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RESUUE

Un essai de digestibilité a été conduit sur 16 taurillons afin
d'étudier Ia valeur alimentaire du ftCompl-ément Vache Laitière"
(CLV) . Le CLV, nouvel aliment utilisant Ia paille de riz comme

substrat a été conçu à ]a Station de Recherche Agronomique
de Niono l-995. Les 16 taurillons de race maure et peuhl âgés
de 1g à 24 mois et pesant 2O5 à 22O kg ont été repartis en 4

lots de 4 têtes chacun. Le lot I (térnoin) était al-imenté à la
paille de riz seule,'fe lot II recevait Ia paille de riz
et 34 Z de CLV ; Ie lot III, Iâ paille plus 45 Z de CLV ; Ie
lot IV, uniquernent Ie CLV. Les paramètres étudiés étaient Ia
composition chimique , I'ingestibilité, fâ digestibilité, Iâ
teneur en énergie et en matières azotées digestibles -

I. INTRODUCTION

Le bétaiI Sahé]ien reste confronté à des difficultés
nutritionnel-Ies car ne disposant comme base de Ieur
alimentation que des pâturages pauvres qual-itativement et
quantitativement durant une bonne partie de I'année (9 mois

=ur t2 ). La disponibilité Iimitée et le coilt onéreux des sous
produits agro-inàustriels sont autant de facteurs influençant
te cours dés productions animales. La valorisation des
fourrages pauvres représentent cependant un atout préc-i-eux
permettant- d' améI iorér l-es productions anima les . En ef f et Ia
teqion de Ségou, êt plus singulièrement Ia zone Office du
uiler dispo=é de grande potentialités en pail]" ou autres
résidus de récoltes qui nien exploitées contribuerait à

amoindrir l-e déf icit a l imenta ire -

Les tra itements des pa i l- Ies à 1 ' urée permettent certes
draméliorer les vafeurs oe ces fourrages ; mais la contrainte
de 1'enrichissement, le niveau d'amé]ioration de 1a valeur
nutritive limiteni 1'adoption de cette technologie à grarrde
éche1 le. La mise au point de technologie bon marché permettant
de va l-oriser l-es f ou.rrages pauvres et assurer une production à

grande échelle peut contribuer à rendre fluide Ie marché de

I'al-iment bétai].
Le présent essai à été conçu dans ce soucis.

II. OBJECTIFS

* Fabriquer un nouvel aliment utilisant comme substrat Ia
pail}e de rtz
; Etudier Ia valeur alimentaire de cet aliment
* Déterminer l.' inf luence de deux niveaux d' incorporation du

nouvel aliment sur l'ingestion de Ia ration de base et Ia
digestibilité de 1a ration totale.
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III. IIIATERIELS ET UETHODES

3 . 1. I{atériels

3.1.1. Animaux

L6 Taurillons de I3 à 24 mois repartis en quatre lots de 4

têtes ont été utilisés; ils ont été vaccinées et déparasités
avant leur mise en essai.

j.L.Z. Rêgimes Alimentaires : Quatre rêgimes alimentaires
furent testés ( cf. tableau ns 1 ) .

Tableau Ne 1 : Schéma Expérimentale

Les aliments sont distribués 2 fois
I'après-midi )
Les quantités offertes et refusées
chaque j our.

3 . 1.3. Autres MatêLiels

I_,êS sacs de récolte de Fèces maintenus par des bretelles
attachées à deux sangles (dispositif de Balch 1951, modifié
par M.S. DICKO 1983) ont été utiljsés'

3 .2 ltéthodes

L,essai a duré zB jours z 2t jours d'adaptation et 7 jours de
mesure.
Les animaux ont été pesés au début de Ia période d'adaptation
au début et à la fin de la période de mesure.

pendant la période de mesure des échantillons de paille et de
CLV (offert et refusé) et de Fèces ont été préIevés. Ies
échantillons de Fèces sont récoltés chaque jour et gardés au

congél-ateur. A la f in de la période de mesure un
échàntillonnage y est effectué par animal
Tous ]es échantil lons étaient envoyés au laboratoire pour Ia
détermination de la matière sèche, de la cellulose brute, dê
l,azoLe, des cendres, de La matière grasse, de Ia
digestibil-ité in vitro de la matière sèche, du calcium et du
phosphore.
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par j our (7H le matin, 15H

ont été déterminées

Rég imes LoI I Lot II Lot III Lot IV.

A I iments
PailIe ad-

lib
ad-

lib
ad- I ib

Comp I ément
Vache
l-a it i ère

2kg 3kg ad- I ib



Le programme trABTrr Logiciel de caIcuI de Ia digestibilité
de L, I.E.M.V.T. a été utilisé pour Ia déterrnination de la
digestibi I ité .

Le Logiciel "STATITCF" a été utilisé pour I'analyse de
variance.

IV. RESULTATS

Le Comp lérnent
Agronomique de

Paill-e de riz
Farine basse de r:-z
Tourteau de coton
Mélasse de canne
Urée à 462
troudre d'os
Sel

Vache Laitière conçu à Ia Station de Recherche
Niono, a la composition suivante :

27 ,9
31,0
25,O
13,0
0r8
1r3
1r0

z
2
9o

90

90

z
z

arr
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4. 1. Com
Ia paille

Le tableau Ne2 présentent les résultats d'analyse
bromatologiques. on remarque que le CLV a un avantage sur Ia
paille de-riz au point de vue de MAT (Matières azotées
totales) et avec une digestibilité de }a MS d'environ l-e
double de l-a pai lle (82 Z contre 4 6 e") .

Tableau No 2 : Cornposition chirnique du Cornpléntettt vache laitière et de la paille.

Il a été utilisé le
protéines brutes

coeftlcierrt
(MAr)

cle transforntatiott 6,25 potlr exprimer le taux de

ch imi Laiti

Cornposition
Alimert

Otf ert
pail I e

de riz
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4.2 Consonrmation de la nratière sèche (M.S.) des réginres

4.2.1 Ingestibilité du Conrplément vache laitière (CLV)

L'ingestibilité de la M.S du CLV a été bonne (tableau 3) ; en eftet la distribution du CLV
à volonté (avec 27 % de retirs) s'est traduit par urle ingestion de 122 g.M.S. /kg PO,75 .

Ce niveau est supérieur à I'ingestion de la paille de riz of-ferte seule (65 g.M.S. lkg
P0,75) olr complirlentée avec 45 % de CLV (l12 g .M.S. /kg P0,75).
4.2.2 [nfluerrce dtr niveau du CLV sur I'ingestibilité de l:r paille

L'ingestion de la M.S. de la paille de riz distribuée seule a été de 65 g/kg P0,75
(tableau n"3). L'apport de 34 % dv CLV dans la ration totale n'a pas entraîné une

arnélioration du niveau d'ingestion de la paille (65 g/kg P0.75) rnais se traduit par une

augrnentation des quarrtités ingérées de la ration.
Cependant un apport de .15 % du CLV dans la ration totale atnèrte une diminution de la
quantité ingérée de paille de 4 points rnais Lure augrtterttation de l'ingestion totale de 51

points ( I l2 g .M.S. /kg P0.75).
L'analyse de variance eftectuée n'a pas décelé de cliltérences signitrcative entre les

niveaux d'irrgestion de paille
clans les trois lots ( P

Cette situation pourrait être clue au lait qLle le CLV en soit est urte tbrme d'amélioration
cle la paille de riz par I'acljonction d'élérnents riche ert értergie et ett azote.

Tableau N" 3 : Ingestion Moyenne des alirtrents par lot.

N.B. Les r1()vc11cs accolnl)arrrées rl'une rnêure lettre lx)llr une rnêute lignc Iie tliftèrent pas significativetnent

arr scttil dc 5 %.

I
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Lots

Paramètres I II III IV

Poids nroyen des aninlaux 205 2t8 ?19 220

Poicls Métabolique 51,2 56,J 56.9 57,1

M. S Cortsomnré

- Ration (kg)

Paille (g/kg P0,75)

CLV (g/kgPO ,75)

ratiorr (g/kg P0,75)

3.5

65a

65a

5,6

65a

î1
J-1

98b

6,4

6l a

50

I 12 c

7,0

r22

r22
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Durant la période de l'étude (28 jours) les aninraux se sont bien comportés et aucune
toxicité n'a été cliniquernent décelée. Ceci nous arnène à dire que le CLV seul peut
constituer une ration.

4.3 Valeur nutritive des régimes

4.3.1 Digestibilité des régimes

Le coefTcient d'utilisation digestive (CUD) apparente de la MS de la paille était de 47
(tableau n'4). La conrplérnentation avec le CLV a entraîné une arttélioration de la
digestibilité des régirnes. Cette digestibilité était de 55 To et 56 Vo respectivement avec

régime II et III
La digestibilité clu CLV distribué à volonté a été de 60 % soit urte augnrentation de l3
points par rapport à celle de paille utilisée seule.

L'analvse cle variance etÈctuée entre les digestibilités de 4 rations, n'a pas décelé une

clitJérence signiticative entre les réginres II et III. cela nous antèrte à dire que le CLV
rrtilisé à 34 % dans la ration est aussi eftrcace qu'à 45 %. La digestibilité de CLV
distribtré seul est supérieure au seuil de 5 % à celle cles 3 autres résintes.

Tableau i\o 4 : Digestibilité de la MS des réginres.

[-es chiffies accontpagnés cl'une nrêrne iettre ne cliflèrent pas signit'icativentent au seuil

de 5 %.

4.3.2 Valeur énergétique et azotée du CLV et de la paille.

Tableau No 5 : Valeur énergétique et azotée des rations étudiées.

Les Lots Lot I Lot II Lot III Lot IV.

Ration Paille seule paille + 2 kg
CLV

Paille + 3 kg
CLV

CI-V seul

CU DMS 41 a 55b 56b 60c

Valeur U.F MAD(g) PDIE PDIN Ca (e) P (e)

Alinrent

Paille Seule 0,24 \4 64 4T 0,7 0, 1

CLV Seul 0,55 136,6 66 l0e 0,6 1,2

Paille 2keCLV 0,41 58,9 6l 6: 0,7 0,4

paille+3kgCLV 0,,44 JT, 5l 68 0,4 3,9
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Pour la paille, l'énergie déterminée selon le système leroy est assez faible ( 0,24 UD : la
valeur en matière azotée digestible l4 g est assez élevée.

Dans le système PDI, les valeurs PDIN de la paille a été de 4l g et PDIE 6a g.

Pour le CLV. les valeurs PDIE et PDIN sont respectivement cle 66 g et 109 g/kg MS.

V. DISCUSSIONS

5.1. Matières Sèches Ingérées

5.1 .1. Paille

La clistribution cle la paille de riz seule à volonté a perrttis un niveau d'ingestion de la

Matière sèche de 65 g/kg P0,75. Ces résultats ont été un peu plus élevés que ceux

errregistrés par Saclullah et al l98l (a6 g/kg P0,75), Dolberg et al, l98l (52,7glkg
p0,75), Kassanrbara et al 1985 (55,7 g/kg P0,75). Cette différence entre les différents

niveaux d'ingestion cle la paille pourrait s'expliquer par Ia natttre des pailles utilisées , les

variétés de riz cultivées, les pratiques culturales, à la date et au ttrode de récolte, les

rrrodes cle conditionnelnent et de conservatiott de la paille (calvet I9l4).

5.1.2. Le Conrplément Vache Laitière (CLV)

Le CLV a été ingéré à 122 g. M.S. /kg P0,75. Ces résultats sont meilleurs à ceux

obtentrs avec la paille enrichie à I'urée à 3 et 4 % soit respectiverllent 60 g .M.S. /kg
p0.75 er 70 g .M.S. /kg p0,75 (Kassarnbara et al 1988) et à la paille de riz supplémentée

avec 2 k-e d'ABH, 100 g .M.S. /kg P0,75 (Kassarnbara et al 1988).

5. [.3. Paille de Riz Cornplenrentée avec le CLV

L'apport de 34 et 45 To de CLV comme cornpléntent n'a pas entraîné une amélioration du

niveau cl'ingestion cle la paille cle riz. Ces résultats sttnt conformes à ceux de Kassambara

et al, 1985 qui sont arrivés à la conclusion que I'adjonction de 34% à 45To de sous

proclrrits (Tourteaux, Farine basse de riz, grairtes de coton) à la paille de riz n'améliore

pas le niveau d'ingestion cle celle-ci. Une dimirtutiort cle la quantité ingéree en paille est

r1êr1e souvent notée. Ceci est dfr au phénonrène de substitution du concentré à la paille de

riz.Ce plrénornène augnrente avec le niveau d'apport du concentré (Kassambara 1983).

5.2 Digestibilité de la Matière sèche

5.2.1 paille : Le coefficient d'utilisation digestive de la paille de riz distribuée seule à

volonté a été de 41 %. Ces résultats sont proches de ceux obtenus par Kassambara et al

1985 (45 %) mais taible par rapport à ceux de Kassatttbara 1983 (52 %)-

5.2.2 Paille de Riz Conrplérnentée avec le CLV

La colrplérnentation cles pailles avec des niveaux de 34 Vo et 45 % de CLV a amélioré la

cligestibilité totale des régirnes II et III par rapport à la paille de riz utilisée seule. Les

coetTcients ont été respeitivement de 55 7o et 56 %, soit une augmentation de 8 points

et 9 points respectivenrent avec I'apport de 34 % et 45 % de CLV dans la ration. Cela
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peut s'expliquer par le tait que le CLV est un aliment riche en énergie (0,55 UF) et en

Azote (136 g MAD). La digestibilité du CLV utilisée seule a été de 60 % en moyenne

avec une digestibilité de la rnatière azotée totale (d MA) de 69,3 %. Ce résultat est

comparable à ceux enregistrés par Kassambara, (1983), sur le Tourteau d'arachide (70

To) et le Tourteau de coton ( 68,,7 %). La digestibilité de la cellulose brute (d CB) du

CLV a été de 67 % . Ce résultat est légèrement inférieur à ceux enregistrés par

Kassambara, (1983), avec le Tourteau de coton (71,1 %) et le tourteau d'arachide (71,1)

mais supérieur à celle de la graine de coton (64 %).

