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L INTRODUCTION/JUSTIX'ICATION
L'un des objectifs de la plupart des états Afrioains est la recherche de I'urtosrfisance alimentaire' læ

lvlalipeutrépondreÈcaobjectifàtraverssespérimetresinig.,és,plusparticulièrernerrtceuxdela

zone Office du Niger grâoe à ltntensifcation de la riziculture'

Ceperrdantplusierrrsêânerrtssontindisperrsablespourpaworiràcetteirrtensificuion.Asavoir:

r, l\rtilisation des variaés plus productrves répondant aux engnis et non photosorsibleg

+ une bonne fertilisation des sols,

* une bonne maîtrise des techniques a du calerdrier culturd'

En etret, on sait en agriculture que la productivité à I'hectare est très étroitement liee à la péparation

dusoletarrrespec{ducalerrdrieragicol".L'emploid'animauxdetraitcommesouroedetraction

pourl,agriorltureestgénéralementconsiderécommeunetechniqueappropriéepouraiderlespetits

agrioulteurs. cependant si la ctlture attelée constitue actuelleme'nt un des moye l préconisés pour le

developpemerrtrural,unebonnealimerrtationdesboerrfsconstituel'unedesconditionsesserrtielles

poursarfusste.LazoneofficeduNigerétaitcorrnrrepourdaxculturesdereirte:lecotonetleriz.

Plustan(lecotonaétéabandonnéurproûtduriz.Iæsemisàlavoléedurizdepuisquelçesannees

aetéprogressivementabandonnéauprofitdurepiçage.orpourstteindredebonsnivearrxde

rendernent, ce repiquage doit etre réalise à un certain ôge des plants. Les trrvaru< de prçaration du

sol doivent être teflnines avant que les jeunes plants e,n pépinière atteignent 30 jours' seÙil connu des

riziculteurs de l,ofrce. c,est pourquoi ils recherchent un repiquage le plus proclre possible de celui

conseillé(2ljounapêssemis).ordeserrquêtesréa|iséesarrpresdespaysa$montreftqueoes

derniers ne maîtris€Ût pas de façon imparfriæ leur calendrier agricole' ces difÉolhés pourraie'

s,oçliçerparunfaibleniveaud'equipe,rrentnotamrnerrtenboeufsdelabouroulerrrlelrteurdans

lo<écution des trarvarm. En ûn de saison seche qui correspond au debut des labours I'alimentation

des boore se fimite pour la plupart aux résidus de riz sur casier de faible valanr alimentaire et au son

de riz' or c,est pendarrt la même pé,iode qoe ces animarx sont le plus solicités pour les travarr'(

Alors les questions suivantes se pos€nt : les strarfuies d'alimentation retemres pernrettemt-elles de

frire frce à la denrande en traction animale? pourrait-on augmenter le rendernent de ces animaux par

I'amelioration de I'alimentation?

I,a préserrte aude se situe dans le cadre de l'affouragement et le conditionnemerrt des boerrfs de

labour. Elle frit suite à une première étude menée par lu.RD.o.c en collaboration avec IESPGRN

de Niono sur l,utilisation d'un complément nommé premix au colrrs de la campagne 1996. La
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collaboration s,est élargie avec la participation cette année du Programme Bovin du centre de

Recherche Agronomique de Niono'

Le test, objet du présent mémoire vise à introduire dans les exploitations de la zone office du Niger

deux formulations de ce supplément dans la ration de base des boeufs de labour' Les résultats

portent sur l,ingestion, l,évolution pondérale et la performance des animaux au travail' Le test est

conduit en deux milieux :

En station: Le test conduit en station vise à quantifier de façon précise le niveau d'ingestion des

deux suppléments et leurs effets sur l'évolution pondérale des animaux'

En milieu réel: Il a pour objectif d,évaluer les effets des deux suppléments sur les performances des

boeufs de labour (évolution pondérale et rendement au labour)' Il s'agit également d'évaluer

l,adoption des deux technologies par les paysans. celle-ci suppose que les paysans sont en mesure

de rassembler les ingredients necessaires à la fabrication des deux premix et de les produire au niveau

de leur propre exploitation. L,utilisation d'une formule dans une catégorie d'exploitation tient compte

desconditionssocio-économiquesdecelle-ci.

