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AVAT{|:[-PROPOS

Le Département de Recherche sur les Systèmes de Production Rura1e
;RspR7sik"r"o, a entrepris des travaux de recherche dans Ia zone

"ô[""i.ièr" 
du Mali-sud depuis 1979. Le coton, principa]e source

de revenu monétaire des eiploitations agricoleê , a joué- un rôIe
moteur aans- i;- développe*e-nt de I' agriCurture. Depuis l? chute
du prix du coton -sur Ie marché mondial en 1 986 ' une
diversification des activités àe production s'est avérée
nécessaire. c'est dans ce cadre gue deÀ travaux ont été réarisés
sur Ie systèm"-â'éIevage en vue â'identifier ses contraintes et
res posriuiiiter d'améiioration de sa productivité à travers le
programme de suivi trouPeau -

Des travaux prétiminaires ont êtê entrepris pqr-M. Bakary Sanogo
et M. Konimba gengaiy. -i. présente étuae a- été initiée par M.

witfried Berckmoes "C 
Ie" eÀquêtes ont êtê menées sur le terrain

en collaboration avec M. oiakaridia Diabaté et les enquêteurs.

Finalement, M. Marco Meurs a analysé les résuttats et réaigé Ia
;;;;ière version de ce rapport. Des commentaires et suggestions
;;g été-.ppôités par Mrs. Lex Roeleverd, RoeI Bosma et Konimba
Bengaly qùi s'est chargé de Ia rédaction finale du document.
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Les bovins

La zone de tr'onsébougou gui regroupe trois villages (ronsébougou,
Faniéna et zangassô ) , èst, si tuéè en zone Mari -suà â -go r.* aunord-ouest de Sikasso. Actuellement lt éIevage bovin y intéressepresgue toutes les exploitations. Pour comprendre fa place deI'élev?ge à I'intérfeur des exploitations agricofès, Iescaractéristigues principales du syslème ont été aéier*i"éË!. Destroupeaux entiers appartenant à 7 paysans dans 1a zone -ont étésuivis pendant Ia période allant de juittet 1 986 à août 1 990. Cesétudes de cas ont ôoncerné surtout d-es grands troupeaux. Mais lapart des f em'e1les et des animaux nés dans les grànds troupeauxest relativement plus grande gue dans les troupeaux moyens destrois villages.
La disponibifité d'une guantité plus importante de fumier et d'un, nombre suffisant de boeufs de labour (au moins 2 paires) pour Iamaîtrise du calendrier. -agricole sont les princfpa.t* ob]ectifsrecherchés à travers t'étêvage bovin.

L'acguisition des boeufs de labour est une étape importante dansIe processus de constitution des noyaux d iéIevage. On peut
supposer gue Ia classe d'effectif 6-1 0 têtes est I'effeétieminimal du troupeau naisseur dans les conditions de fonsébougou.

La productivité actuelle des troupeaux est faible suite à Iafluctuation saisonnière du disponible fourrager et de I'absenced'un circuit de commercialisatiôn favorable pJ,tr les producteurs.
La croissance annuelle des jeunes de 12 à 36 mois, évâtuée à 41kg
1112-g/)our) est faibte. Julgu'à r'âge de 4 ans ir n;t ; p;" unedifférence entre 1"1 sexes guant ari développà*è"u pt"aàr.r. A
1l âg. de 4 ans les mâles de même gue les remeltes pè"Ë"f étt"irort200 kg. À ce stade les femelles ont atteint leur poids adulte,tandis gue les mâles gui continuent à gagner du poiâs atteignent
190 kg après 1 0 ans. Les animaux adultés subissent des pertés deI'ordre de 1 0* de leur poids vif en saison sèche. Avant le stadeadulte (3-4ans), Ia saison de naissance a un effet significatifsur la croissance. Cet effet est surtout important chez lesanimaux de Ia catégorie d'âge située entre 18 et 36 mois. Lesanimaux nés en 1 986 montrent, à partir de I 'âgé de 5 mois r urtpoids inf érieqr par rapport aux ânimaux des an-rtées suivantês àcause de la sécheresse de 1987 . La répartition des vêIages surI'année montre deuy pics pendant 1'ànnée 

"orr."pondanÉ-â lasituation .fourragère au moment de Ia concLption. Lescaractéristigues principares de ra reproduction sont:
l'âge au premier vêIage : 5g + 9 ,1 mois
l-e taux de reproduction : 0,51 etI' intervalle entre vêIages : 21 + 6 ,2 mois .

Les entrées dans les troupeaux sont constituées principalementpar les naissances. Les achats concernent surtout 1es animarr* detravail- Les pertes zootechnigues (mortalité, perte et abattage)interviennent surtout pendant la saison sèche. Le Laux de
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mortalité des jeunes est élevé: 20t des veaux meurent avant t'âged'un an - En dehors des ventes, Ies animaux sont surtout exploité;pour Ia traction et pour Ia production du fumier. La pàrt desmâres dans la composiÈion du tioupeau est ére.rée à-"",r"e -d,, grandintérêt des paysans pour les boeufs de labour. IIs ne sont engénéral enlevés du troupeau gu'après épuisement. Les femelles nesont pratiguement pas vendues. ellés sont gardées dans Ietroupeau pendant l-ongtemps dans I 'espoir gu'-elles donneronttoujours naissance à des veaux et à canle ausli de leur prix devente dérisoire .

Les actions d'améIioration de cet élevage devraient porter surIa synchronisation des naissances avec les saisons favôrables etIa surveillance stricte des animaux. Le phosphore étanC unéIément important pour Ia croissance et, f; reiroduction, soninclusion dans les suppléments devrait êtrè étudiée'. Lasupplémentation des jeunés après leur sevrage et des vachesallaitantes pendant Ia saison sèctre mérite d'êtlre envisagée-fourpermettre à ces jeunes d'entrer en service plus -tôt. 
Un mode de9es!ion approprié du fourrage cultivé/naËurel et des sous-produits agro-industriels en f-onction des dif férentes catégàii""animales du troupeau et des condi tions socio-économiguels desexploitations devrait faire I'objet d'études plus approlondies.
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Les ovins

Environ la moitié des exploitations dans la zone de ronsébougou
possèdent des ovins. uès troupeaux entiers appartenant à I
exploitations ont êtê suivis pendant ta période allant de juillet
1987 à juilret 1 990. ces étuàes de cas bnt concerné surt6ut desgrands troupeaux. ContrairemenL aux bovins les ovins sont
considérés comme une propriêtê du seul chef d'exploitation.
Les objecti-rs d'exploitation des troupeaux ovins sont tels gu'iIya ung prédominance des femelles (75t du troupeau) par raiport
aux mâles ( 1 0t du troupeau ) .

La productivité actuelle du troupeau ovin est accecptable malgréI ' importance des pert.es zootechàiques. Le sexe et la saison denaissance ont un effet significatif sur la croissance jusgu'au
stade adulte (à 2 ans). Le poids des mâIes à Ia naissànce estplus éIevé gue celui des femeLles. L'effet de 1'année denaissance sur Ia croissance est négligeable. La répartition des
agnelages pendant I 'année montre deux pics correspondant à lasituation fourragère au moment de la concèption. Les
caractéristigues principales de Ia reproduction sont:

l'âge au premier agnelage
Ie taux de reproduction
le taux de jumelage
I ' intervalle entre agnelagres

Les entrées dans les troupeaux sont guasi totalement constituéespar les naissances. La mortalité des jeunes animaux jusgu'à l'âgede 1 2 mois est élevée (25 ,9* ) . suite à Ia mortàIité et auxpertes, Ies exploitations perdent environ Ia moitié des animauxavant I'âge de 12 mois. On n'achète presgue pas de nouvelles
têtes . r,eÀ animaux âgés de moins d'un- an ne sont presgue pas
exploités. Cgux âgés de plus d'un âDr en particulief les-mâIes,
sont exploités en cas de besoin de main-d'ôeuvre et d'argent. Lesovins sont abattus pour des raisons sociales et religiéuses.
Afin.de profiter des saisons favorables à la productivité
numérique et pondérale des troupeaux, la synchronisation desmises-bas de novembre à janvier mérit,e d'être renforcée. Laprophylaxie chez les ovins est encore limitée. Un progranme
d'agents bénévoles en santé animale pourrait aider à leïer-cettecontrainte au niveau des paysans.
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1 IMIRODUCTION

L'analyse comparative des données sur la productivité des
troupeaux villageois d'un même système etlou de systèmes
idenliques et de ranching semble être ung approche essentielle -

Erre peut ê[i"-ié"ératriée de voies d'amériôiation des systèmes
aiAi"îage r êD particurier si res raisons d'une productivité
médiocré iont iàentifiées. Malheureusement les informations sur
i;;-adirtar"nts paramètres de productivité des animaux sont
souvent fragmentâires et basées sur de simples estimations.

Le suivi des troupeaux bovins et ovins appartenant à des
exploitations agricoles dans Ia zone de fonsébougou visait

""lentiellement â déterminer les performances actuelles de ces
troupeaux et leurs caractéristiques démographiques en vue de

"o^pi.ndre 
les objectifs de prbduction des paysans et les

contraintes - à; ï'-érevage . ceôi permettra d' aboutir à des
propositions d'axes de recherche pour I'amélioration de cet
3r"î"g". Les caprins n'ont pu être inclus dans Ie suivi à cause
des aifficultés de coltecte âe données continues sur ces animaux-
Néanmoins ils ont pu être concernés par I' inventaire général du
cheptel en juillet 1 990.

Le rapport se présente comme suit: après une présentation de Ia
,à"" ài atude et de ra méthodorogie, les résultats techniques sont
présentés par espèce en suivânt Ie même cheminement, puis les
discussionJ dans lesquelles les opinions des paysans sont souvent
prises en compte.



2 LA ZOIIE D I ETUDE

2.1 - Cadre Agrro-climatique

La zone de Fonsébougou gui
DRSPR (Fonsébougou, Faniéna
Sud à 60 km au nord-ouest
latitpde nord (figure 1).

Figure 1 . La zone Mali-Sud
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Le climat est du type soudanien, avec. une pluviosité moyenne de
950 mm par an (l'écart-type est de 152) (Tab1eau 1 ) pendant Ia
période de 1 980 à 1 990 . Le régime pluviométrigue est caractérisé
par I'alternance d'une saison sèche allant de novembre à mai et
d' une saison pluvieuse de juin à oct.obre. Les données sur Ia
pluviométrie par mois de cette période sont présentées en
annexe 3.
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I Tableau 1 Pluviométrie (en mm)

3

par an à Fonsébougou et à raniéna.

I Vi 1 lage
1980 1981 1982 1983 1984 198s 1986 1987 1988 1989 1990

920 974

982 942

775

723

746 845

788 750

FSB

FAN
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I

922 9?9 966

1173 1318 1139

973 100s

1048 903

996

1't53

Source: dossier DRSPR.

La végétation est celle d'une savane arborée avec les arbres

".r""iéristiques tels que VitelLaria paradoxa (Karité)- , -Parkia
bigTobosa ( nrêré ) et Bonbax costatum ( xapoki"t ) . La végétation
treibacée est caractérisée par des graminées pérennes comme
Andropogon gayanus et Cymbopogon giganteus. On rencontre aussi
de .râstes - surfaces ae gràminêes annuelles à Andropogon
pseudapricus, Loudetia togoensis et ELionerus elegans, des
èspèces indicatrices d'un sbf pauvre et surexploité.

2.2 Caractéristiques principales de I'agriculture et de
I'élevage

Les systèmes de production dans Ia zone de ronsébougou sont
caractérisés actuèIlement par une intégration de I'agriculture
et de 1'éIevage. L I agriculÈure constitue I'activité principale.
Les principales spéculations portent sur Ie coton ( culture de
rente) et les cultures vivrières : sorgho, mil, mais. Environ 30t
de Ia superficie est semée en coton et 65* en céréales.

Les espèces animales éIevées concernent les bovins, Ies ovins
caprinè, les asins et Ia volailte. L'espèce bovine est de loin
Ia plus importante. L'éIevage bovin joue un rôle de soutien à
I'agriculture par la production de fumure organique ( toujours
modeste ) et d'une grande partie de la force de travail. Les
petits ruminants interviennent beaucoup dans I'acguisition de Ia
force de travail de I'homme pendant les périodes de pointe des
opérations culturales et dans les cérémonies socio-culturelles.

Autrefois Ie parc ou Ie troupeau bovin était une propri êtê
commune à I ' eiploitation , gêr6,e par Ie chef ( Diourtê, 19'l'l | .
Cette forme de propriété a évolué et on rencontre dans le ^Parc
des animaux communs à Itexploitation puis ceux appartenant à des
individus de I'exploitation et souvent même des animaux venant
d'ailleurs qui ont été confiés. Ceci est en rapport avec Ie
statut des parcelles (on rencontre des parcelles conrmunes et des
parcelles individuelles ) , les animaux étant le placement du
revenu de ces parcelles. Le niveau de développement actuel de Ia
culture attelée, I'éclatement des exploitations et Ie besoin de
plus en plus croissant. en fumure organigue gui ont êtê à la base
de l'éclatement des parcs communs en des parcs individuels ont
également contribué à 1'accroissement de I'effectif du troupeau
villageois.
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Les bovins sont conduits aux pâturages sous Ia surveillance d'unjgune berger ( en généra1 de la famille ) , ceci pour éviter lesdégâts aux cultures. L'unité de conduite est Ie f,arc. pendant Iapériode des labours, le troupeau pâture surtout lur les jacnàràs
proches des champs car les animaux de trait sont gardés avec lereste du troupeau et dans la plupart des cas le berger assure Iaconduite des attelages. Après les labours, le troupéau peut être
amené en d'autres enaroitl loin du chamj *"ir -à -"tt 

moment 
"ù 

-iè
folrrrage^a commencé à perdre sa gualité-et gue les jachères ontété surpâturées. rI apparaÎt ici âonc une sorte de cônflit entreI'agrigulture et I'élevage surtout lorsgue la disponibilité en
main-d t oeuvre est limitée au niveau de I'elploitation. Ce conflita de lourdes conséguences sur la productivité du troupeau car
1 ' agriculture prédomine tou jours sur I ' éIevage. ap-rès lesrécoltes Ie t-roupeau descend str les pareelles à 1â recherche desrésidus de récolte pendant environ 2 mois. De janvier à mai. Iespâturages ne sont cônstitués gue de Ia paille de brousse et desligneux, les sous-produit,s agricoles représentent 1Zt du menu
f ourrager ( r,eloup et Traoré , 1989 ) . oès lors on observe despratigues de complémentation gui varient en fonction de lasituation financière de 1'exploitation. C'est dans ce contextegge les expérimentations menées par le DRSPR en vue deI'intensification des systèmes d'éIevage visent une utilisationplus efficace des sous-produits agrro-industriels en combinaison
avec Ie fourrage cultivé.
Le troupeau ovin est un bien commun à toute I'exploitation carissu du revenu du champ commun ou hérité des paients (Togola,
1 983 ) . Contrairement aux bovins, Ies ovins ne servent pJs deplacement du revenu des parcelles individuelles. Par contre lescaprins sont en général individuels.
Les ovins font I'objet d'un gardiennage par des enfants de 6 à7 ans pendant I'hivernage. En saison sèctie ils sont soumis à ladivagation.

2 -3 Exploitation des ressources naturerres

!'"*ploitation de I'écosystème s'est beaucoup accentuée cesdernières années à cause de prusieurs phénomènds.

