rations à tester et l'autre paire à la ration donnée habituellement aux bæufs

par les paysans. Ainsi, dans chaque village retenu, 8 paires de bæufs ont été soumises aux 2

rations à tester et 4 paires ont servi de témoin (ration paysanne).

Aliments.' les aliments étaient composés de pailles de céréales hachées et / ou de brousse;

d'Aliment Bétail Huicoma (ABH) , de mélasse et d'urée agricole à46% de N.

l0
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périorle 4'alimentatiott; deux périodes ont retenues pour la conduite du rationnement des

bæufs. La première s'est étendue sur les mois de Mai- Juin ( pré campagne agricole ) pour

mettre les animaux dans les conditions physiques adéquates afrn de mieux démarrer les

trar.aur et I'autre a couvert le premier mois des labours (Juillet) pour perrnettre leur exécution

rapide.

Ratiorts.. pendant chacune des périodes retenues deux rations ont été comparées à la pratique

pavsanne d'alimentation des bceufs de labour ( cf tableau l).

Tabletttr l; cluctrttités cl'ulintent clistribuées par jour et par hoeuf en fonction des lots et des

pértoles

RATION / LOT PRECAMPAGNE CAMPAGNE NBRE
D'ANIMAUX

TO pratrqLle paysanne pratrque paysanne 20 paires

TI paille 10 kg
ABH Zkg

pâturage
paille 6 kg
ABH 3 kg

20 paires

TII
paille 10 kg
ABH 1 kg

mélasse I litre
urée 60 g

pâturage
paille 6 kg
ABH I kg
mélasse 2 litres
urée 60 g

20 paires

+ urée rentnlucettt I ke d'ABHl''iÈ' ,lu,rs ta ,otion TII, I litre de nrélasse + 60 g

Mode de distribution des alintents: afin de faciliter la
boire de I litre de Sada DIALLO, des verres n' I à thé

distribution des aliments, des pots

et des sacs vides dits de '1100 kg
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abretn,ement: I'abreuvement des aninlaux se faisait conformément à la pratique retenue par

les paysans.

Paramètres à estimer; les mesures ont porté sur:

- l'évolution pondérale des bceufs estimée chaque 10 jours par la mesure de leur périmètre

thoracique (tours de poitrine);
-l'appétibilité des raiions (consommation) et I'efhcacité des animaux au travail estimées à la

fin du test par un sondage effectué au niveau de chacun des paysans.

Durée: le test a été exécuté durant 3 rnois ( Mai -Juin - Juillet ).

Arralyse cles clottrtées;les moyemes des paramètres mesurés ont été sounrises à I'analyse de

variances ( Anova).

3. Résultats - discussions

3.1. Résultats

Les résultats portent sur l'évolution pondérale estimée des bceufs à partir des mesures de

barymétrie ( périmètre thoracique). la consommation d'aliments et I'efficacité des bæufs au

labour. Ces derniers paramètres ont été obtenus suite à l'évaluation paysanne.

3.1.1. Suppléments paysans et consommation d'aliment

Suppléments paysans

De l,enquête menée auprès des 20 paysans concernés par le test, il est apparu que la

supplémêntation alimentaire des bæufs de labour est une pratique commune dans la zone

d,intervention du pDR. Ces suppléments sont constitués pour I'essentiel de tiges de mil /

sorgho, de riz, de paille de brousse. de fanes d'arachide / niébé (quantité limitée) et d'un peu

d'ABH. L'utilisatiol des tiges de coton et de maTs sont spécifiques aux secteurs de San et de

yangasso et celle du son de mil à I'inter fleuve. Les suppléments sont distribués aux bceufs

pendant les mois d'Avril, Mai et Juin à leur retour ou avant leur départ aux pâturages.

Co n sontmutio rt d' ctli m e tt ts

Des résultats de I'epquête slrr la consonrnrarion de suppléments, 85% des paysans ont affirrné

que les supplémepts testés ont été nrier,rx ingérés que le supplément témoin. Parmi ces deux

rypes de supplémenr, celui constirué de paille melassée *urée et d'ABH (T2) aura été la

nrieux consoprmée (7i % des paysans). La présence de la mélasse a permis une bontte

ingestion des pailles indépendatnnlerlt de leur nature.

3.L.2.Évolution pondérale des animaux

L,évolution du poids estimé des bæufs à partir de la mesure de leur périmètre thoracique est

présentée pour ôhu.u,r des 5 secteurs et pour I'ensemble de la zone PDR. Il est à noté que le

poids rhoyen des animaux des 3 lots n'était pas homogène au départ' en effet, les paysans ont

proposé ies bceufs les plus lourds pour les 2 rations proposées par la recherche et les plus

faibles ont été sournis à leur propre régirne. Cette situation ne pemlet pas de voir facilement

t2



I
I
t
I
I
I

I'eff,rcacité entre les différentes rations à travers les différences de gains de poids obtenus

entre les animaux des 3 lots. C'est seulement dans le secteur de Sayes que les animaux des

lots T I et T2 avaient le nrême poids moyen au début du test.

3.1.2.1. Évolution pondérale par secteur

Secteur de Fangasso

Le poids moyen des anin'raux au niveau de chacun des 3 lots a augmenté significativement

durânt le premier mois du test ( Mai) pour décroître légèrement durant les 2 premières

décades du mois de Juin (période des labours). Une augmentation sensible de poids a été

ensuite notée au niveau des animaux des 3 lots pendant les mois de Juillet Août: période de

labour et sarclage (Cf. Fig.1).

I Au regard des courbes d'évolution pondérale des animaux dans ce secteur, il ressort que les 3
r rations ont eu des effets peu différents.

I Figure I: ë't o1ûiott pondërale des bæufs des 3 lots clans le secteur de Fangasso

Evolr.rtiort poids des bæuti tS Fangasso)
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Secteur de Tominisn

Comme dans le secteur de liangasso, les animaux des 3 lots ont accusé un accroissement

sigpificatif de poids durant le nrois de Mai. Au début des labours ( mois de Juin - première

décade de Juiilet), les aninraux cles lots Témoins (T1) et T3 ont accusé des chutes

signif,rcatives de poids contrairenrent à leurs homologues du lot T2 chez lesquels la baisse dc

poiOr a ête insigirifiante. La baisse de poids n'est devenue importante chez ces demiers qtre

pendalt laphasé active de labour (20106 au 10/07). Tous les animaux ont ensuite enregistré

des

La
qui

gains de poids pendant la période de sarclage ( Cf. Fig' 2)'

iation Td fuaills + ABH) a nrieux stimulé le gain de poids comparée aux 2 autres ration
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ont eu des effets peu différents.
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Figure 2: ét,olulion pondérale des bæufs lcs 3 lots dans le secteur de Tomirtian

[:volution noids des bæufi (S / Tominian)

250

P2 P3 ['4 P5

Périodes

P1

Secteur de Sutt

L'ér,,olution dg poids cJes uninraux clcs lots clu sectcur de Satt Ite diftère }ras de beattcottp de

cellc enregistréc au nivcaLl cles scctcLrrs de Irangasso et de Torniniatt. La baisse de poids n'est

intervenu qu'arr ntonterlt ric la période cles labours ( 30i 05 au 20 106). Celle-ci fut pltrs

importante chez les anirnalrx dLl lot témoin et modérée chez ccux des lots soumis aLlx rations

formulées par la recherche (Cf. Fig.3).

Il n'apparaît pas de

du poids. Par contre,

Figure 3; évohttiort portclerale des bæufs des 3 lots dans le secteur rle Satt

Evolutiort poids des bccult (S / San)
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différ cnce significative entre I'effet des rations T2 et T3 sttr l'évolution
I'effet de celles-ci aété meilleure par rapport à celui de la ration témoin-
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Secteur de Yangosso

Contrairement aux autres secteurs, les animaux des lots T I et T3 ont enregistré des baisses de

poids pendant la première décade du test contrairement à ceux du lot T3 (Fig.a).

L'augmentation de poids au niveau de chacun des 3 lots n'est intervenue que dans la période

du 20 Mai au l0 Juin. Pendant la phase intense des labours ( l0/ 06 au l0 107 ) tous les

animaux au niveau de chacun des lots ont enregistré des chutes de poids; chute qui fut très

importante du 20 Juin au l0 Juillet .Dans ce secteur, la dernière mesure de poids des animaux

n'a pas eu lieu, nrais il est beaucoup probable que des augmentations de poids des animaux de

chacun des 3 lots soient notées.

Les rations des lots T2 et T3 ont permis une augmentation de poids supérieure à celle du lot

témoin seulement avant le début des labours,

Figure 4; évolutiortportdéraledes bæufs rles 3lots dans le secteurde Yangasso

Evolution poids des baul's (S / Yangasso)
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Lot3



Secteur de Sa),es

Conrme dans les autres secteurs, la tendance est Lure augtnentation de poids pendant le

prerlier rlois du test mais ccile-ci a été plus irnportante chez les anirnaux téuroins. Pendant la

période des labours ( 10 Juin au l0 Juillet ), le poicls des animaux a baissé et cette cirL,te fut

plus irnportante polrr ceux ciu lot témoin, faible chez. ceux du lot T2 et nulle cltez ceux du lot

f 3 (Fig 5).

L' effet de Ia ratiol du lot T3 sur l'évolution pondérale a été rneilleur que celui des rations

,les lots Tl et TZ.Ladil'férence entre I'effet de ces deux dernières rations n'est pas nette.