Dans ce document nous nous intéresseront surtout aux résultats obtenus en milieu paysan' ceux de

la station ont été traités en détail par A. Doumbia dans le cadre de son mémoire d'ingénieur

zootechnicien (1997).
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II.CADRE DE L'ÉTUDE

2.1. hésentalion de la zone office du Nieer

2.1.r. Traits-pllSlre.

a) Localisation eéosaohîaae :

L,office du Niger, le plus grand (45 000 ha) a le plus ancien périmètre inigué de I'AAique de l'ouest

est situé en plein coeur du Mali, dans la région de Ségou (à 350 km de la capitale Bamako)'

b) 9w:
Ilseoaractâiseparlafaiblesserelativedesprécipitations(460mm/anenmoyennezur|esvingt

demières annees, 600 mm/an sur les vingt pécedentes) a par leur ifégularité inter-annuelle

marquée. comme dans la plupart des regions sahéliermes, trois saisons se succèdent, définies par la

plwiometrie et les températures :

o l,hivernage : saison des pluies, qui dure de mi-juin à oc.tobre' voit tomber l'esserrtie| des

precipitations ;

r la saison seche ûoide : qui dure de novenrbre à mi-février, avec des temperatures minima pouvant

descendrea|n(alentoursdel0oCetdesmaJdmanedçassantpas30oC;

o la saison seche : s'aendant de mi-février à mi-juin, pendant laquelle sont enregistrés les mo<ima

de tanrperature (plus de 40oC pour la moyenne des maxima en mai) '

c\ Hwlms@hitt

Ltinigation de la zone office du Niger est entièrernent assurée par les earx du fleuve Niger dont la

crueestcommandeeparlespréoipitationstombartsurlebassinzupâierrrerrGtrinéeadans

l ortrênre zud-ouest du Mali. Le morimum de la cn"re se situe en septernbreoctobre, le débit moyen

annuel est d'environ I 500 m3/S (Cournârté'1996)'

La déviation d,une partie des eaux vers les zones irriguees est permise par le barrage de Markala qui

relève leur niveau d'environ 5 14 mais qui rt'a urcun Iôle de éservoir. L'acheminement des earx

jusqu'aux casiers, situés entre 70 et 150 km au norrd du flerve pour la plupart' est assuré par des

grands canaux adducteurs correspondant le plus souvent au lit des anciens falas (Molodo' Bokiwère)

qui ont eté endigués.
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L,irrigation est possible toute l'année, cependant les surfaces irrigables en awil-mai sont limitées à

cause des faibles débits du fleuve et de la nécessité de ne pas détourner toute I'eau vers les casiers de

I'Office du Niger.

d) Sols :

Le terrain est constitué par une mosaïque de sols complexes d'origine alluvionnaire à dominance

argileuse. En traction animale ces terres sont difficiles à travailler à sec coilrme en saturation' La

texture de ces sols est très variable (argileux, argilo-limoneux, limono-sableux) avec une dominance

lourde. Ils sont pauvres en matières organiques et sont légèrement acides (Sow, 1983)'

Tableau z.r. : classification vernaculaire des sols de I'office du Niger.

formation dunaire très sablonneuse

sol beige, sablo-limoneux, battant en saison des pluies, très dur en saison sèche' très

faible cohésion, forte affinité pour I'eau'

sol rouge, sable limoneux-argileux, généralement friable en zurface' provenant de

l,érosion des dangas; peut se couvrir d'un gravillon femrgine'x dans les zones très

érodées.

sol beige noirâtre, analogue au danga, mais plus riche en limon et matière organique

sol brun, argilo-limoneux, très compact avec fente de refait fréquente'

sol dian très argilzun, largement qrevassé'

sOl noir, très argileux, à structure friable en Surface, contenant de nombretx nodules

calcaires et largement crevassé. Forte cohésion des agrégats colloldaux, faible affrnité

pour l'eau.

sol boi ardoise, limoneux, compact, pouvant être crevas$, fond de mare'

sol à nombregses tâches ocres, généralement au fond de mar.es ou marigots'

sol noir, limoneux-argileux, généralement ftiable en surface, riche en humus, non
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source: E.Bélime. Iæs travaux du Nigpr (p.lz). ialteau confirmé por les étudæ du laboratoir€ d€s sols de roN après

1952

Cessolsprésententdesattitudesdifférentesfaceàlatraction;lesplusdifhcilesàtravailteretant|e

moursi et le dian-père et le plus facile le seno'

e) Wétdion:

Lavégétationde|azaneofficeestgénéralementcelledesformationssalréliennes.Avecles

aménagementstrydro-agricoleqondistingredeuxzonesdiffererrtes:deszoneshydromorphes

inigueesetlesterrainso<ondés.L'instabilitépluviometriqueacharrgélepaysageagro-pastoraldela

zoneenreduisantlaproductionprimaire(parcoursetcultureseche),ettaconduitedesanimaux

(concentration des animaux autour des casiers)'

o La zone lAdrcmorPhe iniguée :