L' introduction de Ia culture attelée et la croissance de Iapopulation humaine ont- epgendré une augmentation des superficiescultivées et une accél-ération de Ia rotation des cuLtures audétriment de la superficie et de Ia durée de ta j;.hà;;: Latendance à une forte extension de Ia superficie culiivée et lecaractère aléatoire des précipitations sônt accompagnées pa;-une
diminution de I ' util"isation des intrants par unité ae supèrf ici ecultivée en particulier sur 1e cotonnier, principale culture derente (Berckmoes et â1., 1988) . La production de fumier n'étant
pqs - également suffisante on assiste alors à une aégraaàÈiortgénérale de la fertilité du sol . Partant du degré d'utifisationactuelle de I'engrais et du fumier, Ia timite pour uneutilisation durable des terres est atteinte (Leloup eÈ Traoré,
1 989 ) . De plus les jachères sont exploitées pendant toute I'annéà
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chauffe), ce qui affecte évidemment la

Le nombre d'animaux sé journant dans Ia zone a augment.é aussi à
cause de I'arrivée des troupeaux transhumants venant du nord lors
des sécheresses des années soixant.e-dix eL quat,re-vingt.s. Cet
accroissement de Ia population animale conduit inéIuctablement
à une plus f orte press ion sur l-es ressources naturelles . Cette
forte exploitation des ressources et les sécheresses ont
considérablement diminué 1a présence des graminées pérennes
af fectant ainsi la qualité des parcours nat,urels en saison sèche
(Leloup et Traoré, 1989).

Bien gue Ia pression de la population humaine sur la strate
ligneuse ( surtout pour Ie bois de chauffe ) ne semble pas encore
menacer Ia stabifité, I'émondage de certaines espèces appétibles
( p. e . Bombax costatum, Pterocarpus erinaceus ) au profit des
animaux paraîL désast.reux.

Par suite de J-'extension des champs, Ia production du fourrage
de la strate ligneuse et de Ia strate herbacée a diminué. Àvec
une baisse générale de la fertilité du sol iI faut s'attendre
aussi à une diminution de la productivité du fourrage des sous-
produiLs agricoles.

On peut conclure gue suite à Ia pression humaine et animale, Ies
ressources natureLles sont surexploitées. La capacité de charge
de I'écosystème est dépassée ce gui ménace directement Ia
situation fourragère (Leloup et Traoré , 1989).
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3. 1 Questions de recherche

Les guestions de recherche se rapportant à I'objectif globa1 du
suivi des troupeaux bovins et ovins ainsi que les variables
utilisées se résument comme suit.

Quels sont les objectifs des paysans concernant
1'éIevage ?

Ces objectifs peuvent être étuaiés à travers:
Ia composi t,ion des troupeaux
Ies entrées d'animaux dans les troupeaux
I'exploitation et la valorisat,ion des troupeaux
le taux de croît du troupeau.

Quel est Ie niveau actuel de productivité de
1'élevage ?

productivité actuelle de 1'élevage a été déterminée par
analyse des paramètres suivant,s:

Ies performances pondéra1es par catégorie animale
la répartition des mises-bas
l'âge à la première mise-bas
Ie taux annuel de reproduction
I'intervalle entre les mises-bas
Ies pertes zootechnigues.

Quelles sont les contraintes de I'élevage ?
Les contraintes de I'élevage peuvent êtrè cernées à travers
I'analyse des paramètres de productivité étudiées et à
travers les opinions des paysans.

Dans guels domaines prioritaires peut- on rechercher lespossibilités d'amélioration de I'éIevage ?

3.2 Echantil.]-on

Dans les trois villages de la zone de ronsébougou (Fonsébougou,
Faniéna et Zangasso ) des troupeaux entiers de bovins (7
troupeaux) comportant 269 animaux ont été suivis pendant lapériode allant de juillet 1 986 à juillet 1 990. euanC aux ovins
9 troupeaux renfermant 351 animaux ont été suivis de juillet 1gB7
à juirtet 1 990.

Les troupeaux ont été choisis sur la base de la disponibilité despropriétaires et d'une taille minimale du troupeau permettant desuivre 1'évolution des paramètres de productivité-(au moins lO
têtes ) .

\ t
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En plus des trouPeaux suivis un
cheptel ( V comPris les caprins )

tout-es les exploitations des t.rois
eL à la fin du suivi.

invenLaire généraI de tout Ie
a été effectué au niveau de
villages de recherche au dénut

3.3 Collecte des données

L , animal est Ia principale uni t.é d'observation . Au début de
i ' étude , chague animal a été identi fié à r ' aide d' une marque
.rrr*érotée à I'' o."ille. Les animaux nouvellement introduits dans
les troupeaux sont éïal-ernent iàentifiés et inclus au fur et à

mesure dans le suivi lusgu'à Ia fin de 1'étude.

on a obtenu autant. de renseignements gue possible sur l'âge (par
Ia dentitiàn et/ou sur la base des estimations faites par Ie
pi"ptiéU.ire ) , le poids, Ie sexe etc. . . Chague troupeau a fait
i'o|jet de visites régulières (tous les 2 mois). A chaque visite
les naissances, Ies *olrtalités, les abattages, Ies ventes ( et les
prix ) et autres événements survenus sur chague animal depuis Ia
li"it" prêcédente ont êtê enregistrés avec les dates respectives
sur des fiches individuelles.

Les donnêes techniques ont êLê complétées Par une enguête
informell"-àrrptès des dif férents propriétaires d'animaux dans les
villages "orrô"rnés 

et par I'exploitation de Ia bibliographie.
Ceci à permis d'une p.tt de -saisir les objectif s des paysans et
d'autre part de situêr nos résultats par rapport aux contraintes
ressenties par les Paysans.

parallèIement au suivi, Ia supplémentation à base de I'aliment
uatàii (déjà pratiquée chez res bovins ) a êtê introduite au
niveau des ovins.

3.4 Paramètres technigues

Les catégories animales distinguées et les autres détaits sur les
paiamètrés technigues sont aéfinis en annexe 1 mais guelgues
àspects méritent d-'êtr" mentionnés ici. rI s'agit notamment de
fà- aétermination du poids vif, du calcul du nombre d'animaux
pie="-C" par classe -d'âge, du carcul du nombre d' années de
femelles rèproductrices/ploductives et de Ia prise en compte des
abattages .

Le poids vif des bovins de plus de 12 mois a êtê estimé à I'aide
du ruban =oométrique. Les veaux de moins de 12 mois et les ovins

""t- 
-été ;;;è;-â 

- i ' .id. d' une batance à ressort . ces pesées
étaient eirectuées à des intervalles réguliers de 2 mois. Durant
Ies deux premières années de I'étude, Ies pesées_des bovins ont
été réali-sées simultanément à I'aide de la bascule et du ruban.
Par Ia suite Ie ruban seul a été utilisé -

]*



B

Le nombre d'aninaux dans une classe donnée utilisé pour 1e calculdesdiffidereproduction,deperteeLa'e*pioi.;.ion
est. considéré comme le temps total p.=ré par les animaux dans
cette catégorie d'âge. Ainsi, pour calculer Ie taux de mortalité
dans une classe d'âge donnée, 1e nornbre d'animaux morts danscette classe est rapporté au ternps total passé par ces animauxdans cette classe. Pour déterminer ce temps chàque animal- estpris en compte à partir du moment où it rentre danJ une catégorie
d'âge donnée jusqu'au moment où it passe dans une autre caté6orie
ou jusqu'au moment de son enlèvement du troupeau et ainJi desuit.e jusgu'à l-a f in du suivi. Si un animal d'unè catégorie d'âge
donnée meurt, i1 reste inclus dans cette catégorie pendant touteIa période pour éviter une surestimation de fa morlalité.
Les abattages des bovins sont considérés comme des pertes
zootechnigues car ne concernent généralement gue des animau*
malades . Par contre les ovins abattus sont, sa.rf dans des casexceptionnels, considérés comme des animaux auto-consommés. IIsont lieu lors des cérémonies rétigieuses et sont alors pris en
compte dans l-e carcul- du taux d'exproitation.

3.5 ÀnaJ.yses

Les données ont été saisies dans Paradox puis traduites en D-Baseet Lotus pour faire des modifications diverses. eprèsvérif icat.ion, les analyses ont été faites à 1'aide du progràmme
SPSS.
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PRODUCTIVITE DES BOVINS

A Fonsébougou le Uéré est. Ia race bovine Ia plus répandue. C'est
un métange de 3 races : le N'Dama, le Zébu et le taurin à cornes
courtes du type Baoulé (Dumas , 19731 cité par Berthé (1984) -

Le uéré est Ie métis de première génération. Son croisement avec
Ie zébu donne ie fr uéré-wolosso". En 1 986 75+ des troupeaux

""i"i= étaient constitués par des ptérés. Au cours de Ia période
du suivi Ia part des "t'térélwolossos" a auçImenté _de 22 à 37t . Le
pourcentage -ae Zébus peuhls est resté constant à 3t.

4.1

4.1.1

Caractéristigues des TrouPeaux

Ensemble des trois villages

Effectif
En Juitlet 1 989 I'effectif totat des bovins détenus par 92
xploitations dans les trois villages était de 1 933 têtes.
,'àffectif moyen des troupeaux par e*ptoitation est de 20 têtes.
.,0t des expioitations po=sèdènt moins de 20 têtes et 25*
possèdent plus de 30 têtes ( tableau 2) .

Tableau 2. Répartition de 1'éffectif moyen et (écart-type) des boeufs de
Labour (mâIes castrés ) et des vaches par exploitation pour
I'ensemble des 3 villages (juiIIet, 1989).

CIasse
effectif

Nbre d'
expl.

Effectif
moyen

Effectif
boeuf s

Effectif
vaches

I
I
I
I
I
I
I
I

0

1- 5

6-10

11-20

21-30

31 -40

>40

1(1?)

18(19t)

18(19?)

20 (222)

12(13?)

12(13?)

12(133)

2,9 ( 1 , o )

8,1 (1 ,7)

14,9 (2,6)

22,6 (2,3)

35,7 (2,5)

61 ,8 (19,1)

2,6 (0,8)

3,1 (1,3)

4,2 (1,3)

7,2 (3r0)

10,0 (2,6\

11,3 (4,3)

0, 1 (0 ,2)

1 ,7 (1 ,2)
3,5 (1,0)

5,3 (1,6)
gr5 (2,41

1g, g (8, 3)

Sur les 93 exploitations il ya une seule gui ne possède pas de
bovins .

I1 existe une bonne relation entre la taitle du troupeau et le
nombre de boeuf s de labour ( R" = O , -l2l , de même entre Ia taille
du troupeau et le nombre de vaches (R" = 0r94). La classe
d'etfecfif de 1 à 5 têtes est essentiellement constituée de
boeufs de labour alors gue la classe supérieure 6-1 0 têtes
contient au moins une vache.
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L'évorution de r'effectif total du seur vilrage de
entre 1977 et 1 990 est présentée dans le tableau 3.
Tableau 3. Effectif et (pourcentage) des bovins par

catégorie animale dans-Ie village de
Fonsébougou en juin 1977 (Sourcè: Diourté, 1977),juillet 1987 et juillet 1990.

tr'onsébougou

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

Catégor ie
Animale

Année

1977 1 987 1 990

Veau

VeIle

Tauri I lon

Géni sse

Taureau

Boeuf

Vache

TotaI

(7.3)

(e.e)

(8.6)

(8.s)

(12 .1 )

(16.8)

( 36.8 )

(6.e)

(9.s)

.(10.1)

(10.9)

(10.4)

(27 .3)

(2s.0)

(8.2)

(7.5)

( 10.4 )

(1s.s)

(6.0)

(27 .21

(2s.1)

50

5B

59

5B

83

114

252

584

56

77

82

BB

84

221

203

811

7B

73

99

148

57

260

240

955

Diourté (19771 a considéré la classe d'âge de 1 à 3 ans pour
désigner l-es tauril-Ions et les génisses. alors Ia comparaison du
nombre d'animaux par catégorie animale devient difficile et le
nombre de taurillons et de génisses est sûrement sous-estimé.

On constate que les paysans ont spécialement investi dans les
boeufs de labour. PIus de Ia moitié de I'augmentation deI'effectif est due à I'augmentation du nombre àes boeufs delabour. De 1987 à 1990 on remargue également une augmentation du
nombre des génisses.

Origine des animaux

Dans Ia stratégie de constitution des noyaux d'éIevage bovins,I'acguisition des boeufs de labour soit par crédit, soi-t par troc
est une étape importante. L'étape suivànte c'est I'acgùisition
de femell"g reproductrices (généralement par achat à partir du
revenu tiré des parcelles ) en vue d'assurer la relève des animaux
de trait à partir du troupeau.

Les corrélations entre Ie nombre d'animaux achetés et ceux issus Idu troupeau et lreffectif du troupeau sont assez faibles. I
Cependant dans Ies pètits troupeaux J-es animaux proviennent
principalement des achats et du troc tandis que dans J.es grands Itroupeaux les naissances constituent Irorigine la plus impoitante I(Tableau 4).

I
I
I
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Tableau 4. Nombre et (pourcentage)
groupe d'effectif dans

11

d'animaux (n = 1822) par origine et par
Ies trois villages.

Origine

I
Ef fect i f
par
expl. troupeau achat troc conf iage se perdu

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

1- 5

6-10

11-20

21 -30

31 -40

>40

7 (11,9)
-17 (64 ,2)

229 (72,6)

223 (81,7)

359 (91,6)

631 (95,0)

46 ( 78,0 )

36 (30,8)

84 (26,8)

50 (18,3)

33 (9,4)

30 (4,5)

5 (8,5)

6 (5,0)

2 (0,6)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 ( 1,7)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

3 (0,5)

Les cas de perte ont surtout lieu dans les grands troupeaux a". plYi
de 40 têtes-. sur l,ensemble des troupeaux 15,4t des animaux ont ete

"àit"ia.. intre tes cÀiégories anirnalés il y a de grandes dir.férences
concernant J.es taux d'âchat: Ies veaux et velles ne sont j.a^9ll
achetés tandis que 38:È des boeufs et 16 * des taureaux ont ete
àcnetés. Le taui d'achat des taurillons, génisses et vaches est
ièspectivement 9, e Jzi. iâ plupart (gt*) aes animaux achetés sont
alois des mâIes,' en particulier des boeufs de labour. Les animaux
sont surtont (7Ot) acËetés chez des paysans d'autres v-illages et des
-ommerçants; ie reste a été acheté âans Ie village mêne ou chez un
PeuL .

4.1 .2 Etudes de cas

Effectif
Les troupeaux ayant fait I'objet du suivi sont surtout des grands
troupeaui. Cing exploitations sur les sept poss-è-dent 

- 
p-Ius de 30

têtei. La taillê moyentte de ces troupeaux èst de 39 t 21 ,7 têtes en
Juillet 1988.

Durant Ies 4 années de l,étude, Iteffectif des troupeaux bovins
suivis est passé de 269 têtes en Juillet 1986 à 313 têtes en JuilleÈ
1990 (Tableàu 5). Ce qui corresponrl à un taux de croit annuel de 4t.



Tableau 5. Effectif et
et à Ia fin
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(pourcentage) des animaux par catégorie animale
du suivi.

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

19 (6.1)
ss (17.6)
97 (31.0)

17 (6.3)
44 (16.4)
75 (27 .g')

au début

Catégorie
animale

Date

juillet 1 986 juillet 1 990

mâle (<= 1 an)
mâIe (1-4 ans)
mâIe (>= 4 ans)

total mâles

15
36
B2

133

(s.6)
(13.4)
(30.s)

(49.4)

24 (7.7)
34 (10.9)
84 (26.8)

142 (4s.4)

fem (<= 1 an)
fem (1-4 ans)
fem (>= 4 ans)

total femelles 136 (s0.6) 171 (s4.5)

L'évolution du nombre d'animaux par exploitation suivie montredifférentes tendances (Tableau 6) :

- tç'us Ies paysans sauf le numéro 5 ont augmenté le nornbre detêtes;
- Les exploitations 1, 2 et 5 ont seulement acheté des taurillonset des boeufs. Les nunéros 6 et Z ont acheté des rnâles de nêmeque des femelles.
- seules les grandes exploitations ont perdu des animaux.