Ft,qure 5; ét,oltttiort ltondérctle des bætrfs des 3 lots rlans le secleur de Sayes

lrr ,rlution poiùs dcs lxrul.s tS Sa] cs)
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3.1.2.2. Ér'olution pondérale zone PDR

Dans I'ensemble de la zone PDR (tous secteurs confondus). le poids moyen des animaux de

chacun des 3 lots a augmenté de façon signifrcative pendant la période précédant les labours

( l0 Mai au l0 Juin). Au moment de la période des labours, le poids moyen des animaux des

3 lots a baissé. Cette chute de poids fut cependant plus prononcée chez les animaux du lot

témoin ( Tl) soumis à la pratique paysanne d'alimentation des bæufs. Elle fut très modérée

chezles animaux recevant comnle supplément la paille et 3 kg d'ABH par tête et par jour ( lot

T2) et presque insignifrante chez ceux du lot T3 recevant la paille melassée + urée ( 2 kg de

mélasse +60 g d'urée) et I kg d'ABH par animal et par jour (Cf. Fig.6).

Figure 6: ér,olution pondérale des bæufs des 3 lots dans I'ettsemble de la zone PDR

Evolution poids des bceufs (Zone PDR)

*Lotl
-# Lot2

Loll

Au vu de ces résultats, il apparaît clairement que pendant la période précédant les labours,

( Mai - mi Juin ), les aliments distribués aux bæufs de labour en complément des pâturages

par les paysans sont en mesure de couvrir non seulement leur besoin d'entretien, mais

penlettent aussi des gains de poids quoi que modérés. C'est aLl Inolnent des labours que ceux-

ài n. pennettelt pas de couvrir leurbesoin d'entretien et dc production. Contrairenlent à la

ration ténioin chacune des deux rations testées permet le conditionnement physique des

bæul's ar.rssi biel pepdant la période précédant les labours clrre pendant ceux-ci.

3.1.3. E,flicacité au labour

De l'évaluation paysanne, il est apparu que les 2 types de suppléments testés ont eu une

influence positive sur le rendement des bæufs au labour comparés au témoin (100% des

paysans). De vraies mesures n'ayant pas été réalisées, les paysans se sont basés surtout sur le

le nombre de jours rnis par les bæufs cette année pour labourer les mêmes superficies par

rapport à l'an passé. par exemple, le temps consacré au labour cette année aeté de l8 jours

.o,rtr* 24 jours I'an passé; 10 jours (15 ha ) contre 15 jours; 20 jours conte 30 chez certains

t7
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paysans. Les paysans ont pu effectuer les travaux de labour et de sarclage dans un temps

iaisonnable par rapport à I'an passé. Ce qui a permis à certains d'augmenter leur superficie.

Les paysans de Kanga (secteur de Fangasso) ont pu labourer cette année des superficies

relatiyement grandes dans les plaines en plus des travaux dans les champs de mil.

Les rendements au labour en billons ont été en moyenne de 0.75 ha pour les animaux des lots

Tl er T2 et de 0.5 pour les témoins pour un temps d'utilisation de 5 heures par jour ( 8 h à 13

h ) dans I'ensemble des 5 secteurs.

3.2. Discussions

Les rations testées ont eu une influence positive sur l'évolution pondérale des bæufs aussi

bien pendant la période précédant les travaux de labours que pendant ceux-ci comparées à la

pratique paysanne d'alimentation. En effet, la stabulation permet d'économiser l'énergie

àépensée par les animaux à la recherche de nourriture dans les pâturages. Ce qui se contribue

pour une parr au maintien du poids de l'animal. La quantité d'ABH distribuée par jour et par

animal du lot TZ ( Z kgpendant la pré campagne et 3 kg au moment des labours ) en plus de la

paille pemret de maintenir les animaux dans des conditions physiques acceptables. Un litre de

mélasse + 60 g d'urée peuvent se substituer à I kg d'ABH. En effet, la mélasse est plus

énergétiqu. ql.,. I'ABH et permet d'augmenter I'ingestion de paille. L'urée est utilisée comme

protà1e chez les ruminants. La solution de mélasse urée permet de mieux rentabiliser la paille

qui est disponible en grande quantité dans la zone. Les résultats seraient encore plus

intéressar-rts si les paysans avaient pu constituer un stock important de paille et évité aussi que

celles-ci ne soit battue par les pluies précoces. Les stocks de paille ont été insuffisants,

exceptiop faite des secteurs de Tominian et Fangasso. En plus, ils ont été moisis suite aux

pluies précoces. Cette situation a beaucoup affecté les rations. Les quantités d'ABH

distribuées aux paysans devraient couvrir la période du test ( 3 mois ). Celles-ci ont été

épuisées 3 semaines avant la fin du test ( première décade du mois de Juillet). Cela suppose

que les quantités d'ABH distribuées ont été supérieures à celles fixées ou une certaine

quantité cet alirnent a été destinée aux animaux témoins ou à d'autres animaux du troupeau.

L'évolution du poids des bæufs témoins qui fut du même ordre que celle des animaux soumis

au test dans certains secteurs suppose d'une part que ceux-ci ont bénéficié des aliments

destinés aux lots " expérimentaux" et d'autre part, ils ont été mieux alimentés que par le passé

ayant profité du stock d'ABH distribué par la CMDT aux paysans et qui normalement est

destiné à I'epsemble des bæufs de I'exploitation. En prenant en charge I'alimentation de 4

bceufs de labour lors du test crée l'opportunité au niveau du paysan de mieux alimenter les

atrtres bceufs. Cet état de fait aété recorlnu par la plupart des trraysans.

La bonpe pertbplance au labour des bæufs soumis aux 2 rations à tester par rapport aux

té6-roips est dle d'une part à leurs poids ( ils étaient déjà plus lor-rrds que les témoins au début

d1 test) nrais aussi aux aliments qu'ils ont reçu. Cette dernière hypothèse se confirment par le

fait que les paysals ont affirmer que le teurps nris par les 3 paires ( les 2 paires expérimentales

et la paire ténroin) pour labourer leurs champs cette amée aéte de loin inférieur au temps mis

par les mêmes animaux pour labourer les mêrnes champs I'an passé. Cette économie de temps

serait de l/3 ce qui a permis à certains paysans d'augmenter leur superficie ou d'effectuer 2

sarclages.
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4 Conclusion

La supplémentation alimentaire des bæufs de labour est une pratique commune dans la zone.

Mais I'alimentation des bæufs en stabulation pendant la période précédant les labours est une

technique inconnue. Celle-ci permet a beaucoup d'avantages que les paysans ont eux mêmes

reconnu suite au test: pas de risque de vol ou de perte d'animaux d'où tranquillité d'esprit,
disponibilité des animaux à tout moment pour les travaux, augmentation de la disponibilité en

funrier, abreuvement correct, etc... En plus, la stabulation permet de mieux valoriser les

aliments se traduisant par un meilleur conditionnement physique des animaux. Celui-ci
entraîne une amélioration de leur rendement aux labours avec comme conséquence des semis

à temps qui est un facteur d'augmentation des rendenrents. Le bon conditionnement des bæufs

peut se traduire aussi au niveau de certaines exploitations par une augmentation des

superficies emblavées avec conlnle conséquence une augmentation de la production totale.

Les animaux doivent être cependant nourris en stabulation 2 mois avant les labours. Cela

denrande de la part des paysans non seulement la constitution de stocks fourragers importants

nrais aussi la mise en place des infrastructures adéquates pour une bonne conservation à cause

des pluies précoces. La disponibilité founagère des parcours étant soumise à des fluctuations
inter-annuelles suite à la variabilité de la pluviométrie d'une année à une autre, on ne saurait

se baser seulement sur les résultats de cette première année du test pour formuler des

recommandations pertinentes à I'adresse des paysans concernant la stratégie d'alimentation de

leurs bceufs de labour. Le test doit être encore reconduit 2 années de suite aftn d'aboutir à de

telles recommandations. Cependant, il convient d'attirer I'attention de I'encadrement de la

CMDT de conseiller les paysans sur la nécessité de constituer de stocks importants de paille,

de veiller à leur conservation et de respecter les quantités d'aliments à distribuer aux animaux

afin de permettre I'exécution correcte du test en I'an 2001.
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Etude sur les causes des mortalités des asins, équins et porcins dans les localités

de Sayes, Fangasso et San

l. Introduction

Dans le cadre de la diversifïcation des revenus des paysans dans les zones non cotonnières de

la CMDT en vue d'améliorer leurs conditions socio - économiques, un Programrne dénommé

" Progrannle de Diversification des Revenus en Zones non Cotonnières CMDT " a vu le jour.

L'un des volets de ce programme est I'identification des causes des mortalités des asins

équins et porcins dans les localités de Sayes, Fangasso, Tominian et San.

Malgré le rôle socio - économique important que ces animaux jouent dans les localités

concernées, ils ne bénéhcient pas souvent de soins appropriés et payent ainsi régulièrement un

lourd tribu aux maladies.
L'objectif du programme est d'améliorer l'élevage des espèces concernées à travers une

meilleure maîtrise de leur santé.

C'est ainsi que le LCV a été retenu pour réaliser une enquête sur les causes des mortalités des

asins équins et porcins dans les localités ci - dessus citées.