Lavégetationsurteres<marginales>(horscasiersnonexptoités)estàdominancedeCallotrryis

proaeru,deBauhiniara|escenserdel*ptadenia|ustataparnilesquelssorfdisséminésdesacacias

(ssp) rabougris , Conbretum miÛantum d Guierra sewgalensis sur des sols sablonneux ;

Pteracæptrs lucens' I*s canaux sont envahis par le typta' Ces aôustes constituent des essences

fourragères très appetées par les petits ruminants'

o La zone de calture sèche :

Les formations végétales dans cette zone sont clùsemees et pres€ntent des epineux courts rabougris

cnwrc Ziziplar nauritiûn, Acacia alæacærtla' Vu adansoia L'émondage modéré de ces

aôres alimente le baail en période seche'

Les. plages herbeuses sont constituées $s€ntiell€ment de schoenefeldia gracilh' zornia glochidiata

et autres qui dominent les parcours des animux'

2.1.2 ùfrIiq humain :

|.a,znleofficeduNigercorrespondàunpeuptemerrtassezdiversifié.Eneffettoutestesethniesdu

Maliysontreprésenteês.I,êsprerniershabitantsseraierrtvenusàlazuitedestravauxd'aménagement

de l,office du Niger et sa mise en valeur. I-es principales ethnies sont : les bambaras' les miniankas'

lesmossis,tesbozos,tespeuls,lessonghois,lestouaregs'lesbellahs'lessarakoles'etc"'

I
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2.2.1. Dvnamiaue il'evolation :

AvecleseauxdufleuveNigeretlesplainesdesondeltaintérieur,leMalipossedeunimportant

potentiel pour finigation' Afin de le valoriser' de grands amâlsgernents furent realises à partir de

lg2getdescolons,venusdetoutleMalietduBurkinaFaso,furentinstallégsouverrtdeforce,à

partirdelg35.CespaysansétaientfortementencadrésparloN.Lobjectifetaitd'iniguerunmillion

d,hecares que l,on cultivenait eû coton (pour alimentu l'industrie to<tile française) et en riz (pour la

consommation du Mah a des territoires voisins)'

Cetobjeotifnajamaisétéatteint'lasupoficieamuragéenedépassepas55000ha(surles950000

haquepermettraitd'inigrrerlebarragedeMarkala)'lasuper'ficiecultiveeenttzéfÛû'd'environ45

000ha.Lecotonfutabandonnéerr1970,àcauseduparasitismgdumar.rvaisdrainageetde

l,obtention de rendements équivalents à ceux de la culture pluviale dans le sud du Mali' Pour faire

faceàladégradationdelasitrationalimeneairerlupays(arrtosufEsarrtenceréalesetmême

orportateurjusqu,àlafindesannéeslg60,ilestprogressivementdeverrudéficitaireetimportateurde

ù),taccentfutmiszurlaorltureduriz.lanrcéeerrlg66,laculturedelacanneàsucreaarrssieté

développee, en régie (3 500 ha environ)

DesprojasdedéveloppurrentontévoluédanslazoneparmilesquelsleprojeRETAILinitiéen
1986.

2.2.2.

Le projet Retail I et II (19g6-19g4) est un projet expérimental d'intensification de la riziculture '

Initié en 19g6 dans la zone de Niono sur une première tranche de réhabilitation de I 500 ha' il a été

conçu comme projet de reaménagement sur la base de l'optimum technique et du reaménagement

complet du réseau jusqu,au tertiaire. Les options retenues étaient la régulation des plans d'eau et

débit au moyen de module à masque en tête d'arroseurs, le latéritage des pistes et des cavaliers

primaire et secondaire , le planage et le compartimentage poussé des parcelles'

En janvier lgg5 l,uRDOC (Unité de Recherche-Développement / observatoire du changement)

rattaché direcrement à la zone de Niono prend la suite du volet Recherche-Développement du projet

Retail , dont l,objectif est d,appuyer res producteurs et leurs organisations'
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L,intensification de la riziculture (double culture et augmentation du rendement) a permis au Mali de

s'approcher de I'autosuffisance alimentaire en iz et pourrait permettre des exportations- Compte tenu

de la maîtrise technique dont font preuve les paysans dans la zone d'intervention du projet , I'accent

en matière de Recherche-Développement est désormais mis sur les points suivants:

. la pérennisation des niveaux de rendements ;

. la maîtrise des coûts de production dans le contexte post-dévaluation;

. appui à la diversification dans les casiers rizicoles ;

. le renforcement des relations riziculture-élevage, avec pour objec'tif d'augmenter les restitutions

organiques dans les rizières , de développer les possibilités d'affouragement en saison sèche

précédant la période des travaux , de valoriser le potentiel d'élevage au sein des exploitations et de

limiter la dégradation du réseau d'irrigation par les animaux '

Ces actions sont menées dans le cadre d'une collaboration étroite avec les services d'appui à la

production ( Office du Niger ) , les paysans de la zone de Niono et la recherche thématique et

systématique (ER), dans le cadre de conventions de collaboration .