Tableau 5. L'évolution du nombre des animaux pendant Ia période juillet 1986juillet 1990 par exploitation

Légende: Nais =
Vent
céré

naissance; Acht
= vente; Abat =
= cérémonie ) .

10 2

11 5

13 10

17 4

336
= achat; Mort = mortalité;
abattage; Perte = perte;

ExpI

'l

2

3

4

5

6

7

Eff
au
début

I
14

31

41

44

50

79

Entrées Sorties
Nais

5

9

24

25

16

33

58

Acht Troc

2

31

2

3

3

Mort Vent Abat

3

22

Troc Pert Céré

2

3

1

Eff
àla
fin

12

21

39

47

39

61

94
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La composition des troupeaux a pel'r varié pendant ]1 nÇrr9a1 du suivi'
La proiortion des femelies est ielativemenb plus éIevée que celle des
,"âf-"" '"" -a-aUu[ -] raUleau 5 ) . L'exarnen ite Ià pyramide d_es âges des
troupeaux suivis (Figure- 2) ' -montre une dominance des femelles par
;;;Ë;t-;";-.aiÀ.'i"équ;à iiâse ae 5-6-ans. À partir de 5- ans' les
rnâiàs sont relativement plus n6rnbreux (à cause de 1'achat des boeufs
â"-iiuà"il jusqu'à 12 ani, â9e de réforme des animaux de trait'

Figure 2. Pyramide des âges des troupeaux suivis en juillet 1988 1x = 270)

Cat. d'tge (annêer) I Femef fcr VZ )tales
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Origine

la répartition de I'origine des animaux est restée constante pendlant
fà péïioae du suivi.-ia granae majoriÈé des animaux est née dans le
Êl"ii!lJl-tà"ai"-à"i"""i''à" iôt 

"i'C 
ate achetés, se sont éearés ou

"r[-étâ-i"C'. 
p"r troc. plus de mâles (12t) que. de femelles^(5t) ont

é[è ààt"t63. r,ès animaux égarés ou troqués sont Èous des,mâles. Les
bovins reçus par troc le éont surtout à titre de remunération des
bergers .

Chez les études de cas on constate gu'une plus g-r.ande partie des
animaux vient du troupeau en conpafaison avec I'ensemble des 3

villages (Figure 3).



Figure 3.
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L'origine des animaux (en Z) pour tous les troupeaux
dans les trois vilrages et les troupeaux suivis-(t't = respectivement 1822 et 45,|)

troupeau 83.0
trgupsau 00.6

égarô+gonf16 O.3

tJt*a"s4
3 villagos Expl suivios

ffi^",

Entre les races iI y a 9"" grandes différences dans I'origine: tousIes zébus viennent de l'extérieur, tandis gue plus de 90t des ueiÈset uéré-Wolossos viennent du troupeau.

4 -2 Croissancce et Evolution pondérale

4 -2.1 Croissance jusqu'à t'âge de 4 ans

Le poids moyen des veaux à Ia naissance (n= 22) dans les troupeauxsuivis était de 1 6, 0 .kg pour les mâIes et 1 5, 1 kg pour les femelles.Les poids moyens à d'autres âges types sont 
-présentés 

au Tableau 7 .

Tableau 7. Poids moyen (kg) des bovins de Fonsébougou à certains stades de lavie,1986-1990.

I
I
t
I
I
I
I
T

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

612
s5 84

Age (mois )

Poids (kg)

0

15r5

24

129

36

166

48

196

Le galn pondéral entre ]'âg" de 12 à 35 mois, un paramètre utilisépour évaluer.Ia capacité du troupeau à se reproduire (Bréman, 19g?)est de 41 kg / an dans 13 présente étude . ce qùi corresÈ";à â ,rn tauxde croissance journal,ière de 112 g/)our.
Chez les animaux de dates de naissance connues (nés à partir du 1erjanvier 1 986 ) ' I'effet du sexe, du trimestre de naiËsance et der'année de naissance sur ra croissance a été détermi;é-ftàùi""" g);
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Tableau 8. Facteurs influençant Ia croissance des bovins de la iraissance à la
naturité à Fonsébougou, 1986- 1990.

Catégor ie
d'âge
( mois )

0-6
6-12

12-18

1 8-24

24-36

36-48

Facteur
Eff.

324

283

253

210

297

160

sexe trim. année
nais. nais.

:k *:k*

* ***

* ***
***
***
*

***
***

*: P<0,05; **: P<0,01; ***: P(0,001.

I L'effet du sexe sur ra croissance jusqu'à l'â9e de 4 ans estI négligeable. cet effet n'apparaît gu'à I'âge compris entre 12 et 18
mois.

Pour I'analyse de lteffet du trimestre de naissance les animaux du
ler trimestie ont été exclus à cause de leur nonbre trop lirnité. nn
ce qui concerne les autres trois trimestres, il y a des périodes
pendànt tesquelles les aninaux d'un trinestre montrent un poj-ds
supérieur pai rapport aux animaux des autres trimestres; c'est le cas
del anirnaux du àèuxième trimestre à 1'â9e compris entre 15 et 23
mois. Cependant iI n'y a pas un trimestre qui donne une croissance
nettemenÈ meilleure que les autres. L'effet du trimestre de naissance
n'est plus visible à t'âge de 4 ans (cf- Figure 4). I,es courbes se
rejoignent chaque fois au bout de guelques temps.
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Figure 4. Influence du trimestre de naissance sur Ie développement pondêral des
bovins à ronsébougou, 1 986- 1 990 .
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I c a fir t7 2t 15 n tt JT at 4t +o
Aer lnolrl

Si on suppose gue tous les animaux d'un trimestre sont nés dans
deuxième mois du trimestrer oD peut dessiner dans le temps
croissance par trimestre à partir de Ia naissance (rigure 5).
Les veaux de tous les trois trimestres montrent Ia même tendance
croi ssance :

de

* jusqu'à Ia première saison
croissance continue;* pendant cette saison sèche la vitesse de croissance régresse;* après Ia saison sèche la croissance est un peu accéIérée î)k Ia croissance ralentit au fur et à mesure gue la saison sèche
avance pour devenir parfois négative;* la vitesse de croissance augmente à partir de juin jusqu'à
octobre.

Figure 5. Déveroppement pondérar par trimestre de naissance dansle temps.
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Les animaux nés en 1 986 croissent moins vite gue ceux des autres
années (rigure 6).

Figure 6. Influence de I'année de naissance Sur le développement
pondéral des bovins à Fonsébougou, 1986-1990.
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Evolution pondérale après 4 ans

L,es femelles atteignent leur poids adulte de 200 kg entre 4 et 5 ans
Eà"ai" -q-ue-rê"-.âr." gul oirt presqu'atteint zsb xg à cet âge'
;;;[r;";ï a-à"gt"à-"té. âe poids -pour-atteindre environ 300 kg à 10

ans (Figure z). -co^.e le rnôntre Cette figure, à,partir de 4 ans, le
ptoce""is diaccroissement pondéral des femelles ralentit,
irobablement en conséguence du stress du premier vêlage et de Ia
première lactation.
L'évolution du poids des anirnaux de plus de 4 ans montre des
fluctuations suivant la saison. ces fluctuations sont marquees
surtout pendant les deux premières années de l"'étude (Figure 8,,
probablerient à cause de I'usage de Ia bascule qui permet de mleux
àpprécler 1es amplitudes retatlvernent faibles de la masse corporelle
pài rapport att r-nbatt. Les femelles reprennent leur poids.perdu glus
tat à iârtir de mai-juin tandis que lel mâIes continuent à perdre du
ooids iusqu'en .iuillêt à cause dés labours eÈ de Ia rupture,du stock
àè s"pÉféri"nts iéservés à 1eur conditionnement pendant Ia période de
.à"à"iè. La figure I fait ressortir aussi I'importance des pertes de
poids subLes pêndant Ia saison sèche (8t pour les rnâles et 9t pour
ies femelles)-à partir de décernbre- j anvier jusqu'à mai-juillet'
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4.3 Reproduction

4.3.1 Àge au premier vêIage

L'âge moyen au premier vêlage a été calculé pour 36 femelles. I1 estde 58 t 9,1 mois (4,8 ans).

4.3.2 Taux de reproduction et répartition des naissances

Pendant. la période du suivi, 1?0 naissances (y inclus 2 veaux demères inconnues) ont été enregistrées. Le tàux de reproductioncalculé esÈ de 51*.

La reproduction suit le caractère saisonnierr de ra disponibilité desressources fourragères.
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La plupart des vêlages ont lieu pendant Ia période allant de nai à
septembre avec deux pics en mai et août. Les périodes de conceptionrel atives à ces pics de naissance correspondent égatement soit-à la
saison la plus pluvieuse de t'année (Ie pic de mai par exemple), soita ra saison ou Ies résidus de récolte sont disponibles (Figures 9 et10).

Figure 9. répartition des vêlages
= 168) sur I'année.

Figure 1 0. La
pluviométrie moyenne
par mois.
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Intervalle entre vêIages
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Au cours de I ' étude, 7 1 intervalles entre vêIages ont étéenregistrés, Ia moyenne étant de 21 t 6,2 mois. La figuie 11 présente
Ia distribution de fréguence des intervalles gui varient entre 12 et
41 mois avec deux pics autour de 16 et 23 mois.

Figure 1 1 Distribution des intervalles entre vêlages à ronsébougou (en mois),
1 986- 1 990
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4.4 Evolution des Troupeaux

4.4.1 Entrées

Sur un total de 185 animaux introduits dans les troupeaux au cours
des 4 années de 1'étude, la plupart (170) proviennent des naissances
et 14 des achats. Un paysan a troqué un vieux boeuf de labour contre
un taurillon (Tableau 9). Les animaux achetés sont surtout des mâIes
(69*). La plupart des achats (698) concernent 1es laéré-wolossos et
Ies Zébus.

Tableau 9. Nonbre des aninaux introduits dans les troupeaux
par raison d'entrée par caÈégorie aninale.

Catégorie
Animale

Raison d'entrée

Naissance Achat Troc

Veau

VeIle

Mâle (1-4 ans)

Fem (1-4 ans)

MâIe ( >=4 ans)

Fem ( >=4 ans)

Total

2

170 14 1

Àu cours des inventaires dans les Èrois villages on a pu recueillir
de lrinfornation supplénentaire concernant les animaux achetés. Lesprix d'achat sont très variables, même pour J.es animaux d'une mêne
catégorie (Tableau 10). Un rnâIe adulte bien dressé se vend plus cher
qu'un_autre non dressé. Chez les femelles- a-dultes, on paye plus pour
une génisse gue pour une vache qui est déjà en fin de carrière.
Tableau 10. Varialion du prix et prix noyen (FCFÀ) des anin achetés Inr catégorie

âninale dans les 3 villages de la zone d'étude, 1985-1990.

Catégorie
anima I e

Fourchette
de prix (FCFA)

Prix moyen
( rcrA )

Eff.

tauri I lon
taureau
boeuf
géni s se
vache

15
14
26
r8

4

22.500-52. s00
22.500-91 .000
20.000-85 . 000
22.500-50.500
20. s00-40 . 000

40.000
s0.000
50.000
40.000
3s.000
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4.4.2 Sorties

Les raisons d'enlèvement ou de sortie des animaux du troupeau sont
diverses: mortaliLé, vente, abattage, troc, perte et, cérémonies. Leur
importance varie suivant le sexe et I' âge des animaux. Sur un total
de 138 animaux sortis, les mortalités et les ventes ont été Ies plus
importantes, respectivement 64* et 212 (tabreau 11 ).
Tableau 1 1 . Nombre d'animaux sortis par raison d'enlèvement par catégorie animale.

I
I
I
I
I
ICatégorie

animaLe
Raison d'enlèvement-;;; - - - -;;;; - - - -il;; - - - -;;;;- - 

T 
-;;;- - -;;;A;-

Veau

Velle

MâIe (1-4 ans)

Fem (1-4 ans)

Mâle ( >=4 ans)

Fem ( >=4 ans)

TotaI

14 0 0

17 0 0

14 1 3

0

0

0

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

0

0

0

1

0

1

18

I

18

89

0

23

5

29

0

2

3

I

0

5

2

7

2

0

0

4

0

1

0

1

Les animaux vendus sont surtout des mâIes reformés à I'âge de 8 ans.
Les femelles en bonne condition ne sont pas vendues. Eltes peuvent
être gardées dans Ie troupeau jusqu'à t'âge de 12 ans en moyenne.

Les pertes zootechniques qui comprennent Ia mortalité, Ia perte etl'abattage d'animaux malades interviennent surtout pendant 1à saison
sèche. Au cours de ta période allant de février à riai, 58,5t de casde mortalité ont été signalês (Figure 121 . Ces mortalités sontprincipalement dues aux naladies selon les paysans.
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Figure 12. Répartition des mortalités (ll = 89) par catégorie
d'âge sur I 'année.
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Dans Ie tableau 12 nous pouvons observer qu ' iI gxiste une grande
variation dans Ie taux de hortalité entre les années.

Tableau 12. Taux et (entre parenthèses) nombre de mortalité par catégorie d'âge
par année, 1986-1990.

Taux et (nbre) de mortalité par cat- d'âge
Ànnée

0-6 6-12 0-12 12-36 >36

I
I

B6-87

87-88

88-89

89-90

14,0 (3) 10,9

33,2 (5) 17,3

9 ,1 (21 30, o

17,8 (4) 32,5

(2) 12,6

(3) 24,5

(5) 19,0

(6) 24,5

(5) 8,7 (5)

(8) 17,9 (11)

(8) 7,4 (4)

(10) 6,8

9,4 (18)

6,6 (13)

1,0 (2)

(4) 0,5 (1)

I La mortalité est plus élevée dans Ia catégorie d-'âge de 6

I (rableau 13 ) . Le La.t* de mortalité des jeunes mâIes de 0r est plus étevé que celui des femelles.

a
a

12 mois
12 mois

I Tableau 'l 3. Taux de rnortalité et (entre parenthèses ) nombre d'aninaux norts par
I catégorie d'âge et Pâr sexe.

Catégorie d'âge
Sexe

0-6 6-12 0-12 12-36 >36I
I
I

tous

mâ1es

femelles

17 ,2 ( 14 ) 22,0

20,9 (7) 21 ,B

14,6 (7) 22,2

(17) 19,6 (31)

(7) 21 ,4 (14)

(10) 18,3 (17)

8, 5 (24)

8,5 (10)

8,7 (14)

3,7 (34)

2,7 (12)

4,6 (22)

I
I
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on a enregistré 4 cas de perte chez deux paysans.\saison sèche de 1 988 quand les animaux étaient ens'agit de: un veaur urr taurirlon et deux génisses.

au cours de Ia
divagation. II

I
I
I
I
I
I
I

Les cas d'abattage ( g animaux en tout ) ont lieu de février à juillet.rl s 'agit surtout ( dans 7 cas ) des animaux de plus de 3 ans. Unegrande partie de ra viande est commerciarisée

Les pertes zootechnigues pour res jeunes animaux ( < = 3 ans ) sontsurtout constituées par Ia mortalité. Chez les adultes I'abattageconstitue un élément important ( 1 6t ) dans les pertes zootechnigue!.Ceci expligue gue le taux de pertes zootechniques (rableau 14i estguasiment Ie même gue le taux de mortalité chez- les jeunes animaux,tandis gue e.lr.ez les adultes le taux de pertes =odLechniques estsupérieur au taux de mortalité.
Tableau 1 4 - Taux d-e pertes zootechnigues 

_ 
et ( entre parenthèses ) nombre de perteszootechnigues par catégorie d'âge par sexe.