Ces différents résultats obtenus nous permettent de dire que le CLV est un aliment
comparable à I'aliment bétail huicoma actuellement disponible sur le marché.

La teneur en énergie du CLV 0,55 UF est supérieure à celle indiquée pour I'aliment
bétail Huicoma 0,46 UF rnais leurs teneurs en rnatière azotée digestible sont proches

l369 contre 139 g respectivement (kassambara et al 1988).

V. CONCLUSION ET POSSIBILITE DE VULGARISATION

Au regarcl des résultats obtenus, le CLV peut être considéré contme un aliment d'une
bonne valeur alinrentaire; sa digestibilité et son ingestibilité sont assez élevées. Sa

distribution à volonté n'a pas entraîné de problèrnes digestifs apparents. Ce qui suppose

que I'alinrent en lui seul peut constituer une ration. La supplérnentation de la paille de riz
atrx niveaux de 34 % et 45 % n'apas antélioré le niveatl. à'ing.stion de la puitt. de nz;f
rlais il est probable que des niveaux de supplérnentation infërieurs aux nôtres entraînentf

une amélioration de I'ingestion de la paille.

Il est à noter que la fbrrne de présentation du CLV doit être anréliorée; car à l'état actuel

il est très hétérogène au point que des possibilités de sélection de ses composantes sont

observées. Il serait alors intéressant de le transformer en grantrlés pour le rendre plus

honrogèrte et plus présentable.

Le cornplénrent vache laitière est capable de se substituer à I'aliment bétail Huicoma sur

le plan cle la valeur énergétique et Azotée. Son utilisation pour la production de lait et

viande nécessite cles investigations.
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RESIJME

Cette étude porte sur la production d'une légurnineuse fourragère Macroptilium lathyroides

et son utilisation dans la supplémentation des vaches en lactation. Les résultats obtenu ont

rnontré que les productions des niveaux I et II du Macroptilium 2,1 litres et 1,8 litres de lait

respectivement ie sont relevées inférieures à la production permise par 2kg d'aliment bétail

Huicoma (2,71).

Au niveau de I'analyse écorromique I'utilisation de I'aliment bétail comme supplément des

vaches laitières dégage une nreilleure rentabilité par rapport à I'utilisation du Macroptillum-

En effet la supplérnentation avec I'aliment bétail a perrnis un gain de 100,8 F/j/tête alors que

les Macroptilium a fait des pertes de 80,8 et 187,5 F F/Tête/j.

Des essais futurs cloivent être rnenés en la matière pour confirnter ces résultats et en matière

de production de viancle pour procéder à la nrêrne comparaison entre les deux types de

supplérnents

I. INTRODUCTION

L'alimentation du bétail elt rnilieu sahélien en saison sèche nécessite un apport d'aliment

supplémentaire riche en azote. Cette pauvreté des parcours en azote se traduit par des pertes

de l5 à 20 % chez I'ensenrble des aninraux et plus particulièrentent chez les bovins.

Les sous produits agro-industriels tourteau de coton aliment bétail Huicorna, deviennent de

plus en plus chers et insuft'isants. Les données sur I'utilisation des cultures fourragères pour

ies productions aninrales restent encore fragnrentaire en dépit de nornbreuses études menées.

Une analyse des productions perrnises par les fourrages verts (M. lathyroïdes) dans la

sgpplérnentation des vaches en laclation en saison sèche peut contribuer à alléger les

difficultés alimentaires du bétail en saison sèche en zone sahélienne et à augmenter la

production laitière.
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II. OB.IECTIFS

Les objectifs de cet essai sont :

- Evaluer la production de lait permise par des rations équilibrées composées de sous-

produits agricoles et agro-industriels (ABH) et de fourrages verts (Macroptilium

lathyroïdes et Panicum maximum).

- Identifier 2à3 rations économiques.

III. MATERIELS ET METHODES

3.1. Production de forrrrages

3.1.1. Parcelles:2 parcelles PI _ 1,7 ha, PII : I ha sont trtilisées-

3.1.2. Matériels Végétal : Le Macroptiliurn lathyroïdes (légurnineuse fourragère) est utilisé

à raison l0 à 15 kg de semences à I'hectare.

3.1.3. Méthodes: Le Macroptilium lathyroides a été serné sur billons à raison de 0,50 m

entre les billons et 10 à 15 crn entre les poquets.

Un apporr de 100 kg de DAP/ha a été eff'ectué: le sarclage et l'irrigation ont été faits à la

dernande.

3.2. Ratiotrnemettt

3 lots des 6 vaches en lactation âgées de 5 à l0 ans ont été utilisés pour tester 3 rations

(tableau n" l).

La paille est donnée à.volonté avec l5 % de retus. L'aliment bétail, le Macroptilium est

fiactiorrnée en 2, une partie distribuée le rnatin et I'autre le soir.

Le refus d'aliments sorrt pesés journalièrement avant la nouvelle distribution puis les

échantillons y sont prélevés.

1_0
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Tableau no I : Schénra de Rationnement : quantité, O'Alts/j/Anirnal

irrlll
Lot s Al iment en kq / ) / anima I Pér iode

(jours)

Paille de riz ABH
Macropt.
Lathyro ides

SeI
gemme

LI Vo I onté 2 Vo lonté L20

L II Vo I onté 13 Vo I onté L20

L III Vo I onté 20 Vo Ionté 120

3.3. Les Mesures des Prodtlctiolts

La traite est matttrelle et a lieu detrx tois par iotrr.

La déterlrination cle la production totale de lait est fâit par le svstème Pesée - tétée - pesée.

La sonrge cles laits traits et prélevées par le veau cortstitue la production d'une période (soir

oLl ll'latin).

La prodgction journalière est obtenue etl son'lnrant les productions du soir et du lendemain

rtratitt.

L'évaluation pondérale des veaux est suivie hebdolnadairenrent.

Pour les vaches les pesées sont nlensttelles-

Les donlées d'ingestion et de production de lait ont été analysées par le SAS-



I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
T

I
I
I
I
I
I
t

IV. RESULTATS

4.1 . Production de Fotlrrage

Le premier sernis de M. lathyroldes a perrnis une production de l4 952 kg de Matières verte

en 4 fauches; le deuxièrne semis une production de 5 865 kg de Matière verte en 2 fauches-

Ces quantités représentent le fourrage produit durant la durée de l'essai, mais ne représentent

pas la production maximum du M. lathyroides, le sernis de saison ont connu une periode de

défoliation due au retard dans I'exploitation ; le tableau n"2 récapitule le laux de M-S

observé sur les dit-ferentes fauches. Le coût de production du kg de Matière brute du

macroptilium lathyroides pour la première année de production oscille entre l l Fcfa et 23

Fcfa, i t frFu por'ir les installations de saison pluvieuse, et 23 Fcfa pour la contre saison-

Ces coûts pourront être dirlinuer avec un bon calendrier cl'exploitation évitant des pertes

pour les cultures de saison.

Les coûts d'alimenration ont été calculés avec la valeur rttoyenne de l7 F CFA/kg. M.B. de

M. lathyroïdes.

Tableau no 2 : Taux de nratière sèche (offert et refus) du Macroptilitrrn lathyroides-

Parce I
les

Ne de
Fauche

Z M. S MacroPtifium

Poids échant Z M. S offert eo M. Sréf us

P1

ler 5009 30r5 46 ,8

2e 5009 26 ,3 47 t2

3e 5oog ].8,4 38r3

4e 5o0g 16 ,2 4Lt2

P2

l-e 5oog L7,4 3'7,O

2e 5o0g 18r9 38,I

Moyenne 2r ,28 4Lt63

l2
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4.2. Ingestion des Aliments

4.2.1. Valeurs Alimentaires des Aliments Etudiés

. Le Macroptilium lathyroides a été très hétérogène pendant la durées de I'essai,9,5 To de

protéines brutes pour la prernières fauche à l8 ,6 % en moyenne pour les autres fauches soit

plus de 100 % de variation de sa valeur azotée. Le taux de cellulose brute marque également

la même tendance 35 % pour la première fauche contre 27 ,16 % en moyenne pour les autres

fauches soit une variation de 8 points. Cette variation dans la valeur alimentaire s'explique

cependant dans I'ensemble par le fait que la plante avec le froid a perdu la presque totâlité

de ses feuilles. Cette variation de la valeur nutritive n'a pas affecté la digestibilité de M.
lathyroides qui est restée très élevée (88,6 Vo en moyenne), (tableaux n" 3 et 4 ).

I Les refus de M. lathyroTdes ont un taux de matière azotée totale qui varie eître 6,37 % et
t 11.62 % er un laux de cellulose brute de 39,55 à 44,88 % (tableau N"6) voir verso.

Le tableau n05 présente les résultats d'analyses brornatologiques. On remarque la bonne

qualité de I'ABH sur le plan azoté (34,41 Vo) et de la digestibilité (73,4 Vo).

Tableau i\o 3 : Cornposition chimique du M. lathyroïdes ot-tert.

xPI *p I Pl p2 PI p3 PI p4 *PII p I PII p2

MS% 94,90 94,90 96, l0 94,94 94,90 95,6

MAT % 8.,94 13,43 I 8,94 18,19 20,19 17 ,19

CB% 35,05 31,19 28,,77 26,69 26,50 26,69

MM% 6,96 8,53 9,98 I l,14 10,11 11,14

DMS% 80,28 92,,07 92,99 93,30 83,53 92,92

* PI : Parcelle I

" p 1 . .. ..4 : Période de fauche

PII _ Parcelle II
pl ,2 - Période cle tauche.
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Tabfeau No 4 : Valeur azoté énergétique le taux de cellulose brute et la digestibilité du M.
lathyroïdes à différents stades.

Fauche 3 mois après setnis
Fauche 40 jours après semis
Fatrche repousses (2 rnois).

Tableau No 5: Composition chirnique des pailles oft'ertes et refusées et de I'aliment bétail

Huicoma offert.

1)

2)
3)

Nutrirnents MS To MAT 9â UF CB% DMS %

Stades végétatifs

l) 3 mois après senris

fauche pendant le
froid

2g,g 8,94 0,62 35,05 80,28

2) Fauche après 40
jours de semis
(chaleur)

15,4 20,19 0,60 26,50 83,53

3) Repousses après 2
nrois (chaleur)

17,7 18,94 0,61 28,17 92,07

Aliment ABH Ottbrt Paille Refus LotI Refus LotII Refus
LootlII

Composition

MS% 96,,0'7 N,' 18526
94,15

18527

94,'15

l 8528
94,5

r8529
94,0

MAT % 34,41 4,3 4,15 5,42 4,57

CB To 24,2 30,6 31.39 31,53 31,22

MM% 5,72 19,15 20,52 19,31 19,68

DMS % 73,41 32,62 25,9 31 ,86 30,19

l4
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Tableau No 6 : Cornposition chinrique des refus de M. lathyroïdes pendant les différentes

periodes de fauche.

x PI : Parcelle I
x PII - Parcelle II
* Pl.4 - Période de tàuche.

4.2.2. Ouantités irrgérées

Les quantités de paille de riz ingérées ont été de loin plus élevées chez le lot témoin (7,2kg

Ms/in/j) contre 5,4 et 4,7 kg MS/anirnal/jour respectivement pour les lots II et III : pour ces

dernieri, I'ingestion de 2,4 igMS et 3,6 kg MS de rnacroptilium lathyroïdes respectivement

a contribué à prinimiser I'ingestion de la paille de riz. Pour le lot témoin, I'aliment bétail

Huicorna a stimulé I'ingestion O" la paille.Ces différents phénomènes s'expliquent pour le lot

I (térnoin) par I'ef'fet stirnulant de I'A.B.H sur I'ingestion de la paille ; et pour les lots II et

III (à U. làthyroides), une substitution du supplérnent à la paille.

L'analyse de variance de ces niveaux, d'ingestion de paille a rnontré que les moyennes sont

statistiquement cliftérents au seuil de 5 % (tableatt n"7)

xPI pl Pr p2 Pl p3 PI pa *PII p I PII p2

Lot
II

Lot
III

Lot
II

Lot
III

Lot
II

Lot
III

Lot
II

Lot
III

Lot
II

Lot
III

Lot
II

I-o
t
il

MS
%

94,2 93,6 94,9 94,
7

94,
9

94,
6

96,
2

96,
I

94,7 94,
7

94,
9

96

,7

MA
T%

5,1 6,3 7,5 7,9 10,

I
10,

5

7,7 9,6 I 1,6 10,

9

7,5 l0
,3

CB
T

42,8 39,3 41,3 43,
4

45,
I
J

38,
8

44,
3

44,
8

39,5 40,
4

43,
2

35

,4

MM
%

4,5 5.4 6.7 7? 7.3 8.1
9

1.1 4,5 8,6 8,8 6,9 9,
I

DM
S%

6l,J 62,J 61.3 63,
3

62,
8

62,
0

73,
)

60,
3

82,2 76,
2

72,
3

78

,6
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Tableau no7: Moyennes estimées par la méthode des moindres carrés pour les rnatières

sèches ingérées de paille et de Macroptiliurn lathyroides

Var ia -
bIés

Lot I nffectifs I u.tières Sèche moyenne

MSIP STD MSIM STD

8 313
850 67
89019
89065
9 0065
86020
8378
87086
87 092
89L25
89 151
9LOz4
I314
83 42
8355
8383
8388
9 0029

1
2
3

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3

3

3

3

3
3

720
720
720

L20
L20
l.20
1-20
L20
L20
]20
L2A
120
L20
L20
t20
L20
]-20
L20
L20
]-20
L20

7.2 a
5.4 b
4.7 c

7 .2
7.4
7.2
6.9
7.O
7.5
5.4
5.2
5.5
5.4
5.5
5.2
4.5
4.3
4.9
4.7
4.6
5.0

0.6
0.5
0.9

o.7
o.2
0.1
o.7
0.9
0.6
o.5
0.5
0.4
0.6
0.4
o.6
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.8

2.4 d
3.6 e

2.4
2.5
2.7
2.2
2.4
2.3
3.5
3.4
3.7
3,3
3.8
3.8

o'8
0.9

1.3
o.7
o.7

o.5
0.8
0,5
1. l-
0.5
0.9
o.8
0.9
0.8

NB: Les moyennes suivies de lettre différentes sont
signif icativement différents (P

4.3. Productions

4.3.1 .