2. Termes de référence de l'étude

- Examep clilique des asins équins et porcins et collecte de prélèvements approprles

dans les localités de Sayes Fangasso Tonrinian et San

- Exécution des examens de laboratoire

- proposition de mesures visant à améliorer l'élevage des asins équins et porcins dans

les différentes localités

3. Méthodologie:

L'enquête a concenré la détermination des causes des

dans les localités de Sayes, Fangasso, Tominiart et San.

mortalités des asins équins et porcins

Les sites de prélèvement ont été choisis en collaboration avec les

d'encadrement en fonction de l'importance nurtrérique des espèces asines
services techniques
équines et porcines

et de la situation épidérniologique.
Dans le cadre de la collecte d'informations clinico - épidémiologiques dans les différentes

localités des entretiens individuels ont été souvent organisés avec les agro - éleveurs.

Des échantillons de sérunrs ont été récoltés chez les asins et équins qui selon les propriétaires

a',,aient déjà contracté la rlaladie. Le sang a été aseptiquement prélevé à la veine jugulaire

sols un volume de 5 - 8 ml . Le test d'inhibition d'hémagglutination et la réaction de hxation

du complément olt été utilisés pour déternriner le statut sérologique des asins et équins par

rapport à la grippe équine. Le premier test permet de dépister des cas d'infections anciennes

( tg G ), tanàis que là second sert à mettre en ér,idence des cas d'infections récentes( Ig M ).

Les sérums ont été testés au Laboratoire de diagnostic de la Société Biopharma de Rabbat

( Maroc ). L'analyse des échantillons de fèces a été réalisée par la méthode de flottaison

simple, tandis que le Buffy Coat Teclmique (Technique de Concentration ) a été utilisée pour

détecter les hémoparasites à l'état frais dans les échantillons de sang entier.
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Pour la collecte des échantillons destinés à la recherche des parasites gastro- intestinaux et

sanguins les sujets cachectiques ont été ciblés en priorité.
Après interprétation des différents résultats des mesures visant à améliorer l'élevage des asins

équins et porcins à travers un meilleur contrôle des causes essentielles de mortalité identifiées

sont proposées.

4. Enquête clinico-epidemiologique et collecte d'échantillons pour la réalisation des

e\amens de laboratoire

L'écltripe clu Laboratoire Central Vétérinaire cornposée cle Dr Satigui Sidibé et de ly'rrZakaria

Bocounr s'était rendue dans les localités de Sayes Fangasso Tominian et San en zone non

cotonnière du Mali - Sud /Sar-r

Darrs cliaque localité visitée il a été procédé à la collecte d'informations sanitaires sur les

asins équins et porcins au près de:

- SLACAER et Antennes d'Appui Conseil
- Conseillers Zootechniques
- agro - éleveurs et notabilités
- Vétérinaires privés.

Dals les localités concemées, I a été procédé à I'examen clinique des animaux malades ainsi

qu'à la collecte d'échantillons appropriés pollr la réalisation des examens de laboratoire.

5. Résultats des examens de laboratoire

S. l. Résultats de I'enquête sur la prévalence sérologique de la grippe équine

Dans le cadre de la réalisation de I'enquête sur la prévalence sérologique de la grippe 422

sérunrs asins équins ont ête testés. 70 échantillons( 16.58 %) contenaient des anticorps

spécifiques dirigés contre le virus de la grippe équine. Les résultats obtenus sont consignés

dans les tableuui t , 2,3 et 4. Ils ont permis d'établir la situation épizootique par rapport à la

grippe équine.

5.1.1. Localité de Sayes:

73 échaltillons de sérums dont 62 sérums asins et l1 sérums équins ont été testés dans cette

localité. La prévalence moyenne chez les 2 espèces est de 23.28 oÂ. Chez les asins le taux

d'irrfection esr plus élevé( 25.80 oÂ) avec une prédominance des sérotypes 1 et 2par rapport à

celui érabli chez les équins( 9.09% ) et le sérotype 2 aêté identifié ( voirtableau l).

Tctbletttt l; Prét,alence sérologique de la grippe équine dans la localitë de Sayes

Espèces
an imales

Nombre de
sérums
testés

Nombre de
sérums
positifs

Taux
d'infection
(%)

Sérotypes du
virus identifiés

Asine 62 r6 25.80 1,2

Equine ll I 9.09 )

Total 73 t7 23.28
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5.1.2. Localité de Fangasso:

Dans cette localité 75 sérums ont été testés. 39 proviennent des asins et 36 sont d'origine

éqtrine. Chez les asins la prévalence est de 30.76 %( sérotypes I et 2 ) et 13.88 oÂ chezles

équins avec une présence du sérotype I chez les équins( tableau 2 ).

Tttbleau 2; Prét'ctlence sérologique de la grippe équine dans la localité de [;ongasso

Espèces
animales

Nombre de
sérums
testés

Nombre de
sérums
positifs

Taux
d'infection
(%\

sérotypes du
virus identifiés

aslne 39 T2 30.76 1,2

équine 36 5 I 3.8S I

Total 75 T7 22.66

5.1.3. Localité de Tominian:

Dans la localité de Tominian 108 sérums ont été testés, parmi lesquels 30 échantillons sont

d'origine asine et 78 proviennent des équins. Le sérot)'pe 2 a été identifié chez les 2 espèces et

les taux de prévalence sont respectivement de23.33 et 7.69 oÂ avec Lln taux moyen de 12'03

ozô( voir tableau 3 ).

y-ublectu 3; Pret,rtlence sérologique de la grippe équine dans la localité cle Tominian

Espèces
animales

f{ombre de
sérums testés

Nombre de

sérums positifs
Taux
d'infection
(%)

Sérot1'pes de
virus identifTés

Asine 30 23.33 z

Equine 78 6 7.69 )

Total 108 13 t2.03

5.1.4. Localité de San:

Clrez les asins et éqtrins de cette localité 166 sérunrs ont été testés 62 sont d'origine asine et

104 proviennenr des équins. Les sérotypes I et 2 du virus ont été dépistés( voir tableau 4 )' Le

ralr\ de prévalence sérologique chez les asins est de 37.09 oÂ, chez les équins ce taux est de

i9.23 o/o avec Lllt raLr\ utoyen de prér'alence particulièrement éler'és( 25.90 ol,).

'l'ttblecttt 4; Prërrtlertce sérologiqtte cle la grippe écluine dans lu loculité cle Sun )

Espèces
animales

Nombt'e
de sérums
testés

Nombre de sérums
positifs

Tau x
d'infection
(%)

Sérot1'pes de virus
identifiés identifiés

Asine 62 z3 37 .09 1,2

Equine 104 20 19.23 2

Total 166 43 2s.90
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5.2. Résultats des examens parasitologiques

5.2.1. Résultats des examens coprologiques

Dans le cadre de I'enquête parasitologique 98 échantillons de fèces collectés chez les asins

équils et porcins dans les différentes localités ont été soumises aux analyses coprologiques.

Les résultats obtenus sont consignés dans les tableaux 5 , 6,I et 8.

5.2.1.1. Localité de Saves

33 échantillons de fèces récoltés dans cette localité ont testés. Les résultats obtenus sont

consignés dans le tableau 5.

De I'examen de ce tableau il ressort que le taux d'infestation des asins est de 62.96 %

(ricltorrenta, Strongylus, Trioclontophorus ). Ce taux est beacoup plus élevé chez les équins

(75 % ) et nul chez les porcins.

Tableau 5: Résultats cles examens coprologiques chez les asins équins et porcins

( localité de Sayes)

Espèces
animales

Nombre
d'échantillons
examinés

Nombre
d'échantillons
positifs

Taux
d'infestation
(%)

Espèces de
parasites
identifiées

Asine 27 t7 62.96 Trichonenta,
Strongvlus,
Triodontophorus

Equine 4 3 75 Trichonenta,
Stron91,l45,

Porcine 2 0 0

Total 33 20 60.60

5.2.1.2. Localité de Fangasso

34 échantillons de fèces ont été récoltés dans cette localité. Les résultats obtenus ont permis

d'établir que les taux d'infestation parasitaire sont respectivement de 91.66 et 68.75 % chez

les asins ( Trichonent(r, Trioclontophorus, Strongl,lys, Trichostrongylus, Oxyunts, Oolcystes,

Pctrctscaris) et équins( Trichonema, Trioclontophorus, Trichostrongylus, Strong'lus ), tandis

qn'il est nul chez les porcius( r'oir tablear.r 6 ci - dessous ).
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Tahleau 6: Résultats des eremens coprologiques chez les asins équins et porcins
(localiré de Fangasso /

Espèces

an imales
Nombre
d'échantillons
testés

Nombre
d'échantillons
positifs

Taux
d'infestation
(%)

Espèces de
parasites
identifiées

Asine t2 ll 9t.66 Trichonenta
Triodontophorus,
Strongvlus,
Trichostrongylus,
Otyuns, Ool<ystes,

Parascaris

Equine 16 il 68.7 5 Trichottema
Triodontophorus
Trichostrongylus
Strongylus

Porcine 6 0 0

Total 34 22 64.70

5.2.1.3. Localité de Tominian

l7 échantillons ont été collectés dans cette localité. Parmi ceux - ci,3 sont d'origine asine, 10

d'origine équine et -1 flurent obtenus chez les porcins. Les taux d'infestation aux parasites

gastro - intestinaux sout respectivement de 66.66 et 100 % chez les asins( Trichonema,

O.rtttrus, Triodontophorus ) et équins( Trichonema, Triodontophorus, Strongt'lus ).Chez les

porcins aucun parasite gastro - intestinal n'aêté identifié( voir tableau 7 ).