Catégorie
animale

Taux et ( nbre ) de pertes zoot . par cat . d'âge

0-6 6-1 2 0-1 2 1 2-36 >36

tous

mâIes

femelles

17,2 (141 23,3 (18) 20,2 (321 9,4 (26) 4,7 (43)

(7) 24,9 (B) 22,9 (15) 9,4 (111 3,9 (17)
(7) 22,2 (10) 18,3 (17) 9,3 (15) 5,4 (26)

20 ,9

14,6

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Exploitat,ion et Valorisation des Troupeaux

Vente et abattage

La raison principale de vente est Ia réforrne. Le besoin drargent et
les maladiès des animaux en constituent dtautres motifs. La réforme
chez les mâIes a lieu à un âge plus jeune que chez les femelles'
Ainsi, Ies mâles sont en généràf dans une bonne condition au noment
de leur vente et le prix est étevé (entre 50.000 et 90.000 FcFÀ). si
Itanimal est malade bu dans une mauvaise condition, le prix est bas
(entre 1O.O0O et 40.OOO FCFA). cette variation du prix de vente est
présentée dans le tableau 15. La plupart des vaches sont vendues en
iin de carrière pour un prix bas (entre 10.000 et 20.000 FCFÀ).

Les animaux sont en générat achetés par des commerçants de bétail et
des bouchers. Les boichers cherchent toujours des animaux blessés ou
affaiblis qu'ils achètent à bas prix. Les commerçants peuvent acheter
à un prix plus éIevé comme ils conduisent les animaux aux abattoirs
des q-randeË villes du Mali et de Ia Côte d'Ivoire. tà, le prix de
venté est plus éIevé gue dans les villages et pour pouvoir faire Ie
déplacemenL fes animaux doivent disposer d'une certaine condition
phys ique .

Tableau 15. variation du prix et prix noyen de vente (FCA) par catégorie aninale,
1 986- 1 990

Catégorie
animale

Fourchette
de prix (FCFA)

Prix noyen
( FCFA )

Eff.

tauri I lon
taureau
boeuf
veIIe
genisse
vache

25 . 00 0-77 . s00
1 s.000-90.000

1 8. 000-50. 000
1 0 . 000-42.000

2s .000
s0 .000
45.000

2.500
40 .000
20 .000

L'abattage a lieu pour différentes raisons. on peut abattre pour des
raisons Àociales où religieuses (mariage, funéràilles, fêtes, etc.).
Mais I'utilisation des bovins à cette fin est restreinte. On a
enregist.ré un seul cas d'abattage d'un boeuf de labour lors des
funérail"les. on peut 'abattre aussi pour des raisons zootechniques -
f,es animaux affalblis par des maladies ou Ia sous-nutrition ou bien
Ies animaux nréchants péuvent être abattus. Très souvent la viande cle
ces animaux est comriercialisée et constitue alors une source dle
revenu pour le propriétaire (environ 10.000 fcfa selon Ie cas).
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4 -5.2 Troc

Le troc des animaux comme remunération en nature a lieu aussi pour
différentes raisons:

remunérat.ion du berger pour le gardiennage des animaux.
remunération d'un groupe de travailleurs pour des travaux
agricoles ( désherbage, récolte, etc . )

- échange des animaux. I
Pendant Ia période du suivi 7 cas de troc ont été enregistrés. I

4_5.3 Produits animaux

La traction animale et Ie fumier sont
très recherchés par les paysans. Le
spéculation envisagée surtout par
troupeaux.

Le fumier

des produits animaux qui sont
Iait constitue également une
Ies propriétaires de grands

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

Le nombre de bétai- t ( en unité eétaiI : UBT ) par rapport à Ia
superficie cultivée donne une idée de la disponibilité en fumier.
Ce ratio est en moyenne de 1 ,1 UBT /na chez les exploitations suivies .
La production de fumier est estimée à 270 kg/uBT/an (DRSPR, 1986).
Cette guantité est largement inférieure à la dose recommandée de I
à 15 tonnes/ha (Kébé, 1989) malgré Ia stratégie de gestion paysanne
du fumier qui consiste à faire des apports plus importants et
Iocalisés pouvant atteindre 1 0 tonnes /na en fonction du gradient de
fertilité du sol (DRSPR, 1990).

Le Lait

La production de lait n'a pas été guantifiée pendant Ia période du
suivi . Cependant it est possible d' estimer Ia guantité de lait
consommee par Ie veau au cours des 6 premiers mois de lactation sur
la base de la croissance du veau, êD utilisant les coéfficients de
conversion de litres de laiL/kg de croissance du veau déterminés par
Monstma (19621 , cité par DiaIIo et Wagenaar ( 1 983 ) dans son étude sur
Ie zébu Sokoto au Ghana. Ces coéfficients se présentent comme suit:
0-8 semaines= B; 0-13 semaines= 8r1; 0-26 semainês= 6r3. Avec Ie
coéfficient de 6r3 pour 0-26 semaines Ia guantité de lait consommée
par Ie veau s'élève à environ 249 litres. Pendant la campagne 1 988-
1989, Iors du suivi 'de trois exploitations motorisées à Doumanaba
dans Ia même zone écologique que tr'onsébougou, Jager et col . ( 1990, non
pubfié ) ont trouvé une guantité moyenne de 1 30 litres de lait
prélevés par les paysans, les vaches n'étant traites généralement que
de Juin à novembre. La production totale de lait est donc estimée à
379 litres dont. 66+ est consommée par le veau qui gagne 39, 5 kg en
6 mois.
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La traction
Le travail animal. constitue Ie principal facteur de base de Ia
différenciation des exploitationÀ agriicoles (Berthé, 19S4)' LeF

"âV"""--ài-ef 
.àg" -i""i"î."ent I ' essen-tiel des boeuf s de labour à

;;;;d""s"".- z6t des boeufs sont préIevés du troupeau ' selon les
pày..n-, - Ia disponibilité d'au moins 2 paires de boeufs- est une
àonaitiôtt pour Ià nraîtrise du calendier agiicole' La répa-rtition des
èxploitatiàns dans les 3 villages de recherche de Ia zclre ile
ioi"éUo,tgoo en fonction du nombre de boeufs de trait a montré que:
- 3* des exploitations ont 0 à 2 boeufs'
- 47* des exploitations ont 2 à 4 boeufs.
- 258 des exploitations ont 4 à I boeufs.
- 25* des exlloitations ont plus de 8 boeufs de labour'

4.6 Discussions

Caractéristiques des trouPeaux

Diourté (19771 a trouvé au village de Fonsébougou une taille moyenne
des troupeaux par exploitation plus é1evée (31 têtes) que celle
observée 

-en t98-9 (20 têtes). Ceci semble Iié surÈout au processus
àiéclatement des exploitations dont le nombre est passé de 22 en 1971
à -SZ 

"" igAC. f ,éèIaternent des exploitations entraîne aussi une
augmentation des effectifs bovins du village.

La composition du troupeau varie beaucouP av-ec son ef-fe^fif ' Les
t.o.rp.â,r* cle 1 à 5 Èête; sont surtout constitués de boeufs de labour
a93ai: ii i'eftectif dépasse 5 têtes, c'est Ia proportion des vaches
qui augmente. La proporiion relativement plus éIevée des. mâIes dans
Ies troupeaux étudiés par rapport aux troupealrx des. systemes a-gro-
tÀ-tora"i du nord i"aïq.r" iïimportance dê ta culture attelée à
Fonsébougou (Tableau 16).



Tableau 1 6. Comparaison
en juillet
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de la composition
1990 avec celle des

I

I( â ) des troupeaux suivis à ronsébougou
transhumants du nord.

Transhumants du nord ICatégorie
animale

Dans la présente
étude 23

DeIta Diafarabé
1

Delta

Femelles
Velles
Génisses
Vaches
Z total de

femel les

6,1
17 ,6
31r 0
54,7

6,7
23 ,2
37 ,5
67 ,4

11r1
21 ,9
28 ,9
61,9

7,9
23 ,8
33, 1

64, 8

I
t

uâIes
Veaux
Tauri I lons
Taureaux
Boeufs lab.
Z total de

mâIes

7,7
10,9

51 1

21 ,7
45,4

6,4
1O,7
10,4
4,0

31,5

9,7
11,8
2,1

13,1
36,7

6r 3
15,4
0r9

12,7
35, 3

I
I

I

879 9923 1438

Sources: 1. wagenaar et col. (1988), bovins peuhls transhunants du delta.2. Coulonb (1972), bovins de race peuhl du Delta, adapté de Wagenaar etcol ( 1988) .

3. Diallo (1978), réqi.on de DiafaraÉ, adapté de t{agenâar et col (.t988).

Performances pondérales

Au cours des de-ux premières années de l'étude, Ies pesées des bovinsont été réalisées sinultanément à I'aide de Ia basèule et du ruban.
Mêrne si ra corrélation entre res résultats de ces deux méthodes esttrès_ éIevée (DRSPR, 1988), I'usage du ruban peut avoir des
conséquences inattendues particulièrênent pendant ia saison sèche;la carcasse des animaux ne diminuant pas, ta perte de poids constatée
en cette période peut être moins accéntuée qu'en réaiité.
Certaines périodes de naissance se sont rnontrées plus favorables àIa croissance au cours de 1'année. Ceci est à mettre en rapport avecla disponibilité saisonnière du fourrage. Les animaux nés -à la fin
de la saison sèche (deuxième trimest-re) peuvent bénéficier despâturages de J"a saison des pluies et des résidus de récotÈe aprèsIeur sevrage.

L'effet du sexe sur Ia croissance n'est visible gu,à l,âge comprisentre 12 et 18 mois. Pourtant au-delà de cet âge, -Ies mâlés donl lamajorité es!- constituée de boeufs de labour,- c6nÈinuent à gagner dupoids jusqu'à un âge plus avancé. Deux hypothèses peuvent êtie-émisespour expliquer ce constat. Les boeufs de labour font I'objet de plus
d'attention ( supptémentation, soins... ) pendant Ia iétiode de
soudure. La deuxième hypothèse est celle avancée par nreslon et Leng
( 1987 ) . Selon ces auteurs Les animaux de trait sémblent plus aptesà mieux valoriser les .fourrages pauvres gue les autres - catégàri es
animares éIevées pour d'autres fonctions. puant aux femerres adùltes,

.â

heur poids fluctue au cours de I'année probablement à cause de Iareproduction et de la lactation.

Taille de
L'échantillon

313 I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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La croissance annuelle des jeunes entre 12 et 36 mois est faible :
41 kg (112 g/)ourl par rappôrt à ce qui a été obervé à torninian :
47,5 kg (125 g/)ouc). ryc (1939), estime qu'un gain cte 73 kg (200
g/jour) est acceptable. En station des gains annuels de 80 kg ont été
àtteints. signaions gu'af in de mieux profiter de I-a fluctuation
naturelle, un gain compris entre 60 et 70 kg semble économiquement
plus intéressant (Bicaba, 1986 ) .

Le poids vif moyen adul.be de 196 kg à 48 mois chez les mâIes aussi
biei que chez lês femelles est inférieur à celui trouvé à Tominian
(215 kg) et à celui observé par Ie crPEÀ en 1983 gui était aussi de
àts rg -âatrs le système agro-pàstoral du MaIi CentràI . Ces disparités
mettent en évidence aussi f influence de la race sur J.es performances
pondérales des animaux. Les troupeaux du nord sont essentiellenent
èonstitués de zébus alors qu'il ya plus de sang taurin dans ceux du
sud. Cependant les mâIes en majorité constitués de boeufs de labour
dans Ieé exploitations sédentaires de Fonsébougou atteignent un poids
relativement supérieur (280 kg) à cetui des mâIes adultes dans les
troupeaux transhumants ( 260 kg). Dans les élevages transhumants, les
mâIe; sont éIiminés vers I'âge cle 6 ans tandis qu'à Fonsébougou ils
sont gardés au delà de 10 ans.

Reproduction

Le taux annuel de reproduction de 51* est relativement bas. Tyc
(1989) suggère que Ie taux de 60* habituellement compris entre 44,5
et ?8,7t èst acèeptable. Le nombre de reproducteurs mâIes ne peut
être considéré cornrne une contrainte car on trouve en moyenne 4
femelles reproductrices pour 1 nâJ.e reproducteur contrairement au
rat.io qui est généralement admis (1 mâIe pour 25 vaches) '

L'âge moyen au premier vêlage évalué à 58 mois (4,8 ans-) est assez
proche de celui obtenu par 1a DNE (5,0 ans) par enquête dans Ia
région de Skasso (Bonnet, 1988). À cet âge 1es animaux ont atteint
le poids vif de 200 kg considéré comme adéquat pour Ia conception Par
Breman et Traoré (198?). En effet, il existe une bonne relation entre
l'âge et le poids au premier vêlage. wagenaar et al . (1988), lors de
Ieui étude sur des trbupeaux peulhs du nord, rapporÈemt qu'à 175 kg
de poids vif, Ia pro-portion des génisses en conception étalb
inférieure de 30t tandis qu'elle passait à 80* au poids de 200 kg.
Topps (1977r, cité par les auteurs ci-dessus a obserwé que la sous-
nutrition retarde Ie conmencement de I'activité sexuelle chez les
génisses en croissance.

on a trouvé un intervalle noyen entre vêlages qui varie entre 14,8
et 27 ,2 mois. Dans cet intervàIle se situe également celui déterrniné
pour la race N'Dama dans les éIevages traditionnels (18 - 24 mois).
Pour Ie zébu peu]- soudanais, Coulomb (19721, cité par wagenaar et aI.
(1988) a trouvé une moyenne de 20'5 nrois. Tanboura et al . (1982)
cités par les mêmes auteurs ont rapporté un intervalle moyen de 15,8
mois pour des zébus pur sang au cNRz de Sotuba. Dans les conditions
de Fonsébougou, Ies mises-bas sont concentrées dans Ia période de mai
à août corrêspondant à une période d'activité sexuelle qui s'étend
d'août à novembre. rtant donné que dans les troupeaux traditionnels
on ne contrôIe pas Ies montes, Ia conception a tendance à suivre une
courbe saisonnière qui est fonction des contraintes naturelles que
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subissent les animaux (Crpra, 1983). après les mises-bas de mai à
aoûL, les vaches subissent une perte de poids sous I'effet de Ia
saison sèche chaude et de Ia lactation. Alors une nouvelle conception
ne se réalise gue la saison pluvieuse suivante. Ceci tend à dônner
un rythme de deux ans aux mises-bas correspondant au pic de 23 mois
gui est Ie plus fréguent. Cert.ains Lravaux cités par Dicko ( 1990 ) ont
montré gue les intervalles entre vêlages peuvent être reduits par une
nutriton adéguate entraînant une meilleure condition physique des
femelles . Par exemple, Espaillat et al . ( 1 981 ) ont mesuré un
intervalle entre vêIages de 24,4 mois chez des vaches sur pâturages
naturels, tandis gue chez celles sur pâturages améliorés,
I' intervalle moyen a été de 17 ,1 mois. Martinez et al. ( 1 983 ) ont
observé des durées plus réduites avec des génisses lourdes gu'avec
des génisses légères.

Evolut.ion des troupeaux

Le taux de croît numérigue des troupeaux suivis a été évalué à 4t.
Les études SEDES (197 4) donnent une moyenne de 2 à 4+ pour un
troupeau sédent.aire en année normal-e. Cependant des études iécent.es
donnent un croît de 6t pour la zone MaIi-Sud (Maïga, 1991 cmm.
pers. ) .
L'augmentation des effectifs se fait éssentiellement par les
naissances gui représentent à elles seules 90t des animaux introduits
dans les troupeaux. Les achats gui sont moins importants concernent
surtout les mâIes destinés à Ia traction ou à la reproduction.