La quantité moyenne de lait produit pendant la durée de I'essai, est plus élevee pour le lot
I (téi1oin) que pour les cleux autres lots. Pour ces derniers, le niveau I donne une production

de lait pluJélevée que le niveau 2. L'analyse de variance montre qu'il y a une différence

hautement significative entre les productions dues à I'aliment bétail Huicoma et celles dues

au M. lathyroides. Pour les 2 niveaux de M. lathyroïdes, les productions obtenues sont

statistiquelient dif-terentes (tableau N"8 et 9 ). Ce phénornène nous pernret de dire que le lot

ténroin (A.B.H) s'est mieux comporter par rapport aux lots à M. lathyroides.

l6
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Tableau no I : Moyenne des production de lait pendant la duree de I'essai

Variable Lot Effectif Moyenne }ait STD

I313
85067
86020
89019
89065
90065
8378
B7OB6
87 092
89 L25
B 9151
9ro24
8314
83 42.
8355
8383
83BB
90029

1
2
3

.7 20
720
720

120
120
L20
L20
L20
12 0
1,2 0
L20
L20
L20
L20
L20
T20
L20
t_2 0
L20
L20
120

4.5 a
3.9 b
3.4 c

4.2
4.3
5.2
5.0
4.4
4.1
4.r
5.1
3.0
4.1
3.6
3.5
3.2
4.2
3.5
3.8
3.2
2.4

0.8
1.1
0.9

0.8
0.6
o.7
0.8
0.9
0.6
1_. 1
L.2
l-.0
o.7
o.B
0.8
0.7
o.7
0.9
o.6
0.6
0.5

t7
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Tableau No 9 : Quantités Moyennes de lait trait (kg/animal/jour)

Iots Ne
Anima I

durée de
Iactation ( j )

Moyenne lait
trait (xs /))

Ecart type

I

86020
89065
85067

B 313
89019
90065

1,2 0
L20
L20
L20
]-20
L20

3 17
2 r6
3ro
2 rO
3'1
2 r2

+ o ,337
t 0,255
+ or189
+ o t325+ o,236
t o t26L

Moyenne 2 17 t o ,267

II

8378
87086
89125
I9151_
87 092
9ro24

L20
120
L20
L20
120
120

2 r2
3,4
2,L
2 r3
1r5
lr5

+ o, 613
t o,730
t 0,351-
t ot436
t o, 515
+ o ,542

Moyenne 2,r + o, 531-

III

B3l_4
83 42
8355
90029
8388
8383

]-20
120
L20
1.20
L20
L20

r,9
2,5
L,7
1r0
L,7
2,5

t
+

t
+
+
+

o t235
o, 181-
o,672
0r365
o ,2L5
0r3l_5

Moyenne 1r8 + o,330

4,3.2. Evolutiorr Pondérale des Veaux

Egalernent, le gain tnoyen quotidien observé chez les veaux du lot à ABH est plus élevé que

celui observé sur les lots à Macroptiliurn lathyroides (tableau N" l0). L'analysedevariance

indique une différence hautement significative entre le GMQ du lot à ABH et celui avec le

U. tâtnyroides, mais pour les 2 niveaux de M. lathyroides la différence n'est pas significative

entre les gains moyens quotidiens observés.

l8
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Tableau No l0 : Gain Moyen quotidien des veaux (g/j)

Lots Ne
Mères

Ne
Veaux

durée de
L' Essa i

cMQ (G) E. type (g)

I

86020
89065
85067

83 L3
89019
90065

950L4
94089
9501_7
95007
95006
950L3

120
L20
L20
L20
1-20
L20

248
277
236
3 68
443
300

t 158
+ 183
t r_54
t 86
t 91_

t69

Moyenne 3L2 t L25

II

8378
87086
89L25
89151
87 092
9LO24

Moyenne

95004
9 4086
95015
95001

950L2

L20
L20
120
L20
L20
1,20

296
3L7
247
256
228
274

+ 1-3L
+ Loo
+ L25
t99
+ 1L5+9r

270 + L24

III

83 14
83 42
8355
90029
83BB
8383

95005
95018
9 4082
9 4082
95003
95009

L20
L20
L20
120
L20
120

252
266
345
28L
227
2 0l-

+

t
+
+

t
+

1_58
L43

85
1-OO

L26
t_04

Moyenne 262 + 1,19

4.3.3. Analyse de la rentabilité écononrique de I'trtilisation du Macroptillum pour la
production laitière.

4.3.3.1. Valeur de la prodtlction par traitertretrt

Elle correspond à la sont me de la valeur de la production laitière totale obtenue par

traitement au cours de la durée de I'essai, et de la valeur de la production de viande

exprimée par le croit des veaux au cours de I'essai. Tous traitements confondus, le lait

contribue de j2 à 76% er la viande de 24 à 26% dans la valeur de la production. l-e,

traitement témoin
(lot I) à base d'ABH a une valeur de production plus élevée car, il y a une production

laitière et un croit des veaux beaucoup plus irnportant que celles des deux autres traitements

à base de Macroptill u rn (tableau n " I I ).
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Tableau n"ll : Valeur de la production par traitement

Paramètres lot I IIlot mlot

Production totale de lait (litres)
Prix unitaire du lait Valeur de la

production de lait (FCFA) Gain de poids
(croit) total des veaux(kg) Valeur gain des veaux

(FCFA)
Valeur de la production (FCFA)
Valeur Total production

1.944
150

29 I .600
224,6
400
89.840
381 .440

t.512
r50
226.8W
r94,,4
400
17.760
304.560

r.296
r50
194.400
188.6
400
25.440
269.840

4.3.3.2. Coût de prodtrction par traitenrent

Le cofrt total de production par traitement correspond à la valeur de I'ensemble des intrants

ipvestis clans la procluction. Il correspond ainsi à la sornrne du coût d'alirnentation, de main-

d'oeuvre, soins sanitaires, et divers. Parrni les trois traitenrents. c'est le traitement témoin

qui a le plus bas coût de production par rapporf aux traitements à base de Macroptillum (lots

II et III). Cette dittérence cle coût s'explique surtout par le tait que ces deux traitements ont

des coûrts d'alirnentation et de rnain-d'oeuvre beaucoup plus élevés par rapport au témoin

(tableau n" 12).

Le coût unitaire moyen de production du rnacroptillurn est de 17 FcfalKg. Le coût total de

production du macroptillunr représente 70 à 83% des cofrts d'alimentation pour les deux

traiterlents à base de ,1l".ropiillurn. Ces niveaux assez élevés présument une certaine

surestimation du coût de production du Macroptillunr, lié à la t'aiblesse de la production

tburragère qui n'a pas atteint son Inaximurn (1.8 T. M.S. /ha contre 30 T. M.S./ha (Boudet

1978)).

L'analyse de la structure des coûts de production indique d'une manière générale que

I'alimentation constitue 48 à 65% du coût total de production par traitement, et les coûts de

nrain-d'oeuvre 20 à 28 % (tableau n" l3)-

20
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Tableau nol2 : Coût de procluction laitière par traitement

Tableau nol3 : Stnrcture coût de production laitière par traitentent

paramètres lot I lot II lot III

Coût d'ali rnentation (%)

Coût cle main d'oeuvre (%\
Coût soin sanitaires (%\
Autres coût (%)

Coût total (%)

41 .8

21 .8

5.1
18.7
t00%

59. I
21 .8
4.2
13.9

100

To

6s.2
19.4
3.6
l r.8

100 %

4.3.3.3. Rentabilité de la production laitière par traitement

Suite à la tàiblesse cle la valeur de la production et au coût de production très élevé du

lnacroptillum, les deux traiternents à base de ce supplément n'ont dégagé aucune rentabilité

éconornique contrairement au traitement témoin à base d'ABH. En effet au niveau de ce

traitement T0. le revenu net est de 96 860 Fcfa avec un taux de rentabilité de 103 % par an

(tableau n,' l4) . Les raisons de ce manque de rentabilité de I'utilisation du macroptillum en

production laitière sont abordés dans la conclusion ci-dessotls.

Paramètres Ilot IIlot IIIlot

Coût d'alimentation (FCFA)
Coût de main d'oeuvres (FCFA)
Coût soins sanitaires (FCFA)
Autres coûts arnortissenrent mat équi
(FCFA)
Coût total (FCFA)

I 36080
79200
I 6230

53070
284550

2257 t0
87 t20
1 6730

53070
382 I 30

293400
87 r20
I 6230

53070
449820

2l
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Tableau nol4 : Rentabilité de la production laitière par traitement.

Paramètres Ilot IIlot IIIlot

Valeur de la production FCFA
Coût total de production
FCFA
Bénéfice net FCFA

Taux annuel de rentabilité
écononrique ( % )

38 I 440

284550

96860

l03To

304560

382 l 30

-77570

- 6?%

269844
449820
- I 79980

-l22To

V. CONCLUSION ET POSSIBILITE DE YULGARISATION

5.1 Sur trn plan technique

Après 120 jours d'essai, la quantité de Macroptilium lathyroïdes consommée en moyennepar
anirnal et par jour est de 2,4kg et 3,5kg de M.S respectivement des lots II et III.
Cette quantité de Macroptilium lathyroïdes consommée (en plus de la paille de riz, qui est

de 5,3kg et 4,6kg de M.S pour ces nrêmes lots), a permis :

* Au Lot II de réaliser pendant toute la durée de I'essai, une production moyennede
lait de 2,1 kg + 0,53lkg et un G.M.Q de ?70 g + lIa g chez le veau.

x Au Lot III de nrarquer une production ntoyenne de lait de 1,,8 kg + 0,330kg et un

G.M.Q de ?62 g ! I 19 g chez le veatt.

Pour la nrême période, un lot témoin LI., consommant par jour l.,84kg de M.S d'A.B.H (en

plus de 7,? kg de M.S de paille/j), a produit en moyenne 2,7 kg X 0,267 kg de lait et un

G.M.Q de 312 g + 125 g chez le veau.

A partir de ces résultats, on peut dire que la supplénrentation avec I'Aliment Bétail Huicoma

est plus efficace que celle avec le Macroptiliurn lathyroïdes. Cependant, ces résultats

mériteraient d'être conflrrttés.

22
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5.2. Sur un plan économique

La faible rentâbilité de I'utilisation du macroptillum comme supplérnent fourrageren matière

de production laitière qui a été dégagé au cours de cet essai, peut être lié à quelques raisons:

- Les quantités de tburrage de macroptillum récoltées durant toute la duree de I'essai, ne

représentent pas la production maximum du M. lathyroïdes, car les semis de saison ont connu

une période de défoliation due au retard dans I'exploitation. D'ailleurs malgré tout, on

constate que les quantités totales de macroptillurn utilisées sotlt beaucoup plus importantes

(9 à l4 tonnes) que celle de I'ABH (1.4 tonnes).

- Laconséquence de cette prernière raison est que le coût unitaire moyen de production (17

Fcfa/kg MB) du rnacroptiliurn lathyroïdes pour cette première année de production semble

donc être surestinrée à cause du fait que la production fourragère n'a pas atteint son

rnaxinlutn en cette prertière année.

Il conviept donc de reprendre I'essai pour une seconde année tout en améliorant la technique

d'exploitation du nracroptillurn afin d'atteindre une nteilleure production fourragère.

23
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LISTE DES ABREVIATIONS :

Matière Sèche

Matière sèche Ingérée

Matière sèche Ingérée Paille

Matière sèche Ingérée Macroptilium

Unité Fourragère

Matière Azotée Digestible

Pourcentage

Grain Moyert Quotidien

Poids vif

24
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ETUDE DE L'ARRIERE EFFET DU PHOSPHORE SUR LA PRODUCTION

FOURRAGERE DU Vigna utrguiculata cv. Niban et

Stvlosanthes hamata cv. Verano

5ème SESSION

DU COMITE TECHNIQUE REGIONAL DE LA RECHERCHE
AGRONOMTQUE

du 23 au 25 Avril 1996

Lassana DIARRA
Daouda KONE



25

w

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

I . Resunté
Les productions de biomasse aérienne du Vigna unguiculata cv. Niban et du Stylosanthes

hamata cv. Verano obtenues résultent de I'arrière-effet du phosphore appliqué sur les

mêmes parcelles et sur différents types de sol.

L'augmentation de production résultant de I'effet résiduel du phosphore est

respectivement de I 12%, 164To et 67Vo sur le sable, le sable-lirnon et I'argile après au

moins dix ans de jachère. L'effet résiduel du phosphore sur sol sableux après monoculture

du rnil se traduit par une augmentation du rendement de 47 Vo . Le sol limoneux après

deux ans de jachère répond à I'effet résiduel par une augmentation de production de 66%.

Le sable-lirnon sernble le mieux indiqué pour une extériorisation de I'effet résiduel du

phosphore pour la production fourragère du niébé. Les différences de productions du

niébé sans fertilisation sur les trois types de sol (achère d'au moins dix ans) s'expriment

en taveur de I'argile suivi du sable-limon et du sable.