Tctbleatt 7: Résttltctts des eïcrntens coprologiques clrez les asins éEdns et porcins clans la

localité de Tomirticut

Espèces

an imales
Nombre
d'échantillons
testés

Nombre
d'échantillons
positifs

Taux
d'infestation
(%)

Espèces de parasites
identifiées

Asine 3 2 66.66 Trichonentct
Triodontop ltonrs,
Oxvunts

Equine 10 l0 100 Trichonetnct
Trioclorttopltorus
Strongl'lus

Porcine 4 () 0

Total t-
LI t2 70.58

5.2.1.4. Localité de San

l2 échantillons de fèces ont été testés dont 2 chez les asins et l0 chez les éqtrirls avec des taux

d'infestation de 0 et 60 7o respectivement. Les principales espèces de parasites identifiées sont

Trichonenta et Triodontophonts( voir tableau 8 ).

-lA
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Tabletru 8; Rësultots des examens coprologiques che: les asins équins et porcins
( localité de San )

Espèces
an ima les

Nombre
d'échantillons
testés

Nombre
d'échantillons
positifs

Taux
d'infestation
(%)

Espèces de parasites
identifiées

Asine ) 0 0

Equine l0 6 60 Trichonenta
Triodontophorus

Porcine 0 0 0

Total T2 6 50

5.2.7. Résultats des exanrens pour la recherche d'hémoparasites

Chez les asins équins et porcins 240 échantillons de sang entier ont été prelevés et examtnes

pour la recherche d'hémoparasites( Trypanosomes, Microfilaires ). Les résultats obtenus sont

consignés dans les tableaux 9, 10, I I et 12.

5.2.2.1. Localité de Saves

74 éclrantillons de sang entier ont été examinés: 64 chez les asins, 9 chez les équins et I
d'origipe porcine. Tous les prélèvement récoltés chez les équins et les porcins étaient négatifs

aux hénroparasites. Par contre, des microfilaires or-rt été observées chez les asins avec un taux

d'infestation de 18.75 %o( r,oir tableau 9 ).

Tableau 9: Résultats cles exanxens de sang pour la recherche

d'héntoparasites( localité de Sa1'es )

Espèces
An imales

Nombre de sang
examin és

Nombre de sang
positif aux
trypanosomes

Nombre de sang
positifs aux
microfilaires

Taux
d'infestation
(%)

Asine 64 0 12 18.75

Equine 9 0 0 0

Porcine I 0 0 0

l'otal 74 0 t2 t6.21

5.2.2.2 Localité de Fangasso

Dans cettc localité 68 échantillons ont été

- asins: 32

- écluins: 32
- oorcins: 4

exanrinés et se repartissent conrtle stttt:

Suite à la réalisation des analyses il a été établi

porcins ont été négatifs. Par contre les taux

respectivement de 12. 50 % pour chacune des deux

que tous les échantillons
d'infestation des asins

espèces (voir tableau l0).

récoltés chez les

et équins sont
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Tableatr I0; Résttltcrts des exan'tens rle sctrtg pour lu recherche d'hémopurasites

( localité de Fangasso )

Espèces
Animales

Nombre de sang
examin és

Nombre de sang
positif aux
trypanosomes

Nombre de sang
positifs aux
microfilaires

Taux
d'infestation
(%)

Asine 32 0 4 12.50

E,quine
aa)/ 0 4 12.50

Porcine 4 0 0 0

Total 68 0 8 tr.1

5.2.2.3. Localité de Tominian

Dans les différents sites de prélèvement de la localité de Torninian 65 échantillons ont été

récoltés (20 cl-rez les asins, 37 chez les équins et 8 chez les porcins). Aucun hémoparasite n'a

été observé chez les asins. Les tryparlosomes n'ont également pas été chez les espèces

concernées. Cependant des microfilaires furent identifiées chez certains équins avec un taux

d'infestation de 6. 1 5 oÂ (voir tableau 1 I )'

Tctbleau I I: Réstiltttts cles ex7l','tens cle sang pour la recherche

rl'héntopctrasites( locnlité de Tontinian )

Espèces
Animales

Nombre de sang
examinés

Nombre de sang
positif aux
t11'panosomes

Nombre de sang
positifs aux
microfilaires

Taux
d'infestation
(%)

Asine 20 0 0 0

Equine 3l 0 4 10.81

Porcine 8 0 0 0

Total 65 0 4 6.15

5.2.2.4. Localité de San

Dans la localité de Sal 33 échantillons de sang entier furent testés. Leur répartition par espèce

animale est la suivante:

- asins - 12

- équins: 2l
Les porcins n'ont pas fait I'objet de prélèvement de sang'

La mise en oelvre des .*urn.n, micioscopiques a permis de dépister deux équins infestés par

les microfilaires( 9.52 % ). Tous les asins tesrès étaient en outre négatifs pour les dits

hémoparasites.
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Tableau I 2: Résttltats cles ex(tmens rle sang pour la recherche

cl'hémoparasites ( localité de San)

6. Conclusions

l. La grippe équine constitue la principale cause des mortalités chez les asins et équins' Pour

l,enser-'ble des localités visitées la prévalence sérologique lloyenne de la grippe équine chez

ces espèces est de 16.5g%.Le taux de prévalence est plus élevé cl'tez les asins( 30'05 %) et

I'est moins chez les équins( 13.91 %)'
Les sérotypes I et z du virus de la grippe ont été identitlés dans les 4 localités avec une

prédominance nette du sérotypeZ du virus'

2. Des a'ticorps fixant le cornplément - preuve d'une infection récente ont été dépistés chez 1

équi' ( site de Tanraro ) et 2 âsins ( sites de cinzana Bambara et Somo).

4. certai.es parasitoses gastro - intestinales sont des caLlses indirectes de mortalité chez les

asins et équins. Les principales espèces de parasites gastro - intestinaux identifiées sont:

Tricltottetttct, Tr.ioclontopltorus, Oxyttrt r, ,rrorgyltts, Trichostrongt'ltts, Oolq'stes( Eimeria )'

Paruscctt'is.
Le taux ntoyen d'infestation de ces espèces aux parasites

Des taux particulièrement élevés ont étê enregistrés

Fangasso avec respectivement 9230 et 78 '57 %'

gastro - intestinaux est de 6l ' 22 o/o'

dans les localités de Tonrinian et

5. Les infestations aux microfilaires sont aussi des causes indirectes de mortalité chez les

asins et équins. Le taux d'infestation le plus élevé aété enregistré chez les asins( l2'5 %)'

Chez les équins il n,atteint que 10.1 o/o. Les taux les plus élevés ont été obtenus dans les

localités de Sayes et Fangasso avec respectivement 16.21 et 1l '76 %'

6. Les parasitoses gastro - intestinales et sanguines ne représentent pas une cause de morralité

chez la population porcine échantillonnée. fou, les prélèr'ements de fèces et de sang entier

récoltés chezcette espèce sont négatifs( Annexes 9, 10, I l, l2' l3 )'

7 . Les tryparloson-roses ne constituent pas une contrainte sanitaire chez les asins équins et

porcins dans les localités visitées. Les échantillons de sang entier prélevés chez ces espèces

sont tous négatifs aux trypanosomoses'

Taux
d'infestation
(%)

Nombre de sang
positifs aux
microfilaires

Nombre de sang
positif aux
trypanosomes

Nombre de sang
examin és

Espèces
An imales

Asine
E,quine

Porcitre
Total

27
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Introduction des variétés promotteuses du mil et du sorgho et tests variétaur
et agronomiques de lutte contre le striga

I . Introduction

L'étude de base de la zone d'intervention du PDR en zone non cotonnière du Mali- Sud a permis

de déceler un certain nombre de contraintes à la production agricole du mil et du sorgho.

Ces contraintes sont liées à un ensemble de t'acteurs parmi lesquelles on peut citer : la baisse de

la fertilité des sols, la faible utilisation des variétés adaptées aux nouvelles conditions

pluviornétriques, I'irrégularité des pluies, I'inÎèstation du striga sp etc...

pour lever ces conrraintes, la direction de UGP/PDR et la CMDT à travers I'ESPGRN/ Niono

ont proposé tester des technologies dans la zone du Programme de Diversification des Revenus

en zone non cotonnière de Mali- Sud. Il s'agit :

Les thèmes retenus pour cette étude sont les suivantes :

*( des resrs variétaux du mil et sorgho de cycle intermédiaire dans des zones agro-

climatiques de pluviométries comprises entre 500-600 ; 600-700mm ; 700-800mm et

supérieures ou égales à 800mm an-r.
* des tests agronomiques de lutte contre le striga herntonthica .

Le rapport traite des résultats obtenus au cours de la campagne 2000- 2001.

II. Tests variétaux de mil et sorgho

l. Introduction

Les tests variétaux mil/ sorgho ont été conduits dans différentes zones agro- écologiques. Les

resrs sur le mil onr été conduits dans les secteurs de Sayes (Yébé : 500-600mm) ; Fangasso

(Kandougou : 600-700mm) ; Yangasso (Djigonsso : 700-800mm) ; Tominian ( Socourani

800mm) er les tesrs variétaux de sor-eho à Sayes (Siella : 500-600et Koulétina 600-700mm) ;

Tominian (Boumbolo : 700-800mm) et à San (N'Togosso-Markasso : 800mm).