2.3. L'élæase à I'O.N :

L'élwage est essentiellement de type extensif et semi-sédentaire avec des ébauches d'intensification

æcées zur I'embouche bovine et la production laitiere notamment au niveau de Niono centre urbain.

2.3.1 Esoèces élevees et leur rôle :

Le cheptel de la zone se compose de bovins, ovins, caprins, asing equins et des volatiles.

Les effectifs d'animaux relevés auprès des exploitations agricoles en 1996 sont les suivants :

Tebleau 2.2 Efrectif du cheptel dans la zone de Niono

Espèces bovins* ovlns capnns anes chevaux

Effectif t3 922 I l9l 682 2 747 ll

* les boeufs de labour y sont compris (nombre : 6 948) soit environ 50Yo de I'effectif bovin.

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

O.N.-Zone de Niono SCR/SE, 1996
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L,essentielducheptelélevéestcomposedebovinsparmilesquetstesbozufsdelabourconstituentun

élémentimportantdansleprocessusdeproductionagricole.Ainsilenivearrdeprospâitéd'une

exploitation peut se mesurer au nombre de boeufs qu'elle detient'

Lesovins-caprinssontaussirencontrésetlerapportmouton/chèvreestdel/1'4'Lerrrimportance

numérique est faible par rappoft à oelle dæ bovins (Coulibaly' 1996)'

L,fuie joue également un rô|e important dans les exploitations (transport de fi.rmier, des récoltes et du

bois). \9o/odes exploitations possèdent au moins un âne' La votaille se compose de poules locales'

des oies, des canards, des pintades et des pigeons' Certaines exploitations elèvent des lapins'

Iæsfamillescolonsinstalléeszurlesterresamérrageesdel'offioeduNigerepargrrerrtlesurplusde

leur rwenu agricole dans l,élwage. certaines se sont installées avec quelques tetes et les autres ont

effectué une capitalisation progressive (Coulibaly et al' 1994)'

Eneffet,lespopulationsdel,officeduNigersorrtdesagricultzurssédentaires.Cependarrt,lechepte|

e,ffectue des mouvernents migratoires en fonction des periodes de I'annee'

2.3.2.

L,alimerrtationdesboeufsdelabourdelazonevarieerrfonctiondeladisponibilitéfourrageredansle

temps.

o Alfoamserncnt sar Dàfitase 
"

L'affouragement sur par@urs est assuré par les pasteurs peuls emptoyés pour le gardiennage et la

conduite des animiux. vers les mois de décerrbre-janvier, s'efectue un rctour progressif des

animauxdanslescasiers.Ceretour,conditionnéparl'assèchementdesmaresdevierrtefrectiflorsque

prurdfinlesopérationsderecolt+battagedurizdesaison.I,aduréemoyorneduterrrpsdeconduite

estde12heuresparjourerrcasier.Lemenn'restconstituédelapai|leetdeschaumesderiz.Cette

périodeestsuiviedesacdivitésmaralcheres;doncuneréduc{iondesparcoursetunesurchafgedes

animaux zur tes parcelles non o<ploitees'

Apartirdemai'leszurfacesseréduiserfid'av.ntageavec|'instaltationdespépinières.

Apartirdemi.juillet,lesboeufsdelaboursontoccupéspar|estravauxdepÉparationdessols.Ils

sont alors conduits par les enfants' La durée moyenne du temps de conduite se éduit à 8 heures par

jour. Ils pâturent sur les diguettes et les terres marginales non exploitées'
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En août, après les travaux, les boeufs rejoignent le reste du troupeau sur les sites de transhumance au

nord et au nord-est hors des casiers rizicoles. Le mouvement saisonnier des animaux en zone ON est

schématisé par la figure 2.1

Les suppléments d'utilisation courante sont la paille et le son de riz. Le son est I'essentiel des

suppléments de la zone à la faveur des décortiqueuses villageoises.

Les valeurs alimentaires de la paille de nz et du son de riz sont mentionnées dans la ration de base

.Ils sont respectivement : 0.42uF/kg de MS et 0.33 uF/kg de MS. Aussi I'ingestion volontaire de la

paille est faible. Les balles et la silice limitent celui du son.
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2.4. I-a culture ûtelée ù l'O'N

2.4. I.

Au MaIi :

A la faveur de la colonisation, ra traction animale a fait ses premiers pas au Mali vers 1922' La

vulgarisation de cette forme de mecanisation ne pouvait se réaliser saill la mise en oeuwe d\rne

politique de dressage des animaux de trait. c'est ainsi qu'ont été mis en place des centres de dressage

et de formation comme l'école des Maîtres à Koulikoro (Katibougou) puis les cAR dans la plupart
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des régions. Des critères de selection furent rapidunent trouvé relatifs aux raoes et aux caractères

des animaux.