L'augmentation du rendenrent liée à I'effet résiduel du phosphore sur le Stylosanthes

hanrata sur sol sableux est de 65%.

La production fourragère résultant de I'arrière-eft'et du phosphore sur les différents types

de iol, est tbnctiol de la disponibilité en eau du sol quelque soit le ternps de jachère ou le

mode d'exploitatiort.
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2. OBJECTIFS

L'une des contraintes principales des productions animales est I'alimentation. Ia faible

disponibilité et la mauvaise qualité des fourrages pendant la longue période de saison

sèche entraînent des chutes de poids chez les anilnatlx.

La pauvreté des sols étant un f-acteur limitant la production primaire, I'utilisation
eft'iciente des élérnents nutritifs est un élément d'intensification de la production agricole.

Au Mali l'élevage constitue un support économique pour les unités de production

agricole. L'intégration agriculture -élevage a conduit le projet "Production Soudano-

Sahélienne" (PSS) à mettre en place des essais agronorniques fourragers sur le niébé et le

Stylo à la Station de Cinzana afin de développer un systèrne de production durable et

intensif ré.

De 1992 à 1994, le PSS a étudié I'eftet des doses croissantes du phosphore sur la

proclgction des fanes cle niébé sur dit'terents types de sol et a obtenu des productions allant
jutq,,'à 6 tonnes de nratière sèche à I'hectare en présence de 52 Kg/Ha de P avec un effet

"typa de sol".

Les résgltats obtenus en deuxiènre année avec le 54'/11.çanth(s ltumalu installé depuis l99l
sur sol sableux nrontrent qu'il est possible de produire jusqu'à 1l tonnes de matière

sèclre à I'hectare avec des pieds en deuxièrne année de croissance (Résultats et Projet

d'activités du prograrïpre "Production Soudarro-Sahéliertne"; Conrité Technique Régional

de la Recherche Agronomique Ségou 1994).

Si les travaux ont abouti à des résultats probants avec les ef-fets directs du phosphore sur

les deux léguminegses, les études entreprises dans le cadre des arrière-effets n'ont pu se

poursuivre à cause de la durée du projet. L'approfondissement des connaissances sur

I'effet résiduel du phosphore sur les légumineuses tourragères tels le Vigna unguiculata eI

le .Srylo.s 1nthes hamara avec pour objectif la rninirrtisation du coût des intrants phosphatés

d'origine chimique permettrait de nrieux cerner les ditferents aspects de leur intégration

dans les systèmes de production rurale. Ainsi donc, I'objectif général de la présente étude

est I'arnélioration de I'alirrrentation des animaux et son objectif spécifique est

I'appréciation de I'etI-et résiduel du phosphore sur la prodtrction fourragère.

3. Matériel et Méthode

Il s'agissait de suivre des parcelles déjà mises en place par le Projet PSS à Cinzana depuis

1991, l.tqu.lles ont reçu des doses croissantes de phosphore pendant plusieurs années.

3.1. Arrière-effet dg phosphore sur la production fourragère de Vigna Unguiculala

Matériel végétal
la variété utilisée est le Niban
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Méthode
L'étude de I'arrière-et'tet a été initiée à partir de 1993 sur le sable, le sable-limon et

I'argile après dix ans de jachère et sur des parcelles élementaires qui avaient été install&s

en l99l suivant le clisposititif du bloc de "Fisher" avec 4 répétitions. Les traitements

étaient les suivants: 0, 26,52, 78 kg ha-rde P.

Les parcelles élernentaires ont été subdivisées en deux sous parcelles dont I'une a servi au

suivi de I'arrière-etïet tandis que I'autre a continué à recevoir les mêmes doses jusqu'en

lgg4, année à partir de laquelle un autre suivi a débuté. Parallèlement, une autre étudede

suivi de I'arrière-ef'fet après une seule application de P sur un sol sableux après

monoculture de mil et un sol limoneux en jachère de deux ans a été conduite pour cerner

I'effet de gestion des terres sur la biomasse aérienne du niebé. Les mêmes dispositifs ont

été adopréi à la seule diftërences que les doses appliquées étaient de 0, 9, 18, 27,36,45,
54 kg ha-r de P.

Le nettoyage des parcelles a été suivi du billonnage ntanuel et du semis à 0,40 m entre les

poqgets êr b,80 rn entre les billons. Le sernis après le labour a été effectué entre le 19 et

)O juittet 1g95. Le sarclage nranuel et les traitements phytosartitaires ont été faits à la

clenrande. Labiornasse aérienne aété récoltée du 7 au 9 Novertrbre 1995 sur des parcelles

utiles de superficies variables suivant les types de sols et les traitenrents.

3.2. Arrière-effet clu phosphore sur la production fourragère de Stylosanthes hamata

I Matériet végétalI La variété utlisée a été le Stylosanthes harlata cv. verano

Méthode
La culture a été installée clepuis la canlpagne l99l à Cinzana sur un sol sableux.

Le dispositif expérimenral est le bloc de Fisher avec quatre () répétitions et cinq (5)

traitements (0, 22,44, 66 et 88 kg ha-rde P.). Les parcelles élérnentaires éuient de 40

pr2 (g rn x 5 m). Les diftérentes doses ont été apportées sur les rnêmes parcelles pendant

quatre années consécutives (de l99l à 1994). Le suivi de I'arrière-eft'et a commencé en

fgqs sur sne population installée à partir de resemis naturel. Le désherbage manuel aété

tait à la derrrande et la récolte de la biornasse aérienne est intervenue le l0 Novembre

I 995.
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4. RESULTATS

4.1. l* Vi gna unguicululct

Tableau z 4.L 1. Production rJe biomasse aérienne (T/Ha) du niébé sur trois

types de sol sous 750 nrm de pluie par an (Station de cinzana) après 4 années

d'application conti nue du phosphore

Les productions de biornasse aérienne consignées dans le tableau 4.1.1. resultent de

I'arrière-ettet de I'application continue du phosphore sur les mêmes parcelles sur une

période de 4 ans. L'arrière-efÏ-et du phosphore se traduit par une augtnentation de ll?To

tt,S8 contre 3,36 tiha de nratière sèche) sur le sable par rapport au ternoin contre |U%
(1,69 contre 4,47) sur le sable-limon et 67% (1.94 corttre 3,25) sur I'argile. Les

productions les plus élevées sont obtenues avec la dose la plus élevée soit 78 kg/ha de P

(3,54 ,5.79 et 3,64 pour respectivement le sable, le sable-limon et I'argile). Ces

augrlentations de productiorrs indiquent une accurtrulation du phosphore au cours des 4

unné.t d'application continue de cet élenrent. Conrne pour les eft-ets directs (Koné et

Groot; l996), le sable-lirnon semble le rnieux indiqué pour une extériorisation de

I'arrière-et'tet du phosphore sur le Vi54na trnguiculutcr-

Les différences de production entre les traitements temoin des trois types de sol qui

s'exprinrent en faveur des sols argileux et sableux-linroneux, indiquent que dans le cas

d'une production continue du niébe sans fertilisation et sur des jachères de l0 ans,

l'épuiserlent des élernents fertilisants (cas du phosphore) est plus prononcé sur le sable;

suivi du sable-lirnon et de I'argile. Cette tendance à I'avantage des sols lourd et

interrrrécliaire, pourrait s'expliquer par la texture t'îne de cettx-ci et leur teneur élevée en

rnatière organique (Koné et Groot; 1996).

Traitements
Types de sol

Sable Sable-limon Argile

0 kg/ha 1,58 I ,69 1,94

26 kglha 3, l0 3,44 3,06

52 kglha 3,44 4,19 3,05

78 kg/ha 3,54 5,79 3,,64
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Tableau: 4.1.2. Production de biomasse aérienne (T/Ha) du

sableux (après monoculture de mil) et limoneux (2 ans de
jachère) après une année d'application du phosphore-

Traiternents
Types de sol

Sable Limon

o kg/ha 2,39 2,,24

9 kg/ha 3,07 3,04

l8 kg/ha 3,79 3,96

27 kglha 3,17 4,38

36 kg/ha 3,63 4,78

45 kg/ha 3,50 5, l6

54 kg/ha 3 ,90 4,44

Les rnoyennes de production de biomasse aérienne du niébé (tableau 4.1.2) obtenues sur

run sol sableux après une année d'application du phosphore avec comme précedent

culturale le mil en monoculture, indiquent une aLrgmenlation de production de 47% (2,39

t/ha sans p contre 3,51 t/ha avec P) liée à I'arrière-effet du phosphore. Une augmentation

de production de 90To (2,24 tlha sans P contre 4,29 avec P) due à I'arrière-effet du

phosphore est observée sur le sol limoneux après une année d'application du phosphore

sur une jeune jachère de 2 ans.

Les proàuctions les plus élevées sont obtenues avec la dose la plus élevée (5a kg/ha de P)

sur sol sableux après monoculture de mil suivi d'une seule application du phosphore-

euant au sol limoneux en jachère de 2 ans suivi d'une seule application du phosphore, la

dose de 45 kg/ha donne la prodtrction la plus élevée.

Tableau: 4.1.3. Evolution de la production de biornasse aérienne du niébé

T/Ha) sur trois types de sol après 2 ans d'application continue du phosphore

Types

Traitements sable sable-limon argile

arr I an? an3 an I at't2 an3 an I an? an3

niébé sur sols

0 kg/ha 2,35 1,55

26 kg/ha 3,20 2,58

52 kg/ha 3,78 2,47

78 kg/ha 3,99 2,49

1,58 2,35 3,57

2,93 3,48 7 ,26

2,,27 3 ,82 6,35

2,83 3,7J 6.02

| ,69 2,59 4 ,99 7 ,,94

2,99 3,,52 6,49 2,27

3,38 4,13 5,53 2,15

4,15 3'98 6, l3 2,89

anl,2,3 : 1993, 1994, 1995
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Le tableau 4.1.3 donne les productions moyennes de la biomasse aérienne du niébé, liees

à I'arrière-effet du phosphore après deux d'années d'application successive sur les mêmes

parcelles et par type de sol. Les resultats suggèrent une augmentation des productions de
'6lTo 

(1,83 tTha sans p contre 2,95 t/ha avec P) sur sol sableux toutes années confondues.

pour le sol sableux-lirnoneux, I'augnrentation est de 80% (2,54 t/ha sans P contre 4,58

avec p). Elle est de 30To (3,17 t/ha sans P contre 4,12 avec F) sur sol argileux.

Cependant les niveaux de production sont variables suivant les années indiquant un effet

marqué du régime pluviornétrique. En effet, les productions les plus élevées sont obtenues

en année de piuviométrie favorable comme ce fut le cas en 1994 (an2) où les quantités de

pluie tombéei étaient supérieures à la normale (849 contre 750 mm), tandis qu'en 1993

tant) et 1995 (an3) ellei étaient respectivement de 580 et 637 mm. Néanmoins, il

semblerait que la baisse du rendement en 1995 (an3) pourrait s'expliquer aussi par

l'épuise,r1.nl du stock du phosphore accumulé pendant deux ans. Cette tendance qui se

dégage pourrait être confirrnée ou infirrnée en 1996 (an4). L'analyse des résultats (tableau

4 l.t.) incliqle sn eftet du type de sol sur les niveaux cle prodtrctions. Il apparaît que les

sols argileux et sableux-lirnoneux donnent les meilleures productions en I'absence de la

fertilisàtion phosphatée: tandis que les sols sableux-lirttoneux sont les plus aptes à la

production fburragère clu niébé quant à I'extériorisation de I'arrière-effet du phosphore.

Les productions de biornasse aérienne du niébé obtenues résultent de I'arrière-effet du

phosphore appliqué sur les rnêmes parcelles et sur diftérents types de sol en jachère d'au

ruroins dix ans. Dans la zone ugro-érologique de 750 mm de pluie par an, les sols

sableux-linoneux de part leuricaractéristiques physiques et chirniques intermédiaires

entre le sable et le lirnon sont plus favorabies à la production fourragère du niebé quant à

l,expression de I'et-fet résicluel du phosphore appliqué sur les mêmes parcelles pendant au

nroins deux années successives. Les sols argileux sont plus favorables à la production

tburragère du niébé liée à I'effet résiduel du phosphore appliqué que les sols sableux étant

errtendir que les sols argileux ont une teneur élevée en matière organique et une structure

plus fine; caractéristiques indispensables à une meuilleure utilisation des engrais

chirniques (Koné et Groot 1996).

Dans le cadre de la gestion de I'espace de production, la réduction du temps de jachère

par l,introduction des cultures fouiragères dans les systèrnes de productions offre des

possibilités dans le clomaine de I'intensification. En effet, après une monoculture de mil et

une seule application du phosphore sur un sol sableux, des réstrltats interéssants ont pu

être obtenus à partir de l;effet résiduel de cet élernent sur la production du niébé sous 750

mrn de pluie en moyenne par an. Il a êté également possible d'augementer la production

de 47 Vo sur sable (rnonoculture) et 66 % sur limon (2 ans de jachère) suite à I'arrière-

effet du phosphore. Tous ces résultats attestent de la possibilité d'une réponse positive du

niébé à I'applicarion du phosphore en effet direct (Nangiu 1965; Koné et Groot 1996) et

en arrière-effet (Koné et Groot 1995; 1996).