N'Iéthodologie
Le dispositif utilisé por-rr les tests était le bloc clrspersé avec six répétitions dans chaque village ou

chaque paysan constituait une répétition avec trois traitements ( variété locale comparée à deux

variétés introduites ). La parcelle élérnenraire était de 400 ,r.t (20mx20m. Les entretierts

culturaur (dérnariage, sarclage...) et les écalrcnrcnts de semis étaient laissés à I'initiative des

paysans.
Les variétés mil/ sorgl'ro testées dans les diflër ents secteurs sont les suivantes :

* les variétés rnil: Sayes ( ICMV85i33, IBVB00l);Fangasso (Toroniou C1, Guéfoue

CMDT i 6) ; Yangasso (SaniobaO I et Indiana0-i )
* les uuùété, de sorgho: Sayes (Seguètana et CSM219E: 500-600nïn an';;Fangutto

(CSM63E .et CSM219E : 600-700n-un un'' ), Tominian : (N'Teninrissa et CSM2I9E : 600-

700mm an-') ; San : (SeguètanaCZ et N'Teninrissa :800mrn)
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3. Résultats

3.1. Tests variétaux du mil

Les rendements, les densités et le nombre d'épis/ha des der,rx variétés améliorées et du ténroin

sont comparés au sein d'une même zorle agro-climatique'

Secteur de Sayes.. (zone agro-climatique à pluviométrie comprise entre 500 -600 m- an'' )

* Village de Yébé :

Au niveau de ce village, Ies 3 variétés ont eu des rendements significativement différents' La

variété locale s,est montrée plus performante (tableaul) par rapport aux variétés améliorées

introduites plus sensibles à la sécheresse et aux nuisibles. Les variétés avaient des densités à la

récolte et un nombre d'épis récoltés statistiquement équivalents ( tableau/). Les variétés

améliorées ont été plus attaquées par les oiseaux à cause de leur précocité. Certains paysans

collaborateurs n'ont pu récoltê dans ce village à cause des attaques d'oiseaux'

Tableatt L. Itenclentertt, clensité et nombre cl'épis cle ntil à Yébé tlans le secleur cle Sq'es

Variétés Mil

Locale
ICMVB5333
IBVSOO l

Densité/ha Nombre
d'épis/ha

Rendement
T/ha

r08019
I 0628 1

I 0852 1

191 9

18r9
17 63

1,78a
1,33b
1,25b

PPDS 293

CY'/o 3,5 t2 t2

Signification NS NS S

mêmes lettres ne sont Pas signtfic tivement dtttérenLes clr

Secteur cle Fangasso (zoneagro-climatique à pluviométrie comprise entre 600 -700
mm an-' ;

* Village de Kandougou
A Kandougou clans le secteur de Fangasso, lcs clcnsités à la récoltc étaient largctrlertt ctt dcssous

de celles recommandées à cause diune répartition des pluies qui n'a pLI pernrettre ur.r bon

établissement des plants. Cela a considérablement affecté le nombre d'épis récoltés et le

rendement des variétés (tableau 2). Néanmoins, les variétés améliorées ont été significativement

plus performantes que la locale.
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Tttltletttt J: Retrdentertt ntorett, dettsité et nontbrc epis de mil à Kundougott (secteur de

Fungusso)

Variétés Densité ha Ntmbre- I Rendement T/ha

d'épis/ha i _
Locale I 2300 l 130 0,59 b

Toroniou C I 10516 r235 0,E0 a

Guéfoué
CMDTl6

l 0900 r245 0,80 a

PPDS 89

cv% 21 l3 r0

Signification NS NS HS

Sectetr. cle yungasso (Zone agro-climatique à pluviométrie comprise entre 700 et 800

nrm an-' ,)

.:o Village de Djigonso
Dans.. uilluge,-les rendements grain de lavariété locale et des variétés

er Indiana 05) ne sont pas statistiquement différents (tableau3). Les

élevées. mais les nombres d'épis/ha ont été faibles.

Tcthleatt 3 : Rerrclement mo);en, densité et le nombre épis de nil
I'ungusso)

améliorées(Sanioba03
densités/ha ont été très

à Djigonso (secteur de

\jariétés Densité/ha Nombre
d'épis/ha

Rendemertt T/ha

Locale 501 87 | 552 0,97

Saniobo 03 69508 r525 1,01

Indiana 05 48025 1 560 1,04

PPDS 239

cv%
=-:-----:- 

r- --:-5rgnrlrcatlon
36
m

35
m

19

NS

Sectertr rle 1'ontiniatt (zone agro-climatique à pluviométrie supérieure olr égale à 800 rnm
-I \an)

+ \zillage de Socourani :

A la récolte, la delsité aussi bien que le rendement de grain des trois variétés ont été faibles

(tablcal 4).L'analyse ne nrorrtrc pas cle différence significative entre les rendenlL-nts cie la variété

locale cr les deux variétés anréliorées ( Benkadinion et Indiana 05 ). L'arrêt des pltties et les

attaques d'oiseaux ont beaucoup contribué à la faiblesse des rendenients,
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Lct moyenne de rendement,
(p: B00mm)

et la densité cle vtyiété mil elctns le secteur cle Tominiatt(
Tablecru 4 .

Socouruni)

Variétés Densitô/ha Rendement
Tlha

Locale 24845 0,32

Benkadinion 22425 0,34

Indiana 05 34220 0,23

PPDS r69

CV']{, 4l 39

Signification NS NS

3.t.2: Tests variétaux de sorgho

secteur cre sayes e.one agro-crimatique à pluviométrie comprise entre 500 -600 mm
Ian' )

+ Village de Siella
L,analyse n,a montré aucune différence signifrcative entre les variétés améliorées ( CSM219E et

Seguètan a CZ) et la locale du point de vu rendement, densités/ha (tableau 5./). Les densités à la

récolte étaient optimales, mais les plants ont souffert d'une mauvaise répartition des pluies'

Certains paysans ont trouvé que les variétés améliorées étaient plus tolérantes à la sécheresse'

Dans le tableau 5.2,les variétés testées ( csM63E ct Scguètana cz) ct la localc ont égalctttcttI

donné des rendements équivalents. Les niveaux de rendement étaient ici plus f'aiblcs à cattse

surtout des dégats d'oiseaux.

Tctblectu 5. L' performance de nouvelles variétés cle Sorgho à Siella (secteur de Sayes)

Variétés Densité/ha Rendement
(T/ha)

Locale 5s896 r,23

CSM219E 47289 1,43

Seguètana CZ s5513 1,60

PPDS 311

cv% 23 l7
Signification NS NS

Tableau 5.2 : performance de nouvelles variétés cle Sorgho à Siella (secteur de Sayes)

Variétés Densité/ha Rendernent (T/ha)

Locale 5753r 0,44

CSM63E 57354 0,49

Sesuètan a CZ 51167 0,66

PPDS 219

cv% 1,6 32

Signifrcation NS NS
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Sectetu' cle Sa1'es G,one agro-climatique à pluviométrie comprise entre 600 et 700 mman-' )

.l Village de Koulétima .

L'analyse n'a montré aucllne dif-ference significative au seuil de 5o/o entre lcs rendements grain.

le nonrbre d'épis récoltés et la densité à la récolte des trois variétés dans le secteur de sayes à

Koutélina (tablealt 6). Lcs variétés améliorées testées (CSM63E et CSM2l9E ) et la locale ont

donné des rendements équivalents (500 kg /ha ).

Tublearr 6 ; Renflement ntoven, tlensité et norubr"e d'épis des variétés cle sorgho à Koutélima

( secteut'de Sal,es)

Variétés Densité/ha Nombre
panicules/ha

Rendement
(T/ha)

Locale 1651 5 2108 0,35

CSM63E 11t24 2133 0,53

CSM2I9E 16617 2379 0,36

PPDS 154

cv% 9 l6 29

Signification NS NS NS

Secteur de San (Zone agro-climatique à pluviométrie égale à 800mm an-' )

* Village de N'Togosso Markasso

Le seguètana CZ a significativement donné le meilleur rendement à cause de sa rusticité (tableau

n. A la récolte les densités étaient en dessous de celles préconisées chez toutes les variétés.

L'arrêt des pluies et le problème d'établissement des plants ont considérablement réduit les

rendements. La variété Nténimissa et la locale ont produit des rendements équivalents.