Iæs maîtres laboureurs puis les sort&ts des CAR formés pour les besoins de la cause ont réalisé des

séances de démonstration dans les exploitations paysannes jusqu'à la generalisation de I'innovation'

L'un des prenriers matériel utilisé frrt la chamre des établissements "Bajacn' La culture attelée s'est

considérablernent développée au Mali depuis I'indépendance, en particulien dans les zones encadrées

pratiquant une culture de rente comme IOfrce du Niger, la zone GMDT, I'Office de la Haute vailée

du Niger, I'Opération Riz Mopti, I'Opération Riz Ségou, etc' @iawara' 1996)

Évolation ile la culture melée à I'Office da Niser

La chamre a eté introduite dans la zone ofrce du Niger vers les annees 1930 pour rentabiliser les

cultures de colon et de riz et pour palier les problèmes économiques induits par la motorisation'

Aujourd'hui les animaux de trait representent dans cette zone la force du système de production.

Apres cette introductioq ta chamle n'a pas connu un succès immediat. Elle n'a connu un regain

d'intérêt qu'apres l'échec de la motorisation de 1958. Avec lintensification récente de la riziculture'

la traction animale connalt un certain essor. Les premiers equipements étaient fournis par I'office

(chamres, herses, boanfs de labour dresses et bien entraenus). Au fil du temPs, les paysans ont

également investi les surplus de leurs reverus dans du bétail jusqu'à acquérir du cheptel de plus

d'une dizaine de têtes. On peut donc désormais parler d'agro-pasteurs, propriétaires des plus gros

effectifs bovins de la zone.

Depuis I'introduction de la culture attelée, le nombre des équipements agricoles n'a cesse de ctoltre'

Les tableaux ci-dessous nous donnent les chiftes de toute la zone OfEce (1981, 1982' et 1983) et

celle de Niono au oours de la campagne 1996:

Tebleeu 2.3 efiectif du nrtériel de trrcfun de tmÛe h zone Offrce

Années Chamres Herses Boeufs de labour

1981 6 764 4 762 l5 r69

1982 6 994 4 888 t5 3r2

1983 8 527 5 1477 t6 3r7

Source : Sow, 1983
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De ce tableau, il ressort que l,effectif des boeufs de labour croit d'une année à I'autre' Le taux de croit

est de 
'.s%entre 

lggl et 19g2 ;3.Zgvoentre lgul-et 1983. cette croissance s'observe également

pour les chamres et les herses'

Tableau 2.4 :effectif du matériel de trastion de la zone de Niono

Boeufs de labour
Année Chamres Herses

t996 3 528 2 326 6 948

L,effectifbovindelazonedeNionoseulementaucoursde

de toutes les zones en 1981'

la campagn e 1996 équivaut av Vz de celui

2.4.2.

Danstoutelazonesahétierrne,leséleveursontétésoumisdepuisdcsannéesàdesconditions

climatiquesparticuliàenrentÉvenes'caracteriséespardessécheressesprolongées'Ellessont

irrtervenuesàunepériodeoùlapopulationhumaineconnaissaitdestarr:rdecroissancetrèsélevés.

cela s,est traduit par une augnentation des surfaces c'ltivees urx dépens rles régions autrefois

utilisées comme zone de refrrge par les éleveurs transhumants. or, avec la secheresse' les pâturages

traditionnelssesorrtconsidérablementappauwis.Lestroupearrxoûtêécontrahtsd'orp|oiterde

façonplusirrtorsiveunesurfaoedepâtrragereduiæperrdarrtunepériodepluslongue,Ils'eireststuvi

unsrrpâturagenotoirequiacontribuéenpartieàl'o<terrsionduphérromerrededésertificatiorL

oonstrtée a dâroncée par tous les techniciens et homsres politiques de la égion' Pour resoudre le

problàne, plusiars solutions ont été envisagées telles que:

o fanélioration de la gestion des pâturages ;

r la réduc-tion de la charge des pâturages ;

o laccroissenrent des ressources fourragères par une meilleure mobitisstion de toutes les ressources

odstantes et la plantstion de fourrages (Sansoucy' 1986)'

si les recommandations ont été nombreuses, les réalisations n'ont pas été à la hauteur des

espe,rances. Ce qur ne signifie pas qu'il faille abandonner 1o ndl mais ur *-1iî qu'il faut

s,attaquer au problème par tous les moyens même apparernment modestes en prenâT t'en compte les
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réalités socio-économiques de chaque zone. Cela sous entend une diversité de solutions du même

problème selon les localités.