La répopse de la culture à I'arrière-effet du phosphore sur les sols quelque soit leur

nrode de gestion est fonction de la disponibilité en eau du sol. Certes' il y a un

épuiseprept dans le ternps du stock résiduel de phosphore appliqué variable suivant les

quantités apportées; cependant, il devient évident que cet épuisement s'accélère en

présence d,une disponibilité plus élevée de I'eau du sol indispensable à la solubilisation du

phosphore. Les vaiiations inter-annuelles du régime des pluies influencent

incliscutablement les niveaux de productions. Alnsi, le phosphore résiduel non disponible
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en année de sécheresse peut l'être I'année suivante quand les conditions pluviométriques

s'améliorent. Cet avantage crêæpar I'application du phosphore sur les sols tropicaux

ouvrent des possibilités de sa gestion dans des systèmes de productions intensifiées-

4.2. l-e, Srylosanthes hantala cv. verano

Tableau: Production de biomasse aérienne (T/Ha) du Stylosanthes

I hamata sur sol sableux sous 750 mm de pluie par an (Station de

I Cinzana) après 4 annês d'application continue du phosphore

Traitements Production

o kg/ha de P 2,80

22 kglha de P 3,79

44 kglha de P 4,42

66 kg/ha de P 5,44

88 kg/ha de P 4,82

Les résultats de production consignés dans le tableau ci-dessus obtenus à partir de resemis

naturel; indiquent un arrière-effet évident de I'application continue du phosphore sur les

mêmes purc"il.s pendant 4 années consécutives. En effet, les productions obtenues sans

t'ertilisation sont de 2,80 t/ha de matière sèche contre 4,60 avec fertilisation; soit une

augmentation de 65% due à I'arrière-effet. De toutes les doses appliquees pendant cette

péiiode, la dose cle 66 kg/ha de P donne le maxirnum de prodtrction (5,44 t/ha de matièrc

sèche).

L'arrière-effet du phosphore sur la production fourragère du Sry/osonthes ha'mata cv. Verano

en prémière annéed'étude indique une production de I'ordre de 4,60 tonnes par hectare avec

t'ertilisation contre 2,80 tonn"i par hectares sans fertilisation. Ces productions ont étÉ'

obtenues avec le resemis naturel en annéepluviométrique déficitaire(637 mm contre 750 mm

en année normale). Il semblerait que la disponibilité de I'eau du sol a limité le niveau de

production de cette culture et non un épuisement du stock du phosphore résiduel, vue les

quantitées apportées au cours des quatre dernières années.
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CONCLUSIONS

Les études menées dans le cadre de I'arrière-effet du phosphore sur les prodwtions
fourragères du vigna unguiculata cv. Niban et du Srylosanthes hamata cv. Verano indiquent
des potentiels d'intégration de ces cultures dans les systèmes de productions. En effet, la
réponse positive de ces légumineuses à I'application du phosphore sur les jeunes jachères
irnplique des possibilités de recupérations des terres appauvries suite à I'agriculture extensive.
La conséquence de ce mode de gestion de I'espace de production est la réduction du temps
de jachère avec pour objectif une agriculture intensifiee indispensable à une meilleure
exploitation des ressources naturelles.
L'analyse économique nécessaire dans une telle étude permettrait de voir les possibilités
d'augmentation du revenu des producteurs ayant pour objectif la production fourragère de
rente.
Les analyses de qualité fourragère n'ont pu être faites à cause de la non disponibilité des

résultats de laboratoire. Elles demeurent indispensable pour juger de I'effet résuduel du
phosphore sur la qualité fourragère pour une meilleure appréciation des objectifs de
productions aninrales. Ces deux aspects qui n'ont pu être traités dans ce document feront
I'objet d'un autre rapport.

32



3f

I
t
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
T

I
I
I
I
I
I
I

Bibliographie

D. Koné & J.J.R. Groot 1995.

Utilisation
unguiculata cv.
I'utilisation des

du Mali. Avril

du phosphore par le Srylosanthes hamuta cv. Verano et le Vigna

Niban en zone Soudano-sahélienne du Mali. Rapport du séminaire sur

élerlents nutritifs par les cultures fourragères en zone Soudano-sahélienne

1995; 44p

D. Koné & J.J.R. Groot 1996.

Et1cacité d'utilisation du phosphore et de I'azote par le Srylosanthes hamota, le

Vigna nnguiculatct,l'Andropogon gayonus et le Penniserum petlicellarunl en zone Soudano-

sahélienne du Mali.

Nangju 1965 .

Stragegy of the grain legunre agronomy at IITA in: Proceedings of IITA collaborors'

rneeting on grain legttme irnprovetnent. IITA Ibandan Nigeria

Production Soudano-sahélienne 1994.

Résultats et projet d'activités du programme du projet Production Soudano-

sahélienne. Comité Technique Régional de Ségou du 3l Mai au 02 juin 1994.

33



I
I
I
I
I
I
I
I

SELECTION A NOYAU OIIVERT
DU 7/,E,F;IJ PEUL DA}.IS LA REGION DE SEGOU

RESULTATS PHASE DIAGNOSTIC

Sènre SESSION

DU COMITE TECHNIQUE REGIONAL DE LA RECHERCHE
AGRONOMIQUE

du 23 au 25 Avril 1996

Programrne BOVIN/NIONO

Marnadou D. COULIBALY'
Ousmane NIALIBOULY
Marnadou D. TRAORE
Yacouba COULIBALY

Bréhirna Tounkara
Arnadou B. CISSE

I
I
I
t
I
I
I

1 En formation



w
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

RESUME

La phase diagnostic du programme de sélection à noyau ouvert du zébu peul dans la
région de Ségou a dérnarré en Juillet 1995 par une pré-enquête (25 Juillet au 4 Août 1995)

suivie d'une enquête (27 Août au 10 Novembre 1995), et a pris fin en Novembre 1995.

Conformérnent au protocole de recherche (cf. Matériel et Méthodes) cette phase s'est

déroulée à Niono et Ségou. Un total de 42localités à Ségou et l3 à Niono ont été touchees.

Dans I'ensemble 221 éleveurs ont été enquêtés (sur la base d'un questionnaire cf. annexe I)
dont 157 à Ségou et 64 à Niono. Un effectif de 470 vaches a été inscrit (353 de Ségou et l17
de Niono) avec une production moyenne de I ,9 litres de lait par vache par traite. I-es

enquêtés sont pour la plupart des agro-éleveurs (68Vo); ils ont un niveau d'instruction faible
(55% ne sont pas instruits et 3l% des instruits n'ont que le niveau coranique primaire).

L'élevage est de type semi-transhumant à 63 %. L'objectif de production est très large (lait,

épargne, trait, fumier, viande à la fois). Seulement 3% des éleveurs ont comme objectif de

production uniquement le lait. La taille moyenne du troupeau est de 50 têtes à Niono et 59

têtes à Ségou avec comrne race dorninante le peul . La complérnentation alimentaire (aliment

bétail huicorna, son deriz, farine basse deriz, son de mil, fane de légumineuse sont utilisés)

et rninérale (avec sel de cuisine généralernent) est pratiquée par tous de façon générale mais

les quantités sont rarement estimées. Les quantités de lait produites, vendues et consommées

par éleveur varient en fonction des saisons. Par contre les prix des animaux (mâles dans

notre cas) varient très peu en fonction des saisons. Les prix des animaux sont plus élevés à

Niono qu'à Ségou. Sur le plan sanitaire les vaccinations sont faites par la majorité des

éleveurs. Le déparasitage externe se fait surtout à I'aide de produits vétérinaires, et celui

interne n'est que curatif. Les mortalités sont dues surtout à une misière physiologique. I-a

rnajorité des éleveurs trouvent que la vente du lait ne pose pas de problème. Les éleveurs ont

bien apprécié le programme et ont donné un avis favorable pour le regroupement des vaches

et des taurillons avec comrne conditions le reversement du prix du lait aux propriétaires des

vaches et prêt des taurillons issus de ces vaches au PSNO. Dans la zone de Ségou un total

de 50 vaches (produisant entre 4,1 et 6, I litres) ont pu être choisies comme prévu, par contre

à Niono seulement 23 vaches (produisant entre 4,1 et 6, I litres) ont été retenues. L'âge

moyen des vaches est de 8+3 ans. L'embonpoint des anirnaux n'est pas très satisfaisant

(70% des vaches sont d'un état corporel passable). Les vêlages ont lieu d'une façon générale

en début de saison de pluies.
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I OBJECTIFS

Le but de cette recherche est de développer en milieu paysan un système de sélection

visant à augmenter I'aptitude laitière du zébu Peul.

Deux objectifs spécifiques sont ciblés:

- approfondir les connaissances sur la conduite de l'élevage du zébu Peul dans la

région de Ségou;

- sélectionner et diffuser des souches de zébu Peul à haut rendement laitier.

II MATERIEL ET METHODES

Ce sont les

Ségou et Niono.

2.1 Zone d'emprise

zones péri-urbaines (50 km de rayon autour de la ville) des villes de

2.2 Phase diagnostic

Cette phase a Pour but:
- d'infolner, sensibiliser les éleveurs et apprécier leur volonté et disponibilité à

adhérer à un Prograrnme de Sélection à Noyau Ouvert (PSNO).

- de recenser (si possible) par enquête directe I'avis des éleveurs des zones peri-

urbaines de Ségou et Niono (cf questionnaire annexé).

- d'établir la liste des éleveurs participant au PSNO, sur la base des critères suivants:

. possession de zébu Peul;

. volonté d'adhésion manifeste;

. niveau de gestion (alimentation, suivi sanitaire, technicité...) satisfaisant.

2.3 l-e PSNO

2.3.1 Critères de sélection

Deux critères sont retenus:
I . la quantité de lait Produite;
2. la croissance staturo-pondérale post-sevrage (l à 2 ans).

2.3.2 Aninraux

par localité le noyau de vaches à taureaux sera composé de 50 vaches excellentes

tirées d,un troupeau de bàse de l0 000 reproductrices, soit au total 100 excellentes et20 000

reproductrices.
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2.3.3lllise en place et conduite du noyau d'élites

2.3.3.1 Dépistage des vaches exceptionnelles
(résultats de la phase diagnostic)

pour ce faire on procedera à un contrôle laitier par un passage (soir ou matin) sur les

femelles lactantes lors de I'enquête.
Les vaches ainsi controlées seront classées après:

. I'analyse de variance des données de production

quotidienne (modèle mathérnatique éventuelle: saison de vêlage, stade de vêlage

et numéro de lactation);
. la correction des productions brutes (cf méthodes

Les 50 premières par site seront retenues.

2.3.3.2 Reproduction
- Regroupentent des vaches exceptionnelles au niveau du

Kolda);

Centre de sélection

(sur contrat de pensionnat, cf modèle Kolda);
- Fécondation par accouplement raisonné avec:

. des taureaux arnéliorateurs de la SRA/Niono pendant les trois premières

années de fonctionnement du PSNO;
. des taurillons sélectionnés du PSNO att bout de la quanièrrn

année;.
- Diagnostic de gestation en fin de periode de saillies programmee sur trois

à quatre rnois;
- Restitution aux éleveurs leurs vaches exceptionnelles gestantes.

2.3.3.3 Consolidation du noyau d'élites
- Contrôle laitier classique mensuel des vaches exceptionnelles et

estimatiop de la production laitière par la méthode de Fleschmann;

- Classement annuel des vaches exceptionnelles;
- Renouvellement des 30% (vaches sorties soit pour faible production, pour

rnortalité ou pour reforme) par les nouvelles vaches exceptionnelles dépistees-

2.3.3.4 Testage des taurillons issus du noyau

- Regroupetnent des taurillons d'un an dans le Centre de

- Re-élevage jusqu'à l'âge de deux ans:

. alimentation et suivi sanitaire comme indiqué dans

proposition de recherche;
. mesures de poids et lineaires (HG, LSI et PT):

- Classement des tattrillons:
. GMQ pondéral entre un et deux ans;

. HG, LSI et PT à deux ans

- choix des 30 To premiers pour futurs taureattx;

- Castration et renrise des autres aux propriétaires;

- Ditïusion des taurillons sélectionnés selon I'ordre de

. noyau (Centre de sélection);

. troupeau de base détenteur de vaches exceptionnelles;

. autre troupeau de base.

sélection;

la

priorité:
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2.3.4 Conduite de la reproduction dans les

troupeaux de base

- Assurée par les [aureaux de la Station pendant les trois premières années de

tbnctionnement du PSNO, puis par les taurillons selectionnés des élevages et

diffusés;
- Castration systématique de tout autre taurillon entre l'âge de un à deux ans;

Castration de tout taureau éliminé de la reproduction.

III. Déroulement de la phase diagnostic

Elle s'est effectuee en deux étapes.
* La prêenquête (du 25 Juillet au 4 Août 1995) a couvert tous les deux sites de son

domaine d'intervention (ségou et Niono) dans un rayon de 50 Km autour de chaque site-

Cette étape avait pour objet d'informer et de sensibiliser les groupements et

associations d'éleveurs des deux zones, du démarrage prochain d'un programme

d'arnélioration de la production laitière du zébu peul par la sélection et de tester un

questionnaire pour arnéliorer son contenu afin de nrieux répondre aux aspirations des

éleveurs.
Cette sensibilisation fut exécutée par une équipe composée de:

- Mamadou D. TRAORE
- Ousmane NIALIBOULY
- Mamadou D. COULIBALY
- Domo DOLO
- Abdoul Karirn OUATTARA
Elle a sillonné la zone de Ségou dans les localités de Ségou commune, Markala,

Cinzana, Douna, Zambougou, Zournàira, Kotou, Bellèbougou et la zone de Niono dans les

villages et campements de: Niono ville, Kala-Nampala. Bl0, NDl6, Diakoro,

Sirirnarnbougou, N'Dôla et N9.
Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, des causeries débats aux antennes

locales des radio-Foco de Ségou et Tièciri de Niono, furent realisees et diffusées pour une

plus large information des éleveurs.
A I'issue de la pré-enquête, le questionnaire fut finalisé en tenant compte des

observations des éleveurs et membres de l'équipe d'exécution.