Les pertes zootechniques constituent une contrainte à I'expansion des
Lroupeaux. Parmi ces pertes Ia mortalité est la plus importante
surtout chez Les jeunes de 0 à 1 an (19 ,6t ) . eprès un an on a trouvé
un taux plus bas compris entre 3,72 et 8r6t. La DNE (1989) rapporte
pour Ia classe d'âge de 0-1 an des résultats légèrement inféiieurs
de I'ordre de 17* et 1 4* respectivement pour des troupeaux
sédentaires et transhumants de Ia région de Sikasso. panJ des
troupeaux agro-pastoraux du Mali Central, Wilson ( 1 983 ) a trouvé des
résultats assez proches des nôtres: 21* chez les veaux et 3r15t chez
Ies animaux de plus d'un an. Tyc ( 1 989 ) , en se basant sur des
enquêtes plus vastes menées dans des troupeaux transhumants de la
zone cotonnière à I'ouest du Burkina et au nord de la Côte d' rvoire
retient une fourchette de 9t à 122 pour Ia classe d'âge de 0 à 12
mois et un taux de 4t, pour les autres catégories.
Malgré -cgs disparit,és entre ces différentes observations, J.es zones
considérées et les systèmes d'élevage, Ia mortalité des jeunes reste
une contrainte majeure à I'amélioration de Ia productivité des
troupeaux bovins. EIIe constitue Ia part la plus importante despertes zootechnigues chez Ies jeunes alors que Ies abattages
d'animaux malades ont lieu surtout chez les adultes.
Exploitation et valorisation des troupeaux

Le taux d'exploitation totale est de 3 r 9t, ceLui pour les raisons
monétaires 2 ,52 , L'exploitation pour les raisons non monétaires
( abattage, troc, cérémonies ) est faible ( 1 , 4t ) .
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Signalons que les ventes concernent surtout les animaux âgés, en
particulier les boeufs de labour. l'âge à Ia reforme est fonction du
nombre de taurillons disponibles pour assurer Ia relève ou des moyens
financiers de Irexploitation pour I'achat direct d'autres anLmaux de
trait. La vente dés vaches niest pas frêquente. EIIes sont gardées
dans les troupeaux aussi longtemps qu'elles produisent d€s veaux. En
plus les commerçants de bétail ne sont pas favorables à I'achat de
vieilles vaches avec Ies paysans. À cet effet un progranne d'embouche
des vaches tout comme au Cameroun pourrait être envisageable. Les
animaux à emboucher seront choisis sur la base de certaLns critères
tels que: un âge plus avancé à Ia première rnise-bas, un intervalle
entre vêIages prolongé, une plus faible production laitière, etc...
Pour les cérémonies et le troc contre Ia main-d'oeuvre extérieure,
on utilise également des animaux en fin de carrière ou des boeufs qui
ne sont pas aptes au travail à cause de leur condition physique ou
d'un mauvais dressage.

Les autres produits animaux (traction et fumier) sont beaucoup
recherchés pour I'augmentation du rendement des cultures.
L'importance du lait est Iirnitée à cause des faibles productions sur
une période courte de I'année. La quantité de fumier produite
actuellement (27O kg/Ugr/an) est faible. Mais les paysans pourraient
en produire quatre fois plus (environ de l'ordre de 960 à 1155
kg/vs'l/an srils modifient Ie système de conduite du troupeau pendant
Ia saison sèche (stabulation nocturne ou permanente) et avec I'apport
de litière dans les parcs (Bosma èt Jager, 19921 .

Productivité
L'analyse de la productivité peut être éffectuée par lrimestre de
naissance à I'aide drun indice de productivité (smith et al ., 1989).
Cet indice est déterminé sur Ia base du taux de survie des veaux à
un an et de leur poids vif (Tableau 17).
II apparaît que le premier trimestre est défavorable pour la
productivité car Ia mortalité des veaux y est plus importante et Ie
nombre de vêIages faible. Les deuxième et troisièrne trimesrtre
connaissent Ie plus de naissances respectivement 35,78 eÈ 42,9*.
Celles du deuxième trimestre sont suivies par un développenent
pondéral plus important et un taux de rnortalité plus bas. 11 senble
indiqué de favoriser les naissances au deuxième trimestre (en nai)
qui sont issues des conceptions du troisième trimestre (en août).
Tableau 17. Indice de productivité et taux de vêIage (t) par trlnestre dè

naissânce des bovins à Fonsébougou.

Trim. Survie
de 12 mois

nais. ( ? )

Poids
12 mois
(kg)

fndice
produc-
tivité

Taux
vêlage
(?)

1 73,1
2 g3,g
3 '7'7 ,74 79,4

'70 ,4
84 ,7
84, 6
80, 7

51 ,5
71,1
65 ,7
64 ,1

7,7
35,7
42 ,9
19,7

Légende: trim. de nais.= trimestre de naissance
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Dans le cadre du contrôle de la reproduction, i1 ne sera pas
nécessaire d'empêcher la monte entre juin et août par Ia séparation
des taureaux et des vaches. II est plutôt indigué de supplémenter les
vaches gui ont mis-bas pendant Ie deuxième trimestre pour favoriser
Ia conception dans Ia même année. Cette supplémentation devra se
faire au cours de Ia saison sèche chaude correspondant à Ia dernière
phase de Ia période de gestation puis au début de la saison des
pluies immédiatement après Ia mise-bas. La période de sevrage des
veaux gui correspondrait également avec Ia saison sèche chaude,
devrait être aussi accompagnée d'une supplémentation de ces jeunes
sujets pour Ia réussite de I'action.

Conclusion

L' importance de Ia proportion des boeufs de labour dans les troupeaux
étudiés concorde avec I'object.if traction animale. Mais Ia proportion
actuelle des vaches (3tt) ne permet pas une autoproduction suffisante
des boeufs de labour puisgue f introduction d'animaux dans les
troupeaux par achat concerne principalement l-es boeuf s de trai t . En
plus Ie t.aux annuel de reproduction est bas et une grande partie des
vaches ne met bas gu'une fois tous les deux ans .

La fluctuation saisonnière de Ia situation fourragère influe aussi
bien sur les performances de reproduction que sur les performances
pondérales . De même les pertes zootechniques, plus importantes chez
les jeunes ont une allure saisonnière.

Malgré I'intérêt croissant des paysans pour Ie fumier, sa production
actuelle ne couvre pas encore les besoins.
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5 LES OVINS

Les ovins sont tous de ta race D jatl-onké . Cette race, originaire de
I'Afrigue Occidentale, est essentiellement detenue par des
populations sédentaires. ElIe est caractérisée par sa petite taille
( 4S à 60 cm ) . La robe est blanche, Ie plus souvent pie ( noire ou
rousse). Les deux couleurs sont mêIées de façon variable (Togola,
1983 ) .

5.1 Caractéristiguges des Troupeaux

5. 1 . 1 Ensemble des trois villages
Effectif
En 1 988, 44+ des exploitations dans Ies 3 villages de Ia zone de
Fonsébougou possédaient des ovins. En 1 990 on a trouvé 52+ des
exploitations qui possèdent des ovins.

La taille moyenne des troupeaux se trouve dans Ia classe 11-20 têtes.
Plus de l-a moitié des exploitations possédant des ovins ( 69t ) ont 1

à 10 t.êt.es (Tableau 1B). rI y a encore beaucoup d'exploitations qui
ne possèdent pas d'ovins surtout à Fonsébougou ( 67* ) .

Tableau 18. La répartition des ef f ectif s des troupeaux ovins en juille"' 199C dans
les villages de Fonsébougrou,
Faniéna et Zangasso.

Classe Nbre et (?) d'explortations par village
ef fect

FSB FAN ZAN

0

1 -10

32 (67)

6 (13) 10 (26)

7 (18)

2 (s)

7 (64)

2 (18)

0

12 (32) 2 (18)

11-20 2 (4)

21-30 3 (6)

>30 5 (10) 7 (18) 0

Les exploitations possédant beaucoup d'ovins ont aussi un effectif
important de bovins. Les ovins sont considérés comme une propriété
du chef d' exploitation. Le nombre d' exploitations plus éIevé de
ronsébougou ne possédant pas des ovins correspond avec Ie constat de
Kleene et aI. ( 1 988 ) , que l'éclatement des exploitations y a eommencé
plus tard gue dans les deux autres villages.

Origine

Les troupeaux sont principalement obtenus par Ie biais de l'hérrtage
des parents. La presque totalité des troupeaux ont aéUuté par une cu
deux reproductrices. Ces animaux ont constitué 1es troupeaux actuels
par leur descendance. Seulement quelgues exploitations ont aeheté ies
animaux à partir de Ia vente des produits agricoles ou les ont reçus
en contre partie de journées de travail ( Togola, 1 983 ) .
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5-1.2 Etudes de cas

Effectif
Les I troupeaux suivis étaient surtout des grands troupeaux de plus
de 20 têtes (tableau 1 9 ) . rls sont detenus par 1 6* des exploitations
possédant des ovins et renferment 71* de I'effectif total des ovins.
La taille moyenne de ces troupeaux ( en juillet 1 989 ) était de 48
têtes (min.= 13; rTlâx.= 75).

tableau 19. Effectif moyen et (entre parenthèses) l'écart type de I'effectif
total, des agnelles (0-12 mois), des brebis (>=12 mois), des agrneaux
(0-12 mois) et des béIiers (>= 12 mois), par groupe d'effectif(jui1let, 1989).

I
I
I
I
I
t
I

C'lasse
effect.

Nbre d' Effectif
exol. total

Ef fect'if
agnel 1es

Effecti f
brebi s

Effecti f
agneaux

Ef fect'i f
bél iers t1 -10

1r-20

21 -30

>30

^

2r0

?,5

(0)

(1,0)

(1,0)

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

1

J

4

13 (0)

22,3 (2,3)

2 (0)

4,3 (0,6)

I (0)

.|0,3 (3,1 )

3 (0)

5,7 (1,2)

14,0 (9,6)75,5 (54,1) 17,0 (8,7) 42,0 (35,9)

La composition des troupeaux est homogène pour les différents groupes
d'effectifs. ElIe est restée constante durant la période du suivi(voir Ànnexe 5 ).

L'examen de Ia figure 1 3 montre gue la proportion des femelles
adultes dans le troupeau est nettement plus élevée ( ?5t ) gue celle
des mâles (<10t) gui sont enlevés du troupeau à un stade plus jeune.
On ne trouve presgue pas de mâIes de plus de 2 ans.
Le ratio béfier/brebis est de 1/13. II est beaucoup en deçà de la
norme généralement admise pour les races rustigues ( 1 /50 ) .
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Figure 1 3. Répartition des
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ovins par catégorie d'âge en juillet 1989 (N = 382 )

Origine des animaux

Comme signalé plus haut, I'héritage des
principale origine des animaux. Durant toute
a rencontré une seule exploitation ayant un
acheté une brebis et son agnelle.

5.2 Croissance et Evolution Pondérale

parents constitue la
Ia période du suivi on

petit troupeau et gui a

5.2.1 Croissance jusgu'à I'âge de 2 ans

Le poids moyen à la naissance clnez 1 06 animaux a pu être déterminê.
Il est de 2 kg pour les mâIes et de 1 ,8 kg pour les femelles. Ce
poids diffère significativement (pcOr05) entre les sexes. Le type de
naissance ( simpl e/ )umellaire ) n' a pas d'effet significatif sur Ie
poids à la naissance, probablement à cause du nombre limité de
portées doubles ( n = 1 6 ) dans l' échantillon. Les poids moyens des
animaux à d'autres stades de Ia vie sont présentés au Tableau 20.

r Tableau 20. Poids moyens (kg) des ovins par sexe à certains
stades de Ia vie.

I

Age (mois )

SexeI
I
I
I

241812

FemeIIe

tuâle

1r8

2,0

2010

2411

t9 17 ,5

19,5

21 ,5

26

Cal. d'lge (molrl I Fcmcllcc 7Z Y3]c6

r48

g6-48

24-36

',8-24

12-18

8-t2

o-ô

tt'oE
u.rto,,

,,"frt
"-uffir..

t2.3

15 10 5

I du troupeau
5 t0 15
i du troupeau

20

15



Chez les animaux de dates
janvier 1987 | , l'effet du
I'année de naissance sur Ia
Tableau 21 Facteurs influençant

maturité.
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de naissance connues ( à partir du 1 er
sexe, du trimestre de naissance et de
croissance a été déterminé ( rableau 21 | .

la croissance des ovins de Ia naissance à la

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

N
Catégorie
d'âge
( mois )

Facteur

sexe trim. année
nais. nais,

0-6

6-1 2

12-18

18-24

24-36

1 381

880

48s

266

180

rt**

***
***
***

***
t(t(*

)t t( )k

**

**: P<0,01; ***: P<0,001 .

Le sexe et le trimestre de naissance ont une influence significative
sur Ia croissance jusqu'à 1'âge de 24 mois (voir aussi Figures 14 et
15). Àprès guoi d'autres facteurs interviennent chez les femelles qui
constituent essentiellernent cette tranche d'âge.

Figure 14. Influence du sexe sur la croissance.
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Les animaux nés dans le trimestre 3 dépassent le seuil de 20 k9 à 13
nois tandis que les autres Ie dépassent à 19 mois pour les trimestres
1 et 4 et à 21 mois pour Ie trimestre 2 (Figure 15).
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Figure 16- Croissance par trimestre de naissance dans Ie temps.
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L'effet de 1 'année de naissance sur la croissance n'apparaît gu, àpartir de I'âge compris ent,re 1g et 24 mois ( tableau 21 ) . Dans Iafigure 17 on observe qu'i partir de 27 mois Ies courbes se rejoignentencore et alors 1a différence devient négIigeable.

F igrure 1 5 . fnf luence du
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trimestre de naissance sur Ia croissance.

st

25

?o

Fold. royrî 0(gl bar.ttrb!

t6

lo

6

0 | 8 6 7 0 fl,t3r5t7t921 29262121 81 s336
Agc (nottf

Pour représenter Ia courbe de croissance des animaux par trimestrede nai ssance r on a supposé gue l-es animaux d ' un même trimestre sontt'ous nés au deuxième -mois irig.rr" 1 6 ) . Les animaux du trimestre 3montrent une phase de croissance accélérée plus rongue jusgu't il âgàde 1 3 mois - Le processus ralentit chez les animaux des trimestres 1et 2 entre 5 et 7 mois, puis à 9 mois chez ceux du trimestre 4. Ceralentissement intervient chaque fois pendant la peri"â" août-septembre.
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Figure 17. Influence de 1'année de naissance sur Ia croissance.
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5.2.2 Evolution pondérale après 2 ans

Àprès avoir estimé les dates de naissance des animaux adultes, leur
évolution pondérale a été déterminée. C'est ainsi que les mâIes ont
atteint un poids maximum adulte de 32 kg et les femelles environ 26
k9.

La figure 18 présente seulement 1'évolution pondérale des femelles
aduLtes car iI n'y avait presque pas de données sur les mâLes à cet
age.

Figure 18, Evolution pondérale des femelles adultes pendant Ia
période de juin 1987 à nai 1990.
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Commme J.'indique cette figure, iI est difficile d'attribuer les
variations des poids des femelles adultes aux seuls effets des
saisons. Le nombre de femel.les gravides et allaitantes peut expliquer
ces pics constatés dans I'évolution pondérale à certaines périodes
de I'année. Les poids des femelfes sont plus étevés en août et peut-
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être en septembre, période qui précède Ia saison où le pic de
naissance eèt plus important ( octobre-novernbre ) , ce qui confirne
I'hypothèse d'une conception au début de Ia saison des Pluies. r,es
poiàs sont également élevés en février et avril probablement à cause
àussi de 1'état de gestation avancé à ces périodes.