Dans les casiers rizicoles de I'O.N, le menu des pâturages en saison sèche est le suivant :

. la paille et les chaumes de liz: elles sont en quantité importante à la fin des récoltes (décembre -

fevrier). Ils sont entièrement pâturés, ramassés ou brûlés avant le début de la campagne ;

o les adventices des diguettes et quelques repousses vertes ;

o les chaumes et la paille de iz de la contre saison.

D'après les études de Meda, 1972 ; Sow, 1983 ; Coulibaly et al, 1987 la satisfaction des besoins

d'entretien des bovins notamment des boeufs de labour est quasi impossible sur les parcours de fin de

saison sèche du système agro-pastoral de l'O.N. Pendant les trois mois précédant la campagne

agricole (awil, mai, juin), ces animaux perdent 15 - AOYI de leur poids vif (Coulibaly et al, 1986)

alors qu'ils sont sollicités dès les premières pluies. Durant cette même période, le disponible

fourrager est très faible. De plus, I'intensification de la riziculture a accru le temps des travaux des

animaux de trait (culture de saison et de contre saison).

A partir des produits (son et paille de nz, ABH, mélasse) chaque paysan tente de faire une

supplémentation d'une catégorie de son cheptel : sont privilégiés les animaux de trait, les vaches

laitières, les jeunes sewés et les malades.

Conùtite traditionnelle dc Ia suonlémcntalion :

Du rapport d'astivités de I'URDOC (1995) il ressort que les bovins de trait bénéficient d'une

complémentation notamment à base de son (100% des exploitations), de paille de riz (80 %), de

mélasse (22 %). Cette complémentation est pratiquée à un très faible niveau, d'où la nécessité de

l'améliorer. C'est ainsi que I'Office du Niger et la station d'élevage et de recherche zootechnique du

SahelA-liono ont collaboré étroitement pour la valorisation de la paille de riz disponible. Diftrents

tests ont été conduits.

Les essais de complémenlMlÛon :

Diftrents thèmes de recherche ont été abordés pour augmenter le niveau d'ingestion et/ou améliorer

la valeur nutritive de cette paille et les résultats obtenus ont permis de mettre à la disposition des

paysans diftrentes rations de base qui ont évolué dans le temps :
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. Paille de izmélassé jusqu'en 1985 ;

. Paille de iztraité à I'urée : de 1986 à 1988 ;

. paille de riz simple avec bloc mélasse-urée à partir de 1989 (Tambourq 1994) '

Aucun de ces produits n,a réellement été adopté par les paysans. Du point de vue de la recherche' le

ryttune de traitement de la paille tous les 10-12 jours est fastidieux et le paysan s'y adonne peu' Le

bloc << melur > apportant de L, azoteet de l'énergie était bien venu mais le paysan est incapable de le

produire au niveau de son exploitation'

c,est pourquoi pour trouver une solution au problème, l'uRDoc en collaboration avec

I,ESpGRN/t{iono ont mené un premier essai sur I'utilisation d'un complément alimentaire des boeufs

de labour dénommé ,,premix,, au cours de la campagn e 1996. Ce supplément avait pour formule :

Il est ainsi apparu que les paysans du test étaient favorables à I'utilisation du supplément proposé

pour la mise en condition de leurs boeufs de labour. cependant, si I'acquisition de certains

ingrédients de ce complément (soru sel, PNT) se révélait facile, il n'en a pas eté de même pour la

mélasse et du tourteau de coton. L',acquisition de la mélasse demande un peu d'organisation' Elle est

produite seulement à 30 km mais la quantité minimale à liwer serait de 280 kg. Quant au tourteau de

coton, il nécessite des moyens financiers importants. En effet, le tourteau de coton (contrairement à

I,ABH) n,est pas disponibre dans la zone et son prix est de 5 000F cfa le sac de 50 kg à

Konobougou. De ce fait les petites et moyennes exploitations à revenu faible (représentent 80% des

exploitations) pourraient ne pas pouvoir s'approprier cette technologie. Même les exploitations

relativement aisées du test ont souligné, la non disponibilité du tourteau de coton'

pour toutes ces raisons, la présente étude, suite du test précédent, tente la diffi'rsion de deux

suppléments minéralo-énergetique azotés en zone office du Niger prenant en compte la disponibilité

des sous-produits et la diversité des situations des paysans. Il y a eu deux formulations de ce

supplément. si la technologie est comprise et admise par les paysans, elle contribuera à :