* pour I'enquête proprenrent dite, un programme a été établi pour une durée de

deux rnois à raison de l5 jours de séjour par site et de façon intercalaire.

Ainsi I'enquête s'est déroulée du 27108/95 au l0llll95.
Du 2710g/9S au I ll1glgs l'équipe a séjourné dans I'arrondissement de Farako.

Un total de 20 villages et campements ont été touchés parmi lesquels 17 villages ont

donné un avis favorable au programme. Trois villages se sont abstenus pour peut être des

raisons de non corupréhension ou de méfiance.

Le tableau n"l récapitule le nombre d'éleveurs/localité, I'effectif de vaches et la

production moyenne/vache/localité ayant fait I'objet de I'enquête.

37



JT

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

La deuxième étape de cette phase diagnostic s'est déroulée du l8 au26l09/95 dans

la zone de Niono.
Environ 15 localités ont été touchées dont une dizaine a répondu favorablement au

questionnaire.
l-e, tableau n"2 donne le nombre d'éleveurs, I'effectif de vaches et la production

moyenne lvachellocalité ayant fait I'objet de I'enquête.

Ces deux premières étapes de cette phase diagnostic ont pu couvrir une partie des

localités des zones de ségou et Niono.
Initialement prévue du 26t09 au 10/10 t95,la troisième étape de I'enquête de ségou

n'a pris fin que le 23110/95.

Au total,25 villages et hameaux ont pu être visités et dans lesquels 9l éleveurs ont

été enquêtés:
- à Markala: Les animaux n'étaient encore pas de retour de leur semi-tranhumance,

retour prévu pour bientôt par rapport à notre date de passage;

- au côté Ouest (les enviions irnrnédiats) de Ségou: la présence de foyers de choléra

a été la cause de I'abandon de I'enquête.
Les résultats obtenus sont portés dans le tableau no3.

La quatrième et dernière étape de la phase diagnostic s'est déroulée à Niono du

29110 au 10/11195.
Au total 34 éleveurs ont été enquêtés dans 7 villages mais I I vaches seulement ont

été contrôlées qui ont donné une production moyenne de 1,8 litres.

[æs résultats sont portés atr tableau no4-

Au cours de ces deux dernières étapes, nous avons constaté que les pâturages étaient

dégradés et que cette dégradation avait atteint un tel niveau vers la fin de notre séjour que

la production laitière chez les éleveurs qui ne supplémentaient pas leurs animaux était presque

nulle.
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Tableau Nol: Résultats sommaires de la première étape d'enquête du 27108 au

lll0Flgl (site de Ségou)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

PRODUCTIONS.
MOYENNE
VACHES
CONTROLEES

NBRE DE
VACHES
INCRITES

NBRE
D'ELE-
VEURS

VILLAGES

2,4

2,0

non con
trolées

2,0

2,1

1,8

1,6

1,8

2.,1

1,7

2,2

1,6

2,5

1,9

2,2

2,1

1,8

2

I

ll

2

20

4

l4

7

4

4

25

9

ll

6

5

l4

6

Trokèna

Oueta

Nèguèbougou

Massaran

Bèlèbougou

Samalé

Samancoun

Kalabougou-wèrè

Kala-wèrè

Tintinkan

Zangou-wèrè

Wèrèba

Kotou

Kènè

Sine-wèrè

Tornbala

Orodioura

I

I

7

I

t7

I

4

2

2

2

l5

2

2

2

2

2

I

2 litresTotal/Moyenne
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Tableau N"2: Résultats sommaires de la deuxième étape d'emquête du l8 au 26l0F.ll995 (site

de Niono)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

PRODUCTIONS
MOYENNE VACHES
CONTROLEES

NBRE DE
VACHES
INCRITES

NBRE
D'ELE-
VEURS

VILLAGE

1.8

2,2

1,4

en gestation

1,6

2,7

l6

t7

7

I

3

3

7

9

I

I

3

I

Kala-Nampala

N' Dôla

N'Gouala

Woro-arnbassara

\\
I lna-were

Djoungo

1,9 litresTotal/Moyenne

40



I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Tableau N"3: Résultats sommaires de la troisième étape d'enquête du 26lW au23ll0/95 (site

de Ségou)

* Pratiquent la supplémentation

PRODUCTIONS
MOYENNES
VACHES
CONTROLEES

NBRE DE
VACHES
INSCRITES

NBRE
D'ELE-
VEURS

VILLAGES

r.6
1.5
r.8
1.9
1.8
1.5

1.7
1.7
1.6
2.0
1.5
1.8
1.5
2.0
1.7
1.8
1.8
1.8

en gestation

2.0
1.9
2.0

en gestation
1.5
1.6

7
3

3

5

4

5

2

I

3

5

2

l4
2

3

4

5

35

27
4

6
9
l5
5

I

4

5

4

2

5

4

4

2

I

l0
2

I

5

I
2

2

3

8

l0
2

3

4
7
3

2

I

Wouya
Diaka
Massabougou Dontèrnè
Massabougou Datékoumana
Dioforongo
Zarnbougou
Kégnébougou
Béméwèrè
Wossila
Cinzana
Douna
Sarniné
Kondougoula
Fambougou
Dobougou
Bénébougou
Sèrnèbougou Peul

Sèrnèbougou Diawando
Noumoudjado *Parc

communal Médine
Ségou
Dialabougou
Zogofrna
Goye
Pèlengana (Ségou)

Siradian koro

TOTAL/MOYENNE
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Tableau No4: Résultats sommaires de la quatrième étape d'enquête du 26110 au l0/11/95

(site de Niono)

I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
ll
I

lr

PRODUCTIONS
MOYENNES
VACHES
CONTROLEES

NBRE DE
VACHES
INSCRITES

NBRE
D'ELE-
VEURS

VILLAGES

r.826

3

4

3

4

l9

3

I

I

3

6

I

Niono

Séribala

Kouyan-Coura

Niounanké

Nango

B10

Tigabougou

TOTAL/MOYENNE
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IV. RLSULTATS

L'enquête a été menée dans 42 localités à Ségou et 13 à Niono. Un total de 221

éleveurs ont été touchés dont 157 à Ségou et 64 à Niono. Les vaches inscrites sont 470 dont

353 de Ségou et I l7 de Niono. La production moyenne de ces vaches est de 1,8 et 1,9 litres

de lait par traite par vache à Ségou et Niono respectivement.

Tout éleveur acceptant adhérer au programme est identifié par son nom, son centre

urbain, son lieu de résidence et le lieu de campement des animaux.

4.1 . Caractéristiques générales
4.1.1. Objectifs des éleveuns

Dans I'ensemble I'objectif des éleveurs est très large. Cet objectif est à la fois

lait, épargne, traction, fumier et viande pour 53,9% des éleveurs, lait et épargne pour

Zg,:17". tes éleveurs qui ont pour objectif uniquement le lait representent seulement2,T%,

mais dans tout objectif d'au moins deux productions le lait est cité et en première position,

ce qui dénote I'irnportance et la volonté des éleveurs à produire du lait. Par zone la même

tendance se dégage. A Niono 6,3Vo ont pour objectif uniquettrent le lait tandis qu'à Ségou

seulement 1,3% ont cet objectif (tableau n'6).

Tableau No6: Objectifs des éleveurs (en To\.

Objectif's

Zone
Moyenne

Niono Ségou

Lait

Epargne

Lait + Epargne

Lait * Autres

Autres

6,3

3,1

31,3

26,6

32,7

1,3

0,6

29,0

65,2

3,9

2,7

1,4

29,7

53,9

12,3

.: Autres : rgne, funrier, trait, vian

4.1.2. OccuPation PrinciPale
L'occupation principale (voir tableau

celle d'agro-pasteur. La proportion de ceux qui font

Niono (31 ,3 %) qu'à Ségou ( I I ,5 %).

n"7) du paysan dans les deux zones est

uniquement l'élevage est plus élevée à
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Tableau No7: Occupation ( en To ).

Occupation

Zone
Moyenne

Niono Ségou

Eleveur

Agro-pasteur

Agriculteur

Comrnerçant

Fonctionnaire

31,3

37,5

l-l ,2

6,3

7,8

I 1,5

80, I

3,2

1,3

3,8

17,l

6l ,7

'7 
13

5,5

2,2

4.1.3. Niveau dtinstruction
Dans I'ensemble le niveau d'instruction est faible: 55,5 Vo deséleveurs enquêtés

n'ont aucun niveau d'instruction, et des instruits 30,,5 To onT suivi seulement l'école coranique

niveau prinraire (tableatr n"8).

Tableau No8: Niveau d'instrttction (en %).

Niveau d'instrtrction

55,5

4,5

8,1

30,5

1,4

56,4

3,2

3,8

35,9

o,'l

53, I

7,8

18,8

17,2

3,1

Non instruits

Ecole prirnaire

Ecole secondaire

Ecole coraniqtte

Aphabétisé en langue nation.
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4.1.4. Mode d'élevage
Il ressort de I'analyse du tableau n"9 que le mode d'élevage dominant est le

type semi-transhumanT (62,7 %) suivi du type sedentaire (36,4%\-

Tableau No9: Mode d'élevage (en To).

Mode d'élevage

Zone
Moyenne

Niono Ségou

Tranhumant

Semi-transhumant

Sedentaire

71 ,9

28,9

1,3

59,0

39,7

0,9

62,7

36,4

4.2. Structure des troupeaux
La structure des troupeaux est donnée aux tableaux n " l0 et I I . La taille moyenne

du troupeau est de 50 têtes à Niono et 59 à Ségou. La race dominante est le peul. Toutes les

autres races prises ensemble ne dépassent guère 8 têtes par troupeau. Chaque troupeau a en

moyenne un seul géniteur et les vaches représentent plus de 50To de I'effectif total.

Tableau N'10: Structure moyenne des troupeaux par catégorie (en

têtes).

nombre de

Catégorie

Zone
Moyenne

Niono Ségou

race

peule
autre
race

race
peule

autre
race

race
peule

autre
race

Taille ntoyenne

Vache

Jeune tèrttelle

Jeune rnâle

Taureau

45

22+ 15

t2+9

l0+ 7

l+l

5

3+2

l+l

I

52

28+29

l3 +9

l0+7

l+l

8

4+3

2+l

2+l

5l

27 +18

l3 +9

l0r7

l+l

7

3L3

2+l

2lr

res races: nrâure ma et
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Tableau N'l l: Structure moyenne des troupeaux par catégorie (To)

4.3. Pratique de la complémentation alimentaire
4.3.1. Utilisation des sous-produits

La complérnentation est pratiquée par plus de 90 % des éleveurs quelque soit

la zone (voir tableau n" l2).
Les sous-produits utilisés sont I'aliment bétail huicoma (ABH), le son de riz,

le son de rnil, la farine basse de riz, et les fanes de légumineuse. L'ABH est utilisé par

95,5 To deséleveurs à Ségou contre 73To à Niono, quant au son deriz comme on pouvait s'y

atrendre il est plus utilisé à Niono qu'à Ségou (88,97o contre 2l,2To)- I-e son de mil est

utilisé seulement a Segou. La farine basse de riz et les fanes de légumineuse sont faiblement

utilisées dans les deux zones.

Tableau N" l2: Utilisation de sous-produits (en %)

I
I

58 têtes

52To

267o

20%

2To

59 têtes

54To

257o

r9%

2To

50 têtes

50%

26%

22%

2%

Taille rnoyenne

Vache

Jeune femelle

Jeune rnâle

Taureau

MoyenneDésignation

96,3

89

40,7

33,4

5,5

97,4

95,5

21,2

46,2

1,3

5,8

93,7

73

88,9

1,6

4,8

Pratique compléntentation

ABH

Son de riz

Son de nril

Farine de riz

Fane de léguntineuse
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4.3.2. Quantité de sous-produits distribuée par
catégorie

Il faut noter que très peu d'éleveurs determinent les quantités (en kg) offertes

par catégorie et par anirnal et cette distribution est variable en quantité et dans le temps. I-es

ûableaux 13 et 14 presentent seulement les cas où les quantités sont sont connues pour au

moins 3 éleveurs.

x Aliment bétail huicoma ( ABH )

Tableau Nol3: Quantité (en kg) d'ABH par catégorie et par tête

* Son de riz

Tableau N'14: Quantité (en kg) de son de riz par catégorie et par tête

Catégorie

Niono Ségou

Nbre éle
veurs

Quan
tité

Nbre éle
veurs

Quan
rité

Vaches laitières

Vaches vides

Veaux

Animaux faibles

t0

5

6

l0

I ,8 +0,8

I ,410,4

I +0,4

I ,4 +0,4

74

28

38

8

2 +1,3

l,6t I

I 10,6

1,4+.0,7

Catégorie
Nbre éle
VCUTS

Nbre éle
veurs

1 ,310,5

0,8 i0,3

0,910,2

I ,310,6

l5

3

4

9

I ,8 +0,8

1,7+0,8
I +0,4

I ,7 +0,6

l3

5

7

10

Vaches laitières

Vaches vides

Veaux

Animaux faibles
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* Son de mil

Tableau N"15: Quantité (en kg) de son de mil par catégorie et par tête

4.3.3 Complémentation minérale
Le sel (surtout sel de cuisine) est presenté aux animaux par tous les éleveurs, à des

quantités variables en fonction des moyens et des périodes.

4.3.4. Période de distribution
Dans les deux zones les différents sous-produits sont distribués par plus de 90% des

éleveurs en saison sèche chaude. En d'autres saisons la complérnentation est rare.

On note sur le plan alimentaire que l'état d'embonpoint n'est pas très satisfaisant

(70% des vaches sottt notées passables)

4.4. Production - Consommation et

Commercialisation du lait
Les quantités de lait produit varient en fonction des saisons, la production est

plus irnportante en saison pluvieuse (16,2 litres à Niono et 14,6 litres à Ségou en moyenne

àf. tableau n'16). En saison sèche fioide les quantités produites diminuent et sont de 11,4

litres à Niono et I l,l litres à Ségou. En saison sèche chaude la production n'est quede ll,2
litres à Niono et 10,,2 litres à Ségou.