5.3 Reproduction

5.3.1 Age au premier agnelage

Cinez 77 femelles nées après Ie 1er janvier 198?, 1'âge moyen au
premier agnelage a été évaluê à 17,4 I 5,5 mois.

5 -3.2 Taux de reproduction et Répartition des naissances

on a noté 445 naissances (y inclus les agneaux de mères inconnues).
Àvec Ie nombre des années de femelles reproductrices de 386, Ie taux
de fécondité calcufé est de 115t. On a trouvé un taux de jumelage ile
7*.

À partir de Ia figure 19 on constate que les brebis mettent bas tout
au long de L'année avec cependant deux pics: un premier pic pendant
Ia période allant de mars à mai et un deuxième plus important
d'octobre à décembre. ces pics correspondent à des conceptions
groupées au début de Ia saison des pluies et à la fin des récoltes,
périodes favorabfes à I'alimentation des animaux.

I s.3.3 Intervalle entre agnelages

I
L'intervalle moyen entre agnelages sur Ia base de 180 intervalles
enregistrés pendant la période du suivi est de 8,5 mois. on a aussi
obtenu un intervalle de 9,5 mois à partir du nombre d'agnelages et
du nombre d'années de femelles reproductrices.

t Fieure le. légiiii:t.ir$s asnelases (N = 3e2) pendant Ia période de juillet 1s87

Pouc.ntrg. d.t .gn.lrgor
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59* des femelles qui mettent bas pour Ia première fois font
généralement leur agnelage pendant la période allant de septembre à
novembre. 11 nrexiste pas de grandes différences entre les années
guant à Ia répartition des naissances ( annexe 8) mais en 1989 iI ya
eu un pic de naissance plus important que dans Ies auÈres années
probablement à cause de Ia supplémentation.

5.4 EvoJ-ution des Troupeaux

L'effectif des troupeaux suivis a évolué de 351 têtes en juiltet 198?
à 382 têtes en juillet 1989. Ce qui correspond à un taux de croît
brut annuel de 4, 4*.

5.4.1 Entrées

Les naissances constituent surtout les entrées d'animaux dans Les
troupeaux: 428 animaux sont nés pendant Ia période du suivi et
seulement 2 ont été achetés (une brebis et son agnelle).

5 .4.2 Sorties

Les causes des sorties sont diverses. Chez les animaux âgés de moins
d'un an, Ia mortalité et l-a perte constituent ensemble 85* des
sorties. Quant aux animaux âgés de plus d'un an, Ia perte représente
à elle seule 47* des sorties. Pour la vente et IJ don on utilise
surtout les mâIes. Le troc et les cérémonies religieuses peuvent
concerner les deux sexes (Tableaw 221 .

Tableau 22. Nonbre d'aninaux sortj.s par raisons d'enlèvernentet par catégorie aninale.

Raisons d'enlèvement
Cat anim.

Mort Perte Troc Cérém Vente Don

I
I
I
t
I
I
I
t
I
I
I
I
I
Iagneau 47 37 9 9

agnelle 33 30 2 0

bélier 9 19 15 18

brebis 30 42 27 20

I
I

1

0

6

1

3

1

23

5

Légende: cérém=cérémonies.

La mortalité chez les animaux de 0-6
intervient surtout pendant Ia période
(Tableau 23 et Figure 20)-.

mois est Ia plus éIevée. EIIe
allant de septembre à novembre I

I
t
I
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(nombre d'animaux morts) par catégorie d'âge etTableau 23. Taux
par

de mortalité et
sexe.

catégorie
animale

Taux de mortal . et nbre de morts par cat. d'âge

0-6 6-12 0-12 1 2-36 >36

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

tous

mâles

femelles

29,4 (57)

31,6 (28)

20 ,6 (21)

21 ,2 (31)

29,3 (19)

1 5,0 (121

25,9 (88)

30, 6 (41 
1

18,2 ( 33 )

7 ,5 (25)

11,2 (g)

6,4 (16)

7,4 (14)

7,5 (14)

Dans Ia catégorie 0-6 mois on a enregistré I animaux morts de sexe
inconnu.

Figure 20. Répartition de la mortalité par catégorie animale et dans le temps.
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Les animaux se perdent surtout en saison
divagation ( figure 21 ) .

Figure 21 . Répartition des pertes pendant I'année
d' âge .
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Les pertes étaient surtout enregistrées lors des pesées bimensuelles.
Les propriétaires et/ou les bergers ne se rappelaient pas toujours
les dates précises de ces pertes. C'est pourguoi les pics sur Ia
figure coïncident avec les dates de pesée.

La perte n'est pas spécifigue à une certaine catégorie d'âge. Le taux
de perte est environ 20* pour les animaux âgés de moins dtun an; pour
les animaux de plus d'un an le taux est environ 12*. Généralement Ie
taux de perte des mâIes est plus éIevé que celui des femelles surtout
après un an (tableau 241.

Tableau 24. Taux de perte et (nombre d'animaux perdus) par
catégorie d'âge et par sexe.

catégorie
animale

Taux et (nbre) de perte par cat. d'âge

0-6 6- 12 0-1 2 12-36 >35

I
I
t
I
I
I
I
I

tous

mâles

femel Ies

20,6 (40) 19,1 (28) 20,0 (68) 12,0 (40) 11,2 (21 )

24,8 (22) 23,2 (15) 24,1 (37) 22,5 (18) 23,4 (1)

16,7 (17) 16,3 (13) 16,6 (30) 8,8 (22) 10,9 (20)
I
I
I
I
I

Le taux de pertes zootechniques (rnortalité et perte) des mâles est
plus é1evé que celui des femelles dans toutes les catégories d'â9e
(tableau 25). À cause de ces enlèvements involontaires les
exploitations perdent environ la moitié de leurs animaux avant 1'â9e
de 12 mois. Dans la catégorie 0-6 mois on a enregistré un 'animal
perdu de sexe inconnu.

Tablêau 25. Taux de pertes zoolechnigues et (nombre de pertes
zootechnigues ) par catégorie d'âge et par sexe.

catégorie
animale

Taux et ( nbre ) de perte zoot . par cat . d' âge

0-6 6- 12 0-1 2 1 2-36 )36

tous

mâIes

femelles

50,0 (92 I 40,3

56,4 (50) 52,5

37,4 (38) 31,3

(59) 45,9(156) 19,6 (65) tB,6 (35)

(34) 54,8 (84) 33,7 (271 23,4 ( 1 )

(25) 34,8 (63) 15,2 (39) 19,5 (34)

I
I

5.5 Exploitation et Valorisation des Troupeaux

Les ventes d'animaux ne sont pas fréquentes et n'ont lieu qu'en cas
de besoin d'argent. Les mâIes adul-tes sont surtout vendus à
I'occasion de la fête de Tabaski.
Les ovins sont beaucoup échangés contre l-a main-d'oeuvre à certaines
périodes de pointe dans Ie calendrier agricole (Iors du désherbage,
des récoltes). Ce sont surtout les vieilles femelles ayant déjà
contribué au maintien du troupeau qui sont utilisées pour les trocs
et les cérémonies.

t
I
I
I
I
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5.6 Discussions

Caractéristiques des trouPeaux

Le suivi a concerné surtout des grands troupeaux detenus par une
proportion relativement faible des 

-exploitations possédant des ovins
âarts les 3 vitlages. par conséguent te taux d'exploitation pourrait
être sous-estimé- puisque les enlèvements dans les petits troupeaux
detenus aussi par des petites exploitations sont relativement plus
fréguents co*pt-e tenu dés objectifs de I'éIevagg ovin: satisfaire les
besôins monétaires et non monétaires (activités socio-culturelles,
troc contre force de travail. . . ) . La grande taille des troupe?ux
suivis aurait aussi des conséquences sur le sexe des animaux achetés -

En effet, les propriétaires des petits troupeaux ont tendance à
acheter des femellès pour augmenter leur potentiel de reproduction,
tandis gue ceux des grands troupeaux vendent plutôt des mâIes. Les
pertes àotechnigues sont plus importantes dans les grands troupeaux
àrr" dans les peti ts troupéaux car les grands troupequx gui _sont en

Çénérar detenùs par des grandes exploitations font I'objet de moins
d' attention.
La composition des troupeaux est restée constante chez les différents
g.o,rp"" d'âge et de sexe. EIle est comparable à celle décrite par
togol. ( 1 9Bt) . Cette constance dans Ia composition des troupeaux peut
réiulter de I'enlèvement rapide des animaux du troupeau, en
particulier les mâles, comme céla a êtê observé à Tominian par Bosma
èt aI . ( 1 992 ) et dans les systèmes agro-pastoraux du MaIi central p?r
wilson et aI. ( 1 gB3 ) . La proportion dés reproductrices est éIevée
(54t) dont plus de Ia moitlé est constituée d'animaux âgés de plus
de 3 ans.

Performances pondérales

L'effet significatif du sexe sur Ie développement pondérat se
conserve prbUaUlement durant toute Ia période de croissance. Mais
avec Ie nombre restreint de mâIes âgés de 24 à 36 mois, cette
hypothèse n'a pu être vérifiée. Pourtant les mâIes croissent plus
vi te et sont ptus lourds au sevraçJe gue les f emelles ' contme I t ont
montré plusieùrs travaux ( Smith, 1977 ; Arrowsmith et Ward , 1 983;
Macroger.is, Constantinou et Louca, 1 984 ) cités par Khombe ( 1 985 ) .

En août.-septembre r oD constate un ralentissement de la croissance
chez les jeunes. CeIa est peut-être Iié à Ia- prévalence des parasites
gastro-inlestinaux (te pic d'oPG entre aoûÈ et octobre est éIgvé,
onSpn, 1 990 ) , aux condiLions d'humidité dans les bergeries et à la
détérioration de Ia gualité du fourrage naturel. Néanmoins cette
période ne semble pas avoir une grande influence sur la croissance
ùftérieure des animaux puisqu' à partir de I ' âge de 24 mois, Ia
différence de poids entre les animaux nés en différentes saisons
n'apparaît plus. Les animaux nés dans Ie trimesLre 3 dépagsent Ie
s",ri1 de 20 kg à I'âge de 13 mois tandis gue les autres le dépassent
à 1 9 mois pour les trimestres 1 et 4 et à 21 mois pour Ie trimestre
2. Dans les observations de Wilson ( 1 983 ) , cité par Bosma et aI.
(1g91), ce seuil était atteint à 18 mois. Le troisième trimestre
apparaît comme Ia saison la plus favorable à Ia croissance.
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Plusieurs facteurs ont êtê supposés étant à I'origine de la variation
du poids des femelles adultes: Ia gestation, la lactation, Ia saison
et Ia supplémenLation. L'effet favorable de la supplémentation a êLê
constaté sur I'évotution du poids pendant les deuxième et troisième
saison sèche de l'étude. Cette supplémentation semble également avoir
induit les pics précoces d'agnelage en septembre 1 989-1 990 du point
de vue des paysans (voir aussi annexe 9).

Le poids vif moyen adulte est assez conparable aux moyennes citées r
dans la bibliographie pour les ovins de race djallonké en Afrigue de II'Ouest ( IEMVT, 1980 ) ,

Reproduction

l'âge à Ia première mise-bas a été évalué à 17 , 4 mois. La
bibliographie donne des valeurs extrêmes de 9, 5 à 1 4 mois pour le
mout,on Djatlonké de Côte d'Ivoire et 12,2 à 23,7 mois pour celui du
Cameroun (Rombaut et van Vlaenderen, 1976; Vallerand et Branckaert,
1 975 ) cités par Provost et aI. ( 1 980 ) .

Le pic d ' agnelage l-e plus marqué a été observé en octobre-décembre.
Bourzat (19791 , cité par Provost et. aI. ( 1 980 ) a observé sur des
moutons Mossi type race du Sud dans Ie Yatenga, au Burkina Fasso, un
maximum d'agnelage très marqué en novembre-décembre. Selon cet
auteur, les agnelages de décembre correspondent à une conception de
juillet et it émet I'hypothèse qu'à cette épogue, les pluies ayant
permis une bonne pousse de I'herbe, Ie groupage des chaleurs s'est
réalisé par flushing naturel .

L' intervalle entre agnelages mesuré est plus court que I'intervalle
calculé, comme dans Ie premier cas les femelles qui ont mis bas une
seule fois ou les femelles infertiles ont été exclues, L'intervalle
mesuré se situe dans Ia fourchette de 210 à 270 jours habituellement
observée dans les élevages africains traditionnels où Ia reproduction
n' est pas contrôlée ( Dumas, 1 980 ) cité par Murayi, Sayers et Wilson
(1e8s).

Le rapport bélier/brebis est très étevé surtout dans les grands
troupeaux, cê gui fait que les reproducteurs moins performants
part.icipent à Ia monte.

Le taux annuel de reproduction de 115t, calculé sur la base du nombre
des années de femelles reproductrices est acceptable dans les
conditions traditionnelles mais beaucoup plus faibte par rapport à
ce gue l'on observe en milieu contrôIé: 1 25t pour les - grands
troupeaux et 180t pour les petits troupeaux (Bosma, non publié). Des
résultats comparables aux nôtres ont été obtenus danl plusieurs
régions pour Ia même race: 117* au Cameroun (Vallerand et Brânckaert,
t 975 ) ; 1 1 0t en Côte d'rvoire en milieu rural (Ginisty, 19761 ; un taux
plus éIevé ( 1 61 t ) a été obtenu au Nigéria ( Detmers et Hill, 197 4)
cités par Trail et al-. (1980 ) .

I
I
I
I
I
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Evolution des troupeaux

L'évorutlon des troupeaux se caractérise entre autre par le taux decroît annuel . Le tâux de 4,4* est inférieur-â-;"i;i 
"tsei"e-àTominian (9*) par Bosma et al . (1991) et à celui appligué par la FÀO(10r).

Les jeunes dle 0 à 6 nois sont res prus touchés par ra nortarité(29,4*r. Ce taux de_mortalité ors t accèptable par râpport au taux deprus de 60rù observé- par Traoré (1995i sur dles trôripeaux d'ovins-caprins dans un système agro-pastoral du Mali central . -ces mortalitési-nterviennent surtout en septembre-novembre rorsque ra quarité dufourrage naturel a baissé et gue I'infestatioi parasilaire esteLevee. D'autres composantes pathologigues non identifiées peuvent.être égarement responsabres de ces -.oitârita.. pË"âi"l -ia saisonsèche, 1a rnortalité est rerativement limitée chez toutes rescatégories animares. alors que res pertes d'aninaur i ""nt a.-règiËsuite à- la divagation des animauf et à I'attaque 'p;; i"" chiens(noins de 10E des pertes).
Le taux de pertes zootechniques des mâres est prus érevé que celuides femerles dans toutes_ 1es catégori9. d'â9e. -èe phénomèné n'a pà-eu d'explications pour r.a tranche- d'âge de 0 à g ^mois. par contredans res crasses supérieures res mâreJ sont moins nombreux gue lesfeneLles et en prus rors de la divagation, les bériers à ra reèherchede femelles en chareu.r, s,égarent plus facirement selon les paysans.signalons gue la rnoitié des animaux nés sont perdus avant re sevrage.
Exploitation des troupeaux

Le taux d'exproitation totare est de 19,7*, cerui pour r.es raisonsmonetai-res 4,5t qui est inférieur à cerui trouvé à- Tominian (9,9t)
9?:.,8":'n1 ^"!-.r_. (1991 ) et à cerui observé par wilson (tgej)'quietait-cle 1-8'4*. Le taux-d'abattage pour res cérérnonies et re troc éstplus érevé (14t). Le rôre sociojcuiturer àe il éié"aô" L"in (surtout
1"" grands troupeaux) semble donc plus importarit que Ie rôleeconomt_gue, tanati-1 que dans les petits troupeau c,esÈ le rôIeeconomigue gui prédonine.