Tableau 2.5 Composition centésimale du zupplément utilisé en 1996

Tourteau de

coton



un bon conditionnement des boeufs de labour avant et pendant la campagne agricole ;

un bon rendement de ces animaux au travail ;

une prolongation de leur canière ;

une amélioration du prix de reforme ;

une sauvegarde du réseau d'irrigation (si stabulation)'

2.5. F,

La perforïnance des animaux s'exprime en puissance et par unité de surface travaillée (m'z) par unité

de temps (h). Des expériences réalisées dans diftrents pays tropicaux, les animaux bien entretenus

peuvent fournir un effiort égal au rll-l/s de leur poids par jour et pendant 6 heures (Anonyme'

lggl). Le Thiec (lgg3) cité par Lelandais (1996) considère que quatre grands types de paramètres

ont une influence sur la performance des attelages.

o les facteurs du milieu: le climat et le sol ;

. les animaux : race, sexe, àge;

. le mode de conduite : alimentation" abreuvement, dressage, soins ;

. I'utilisation des animaux : joug, santé, outil'

De tous ces facteurs, l'alimentation occupe une place prépondérante dans la production de travail'

2.6. Bref anercu sur res éléments de la ration de base et da complément

In WiIIe de riz..Les pailles de riz sont constituées par les tiges et feuilles restant après le battage du

nz. çi1les représentent des tonnages importants. La production en paille de la zone de Niono sont

estimées èr 367 7g7 ,36tonnes au cours de la campagn e 1996/97 - Cette quantité pourrait permette de

supplémenter 2g0 333 UBT pendant T mois. Ce sont des produits de valeur alimentaire faible' Il

proviennent de plante arrivées à maturité dont tous les principes nutritifs intéressant ont migré dans

les grains. De plus, le taux élevé de silice (plus de l5o/o de la MS) diminue la teneur des nutriments'

Les analyses bromatologiques de la paille indiquent une valeur nutritive faible: 0.35 UF et 0 g de

MAD par kg de matière sèche.

Le niveau d,ingestion et la digestibilité de la paille sont bas (Kassambara et al, 1986) ; de 1'3 à l'8 kg

de Ms volontairement ingérée par 100 kg de poids vif'
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Certainstraitementschimiquespermettentd,ametiorerdefaçonnetteladigestibi|itédelacellu|ose

bruteetlavaleurenergetique'Lapaillederiz-commelesautrespaillesdecéréalesestunexcellent

support de la mélasse.

b)Lesonderiz:C'estlerésiduissudurizpaddyaprèspassagedecelui-cidansundecortiqueur'

LesquantitesproduitesenzoneofEcesontimportantes.Sateneurélevéeencellulose,errsiliceet

souvent en balles limite sa digestibilité. Læs balles Éduisent de façon considérable la valeur

énogetiçeduproduit.Laterreurenazoteestfaibleetletauxdematiènegrassgdépendantdu

pourcentâgedegermes,peutêtreimportant.Lasilicerçréserrtel'esserrtieldesminéraux(70à

80% des cendres). Iæ taux de phosphore est assez élevé et celui du calcium faible'

Compte tenu de ces caracteristiques, les sons de riz ont une faible valer.rr nutritionne|le' oroe,ption

faitedeceuxquicontiennerrtpeuoupasdeballes.onréserveradepréférorcesonutilisationaux

animaux à l,entretien. cependalrt les sons provenânt des décortiqueuses villageoises ont une bonne

teneur en energie à cause des brisures de grain quïs contiennent'

c)bmétasse:Lamélasseestconstituéepardessubstancessirupeusesdecouleurbrun-noirqui

demeurentdanslescuvesaprèsévaporationetpurificationdusiropdontonortraitlanqi€ure

partiedessucresparcristallisationetcerrtrifugation.Donqelleestlapartiequinepeut

cristalliser.EllecontierrtSoà65yodezucrgdontles?3sousformedesaccharose.I.eresteest

sousformedesucreinterverti'Ellerenferrrepeudematièresazotées.Celles-cisontenoutrepeu

utilisables et sont de fribte valeur biologique'

Lamélassedecannecontientdetapotasse(enquarrtitémoindrecompareeàcelledebetterave).Son

emploiprolongéprovoqueuneactionlaxativeetderrinéralisante(NqpaCa).Ellecontiefit

néanmoins||-|2gdeca/kgetquelquesvitaminesducomploreB(niacinebiotineacide

pantothenique).LaméIasseesttrèsdigestibte:{[ù93o/o.savaleurenergetiqueestde0.TÈ0.75

UF/kS et sa teneur en mrtiere sèche est de 80plo'

Lamélasseaunpouvoiradipogèneetunevaleuflrygi'énique.Elledésinfec'teletubedigestif,ert

combatl,atonieetprévientlacetonérniedesvachestaitieres.Maisàfortedose,onobserveuneforte

diurèsgpuisdeladiarrheeetenfindelagastro-entéritedelanéphriteduesà|'actiondestauxélevés

de K.