Tableau No l6: Prodtrction moyenne de lait par élevetrr.

Catégorie

Niono Ségou

Nbre éle
veurs

Quan
tiré

Nbre éle
veurs

Quan
riré

Vaches laitières

Vaches vides

Veaux

Animaux faibles

20

8

l7

t4

1,710,8

1,310,5

0,9 i0,5

1,510,5

14,6

ll,l

10,2

16,2

I 1,,4

lr,2

Saison pluviettse

Saison sèche froicle

Saison sèche cltaude

48



w
I
I
I
I
I
I

A Niono la vente du lait est facile pour 6l% des éleveurs, tandis qu'à Ségou

54% seulement trouvent que le lait se vend sans difficulté. I-es quantités et le prix de lait

vendus par zone en fonction des saisons sont donnés dans le tableau N" 17. Iæs quantités

vendues en saison pluvieuse sont plus élevées et I'augrneniation des prix suivant la periode

est fonction de la diminution des productions laitières. tæ prix du litre de lait varie en

moyenne de 143 F en saison pluvieuse à 231 F en saison sèche chaude. L'analyse de

variance montre une différence significative entre les saisons et les zones à P<0,05. Par

contre la différence n'est pas significative par saison par zone. Pour les quantités de lait

vendues on ne trouve aucune différence significative ni par zone ni par saison-

Les quantités moyennes de lait en litre consommées par saison et par famille

sontdonnéesdansleTableauN"lS. L'analysedevariancemontreunedifférencesignificative
de consommation par saison à I'intérieur d'une zone donnee par contre aucune différence

significative ne ressort entre deux saisons identiques de zones dit'ferentes.

lait vendu parTableau N" l7: Prix (en FCFA) et quantité (en litre) moyens de

I éleveur.
I

I
I
I
I
t
I
t
I
I
I
I
I
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Période

Niono Ségou

Quantité Prix Quantité Prix

Saison pluvieuse

Saison sèche froide

Saison sèche chatrde

8,5

6,7

5,8

t43

r53

r64

10,8

8,5

7,7

194

217

23r

Tableau N'l8: Consotrlmation de lait par élevettr.

Période Niono Ségou

Saison pluvieuse

Saison sèche froide

Saison sèche chaude

7,7

4,7

5,,4

3,8

2,6

2,,5

4.5. Prix des mâles

Le prix a été donné par les éleveurs qui fréquentent les marchés à bétail. Il varie

surtout en fbnction de la zone, et est plus élevé à Niono qu'à Ségou de façon significative

(voir tableau n'19). En fbnction de la saison la différence de prix n'est pas significative

(p < 0,05).
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Tableau No 19: Prix des mâles en

de FCFA )

fonction de la saison ( en

4.6. SUIVI SANITAIRE DES TROUPEAUX
4.6.1. Vaccinations

Les vaccinations contre les grandes épizooties se font par la majorité des éleveurs:

- 95 % en moyenne pour la peste et péripneumonie bovine,
- 72To cn lnoyenne pour la pasteurellose et le charbon symptornatique.

Tableau N"20: Rythrne des vaccinations contre les épizooties et

pourcentage des Pratiquants.

Il ressort du tableau n"20 que dans les 2 zones péri-urbaines, une proportion

considérable 96,g % et93,5 % respectivement à Niono et Ségou respecte le rythme normal

des vaccinations contre la peste et la péripneumonie bovine. Cependant 35,9 To er t9,6 To

des éleveurs ne suivent pas le rythrne norrnal des vaccinations contre la Pasteurellose et le

charbon syrnptornatiqtre respectivement à Niono et Ségou.

Si I'on considère que c'est seulement en cas de foyer de charbon bactéridien quela

vaccination est effectuée ; les éleveurs des deux localités ne font pratiquement pas

I'inrmunisation contre cette rnaladie (l,6 et 9,8 To respectivement à Niono et Ségou).

Caté
gorie

Niono Ségou

Saison
pluies

S.sèche
froide

S.sèche

chaude
Saison
pluies

S. sèche

froide
S.sèche
chaude

1-2ans

3-4ans

) 5ans

55

86

120

56

l19

t24

56

90

r3l

49

84

128

55

85

128

45

84

126

NionoRyth nre/anMaladies

93,5
80,4

9,8

96.9
64,1

I tois
2 fois
2 tbis

Peste * Peripnettnronie

Pasteurellose * C.sytnPt.

Charbon - Bactéridien
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4.6.2. Déparasitage externe
Il est principalement dirigé contreles tiques durant une période très courte de I'année

(saison de pluies). Malgré ce laps tle temps très limité, la lutte contre les tiques doit être bien

organisée, car les conséquences sont souvent graves :

- Traumatisrne (perte de moitié ou totale des trayons)

- Transmission d'autres maladies (rickettsioses ou Cowdriose)

- Création d'accoutumance à certains produits.

Tableau N"21: méthodes de lutte utilisées contre les tiques (To)'

Du tableau n "21,, on remarque que la lutte contre les tiques s'opère généralement en

utilisant les produits spécifiques, 
'47,5 

To et 51,6 To respectivement, à Niono et Ségou, et

que la rnétlrode manuelle est moins utilisée à Ségou (15 %) qu'à Niono (30'0 %)'

4.6.3. DéParasitage interne
Les agro-éleveurs des deux localités font les traitements anti-helrnintiques. Cependant

olt conState que la prévention n'est pas correcten'lent aSsurée :

Tableau N'22: DéParasitage ( % )

Il ressort de ce tableau que le déparasitage interne n'est pas une pratique courante

chez les éleveurs, 13,6 To et 3 % respeètivement à Niono et Ségou comme les maladies

parasitaires passent 'sans signes apparents surtout si les conditions alimentaires deviennent

satistàisatltes.
par contre une proportion importante des éleveurs 91,7 % et 66,6 To respectivement

à Nio'o et Ségou associent généralement le traitement curatif avec des apports

supplénrentaires d' ali lnents.
[-e nranque de préverrtion contre les parasites intenres rend leur présence pernranente'

51

15

51,6

33,3

30,0

47 ,5

22rs

Manuel

Usage de produits

Manuel * produits

Objectifs

3,0

91,'7

5,3

13,6

66,6

20,3

Préventif

Curatif

Préverrt * Curatif
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4.6.4. ThéraPeutie
Les vaccinations, les cas .liniquer ont été de tout-temps I'apanage des services

d'encadrement technique de I'Elevage.
On assiste pendant les dix dernières années avec le désengagement de l'état à une

nouvelle vague de prestations des services vétérinaires.

Tableau N"23: Prestateurs de service sanitai re (Vo)

Il ressort du tableag n"23 que la majeure partie des interventions sanitaires est assurée

par les vétérinaires des senrices d'encadrement (79,6 Vo eT 56,3 To respectivement à Ségou

et Niono). En outre, les vétérinaires d'état en association avec les éleveurs occupent la

deuxiènre place dans la gestion des prestations de service (26,6 % et 14,5 To) à Niono et

Ségou respectivetnent.

4.6.5 Mofialités
01 constate que dans les 2 localités enquêtées, les éleveurs, ont signalé des mor[alités

au sein de leur trouPeau
(80% et 85 % à Niono et Ségou).

En effet le taux de moitaliré est plus élevé chez les jeunes (15 %) que chez les adultes

(t3%).
Le tableau n"24 donne les causes de rnortalité selon les déclarations des éleveurs.

Prestateurs

79,6

2,6
0r'l
14,5
2,7

56.,3

4 r'7

3,1
26,,6

9,4

Vétérinaires état

Vétérinaire Privés

Eleveurs - etlx mêtne

Vétérinaires état * Elevetrrs
Autres
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Tableau No24: Causes de mortalités ( en To )

Il ressort du tableau no24 que parmi les multiples causes de mortalités évoquees chez

les jeurres, la misère physiologique occupe une grande proportion:34,3% et 30,4% des cas

de rrrortalité respectivement à Niono et Ségou. D'autres causes non définies (45,7% eI43,5To
à Niono et Ségou respectivement) sont plus importantes, et méritent des investigations.

Si la rnisère physiologique est importante chez les jeunes, elle provoque plus de

nrortalité chez les adultes 4 | ,Q % eT. 37 ,4 % respectivement à Niono et Ségou.

3.7. Avis des éleveuns sur le programnre
Dans les deux zones les appréciations des éleveurs sur le programme de

sélection à noyau ouvert sont presque identiques. Les réactions suivantes ont été obtenues:
* adhésion au programme de 66To à Niono et 87 % à Ségou des localités touchees

avec une bonne appréciation;
* regroupernent adnris par tous les adhérants: des vaches pour une période de saillies

de 3 à 4 nrois; des taurillons pour le reélevage et testage d'une durée d'un an par groupe

d'âge;
x la majorité des éleveurs (75% à Niono et 6l % à Ségou) posent comme condition

le reversenrent clu prix du lait de leurs vaches, pour accepter leur regroupement de 3 à 4
mois.

x pour le regroupernent des taurillons les éleveurs I'acceptent en majorité (86% à

Niono et 93 % à Ségou) sous fornte de prêt au progran'lrne;
* la quasi totalité des éleveurs accepte la castration de leurs taurillons en bénéficiant

d'un géniteur du programrne,
x ils sont d'accord égalenrent pour la cession de leurs taurillons à un membre du

programnre et la rétrocession du taurillon d'un autre membre.

Causes

Niono Ségou

Jeune Adulte Jeune Adulte

Epizootie

Parasitoses - int
Parasitoses - ext.
Misère physiologique
Autres

8,6

I 1,4

34,3
45,7

2,6

10,3

4l ,0

46,1

17,4

6,1
2,6

30,4

43,5

24,5

7,5

2,8

37,4

27,8
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4.8. Choix des vaches

Dans I'ensemble l'âge moyen des vaches est de 8*3 ans potlr les deux zones.

Les vêlages onr lieu à'une façon générale en début de saison de pluies (847o à Nimo,

78To à Ségou).
A partir d'un contrôle laitier à un seul passage, la production laitière journalièrc de

chaque vache a été estimée après une correction en fonction de la saison de vêlage, du

numéro de vêlage, de la saison de traite et du stade de lactation. Ainsi les cinquantes

meilleures vaches (sur un total de 245 vaches) avec 4,1 litres comme plus bas niveau de

production, sont retenues pour la zone de Ségou (voir annexe III). Pour le cas de Nimo,

àonsidérant I'effectif très réduit (61 vaches) ,la prise en compte des vaches peules de la

Station (dont les productions moyennes sont 4,5 litres en pareille évaluation) dans Ie

programme et le souci d'avoir des vaches d'un même niveau de production dans les deux

Lonér, seulement 23 vaches sont retenues (voir annexe II). Dans la sélection des meilleures

les vaches de plus de 12 ans ont été rejetées d'office (cf listes des vaches) pour éviter les

hors d'âge qui dorrrrent des produits et des prodtrctions faibles.
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permis une.targe adhésion des

éleveurs. Cependant il-faui noter qu'à Niono surtout, malgré la sensibilisation par radie'

I diffusion. les éleveurs restent encore méfiants.

I L;objectif uniquement lait est rare, malgré que I'intérêt lait ressort lors des causéries

avec les éleveurs.
Les mortalités dues en grande partie à la misère physiologique et I'irrégularité de la

compléntentation (en quantitâ et dans le ternps) dénotent de I'accuité des problèmes

alimentaires.
Les productions laitières sont certes faibles, mais selon les éleveurs même leur

amélioration n'engendrerait pas une mévente'
Les cinquànt. nreilleirres vaches ont été retenues pour la zone de Ségou, quant à

Niono seulement 23 ont été choisies à cause de I'effectif reduit des vaches contrôlees. En

attendant de cornpléter à 50 les vaches excellentes de la zone de Niono à partir des troupeaux

de base, les vaclies peules de la Station (partie intégrante du noyau de sélection commme

initialement prévtr) viendraient en complément.
Les vêlages ayalt lieu en nrajorité en début hivernage, le dénrarrage de la phase II

,, Mise en place et condlite clu noyau de sélection" est prévu pour débtrt hivernage 1996-

Une bonne concluite du progranllte attirerait d'avantage les éleveurs et surtout ceux

de Niono jusqu'à concurrence de I'effectif des reproductrices de base souhaité.

I
I
l
I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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ANNEXE I

QUESTIONNAIRE

Numéro Fiche :

Enquêteur:
Date d'enquête:

I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I. Identilication de l'éleveur

Nom de l'éleveur:

Centre urbain:

Ville/village:

Hanreau/campernent:

Occupation principale:

Niveau d' instructiott :

Mode d'élevage: l. Transhumance
2. Serni-transhunrance
3. Sedentaire

II. Objectifs de l'élevetrr

l. Laitier 2. Viande 3. Epargne

III. Races élevées

Donnez les eff'ectifs par race et
Tableau l:

4. Trait

par catégorie comrne indiqué dans le tableau
Eftectit's par catégorie et par race

t.

Catégorie Peule Autre

Vache

Jeune-f-ertrelle

Jeune-rttâle

Géniteur
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IV. Alimentation

Pratiquez-vous la complérnentation ? l. Oui 2. Non

Si non pourquoi?

Si oui remplissez le tableau 2.

Tableau 2: Complémentation

Si les aliments sont distribués à un groupe d'animaux ou à tous les animaux, donnez la

moyenne par tête et Par Période.