Tableau 7 ; Rendement moven, densité et nombre d'épis des variétés de Sorgho à N'Togosso
Markasso ( secteur de San)

Variétés Densité/ha Rendement T/ha
Locale 42645 0,65 b
Seguetana CZ 43625 0,82 a

N'ténimissa 42525 0,57 b
PPDS t02
cv% ll 12

Signification NS HS
mêmes lettres ne son sl ativement différentsesc ffres a pas gnt
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Secteur cle Tont1tiun (zone agro-climatique à pluviornétrie comprise entre 700-800mtn an-' ;

* Village de Boumbolo :

Dans ce village, la variété CSM219E a sigruticativement

rendement de grain à cause de sa rusticité. Les rendements de

de la Iocale étaient équivale nts (tableau 8). La sécheresse de

réduit le nombre de panicules à récolter et conséquemment les

Tableau 8: Renclement moyen, densité et nombre cl'épis cles

(secteur de Tominian)

surclassé les autres variétés en

la variété exotique Nténimissa et

fin de cycle a considérablement

rendements.

variétés de Sorgho à llounùolo

Variété Rendement
(T/ha)

Densité /ha Nombre
panicules/ha

Locale 0,36 b 4681 5 633

CSM219E 0,49 a 42437 575

N'tenimissa 0,33 b 49681 800

PPDS 55

cv% 1l 24 r8

Signification HS NS FIS

III. Tests variétaux et agronomiques de lutte contre le striga hermonthica

l. Introduction

Les tests ont porté sur I'introduction des variétés résistantes et I'application des techniques

culturales pour la lutte contre le striga hermonthicct

Les activités de ces deux tests (variétal et agronomique ) de lutte contre le striga herunonthica se

sont concentrées sur I'utilisation d'une ou deux variétés de sorgho tolérantes au striga et

I'anélioration des techniques culturales ( association céréales/ niébé ) '

2. Matériel et Méthode

pour le test variétal, les deux variétés CMDT38 et le seguètana sont comparées atrx locales du

point de vu rendements et effet de ces variétés sur la suppression de la croissance du striga

hermonthica. Elles sont toutes soumises à la gestion paysanne

Les tests sont conduits dans des différents secteurs dont deux villages par secteur de lazone PDR

San . Six(6) paysans sont rerenus dans chaque villages pour conduire le test et chaque paysan

constitue une répetition. Les paysans sont clioisis en fonction du niveau d'infestation du champ

en striga sp. Le test est implanté sur des simples parcelles dont 400rn2 (20mx20m). Pour le test

agronomique de lutte contre le striga, deux dates de sernis ont été utilisées : le semis simultané

du niébé er de la céréale et le semii décalé de 15 jours où le niébé a été semé l5 jours après la
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céréale. Les observations ont porté sur

strigct l5,90jours et à la récolte'

Pour tous les deux tests, les paraurètres

striea.

la date d'apparition des premiers strigtt, comptage du

mesurés ont été le rendement et le nornbre de plants de

3. Résultats
3.1. Tests variétaux cle lutte contre le striga

Secteur. de Tortirticut(zone agro-climatique à pluviométrie cottrprise entre 700-800n-"]'' un-' ;

+ t/illage de Kontittolo :-n-- ^-^A -^- ro , .

Le test variétal de lutte contre le striga à Kominalo a été beaucoup influencé par le striSa

avec l,installation tardive des pluies. une très forte infestation du striga a été observée au

niveau cle la parcelle du témoin comparé aux deux autres traitements' La variété CMDT38

devrait donner un rendement satisfaisant avec ses panicules longues et sa résistance at striga'

mais avec Ia sécheresse elle n'a pas pu extérioriser son potentiel de production' La variété

seguetana s,est aussi montrée plus ou moins résistante au striga. Le striga n'a pas eu un grand

effet sur les cultures. Au cours du premier comptage ( 75énre jour) les plants de srriga avaient

même commencé à se desséche, .i uu.90 é" jôur-aucun changement n'était perceptible sur

l,évolution du striga.. Le nombre de pied de striga a été très faible au niveau des parcelles de

CMDT38 et le seguètana.

Tablectttg ; L,effet 4e cleux variétés sur l'évolution clu strigu it Kontinalo (sectew'de Tominian )

'? lrillage de NougLtesso :

La densité du strigct a été la

été très faibles. Les variétés

Tableou 10 : L'effet de deur

Sanl

même au niveau des parcelles des trois variétés. Les rendements ont

n,ont pu extériorisé lËur potentialité suite au déficit pluviométrique'

variétés cle sorgho sur l'évoltttiort du striga à Nougttesso (secteur de

Rendt / haNU;a sriga/m2Variétés
Locale
CMDT38
Seguètana

Signification

Secteur cle San (Zone agro-climatique à pluviométire supérieure à 800mm an-' )

Variétés @trigalm2 Rendement (T/ha)

Locale 384 0,44

CMDT38 403 0,43

Sesuètana 652 0,45

Cv% 148 4l
NSSienitication NS
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3.2, Tests agronomiques de lutte contre le striga

Sectettr cle Fangasso (zone agro,climatique à pluviométrie comprise entre 500- 600mm an-' )

* Village de Kessédougou

Le résultat du test à Késsedougou a montré que les deux dates ( semis simultané et décalé) et la

pratique paysanne sur le poini de vu densité du striga ne sont pas différents au seuil de 50Â

(tableau 11). Il existe cependant une différence signif,rcative entre les rendements de la pratique

paysanne et ceux des deux dates de semis.

Tableau I I : L'ffit des deux dates de semis sur la densité du striga à la rëcolte et sur le

renclement du mit à Késsedougou ( secteur de Fangasso )

Variétés Nbre de striga/m2 Rendt T/ha

Pr atique paysanne 1245 0,40 a

Semis simultané r125 0,82 b

Semis décalé 1 825 0,73 b

CV% r58 (r0

Sisniflcation NS S

Secteur 4e Sayes (zone agro-écologique à pluviométrie comprise entre 500-600rttm an-' ;

* Village de Troh :

Il y a eu une évolution de la densité du striga au niveau des différents traitements de la levée

jusqu'à la récolte (tableau l2). La différ"n." entre les trois pratiques n'est pas signifîcative du

point de vu de rendement et densité de striga. Cependant, le semis décalé et surtout le semis

iimultané semblent réduire la densité du striga en comparaison de la pratique paysanne.

Tableau I2: t'effet cles deux dates de semis sur l'évolution du striga et le rendement mil èt troh

(secteur tle Sayes )

Variétés Nbre striga
7 5jrm2

Nbre striga
90jrlm2

Nbre striga
récolVm2

Rendement
(T/ha)

Pratique
paysanne

148 r69 241 0,34

Semis
simultané

1r8 93 148 0,48

Semis décalé 145 101 173 0,48

cv% 113 65 56 21

Signification NS NS NS NS
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+ Village de N'Togosso Markasso :

Il p'existe pas de diffërence significative entre les trois pratiques ( pratique paysanne, semls

sir-uultané et décalé) quelque soit le nombre de striga au nr2 à la récolte ou le rendetlent grain

rnil.

Trtblerttr t3 : Effet cle cleu.r drttes rle sertris sur lrt clensité du stt'tgrt à la récolte et le rendernent ntil

it itl'Togosso Markctsso (sectertt' tle .Sutt)

Variétés N Ore

striga/nr2
Reudenrent
(Tiha)

Pratiqtre pays 267 0,3 8

Semis
i simultané

256 0.36

Semis décalé 639 0,51
'cv% 158 24

Sisnification NS NS

IV. Conclusions et suggestions

Les facteurs qui ont influencé les rendements mil/sorgho pendant la campagne sont multiples '

Il s'agit entre autres, du déficir pluviométrique, du manque de fertilisation et surtout des

attaques d'oiseaux.
Dans les zones à faible pluviornétrie, les variétés de mil et sorgho introduites sont d'une manière

générale plus sensibles au déficit pluviométrique que les variétés locales. Par contre dans les

autres zones agro-climatiques, elles sont comparables aux variétés locales

Les variétés Seguetana C2, CSHA21-9E et CSM63E se sont montrées plus tolérantes au déficit

pluviométrique ét uu* maladies que les variétés locales. Seguetana CZ bien qu'elle soit tardive et

àttaquée pui l"r oiseaux s'est montrée plus productive. Par ailleurs, les variétés CSM219E et

CSM63E se sont montrées plus productives par rapport à la locale avec des panicules bien

remplis.
La fluviométrie de cette année n'a pas permis aux variétés améliorées d'avoir leur potentiel de

proàuction. Cependant, les variétés de sorgho comme Seguetana CZ ont des rendements égaux

à ceux des variétés locales en année pluviométrique déficitaire, peuvent être retenues grâce à

leur tolérance au striga herntonthica I'une des contraintes identifiées dans toutes les zones

agro-climatiques.
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Test d'introduction des ligneux à usage multiple

1. Introduction

La campagne 2000 I ZOOI a étémarquée par I' installation tardive des pluies et leur arrêt précoce

dans plusieurs localités de la zone d'intervention du PDR/ San. Les activités ont été

essentiellement consacrées à la poursuite des mensurations des paramètres biophysiques des

arbres cle la haie vive, à l'évaluation du taux de survie et au regarnissage.

2. Matériel et méthodes

Le matériel végétal est compose de ; Ziziphus mattritictno, Acucict. Senegal , Acacia' Nilotica'

Le test a été implanté en juillet -Août 1999 dans chacnne des 4 zones agroclinratiques que

couvre le pDR / SAN et sur 6 sites. Au niveau de chaque site, la technique de transplantation en

quinconce a été utilisée à un écartement de 0.5m entre les plants de la même ligne et 0.5 m entre

les lignes.
pour-le regarnissage, les plants ont été achetés avec les pépiniéristes de la zone CMDT i San et

transportés sur tes Oifferents sites au courant du mois de juillet . Le tableau I donne la situation

des plants utilisés pour le regarnissage des parcelles par site .Compte tgnu du retard observé

dans l,installation dàs pluies, î. ,"gurnissage n'a eu lieu que dans la 1"" quinzaine du mois

d'Août sous la supervision technique des agents de la CMDT'

Tablerru ; l Nombre de plants utilisés pour le regarnissage des parcelles et par site

Villages Nomnre de pieds Par esPèces

Z. mauritiana A. senegal A. nilotica
Ir4ougnan peul
Dj igor- so

Sokourani
Ouan
Zenbougou
Dombala

1 190
103

637
150
3s9

aJ

100

350
637
150
200

47
250

Total 2439 1461 291

3 . Résultats

3.1 Taux de survie
Après 1g mois de transplantation , les résultats du taux de survie par espèce et par site sont

satisfaisants , exceptés à Mougnan et Dombala. A Donrbala les plants de la haie vive n'ont pas

été protégés par la haie morte cornme convenu entre le conseil du village (AV) et I'agent de la

CMDT .trurge de I'encadrement du village malgré toutes les promesses faites. Les plants ont été

fortement broutés et déracinés par les uri*uu* en divagation. A Mougnan peul, les plants de la

haie vive n'ont bénéficié d' aucune protection par la haie morte en première année de

I'implantation du test. Ils ont été soumisâussi au broutage des animaux . Cependant malgré cette

absence de protection , Acacia senegal a été moins brouté par les animaux, ce qui lui a conféré
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un bop taux de survie . En derrxiènre année, la parcelle a bénéfrcié d' une clôture

les fenrnrcs ont corrunencé à y pratiquer les activités de maraîchage. La mauvaise

pluies et le manque d'entretien apporté aur plants ( regarnissage) ont entraîné

mortalité de Zintphus nnurilirtttct.