Productivité

La productivité des ovins comme chez res bovins, peut êÈre anaryséepar trimestre de naissance à I'aide d'un indicè de productivi[é(Tableau 26). on constate gue res deuxième et troisièmÀ t-rimËstre quiconnaissent Ie plus de mortalités probablement à cause descontraintes naturerles que subissent res leunes au sevrage, sontdéfavorable:.è f" productivita. CÀ" contraintes peuvent concerner Lesconditions d'humidité dans res bergéries et re ïiveau d'infestationpar 1es parasites gastro- intestinau-x pour res animaux nés au aeuxièmàtrimestre et les mauvaises conditions d,alimentation de la saisonsèche chaude pour ceux du quatrième tiimescre.
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Tableau 26 . Indice de productivité et taux d'agnelage
de naissance.

( * ) des ovins par trimestre

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

Trim. Survie
de 12 mois

nais. ( t )

Poids Indice Agne-
12 mois produc- lage
(kg) tivité (t)

1

2
3
4

65, 6
42 ,8
63,9
53,7

17 ,7
17 ,1
20 ,8
18,4

11,6 22,2
7,3 27,8

13,3 9,2
9 ,9 40,8

Légende: trim. de nais.= trifiestre de naissance

La meilleure productivité des premier et troisième trimestre est
surtout due à une plus faible rnortalité et des conditions
d'alimentation plus favorables lors du sevrage. Mais le taux
d'agnelage au troisième trinestre est plus bas.

Afin de profiter des saisons favorables à la productivité, Ia
synchronisation des naissances pendant Ie premier et le quatrième
trimestre issues des conceptions du début et de Ia fin de 1'hivernage
mérite d'être renforcée. La tnortatité des jeunes pourrait être
considérablement réduite grâce à Ia supplénentation au cours de fa
saison sèche chaude, Ie déparasitage interne et des bonnes condiÈions
de logement pendant Ia saison des pluies.

Conclusion

La productivité des ovins est acceptable malgré Irimportance des
pertes zootechniques. Presque 1a moitié des jeunes animaux se perd
avant Ie sevrage à cause de Ia mortalité et de Ia divagation. Ces
mortalités sont probablernent dues à f infestation parasitaire et à
d'auÈres composantes pathologiquês non identifiées.

contrairement aux bovins, les ovins sont boujours considérés comme
une propriété du seul chef d'exploitation dans Ia zone de
Fonsébougou. Par conséquent les ovins ne peuvent pas servir de
placement du revenu des parcelLes individueLles.

Les troupeaux ovins se caractérisent par Ia vente fréquente des nâ1es
et/ou leur échange contre la main-d'oeuvre extérieure lors des fêtes
réIigieuses et des travaux agricoles. Les jeunes femelles sont
destinées au remplacement des reproducÈrices âgées. Les effets de ces
objectifs d'exploitation plus extensive sur Ia composition du
troupeau sont tels que les femelles représentent 75t de I'ensemble
du troupeau et les reproductrices (âgées de plus de 12 mois)
constituent 54* du troupeau.

La croissance des agneaux nés au trimestre 3 est bonne mais les
mises-bas y sont très Iimitées. La synchronisation des mises-bas de
novembre à janvier aura un impact positlf sur Ia productivité
numérique et pondérale des troupeaux sans pour autant augmenter les
investissements.
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6 CONCLUSION ET RECOMMÀNDATIONS

te suivi n'a concerné que des grands troupeaux dont r'effectif moyenest supérieur à ra moyenne dé I'ensembtle aes troupeaux des troisvillages. Il était pratiquement difficile à'éffectuer unéchantillonnage valable pouiant couvrir toute J'a ganme desexproitations et des groupes cibles pour ra déterminairion desdifférents paramètres de pioductivité âes troupeaux. Néânmoins cesuivi a permi < de confirmer beaucoup de résurtals bibliographigues
l::f: d'enquêtes rapides (dte 6 à- 12 mois). Àussi t,impàct- dedifférentes saisons de l'année sur r'évolution du poids chez resdifférente_s catégori.es a pu être déterminé. 11 ;;Éi;-lnaiqué ààfaire un diagnos ti c /suivi rapide sur Ie fonct.ionnement du sirstèmecl'el-evage et sès contraintes afin de nettre en prace des testsd' innovations techniques.

La composition des troupeaux semble compatible avec res objectifs despaysans. Les petits troupeaux bovins (de 1à 5 têtes) sontprinciparement constitués de boeufs de Labour. Àu-deLà de 5 têt.es ontrouve des _vaches pour assurer Ie croît du troupeau, la production
des boeufs de labour et d'une guantité prus imporÈanté de f-umier, Lestroupeaux ovins se caractérisent par une ptuJ faibre proportion desmâres- adultes gui sont beaucoup èxproités àt "r* ptêaotiit attce a"sfemerles reproductrices. ces objectifs ne sont qùe partierrementatteints compte tenu du mode de conduite actuel deè tràupeaux.
La productivité actuette des troupeaux est faible chez res bovinsmais acceptabte chez res ovins. ia fructuation saisonnière de rasituation. fourragère qui influe aussi bien sur les performances dereproduction gue sur les performances pondéra.r.es se traduit par un''vr-er- rJ- issement " des troupeaux. En effet les boeufs de labour sontsénérarement sardés .jusilu'à r'âse ;ù -ii.--à;;1";;";[- pressuernefficaces pour éffectuer res travaux. r,es femelles reproduètrièes(res vaches et res brebis) restent égarement dans re-s troupeauxjusqu'à un âse très avancé. cerre situati.àn âZ;";i;-pr;;;biement dela croissance rente et de ra rnaturité tardive de cès animaux maisaussi de la difficulté de l-es remplacer et du problème d;
commerc iarisation du bétail qui connait des contrainles riées à1'existence d'un circuit tradiËionnel mal.iitti"e "inôi-Jtructuré.À cela s'ajoute un taux de pertes zootechniques très érevé chez resjeunes. La reproduction chez res bovins et rès ovins est rimitée tàiIa fl"uctuation saisonnière de ra qualité du fourrage et de l,auseiààd'un mode de conduite bien appropiié.
Les possibilités d'amétioration de r'érevage peuvent être recherchéesà travers plusieurs actions en rapport avec res conditions socio-economigues des exploitations:

La surveiltance stricte des animaux tout au long de I'année.L'organisation du circuit de commercialisation.
La supplémentation des femelles repropductrices après la mise-bas et des jeunes après leur sevrage pendant Ia sàison sèche.La synchronisation des mises-bas avec les périodes favorablesde I'année.
L ' lnclus ion du phosphore dans res suppl-éments .

l_
I
I
I
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- L' introduction de techniques simples de conservation et de
conditionnement du fourraje cultiv-é et des résidus de récolte.

- Contrairement aux bovins; Ia prophylaxie chez les ovins est
ii.itA". Alors un prograrnme d'agents bénévoles en santé animale
fourrait aider à 

- lever cette contrainte (Bosma,1986; Oxby,
1990 ) .

- Une meilleure orqanisation de Ia conduite des tr-oupeaux aux
tâù"t"g"t et dané Ie- temps de-vrait être -envisagée pour une
meiller]re productivité des différentes unités de paysage et des
animaux.

La question de savoir si les ressources fourragères actuellement
ii.i-1é"" devraient être consacrées à I'alimentation des seuls aninaux
de trait ou si elles devraient être destinées aux. jeunes et aux
àrri.*.rr* qui reproduisent devrait également faire I'obje-t d'études
plus appiofondies en rapport avec 1.s conditions socio-économiques
des exploitations.
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A}INEXE I.
Définitions des paramètres technigues bovins

1 Structures des troupeaux

La repartition de l'âge par sexe a été déterminée au aéUut du suivi
(juillet 1986), en 1987, 1988 et 1989 dans ce même mois et à Ia fin
du suivi (juillet 1990). Les boeufs de labour (mâIes castrés) sont
inclus dans Ia catégorie des mâles adultes de plus de 4 ans. Ainsi
le nombre des mâles adultes ( v inclus alors Ies mâIes entiers )
surestime Ie nombre des boeufs de labour. Les vaches sont des
femelles de plus de 4 ans ayant déjà mis bas. Àlors leur effctif peut
être surestimé par Ie nombre total des femelles de plus de 4 ans gui
comprend aussi les génisses.
L'âge des animaux au aéUut a été déterminé selon deux méthodes: par
Ia dentition et par I'estimation des paysans. La date de naissance
est déterminée au début du suivi comme suit: si un animal est classé
dans Ia catégorie d'âge de Y-X ans la date de naissance est fixée sur
1 février de 1986-X.
Dans Ia composition des troupeaux les catégories animales suivantes
ont êtê distinguées:

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

veaux
Lauri I lons
taureaux
boeufs de labour

veI Ies
genisses
vaches

1 987-1 988 (DRSPR , 1988 ) .

Les veaux jusgu'à I'âge de 12 mois ont
d'une portée de 1 50 kg. Ce même peson
le poids à Ia naissance.

= mâIes de (= 1 an;
= mâles de 1 -4 ans;
= mâles entiers de ) = 4 ans;
= mâIes castrés de )= 4 ans utilisés

pour la traction;
= femelles de (= 1 an;
= femelles de 1-4 ans;
= femelles de )= 4 ans.

2 Croissance et évolution pondéraLe

Pendant Ia période de juitlet 1 986 à mai 1 988 les animaux ont été
pesés,avec une pèse-bétait et en même ternps le tour de pqitrine a été
mesure avec un ruban zoométrigue. La corréIation éIevée entre J-es
résultats de ces deux méthodes (DRSPR, 1988) a fait gu'à partir de
juillet 1 988 le poids des animaux de plus d'un an a toujours été
estimé avec Ie ruban zoométrigue. Le tour de poitrine correspond avec
le poids comme indiqué dans Ie rapport pour Ia Commission Technigue

été pesés à I'aide d'un peson
a été utilisé pour déterminer

Chez les animaux de dates de naissance connues, f influence du sexe,
de la saison de naissance et de I'année de naissance sur le
développement pondéral par étapes de six mois est déterminé par
analyse de variance. L'analyse de variance a été faite par facteur
avec 1 ' âge comme covariable . Dans les graphigues l-es poids moyens
sont donnés par deux mois, comme il y a toujours un intervalle de
deux mois entre les dates de pesées.
Chez les animaux de dates de naissance estimées, Ie poids mature par
sexe est déterminé.
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Pour res animaux adultes (> 4 ans) gui ont à peu près aÈteint reurpoids adurte, l'évolution du poids fendant ra-période du suivi est,determinee. Par animar re poids reratif à la date x est carcuré commesuit: poids relatif 1ç = (poids x/poids au début). Les animaux quientrent dans le groupe des adul tes bu ceux qui étaient absents, s6ntincLus_ à partir de Ia prernière date de -pesée. Leur poids sontcorrigés par la division ivec re -poids reratit des animaux du premiergroupe. Àinsi I'animal entrant à Ia deuxième pesée, ayant ui poids
yi.f 9.200 kg est supposé avoir atteint par exèmple 1lO1 du poiâs audébut. son poids début est carcuré et utilisé pour déterminer lepoids début de I'ensemble de l'échantillon.
Par date de pesée le poids moyen relatif est caLculé par sexe. Lepoids reratif nultiplié par Ie poids début donne re pôids absoru.Àinsi r'évotution du poids relat-if pendant les deux ais du suivi aété détermi-née.

3 Reproduction

Comme paramètres de reproduction ont été calculés:
- la^repartition des vêIages pendant 1'année;
- 1'âge au premier vêlagej
- le taux de fertilité;
- f intervalle entre deux vêlaqes.

La^repartition des vêIages a été-déterminée par mois.
llâge a^u premier vêlage a été déterminé che-z les génisses dont iIét.ait sûr_ qu' il s '-ag_isÀait de ]-eur premier veau. Àf i; d ' avoir un plusgrand nombre de génis-ses qui_ ont mis bas pour la prèmiere fois, desvêrages survenus après ra période du suivi ont été incrus dans radètermination de 1'âge au premier vêtage.Le taux de reproduction (tx reprod) a été calculé comme suit:tx reprod = (nombre des veaux nés dans Ie troupeau)/

(nombre d'années de femelles productives
dans Ie troupeau).

Les veaux-gui. sont nés morts et les veaux dont on ne connait pas Iamere ont êté incrus dans re nombre totar. des veaux nés. une fèmetree;! productive à .partj.r de I'âg_e moyen à Ia prèmiere conception.rJ'age a Ia conception est estimé comme l'âge moyen à la pràmièremise bas moins Ia période de gestation (9 moi.s). -

Le nombre d'années de femelles productives est le temps gue chaqueanimal a passé dans le- troupeau à partir de I'âge à Ià p;b"rté i;;tenant compte des entrées et des sorties des cerlains aninaux).L'intervalle entre deux vêIages a été calculé ."^ÀÀ 
".ri[,''.-intervarre = (nombre d'années de femeLres

reproductrices dans Ie troupeau ) /(nombre de veaux nés dans le troupeau) .une femerre est reproductrice- à partir de 1'âge moyen à ra prerrièremise bas. Le nombre des années de femelr-es leproductrices est retemps que chaque -animaL a passé dans l-e troupeau à partir de _'â9emoyen à la première mise bas (en tenant co*ite des'entrées et cessorties de certains animaux).
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4 MortaLité et perte

Comme paramètres de mortalité ont été calculés:
1a repartition des mortalités pendant I'année1
le taux de mortalité pour Ies différentes catégories d'âge.

La repartition des mortalités a été déterminée par mois.
Pour I'analyse de Ia mortal-ité les différentes catégories d'âge ont
été traitées séparement, à savoir: 0 6 mois

6 12 mois
12 36 mois

> 36 mois.
Le taux de mortalité (tx mort) a été calculé comme suit:

tx mort = ( nombre des animaux morts dans une
catégorie d'âqe ) /

( ( total des jours des animaux dans cette
catégorie d' âge1. I tz65 ) ) .

Les durées des animaux dans les catégories d' âge di fférentes sont
déterminées à partir du moment. où I'animal entre dans une catégorie
d'âge donnée jusqu'au moment où il passe à une autre catégorie ou
jusgu'au moment de son enlèvement du troupeau. Si un animal d'une
catégorie d'âge donnée meurt, il reste inclus dans cette cat.égorie
pendant toute la période pour évit.er une surestimat.ion de Ia
mortalité.

Définitions des paramètres technigues ovins

1 .S truc tures des troupeaux

La répartition de I'âge par sexe a été déterminée au début du suivi
( juillet 1 987 ) , en juillet 1 988, en juillet 1 989 et à Ia fin du suivi
( juin 1 990 ) . Les mâles castrés sont inclus dans la catégorie des
mâIes adultes, Ieur nombre étant très Iimité.
L'âge des animaux au déUut a été déterminé selon deux méthodes : par
Ia dentition et par estimation par les paysans.
Dans la composition des troupeaux Ies catégories animales suivantes
ont été distinguées:

I
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I

agneaux
bér iers
agne 1 I es
brebi s

= mâles de 0-1
= mâles de > 1

= femelles de
= femelles de

2 mois;
2 mois;
0-12 mois;
> 12 mois;

2 Croi ssance et dével-oppement pondéral

Le poids à Ia naissance a été déterminé avec un peson d'une portée
de 5 kg. Les autres poids ont été déLermj-nés à I 'aide d'un peson
d'une portée de 1 50 kg.
Chez Ies animaux de dates de naissance connues I'influence du sexe,
de 1a sai son de nai ssance et de I ' année de nar s sance sur le
développement pondéral par étapes de six mois est déterminée par
analyse de variance. L' analyse de variance a été fai te par facteur
avec l'âge comme covariable. Dans les graphiques les poids moyens
sont donnés par deux moi s , comme i I y a toujours un interval le de
deux mois entre Ies dates de pesées.
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4 Mortalité et perte

comme paramètres de mortalité ont été calculés:
- Ia répartition des mortalités pendant I'année;
- le taùx de mortalité pour les différentes catégories d'âge.