Faites vous la cornplérnentation minerale ? l. Oui 2. Non

Si oui precisez le comPlément

V. Couverture sanitaire

Vaccinez- vous vos animaux ? l. Oui 2. Non

Tableau 3: Vaccination

Maladies Vaccine Nbre fois par an

Pasteurellose

Charbon symptoltlatique

Charbon bactéridien

Peste

Péripneutnonie

Type
aliments

Quantités par anirnal, Pât jour
Période

vache
lactante

veau Vache
vide

Autre
catégorie

A.B.H.

Son riz

Farine riz

Fane de

légumi-
neuses

Autres
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Mode de détiquage:
2.
3.

Déparasitage interne:

l. Manuel
Usage de produits
Autre(àpréciser)

l. Oui
Préventif
Curatif
Les 2 associés

2. Non

Qui fait les traitements ? I . L'éleveur lui-même
2. Vétérinaire de I'Etat
3. Vétérinaire Privé

Avez vous enregistré des rnortalités I'année dernière?

l.Oui 2. Non

Jeunes aninraux ( 0 - 12 rnois )

Autres anirtraux ( plus de l2 rnois)

Donnez les causes de ces ntortalités
l. Maladies, précisez si possible

2. Misère physiologique

3. Autres à préciser

la maladie
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VI. Productions ( il s'agit des vaches peules )
Certaines de vos vaches produisent-elles au moins 1,5 L de lait par traite?

l.Oui 2.Non
Si oui remplissez le tableau ci-dessous.

Tableau 4: Données de production des vaches

Quelle est la période de pic de vêlages, de vos vaches?

VII. Cornmercialisation - Consomrnation

Vente du lait: l. Facile 2. Ditficile

Tableau 5: Ecoulement du lait

Vac
he

Age Nbre
veaux

Stade
physiolog
i que

Stade
de lacta
tion

Production lait Note
corpo
rellesoir matln totale

Période

Vente
Quantité
consomméeQté vendue Prix/Litre

Saison sèche chatrde

Saison pluvieuse

Saison sèche froide
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Tableau 6. Vente d'animaux:
Donnez les prix par periode et par catégorie:

VIII. AVIS DES ELEVEURS SUR LA REALISATION DU
PROGRAMME pE SELECTION A NOYAU OUVERT (PSNO)2

l. Désireriez-vous faire partie du programme de sélection à noyau ouvert?

l. Oui 2. Non

2. Accepteriez-vous la castration de vos taurillons et taureaux qui ne seront pas

retenus pour la reproduction ?

l. Oui 2. Non

Si non pourquoi ?

3. Permetteriez-vous le regroupement, pour une période de 3 à 4 mois des vaches

bonnes laitières pour leur fecondation dans un centre de sélection?

l. Oui 2. Non

Si oui dans quelles conditions?

Si non pourquoi ?

de sélection à noyau

62

Période
Prix des Mâles

2-3 ans 4-5 ans Plus de 5 ans

Saison sèche chaude

Saison pluvieuse

Saison èche
froide

2 Programme ouvert
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4. Accepteriez-vous ceder vos taurillons d'un an issus des vaches excellentes pour leur

testage dans un centre de sélection?

l. Oui 2. Non

Si oui dans quelles conditions?

l. Vente au PSNO 2. Prêt

Si non pourquoi ?

6. Accepteriez-vous un taurillon sélectionné d'un autre élevage?

1. Oui 2. Non

5. Seriez-vous d'accord que vos taurillons soient cedés à d'autres éleveurs du

programrne ?

l. Oui 2. Non

Si non pourquoi ?
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SELECTION A NOYAU OUVERT

PHASE II:

MISE EN PLACE ET CONDUITE DU NOYAU DE SELECTION

* Organisation de la reproduction

- Regroupement des vaches exceptionnelles au niveau du Centre de sélection (sur

contrat de pensionnat, cf modèle Kolda);
- Fécondation par accouplement raisonné avec:

. des taureaux améliorateurs de la SRA/Niono pendant les trois premières

années de fonctionnement du PSNO;
. des taurillons sélectionnés du PSNO au bout de la quatrième année;

- Diagnostic de gestation en fin de cycle de reproduction programmé sur trois à
quatre mois;

- Restitution aux éleveurs de leurs vaches exceptionnelles gestantes.

* Contrôle des perfornrances et sélection
- Contrôle laitier classique mensuel des vaches exceptionnelles et estimation de la

production laitière par la méthode de Fleschmann;
- Classement annuel des vaches exceptionnelles;
- Renouvellernent des 30 % inférieures par les nouvelles vaches exceptionnelles

dépistées.
Regroupement des taurillons d'un an dans le Centre de sélection;

- Re-élevage jusqu'à l'âge de deux ans:

. alimentation et suivi sanitaire comme indiqué dans la proposition de

recherche:
. mesures de poids et linéaires (HG, LSI et PT);

- Classement des tattrillons:
. GMQ pondéral entre un et deux ans;

. HG, LSI et PT à deux ans

- Choix des 30 % preniers comme futurs taureaux;

- Castration des autres;
- Diffusion des taurillons sélectionnés selon I'ordre de priorité:

. noyau (Centre de sélection);

. troupeau de base détenteur de vaches exceptionnelles;

. autre troupeatr de base.

'r Conduite de la reproductiort dans les troupeaux de base

- Assurée par les taureaux des éleveurs pendant les trois premières années de

fbnctionnement du PSNO, puis par les taurillons sélectionnés diffusés;

- Castration systérnatique de tout autre taurillon entre l'âge de un à deux ans;

- Castration de tout taureau élirniné de la reprodtrction.
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ESSAI TATIX DE CHARGE ET PRODUCTION AI{IIVIALE

Cet essai est exécuté en 2 Phases :

- Phase I : Parcelles exploitees de Juin 1995 à Mai 1996'

Phase II : Parcelles exploitées d'octobre 1995 à Juin 1996

Phase I :

Elle a démarré en Juin 1995 avec une parcelle (PI) de l.75ha répartie en 3 paddocks Cl,

CZ, C3, soit plcl , plc1 PIC3 ayant respectivement 0,95ha, 0,47ha et 0,33ha-

15 béliers ont été introduits dans les 3 paddocks à raison de 5 têtes par paddock, soit 3

charges.

Cette prernière phase durera 12 mois (Juin 1995 à Mai 1996)'

La parcelle pIC3 ayant perdu la totalité de sa biornasse en fin Décembre 1995 , les

animaux de ce Paddock sont sortis.

Phase II :

Elle a dérnarré en octobre 1995 avec une parcelle de 0,75 ha répartie également en 3

paddocks pIICl, PIIC2, PIIC3 ayant respectivement 0,41 ha, 0,20 ha et 0,14 ha.

9 béliers y ont été introduits à raison de 3 têtes par paddock.

Cette seconde phase durera 9 rnois d'Octobre 1995 à Juin 1996-

I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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INTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DE VIANDE BOVINE DANS LES
PETITES EXPIJOITATIONS AGRICOLES

I. Introduction :

Cette proposition de recherche se divise en deux principales composantes :

Une première appelée évaluation des sous-produits agricoles et agro-industriels,

qui a été effectuée sous forme d'enquête à travers un questionnaire formel administré

auprès des structures d'encadrement du monde rural et des opérateurs de la filière viande.

les grands axes et étapes sont donnés dans les lignes qui suivent.

- Une seconde basée principalement sur I'alimentation de deux catégories de

bovins dont la première phase serait mise en chantier, tandis que la 2ème phase

commencerait trois mois après la première; un petit aperçu du point d'exécution de cette

lère phase d'embouche intensive de jeunes bovins en phase de croissance sera presenté-

II. Evaluation des sous-produits agricoles et agro-industiels.

Elle démarra par une enquête dans les principales structures d'encadrement de la

zone sèche et inondée de la région de Ségou.

En zone sèche les structures concernées sont:

les secteurs de développernent agricole de Macina, Niono, Ségou, Dioro, et

I'unité de production et de transformation de la canne à sucre du Kala Supérieur.

En zone inondée les structures comme les zones de Niono, Molodo, N'Débougou'

Kouroulna; I'Offi ce riz Ségou et Dioro ont été les interlocuteurs directs des enquêteurs

sur le terrain.

Objectifs :

- euantifier le disponible des sous-produits agricoles et agro-industriels et leur

évolution pendant les cinq dernières années ;

- Avoir l'élasticité des prix de ces différents sous-produits auprès des acteurs de la

filière viande pendant les deux dernières années.

- Justifier le choix des sous-produits utilisés pour le rationnement des animaux en

enrbouche intensive.
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Etude de la rentabilité économique de I'utilisation du

Macroptilium lathyroides et du Panicum maximum pour la
production de lait.

Cette étude qui rentrait dans sa deuxième année d'exécution a connu des

difficultés:

- changement de parcelle suite à la décision de I'IER de rnettre à la disposition de

I'association villageoise de Kogoni des parcelles servies par le distributeur K6 ;

- la decision de I'Otïce du Niger d'effectuer des travaux de reamenagement sur le

distributeur de Kogoni, rendant impossible I'irrigation pendant la saison sèche.

ces difficultés ont rendu impossible la poursuite de l'étude pour la campagne 95-

96.

L'équipe de suivi - évaluation des projets dans son rapport de mission a suggéré

que les programnres bovin et riz se concertent pour voir les possibilités d'irrigation de

leurs essais par systèrne de pompage.

Une missiorr a été ef'fectuée à Kogoni pour évaluer le système d'irrigation, mais la

vétusté cles installations rend irnpossible la faisabilité de cette dernière .

Une seconde mission doit se realiser et essayera d'évaluer le coût de la mise en

marche de la pontpe, restée pendant vingt ans non fonctionnelle.

En définitive il a été décidé de reconduire la proposition pour la campagne 96-97.
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EVALUATION DES SYSTEME D'ELEVAGE
LAITIER DANS LA ZONE PERI-URBAINE

DE SEGOU

INTRODUCTION

L'analyse des résultats de la phase diagnostique du projet exécuté en 1994 a montré les
principales contraintes suivantes:
1. le problème d'alimentation des animaux, surtout en saison sèche, qui s'explique par:
* I'insuffisance quantitative et qualitative des pâturages;
* la mauvaise utilisation des résidus de récoltes;
* la non-insertion des cultures fourragères dans les systèmes de production;
* la non-disponibilité etlou Ie coût élevé des sous-produits agro-industriels.
2. Les parasitoses internes et externes;
3. le nranque de débouchés pour le lait et produits laitiers, surtout en hivernage.

OBJECTIFS

L'objectif global de l'étude est d'arnéliorer le revenu des petits exploitants producteurs de

lait.
Les objectifs spécifiques sont:
- arnéliorer la production de lait;
- Mettre au point une ration de cornplémentation des vaches en saison sèche;
- démonter I'incidence des helmintoses sur la production de lait et l'évolution pondérale
des vaches.

MATERIELS ET METHODES

Pour atteindre ces objectif's, les traitements suivants seront mis en oeuvre:

T0 Pratique paysanne ( pâturage * 0,5 kg d'ABH);
Tl Pratique paysanne * Traitement anthelmintique
T2 Pratique paysanne * 4 kg Paille traitée * mélasse + Traitement anthelmintique
T3 Pratique paysanne * 4 kg Paille traitée * mélasse

Le rnatériel aninral soulnis à ces traitement sera constitué de 48 vaches zébu peul, étant
entre le ler et 3e mois de lactation et ayant une charge parasitaire semblable. Ces
animaux seront repartis dans trois villages de pratique d'élevage comparable. Dans chaque
village il y aura l6 vaches reparties dans 4 troupeaux. Chaque troupeau constitue un

traitement. Pour chaque traitement, la complérnentation sera faite le soir après le retour
des aninraux des pâturages.
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PARAMETRES A MESI,JRER:

Les paramètres à mesurer seront:-
1. la production de lait
2. l'évolution pondérale des vaches;
3. la cornposition chimique du lait (densité acidité, matière grasse et protéines brutes);
4. I'apparition des premières chaleurs et saillies fécondantes;
5. l'évolution de la charge parasitiaire.

RYTHMES DE COLLECTE DES DOFINEES:

I . La production de lait sera mesurée une fois par semaine. Elle sera composee de la
quantité de lait prélevé par le berger et de celle consommée par le veau. Cette dernière
sera estirnfu par la méthode de pesée-tétée-pesée.
2. La composition physico-chimique du lait sera déterminée au début de I'expérience,
ensuite à la fin de chaque mois. Il en est de même pour l'évolution pondérale des vaches,
ainsi que le prélèvernent des échantillons de fècès pour la détermination de la charge
parasitaire.
3. L'apparition des chaleurs et des saillies seront suivies par observations par le berger
tous les jours.
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CALENDRIER D' EXECUTION

ANNEE I

Septembre - Octobre 1996: - Choix des villages
- Choix vaches

- premier prélèvement dee échantillons de fecès

Novembre 1996 : - Stockage des aliments
- Formation de lots d'expérience

- préparation des silos
Décembre 1996 - Janvier 1997: - Démarrage de la complémentation

- Collecte des données.
Mai - Juin 1997: - Fin de collecte des données pour la première phase

Septernbre 1997: - rapport d'étape

ANNEE II

Novembre 1997 : - Stockage des aliments
- Forrnation de lots d'expérience

- préparation des silos
Décembre 1997 - Janvier 1998: - Démarrage de la complémentation

- Collecte des données.
Mai - Juin 1998: - Fin de collecte des données pour la première phase

Novembre 1998: - rapport final

RESULTATS ATTENDUS

Mettre à la disposition des paysans une stratégie de supplémentation pour la
production de lait en saison sèche.

PUBLICATTONS

Les résultats de l'étude pourront faire I'objet de communication dans les forums de

I'lER, de publcations dans des journaux spécialisés.

CHERCHEURS EXECUTANTS-

Chercheur principal:
Chercheurs associés:

Bara OUOLOGUEM
Mamadou D. TRAORE

Ousmane NIALIBOULY
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70