Tableuu2 ; Ta6x de suivie( %) des clifJ'érentes espèces à I2 ntois et I I
transplantation et par site

**:rt 5l1s abandonné par suite de rnauque de clôture

3.2 Croissatrce ,noyennes des Plsnts

Le tableau 3 indique l'évolution de la croissance moyenne des

après la transplantation.

3 espèces à 12 mois et l8 mois

cn grillage et

répartition des

rune très forte

tttois après

Sites Etp ?ces

A. senegal Z . maurit ana A. nilotica

Taux de

survie 12

mois

Taux de

survie 18

nrois

Taux de

strrvie 12

nrois

Taux de

survie l8
mois

Taux de ;-l'aux de

survie 12 , strrvie 18
.imols mols

I Mougna Peul

Ouan

i zembougou
1"

lno*uula*'r'*
i

i Djigonso

i

I sokourani
I

I

I

86

99

88

82

96

81

99

100

86

97

Bror.rté

99

97

98

Brouté

98

99

97

I

I

I

I

I

I

i

I

,nrIYJ
I

I
I

tqa| '-
I
I

I

l

94

98
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Tableatt3 ;Ct-otssrylce ntol,€nnt' des plrtnts à I2 et lB mois après lu trunspluntcttiott

Espèces Zones agro-

climatiques

4,91

38,10

45,81

6,06*

_\ ))**

21,84

12,39

0,98.

24.33

148.28

t77 .94

80,29

55.02

t21.96

71,97

56,84

Cr'%)

1]i)

3('

Acacia nilotica 700<p<800nrnr

p>800mm
I

Acacia senegal

Ziziphus
mawitiana

p<600rnm

600<p>70Onrnr

700<p<800nrnt

p>800mn-t

600<p<700nrnr

700<p<800mm

73

260

158

2tl

ts faiblement broutés
** Plants fortement broutés

La grande hétérogénéité observée dans la croissance des plants pour toutes les espèces serait

due, d,une part au fait que les plants reçues des différents pépiniéristes étaient de différents âges

au moment de la transplantatiôn et d'autre part aux dégâts causés par les animaux sur certaines

parcelles.
D,une manière générale la croissance de I'Acacia nilotica suit l'évolution du gradient de la

pluviométrie. Cette tendance pourrait s'expliquer aussi par le fait qu' en zone P> 800mm âil-r,

les tests sont implantés sur les sols moins lôuràs ( sol limono- sableux), favorables à une bonne

croissance de l'Ëspèce . Il est important également de signaler qu'aucun dégât des animaux n'a

été observé sur les deux sites depuis I'implantation des tests

L,évolution négative de la ,roirrunre en hauteur de I' Acacia senegal observée dans la zone

agro-climatique 700< p> g00 mm an I serait liée au dégât des aninlaux' au démarrage tardif de

la saison de croissance de I'année 2000 surtout à Zenbougou. Le broutage des plants en cette

période a créé une grande hétérogénéité entre les individus et également affecté la croissance

de l'espèce dans la zone ago-climatique 600<p<700mm an-r.

La meilleure croissance en hauteur a étéobserr,ée dans la zone agro-climatique p< 600n'n-' an''

suivi de la zo.e p> 800mm an-'. La bonne performance de l'Acacia senegal dans les deux

zones agro-clirlatiques serait en rapport u"é. la bonne protection des parcelles contre la

divagation des attitnaux.

La faible croissalce de Zizipltus tttauritiana est en rapport a\/ec le broutage des plants par les

animaux. A Do'rbala la parcelle a été abandonnée car non clôturée . A Mougnan peul

l.espèce a égalenrent souff'ert de I'effet du broutage avant entraîner la mortalité de la presque
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totalité des plants. Les plants utilisés pour le
d'entretien et de la faible pluviornétrie . Ces

totalité des plants.

regarnissage otrt beaucoup souffert du nlanque

deux f-acteurs ont entraîné la mort de la presque

3.3.Hauteur de ls première ramification au dessus clu sol

D' une manière généralq il ressort du tableau 4 que la distance de la première ramification au

dessus du sol pour les trois espèces est faible (environ 0 crn à 4 cm ) avec des variations entre

les espèces et au sein d'une même espèce suivant les zones agro-climatiques. Les plus grandes

distances de la première ramif,rcation au dessus du sol. a été observée chez Acacia senegal dans

toutes les zones agro-climatiques. La plus faible distance de la première ramification au dessus

du sol a été obtenue avec Ziziphus mauritiana du fait que la plupart des individus ont continué à

faire des rejets au niveau du sol

Tableau4 ; Distance de Ia première ramification au dessus du sol à I2 et I B mois après

Espèces Zones Agro-
climatiques

Hauteur
moyenne ( cm)
I "'"ramification
au dessus sol à

l2 mois

cv (%
)

Hauteur moyenne (
cTn)

I"''"ranrilication atl
dessus sol à l8
mois

cv (%)

Acacia nilotica

Acacia senegal

Ziziphus
mauritiana

700<p<800mm
I

p>800mm an-r

p<600mm an-l

600<p<700mm
I

700<p<800mm
I

an

p>800mm an-l

600<p<700mm
I

700<p<80Omm
I

1,25

0,7 6

2,89

2,88

3,98

3,60

0,13

0,10

162

231

158

121

r36

l3l

369

550

0,89

l,l7

1,50

2,67

))5

3,02

0,00

0,15

156

216

153

145

211

r25

00

I l0

3.4 Evolution du nombre de ramifications

I Le nombre moyen de ramifications porn Acacia nilotica a évolué de façon positive suivant le
gradient de la pluviométrie tandis que chez Acacia senegal et Ziziphus mauritiana le nombre

I
I
I
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rroyen de ramillcatioris r,,arie très peu ( tableau 5) . I-a faible valeltr obserr'ées pour Acucict

se,i"gul dans les z-ones agLo-clirnatiques 700<p<800nrrn seraient dues à un effet de broutage

Tttblerttt5 ;Evolutrr:n rlu nornbre de ratnificatiort it l2 et t8 ntois uprès trutrsplurttcttiott

4. Conclusions

D' une manière générale Acacia senegal s'est bien comporté dans toutes les zones agro-

climatiques, Sa faible croissance observée dans les zones agro-climatiques de 600<p<700mm an-

I et ZOOcpcagg rnm an-r serait liée à I'effet du broutage. Acacia nilotica s'est bien comporté

dans la zone agro-climatique p>800mm an-l sur le type de sol limono-sableux. Dans toutes les

zones agro-climatiques. Ziziphus mauritiana a beaucoup souffert de I'effet de broutage' son

introduction comnre haie vive défensive nécessite alors une bonne protection des plants contre la

divasation des animaux.

WæiNombre de

I clirnatiques Iramification à1 12

I lmois)

CV
(%)

Nornbre de

ranrification à(

l8 nrois)

cv (%)

Acttcict niloticrt 700<pcB0Qmm an

p>800mm an-l

21,61

33.29

Acocict senegal
I 
n<6oomm an ' 

I 
76,67

I

i 

ooo.n.Toomm an-r 
lzo,t+

I 

zoo.n.soomm ."-' 
i 

22,1s

ln>aoomm 

an ' 
ltt,to

I 

uoo.o.Toomm an-r 
I 

tt,ot

I zoo.p.8oOmm an-r I ts,t t

Zizuphus

mnuritiana

22

30

35

42

42

38

34

29

nd

46.19

37.39

nd

21,00

38,22

19,63

19.23

3l

26

60

34

32

30

12
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Test de conservation de l'échalote

1. Introduction

Le diagnostic de base de la zone d'intervention du Prograrrune de Diversification des Revenus en

zone non cotonnière du Mali-Sud a permis d'identifier des contraintes de productions végétales,

animales et sylvicoles. Parmi les contraintes de productions végétales, la conservation de

l'échalote a été évoquée par les exploitants coûune I'une des contraintes majeures à la

productivité du système. Pour prendre en compte les préoccupations des populations, la

Direction de I'Unité de Gestion du PDR en collaboration avec la CMDT et la Recherche a donné
la priorité à la levée de cette contrainte. C'est ainsi que les secteurs de San, Fangasso et

Yangasso ont été choisis pour y mener une recherche d'accompagnement par rapport à la
contrainte identifiée. Le résultat de la conservation étant lié à la qualité du produit, la recherche a

jugé nécessaire d'opter d'abord pour une amélioration de la qualité du produit à conserver. C'est
ainsi qu'une nouvelle variété d'échalote à haut niveau de rendement accompagnée de techniques
de production appropriées ont été choisies pour la zone d'intervention du PDR.