La répartition des mortalités a été déterminée par mois.
Pour 1'analyse de la mortalité les différentes catégories d'â9e ont
été traitées séparement, à savoir: - 0à6mois;

- ,i i l? il3i:',".
Le raux de morraliré (rx morr) . étE c.r",]i: lSii; '"t.,tx mort = (nombre des animaux morts dans une

catégorie a'âge ) /
( (total des jours des animaux dans cette
catégorie d'âge)/( 36s) ).

Les durées des animaux dans les catégories d'âge différentes sont
déterminées à partir du moment où 1'animal entre dans Ia catégorie
d'âge jusqu'au monent où it passage à une autre catégorie d'âge ou
Uien iusqu'au moment de son entèveÀent du troupeau ou jusqu'à la fin
du suivi. Si un animal meurt, il est inclus pour toute Ia période
dans la catégorie d'â9e à laguel.Le il appartenait ceci, pour éviÈer
une surestimation de Ia mortalité.
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Chez les animaux de dates de naissance estimées Ie poids mature par
sexe est est.imé.
Pour les femelles adultes ( > 3 ans ) qui ont plus ou moins atteint
Ieurs poids adulte l'évolution du poids pendant Ia période du suivi
est déterminée. Les mâIes ont été exclus de cette analyse, comme il
n'y avait presgue pas de données sur les mâIes adultes. Par animal
Ie poids relatif à Ia date X est calculé conformément à la même
méthode appliquée chez les bovins. I1 en est. de même pour le poids
absolu.

3 Reproduction

Comme paramètres de reproduction ont été calculés:
Ia répartition des agnelages pendant I'année1
I ' âge au premier agnelage;
Ie taux de fertilité;
Ie taux de jumelagei
I' intervalle entre deux agnelages.

La répartition des agnelages a été déterminée par mois.
L'âge au premier agnelage a été déterminé chez les brebis nées après
1 janvier 1987; Ia date de naissance est connue ch'ez ces animaux et
i1 est raisonable de supposer gu'elles n'ont pas encore fait un
agnelage avant le aéUut du suivi.
Le taux de reproducton ( tx reprod ) a été cal-culé comme suit :

tx reprod = ( nombre des agneaux nés dans Ie troupeau ) /
( nombre d' années de femelles productives
dans le troupeau).

Les agneaux qui sont nés morts ont été inclus dans Ie nombre total
des aqneaux nés. Aussi les agneaux dont Ia mère est inconnue, mais
qui sont surement nés dans les troupeaux, ont été inclus dans ce
calcul.
une femelle est productive à partir de l'âge à la première
conception. L'âge à Ia conception est estimé comme 1'âge moyen à la
première mise bas moins Ia période de gestation ( S mois ) .

Le nombre d'années de femelles productives est Ia somme des durées
que chaque animal a passé dans le troupeau à partir de I'âge à la
puberté ( en ténant compte des entrées et des sorties de certains
animaux ) .

Le taux de jumelage (tx jum) a été calculé comme:
tx jum = (nombre des jumelages)/ (nombre des agnelages).

Dans le nombre des agnelages chaque jumelage a été inclus comme un
agnelage.
L ' interval-le entre deux agnelages a été calculé comme suit :

intervalle = (nombre d'années de femelles
reproductrices dans 1e troupeau ) /

( nombre des agnelages dans Ie troupeau ) .

Une femelle est reproductrice à partir de l'âge moyen à Ia première
mise bas.
Le nombre des années des femelles reproductrices est Ia somme des
durées gue chague animal a passé dans Ie troupeau à partir de I'âge
moyen à Ia première mise bas (en ténant compte des entrées et des
sorties des certains animaux) .
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AIIINEXE II.

Fiche de suivi bovin
DRSPR/VF

1 989

Nom du propriétaire
Nom du village
Age ou date de naissance

Poids

vl- I

CARTE D'INFORMATION DES RUMINANTS

Numéro de I'animal :

sexe (YUF ) :

Poids à la naissance:

Numéro de la mère :

Date Tour
Pesée Poitrine

en Cm

Date Tour
Pesée Poitrine

en Cm

Date Tour Poids
Pesée Poitrine Estimé

en Cm en Kg

Poids
Estimé
en Kg

Poids
Estimé
en Kg

1

2

3

4

5

6

7

I
9

10

11

12

13

14

15

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

Fertilité et fécondité

Date de mis-bas Nq du
velage

Ns du
veau

Sexe
(M/F)

Poids
en Kg

Remargues

Santé

Date de
Traitement

Symptômes Analyse Tra i tement

Enlèvement

L'animal Perdu
Raisons:



Fiche de suivi ovin
DRSPR/VT

1 987

Nom du propriétaire
Nom du village
Àge ou date de naissance:
Numéro de Ia nère :

Poids

viii

Fiche de suivi des petits ruminants

Ovin/Caprin
Numéro de I'animal :

sexe (M/r)
Poids à Ia naissance:

I
I
I
I
I

Datg de Ia
pesee

Poids Datg de la
pesee

Poids Datg de Ia
pesee

Poids

I
I
I
I
I

6

7

B

9

10

11

12

13

14

15

Fertilité et fécondité

Date de mis-bas Nc des agneaux Sexe Poids Remarques

I
I
ISanté

Date de
Traitement

Symptômes Analyse Trai tement I
I
I
I

Enlèvenent

L'animal est: Mort Abattu Vendu Perdu Date :

I
I
I

Raisons:
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ÀI.INEXE III

Tableau A.

Tableau B.

Pluviométrie

Pluviométrie ( en
1977 à 1990 dans

Pluviométrie (en mm) par mois pendant la période
1977 à 1990 dans le village de Fonsébougou.

mm) par mois pendant Ia période
Ie village de Faniéna.

ANNEE
MOIS TOT

mar I avr I mai I i":. I l"i I aoû | ".n | ":,.:_l "."
1977
1 978
1 979
1 980
1 981
1982
1 983
1 984
1 985
1 986
1 987
1 988
1 989
1 990

I'i
lT:

ll

78
16
44
85
29

105
0

67
68
11
71
68
49
99

l'rfl
lrill
| 133 

|

tliil
lfii I

FI
'il
'!l

il

21
42
13
90
23
76
13
76
91

101
0

28
0
8

11
136
130
117
101
175

67
6B
60
74

125
20
49
79

96
112
169

86
103
122
97

160
143
138

B7
177
133
177

156
151
134
172
30s
156
187
153
226
270
199
251
214
155

220
287
232
224
274
207
192
138
199
244
173
2s8
341
254

838
1 068
988
922
929
966
746
845
973

1 005
775
996
920
974

ANNEE
MOIS TOT

mar I avr I mai I l"i I l"i I aoû I ".n I oct I nov

1 978
1979
1 980
1 981
1 982
1 983
1 984
1 985
1 986
1 987
1 988
1 989
1 990

3
78

0
0
0
0

49
35

0

0
0
0

,:t-39 I 130 | 146
133 I 20e I tza
123 | 88|t218
132 | 1s4 | 360
215 | 141 | 176
87 I 110 I 142
84 | rrz I 13e
4s12191282

116 I 84 1243tl4s | 180 | goz
ss | 11s | 224
4e1171114s

l-l-
2s2 | 372 | 18
26e l20el 73
28ei|267 | e8
402 l206l 46
286 | 11s I 137
21sl22s I 4
133 I 146 I 63
175 I 161 I 41
253112el| 2

ll
2Tolzao I sa
3s6 I 1e8 I 34
2881|207 | 7s

958
1 108
1 173
1 318
1 139
788
750

1 048
903
723

1 153
982
942
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AIINEXE IV Répartition des animaux sur les exploitations

En juillet 1 990 on a fait un inventaire de tout Ie bétaif dans
Ies 3 villages de recherche. Si I'effectif des bovins augmente
I'effectif des petits ruminants augmente aussi. Les exploitations
gui ne possèdent pas de bovins, D'ont également pas beaucoup de
petits ruminants. Le même constat peut être fait quant aux ânes.
Les ânes sont utilisés particulièrement pour Ie transport et ne
sont pas beaucoup utitisés pour les travaux champêtres ( à
I ' exception peut-être du semis avec Ie semoir ) .

Tableau C. Effectif moyen et (entre parenthèges) 1'écart type d._q bovins,
ovins, caprins et ânes par exploitation par groupe d'effectif
bovin dans les 3 villages de recherche, juillet 1990 (Dossier
DRSPR section zootechnie) .

I
I
I
t
I
I
I

Eff. bov
par expl.

Nbre d'
expl.

Effectif
bovins

Ef fecti f
ovins

Effecti f
caprins

Ef fecti f
ânes I

0

1- 5

6-10

11-20

21-30

31-40

>40

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

17

19

25

9

12

12

0 (0)

2,9 (1 , 1 )

7,8 (1,4)

14.9 (2,5)

25 ,6 (2 ,2)

35, 5 (3,0 )

65,0 (21,0)

0 (0) 12

0,3 (1 ,2) 3,4

3,2 (5,5) 4,7

9,2 (10,5) 8,2

12,3 (12,5) 5,9

23 ,2 (22 ,5) 1 0, 1

28,8 (33,1) 18,9

0 (0)

0,9 (1,4)

2,0 (1,3)

3,6 (4,0)

4 ,2 (2 ,0)
2,8 (1,6)

5, 0 (2,6'

(0)

(4,5)

(4,5)

(7 ,4)

(4,1)

(8,6)

(21 ,6',)

Sur un total de 95 exploitations iI y a seulement 51 gui
possèdent des ovins, tandis que 77 exploitations possèdent des
caprins. La répartition des caprins est plus homogène que celle
des ovins. Ceci doit être attribué au fait que les caprins sont
considerés comme une propriété individuelle, gui peut être éIevée
par n' importe gui, même les femmes. La gestion des ovins est
traditionellement réservée aux chefs d'exploitation.
La présence des ânes dans les exploitations est généralisée,
comme 83 sur 95 exploitations possèdent des ânes.
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AI{NEXE V.

Structure des troupeaux bovins

Le structure des troupeaux suivis
est présentée dans les figures A à
pourcentage femelles est visible.

pendant Ia période de I'étude
D. Une augmentation tégère du

Figure A. népartition de I'âge des troupeaux des études de cas
( juillet 1986) (ll = 2691 .

Cat. d'âge (annêec)

r14
13-14
l2-13
1l-12
10-11
g-to
8-9
7-f3
a-7
6-6
4-6
3-4
2-3
1_2

o-l

I Fcmaf lcr ffi Mal"s

240E
I du lroupeau

10

E o.t
uMt.s
uÆ o.t

Q o.t
te@+.o

srru\c
a.zffia-s

z.c@t
crug.c

g.z s.s

+:@+e
s.t g.z

ts@tc
t.t c.c

troupeaux des études de casFigure B. Répartition de
( juillet 1 987 )

I'âge des
(w = 278)

Cat. d'âga (annêec) I Fcmclfcr WVHalct

r14
13-r4
r2-13
1f-l2
10-tl
g-to
8-9
7-8
0-7
6-6
4-5
3-,1
2-3
'l-2
o-l

o.t B o.t
I o't

tt@t
z.a 4/77V z.c

ttffiz.e
22 2777777) s.a

z.c@z.t
tt@s.t

ts@t.t
e@g.s

st 2777V2 t.s
q:c

c@t.r

-



Répartition de
(juillet 1989)

xt- L

troupeaux des études de casI'âge des
(N = 287)
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Figure C.

Figure D. Répartition de
(juiIlet 1990)

I'âge des troupeaux des études de cas
(tl = 313).
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Figure A. Répartition de
( juillet 1 987 )

xiii

1'âge des troupeaux des études de cas
(n = 349).
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Figure B. Répartition de I'âge des troupeaux des études de cas
(juillet 19BB) (N = 379',.
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À}INEXE VI Supplémentation

Dans Ie tableau D on peut observer gue Ia guantité d'aliment
Uétait utilisée par exploitation ne diffère pas beaucoup d'une
année à I'autre. Toutes ces exploitations ont participé au suivi
des deux espèces sauf les exploitations 1 et 2 gui n'ont pas été
concernées par le suivi ovin.

Tableau D . Quant,ités d'aliment bétail ( en kg ) utilisées par
les études de cas de 1985 à 1990.

Année
ExpI

1 986 1 987 1 988 1 989 1 990

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

1

2

3

4

5

6

1

0

1 000

s00

3000

1 500

3 000

3 s00

3s0

1 000

s00

3000

1 500

300 0

4500

3s0

Bs0

1 000

2s00

2000

3000

3000

400

750

s00

3000

2000

27 50

4250

300

1 000

1 000

3 000

2000

3000

3000
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ÀI{NEXE VII

xv

Relation entre l-es vêIages et I-a pluviométrie

La répartition des vêlages entre 1987 et 1 989 et de la
pluviométrie 9 mois avant (au moment de Ia conception) montre que
par annee il y a un pic qui suit Ia pluviométrie. Àprès ce pic
if y a encore un deuxièmg pic grâce aux résidus de récoltes.

I Figure E. La répartition 9"" vêlages dans.Ia période de 1987 à
1 989 et de la pluviométrie 9 mois avant.
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IÀIiINEXE Vrrr

Les entrées et
juillet 1 990

xvi

Répartition des entrées et sorties par deni-année
chez les ovins

Ies sorties pendant Ia période de juillet 1 987 à I
sont présentés dans Ie tableau A. I

Tableau A. Entrées et sorties entre juillet 1987 et juillet 1990. I
ENTREES ET SORTIES

Agnel ages

Année Période
I

tlrr I II

Mortal ité Perte Troc Cérénron'ies Vente Don

Période

t I rr

Pér'iode

t I II

Période

r I rr

Période

t I rr

Pér'iode

t I rr

Période

' I rr

'r987

1 988

1 989

1 990

- 101

10] 95

9s 109

35

27

57

70

24

21

10

-9
51 32

388

0-

- 13

10 21

920

0-

_ 10

16 I

13 6

5-

-7
84

13 2

1-

-3
1't
30
3-

Le nombre enrégistré des entrées et toutes les sorties dans ta période
de janvier à iuittet 1990 est très bas comparé avec les nombres trouvés
dans la même période dans les deux autres années. Comme il nty a pas
d'explications plausibles, sauf probablenent Ie cas d'un enregistrement
incomplet, on a préferé exclure les données de Ia dernière année des
analyses.
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ÀNNEXE rX Répartition des agnelages pendant la ;Ériode du
suivi

La répartition des agnelages Pendant ^Ia 
période de juillet 1987 à

iuilret 1990 (cf. ri;i;;J';""Ëtè "" 
1987 ei 1988 un pic da-ns les mois

ÉT;Ë;t;-à i""."tui;. La concePtion a eu rieu alors au début de ra
saison des Pluies. 

"e"- r-gài ie P+c- g'agnelage commence déJà en

seDtenbre, ce qui aoiË"etr-"--"tt.iurïà 
-a 

-Ia Éupplérnentation pendant la
!Ii!àî--rétr,à-ple.càé"Ë..-apré"-r" pig.à la fin de r'année iI v a un

deuxième pic d'ugrr"i"-gî"-â;;; r;'période de mars à rnai grâce aux

résidus de récoltes. -srr- àutre Ie nombre restreint des mises-bas pendant

fàs aetttiets six mois du suivi est nettement visible'
Fiqure D. Répartition des agnelages Pendant Ia période entre- juitlet 1987 et juillet 1990'

Nbre d'agnclageg Pluvlomôt;|e (mm) 5 molc svcnt
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