2. Méthodologie

Le test comporte deux phases: une phase de production en plein champ suivie d'une phase de

conservation. Le démarrage de la phase de production a coûunencé par I'identification des sites à
partir du mois d'août. Cette prospection a permis de choisir 4 villages repartis entre les secteurs
de Yangasso, San et Fangasso. Les sites retenus sont: Djigonso (secteur de Yangasso), Djénéna
(secteur de San), Ouan et Matiné (secteur de Fangasso). Les organisations paysannes impliquées
dans le test sont celles des femmes à Djigonso avec 1.5 hectares de parcelles maraîchères
coûlmunautaires clôturés par des haies vives défensives initiées par I'ESPGRN conune étant une
activité retenue par le PDR dans le cadre de la recherche d'accompagnement 1999 - 2000. A
Djénéna l5 femmes de I'association féminine ont été retenues pour laproduction de l'échalote.
A Ouan 12 femmes ont été retenues contre 15 femmes à Matiné.
Au niveau de chacun des villages, des femmes et des hommes ont été formés dans la mise en
place de la pépinière . Cette formation s'est déroulée du 01 au 08 Novembre 1999. Poru la phase
de production au niveau de la zone d'intervention, 1000 kg de bulbes d'échalote ont été repartis
entre les villages (150 kg à Djigonso,250 kg à Ouan,300 kg à Djénéna et 300 kg à Matiné).
Cette quantité de semence doit permettre de repiquer 02 hectares d'échalote en plein champ.

3. Résultats

Les résultats de production observés à Matina donnent des rendements qui extrapolé à I'hectare
varient entre 18 et 20 torures confre l5 à l8 tonnes à Djénèna. A Djénèna le problème d'eau a été

une contrainte majeure à la production du fait du retrait précoce de I'eau du fleuve au cours de la
saison sèche. Par contre à Matina I'arrosage se fait à partir des puits qui ne tarissent pas durant
toute la période de maraîchage

Dans les deux autres villages (Ouan et Djigonso ), les rendements obtenus ont été faibles. A
Ouan, les différents potagers sont installés dans les charnps de mil après la récolté. Les sels sont
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grlvillonnaires et très pauvre en matières organiques. Lcs rendements extrapolés varient entrel0
à 12 tonnes
A Djigonso, le problèrne rrajeur est l'insuf'llsance d'eau qui a influé négativement sur lcs

rerrdements. Ceux-ci ont varié entre 5 à S tonnes à I'hectare.

La dernière activité ciLr projet est consacréc à la conservation de l'échalote. Initialement, il avait
été prévu de construire quatre cases cie colrscn,ation de l'échalote "tl,pe Retail (Office du Nigcr )

dans les quatre villagcs de production ci-dcssus mentionnés. Pour plus d'el'ilcacité, le village tle
Djénèna aété retcnu l)our construire la prerrièrc case; étant entendu qu'il avait pu réunir tous lcs

matériaux de constntction à la date prér Lrc à cet effet. La construction de cette case a servi tlc
cadre de formation pour des maçons choisis dans les secteurs concernés et pour certains agents

de I'encadrement CIvIDT de ces secteurs.

Durant cinq jours, drr 3 au 8 Mai la forrnation à la construction de la case de conservatiott tle

l'échalote a eu lieu rlonc à Djénèna (secteur de San) en présence de dcux maçons potrr lcs

secteurs de Yar-rgasso et San et trois pour le secteur de Fangasso..l-e nlaçon spécialiste crl

construction de casc rle type Retail et lc tccirnicien de L'URDOC de Niono (Office du Nigcr')

étaient chargés de la lbrmation. Aprcs ll fbrnration chaque maçon devrait construire la câS€ tle

son secteur. C'est ainsi qu'a Fangasso les deux cases ont été construites à Ouan et à Matina.
Cependant, il est à noter que les deux cases n'ont pu abriter les bulbes à cause de problèmes

d'étanchéité. Quant à Djigonso, la faible production d'échalote a coûImandé à surseoir à la
construction de la case. Elle sera effective à partir de 2000 quand les conditions de production
seront améliorées.
Finalement, sur les quatre cases qui étaient supposées fonctionnelles, seule celle de Djénéna a

répondu aux critères de viabilité et à la date du 28 Juillet, les bulbes étaient déjà en conservation
dans la dite case. Les quantités conservées dans la "case améliorée"de Djénéna par individu sont
consignées dans le tableau no1.

Les quantités n'ont pu être estimées à la sortie de la case à cause de I'absence du technicien pour
raison sociale. Cependant; dans la zone Office du Niger, les pertes au niveau de la case sont
estimées à20 o/o. Ainsi, pour les 1983 kg d'échalote conservés dans la case, il faut s'attendre à

une perte d'environ 397 kg.

A Ouan et à Matinè, la conservation a été faite de façon traditionnelle dans les greniers avec des

quantités moyennes 'n'ariant entre l0 et 30 kg par exploitante pour besoins de semences. De
l'évaluation des pertes avec cette conservation traditionnelle de petites quantités telle que

appliquée par les exploitantes, il ressort que celles-ci sont généralement inférieures à celles
obtenues avec la case dite améliorée. Cependant, I'avantage de la case améliorée est qu'elle peut
permettre de conserver les semences de tout un village.
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'l1t 
lt lt'tt Lr ltrt r a.\l)loitttttt t's ( kg t

(-)rrurtités

uultserVces
i1T
I

\\':rssa DIANE
'[ crrc N'DAO
ljtrLr DIANE
\lrlrrtouna Wattara
[:atorrrttata D IASSA N,{
Sitan DOUMBIA
^'\ri'a KONE
Situn BAYO
\ah DIANE
\'[énra DIARRA
IlaoLtrtrou DIANE
\ lacléni DIANE
Ko''otoumou BAYO

\,xtts.-l t\t.n.."li

---*I:utotrrtrlta N' [).'\( )

lrulounrlrtl -l-O 
L-, It lr

D l.\ lr I{..\
I- atoltnrata B,t\\'()
D1énéba BA\'o
Banrassara DL{N [:

F atounrata DE\,1 IIH I - l'

S eli

-l'ati

l0
I

90
_15

l_5

50
-15

40
46
65

60
35

30

I+

5

6

1

E

9

0

I
')
-n

it

BA \'C)
N,{énra N'D,'\O
r\f o KOK E IN,,\
Kadia GUINDO
S itan D IAN E
Karia BAYO

'I ,lr*1

l5
16

1l
18

19

20
2l
22
.,)/_)
.\ ,1L+

25

26
27
28

29
30
31

Makono DE Nl BL-1.ll

Kadiatou SANOGO
f ati DIASSAN:\
Arva DIAN fl
Koniba DIA RRA
Korotoutnou SOGOBA
Inna TRAORE
A'wa DIASSAN,À
Matiéni TRAOT{E
Kalia SE,RRY
Babarta COULIBALY
For-rnè DIANE tt" I
Maïrnouna TRAORE
Bou DIASSAN,\
Tata DIANE
Karia DOUCOtTRE
Mamou SOGOBA
Founè DIANE n'2

15

8s
100

20
25
25
30
l9
21

t70
64
64
55
55

20
54
20
50

-t5

-l(r

11
48
49
50
5l
52

53

-i 
jl

5-)

5(r

57
,59

59

60
(rl

62

Batinè TRAORE
Fatoumata DIARRA
Barolt DIANE
Salinrata MAIGA
Dilaye DIASSANA
Bintou DENA
Batènè DIANE
Babintou N'DAO
Ourrtou DIANE
Nionia DIALLO
.\u'a N'DAO
Alinra TRAORE
Tènè TRAORE,
Worokia DIALLO
Sanata DIALLO
Worokia DIANE
Korotoumou KONATE
Nèsitan DIANE

r5
ll
l(t
rl
l5
t0
Itj
li
l0

S

l0
-rU

60
30
30
ll
21

l3
TOTAL 1422 TOTAL 561

1'O1 AL GENIIIIAI- 1422 kg + 561 kg: 1983 (t
b
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4. Conclusions

Les résultats de lrroduction obtenus à partir de la technique de repicluzrgc dans les planches a

permis de doublcr la clensité en cornparaison de la technique traditionnelle de plantation

directe des bulbes dnns des lloquets. Cette nouvelle technique introduite dans le système a

permis d'avoir clcs renclentents variant entre 15 et 20 tonnes à l'hectttre. Les quantités de

sernence utilisée corresponcl au ciriquièure de celle utilisée habituellemetrt par les maraîchers.

Ceci semble intércssant au regard de I'insuffisance et du coût élevé des semences dans la zone

au démarrage de la canrpagne nraraîchère. Les quantités de semeltces conservées dans les

cases améliorées ont pernris aux exploitantes d'avoir de la semence de qualité et avec moins

de déperdition nrême si les pertes à la sortie n'ont pu être effectivement estimées. Les

quantités de sentcnces produites et conserr,ées dans les cases otrt pernris de faire la double

culture avec les tttômcs selnences à Djélréna.

Le présent test a perrnis ulle appropriation de la technologie par I'encadrement de la
CMDT/San et prrr les proclucteurs (utilisateurs directs des résultats dc la recherche). Elle

rnarqse la volonré cle la recherclie d'opércr désormais par la nréthoclc participative potlr un

preilleur transfert rles réslrltats de recherchc d'accompagnemetrt en rtrilietr récl.
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