Les boeufs peuvent consommer la mélasse jusqu'à 500 9/100 kg P'v'
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d) L'urëe: C'est un compose chimique simple qui, sur une base de poids contient l'équivalent (N

*6.25) de 2ggo/o de protéines brutes. L'urée cependant est soluble dans I'eau et est dégradé

rapidement dans le rumen pour donner de I'azote ammoniacal qui, au-delà d'un seuil critique pzut

dwenir toxique. L'usage de t'urée dans la ration des ruminants oomporte des avantages mais doit

se faire avec prudence. Generalement I'urée ne doit apporter plus du 1/3 de I'azote total de la

ration.

L'urée peut être incorpore dans les aliments composes ou dans les ensilages. cependant son

utilisation doit être évité avec les graminees vertes ou ensilês de même que les fourrages de

légumineuses ou de betteraves fraîches .

e) Le sel de caisine : les éléments mineraux jouent dans I'organisme des rôles diversifiés' Le chlore

est présent dans la secrétion gastrique et joue ainsi un rôle fonctionnel. Le chlore, le sodium et le

potassium contribuent à l'établisseinent et au maintien de la pression osmotique dans les liçides

e*ra-cellulaireg jouent un rôle essentiel dans le conrôle de I'excitabilité neuro-musculaire. Iæ Ca

joue un rôle important dans le conditionnement de la perméabilité cellulaire, participe à la

realisation de I'equilibre acido-basiçe des liquides o<tra-cellulaire

Les apports alimentaires naturels en sodium sont pratiquement insuffisalrts. La carence en sel a des

répercutions sur les productions et une complânentaton se révèle toujours indispensable' L'apport

de sel accroît I'appaibiliæ des aliments et frvorise leur ingestioi et la consornmation dreau'

f) L,alinent betail tuiconn A.B.H) : il provient de l'industrie alimentùe du coton. C'est un aliment

composé de coques et de graines de cotoq de tourteau de coton, de farine basse de riz et de sel'

Il contient 0-45 LJF et 160 g de MAD/Kg de M.S'
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pour la réalisation de cette etude, deux types de test ont eté menés : le prernier en milieu paysan qui

aportésur24boeufsdelabouretlesecondenmilieucontrôlé(station)portantsur15taurillons

âgés de 4-5 ans.

Les mezures en station ont porté sur les quantités d'aliment ingeré par animal et les gains de poids

enregistrés.Arrniveaudesvillages,lesmesuresontportésurlévolutiondupérimetrethoraciqueet

le suivi des perfonnances au travail des animaux'

3.1. Mot&ûd et m&hodæ :

3.1.1. tl{itieu rceI bùllaeel

a) Clnix ùs ëchmtillons:

*Villages:Lesvillagesretenussontceuxdanslesquetsleprenriertestaetémenéerr1996.Cesottt

: N9, N10, Km 20 et Km 36'

*E:cploitations:Danschacundesvillageschoisis,letests'estderoulédansdeuxorploitations.

Danslapremiereexploitationdeuxpairestleboeufsdelabourontétéretefius'Danslasecondq

ne disposant genéralernent que d\me seule paire' celle-ci a été retenue'

Enzuitenousavionspasséàuneiderrtifcation(signalement)desanimauxreterruspourletest.

b'1 Corduite dc Ia sapPlémenntion :

Danslesg<ploitationsrelativernentaiséesaétéutiliseleprernkldanslequelletourtearrdecotona

aérerrrplacéparIA.B.Hquiestdisponibledanslazone.IæPNTestorclupourlafriblesolubilitéde

sonphosphoreetde|.influencenéfasteduûuorsurlesanimaux.sacompositioncentesimaleestla

suivante (tableau 3' l.):

Tableau 3.1. : Composition curtésimale du pémix I
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Dans ces deux exploitations, l'une des paires de boeufs de labour a reçu le premix I à raison de 2

Kdtljet I'autre le supplément paysan essentiellement composé de paille et de son de nz' La quantité

journalièrement distribuée de celui-ci est laissée à I'initiative du paysan'

Dans les petites et moyennes exploitations a été utilisé le premix II dans lequel le son est substitué à

I,A.B.H. En effet cet ingrédient est disponible même au niveau des exploitations démunies' Il a la

même composition centésimale que le premix I sauf que le son (40 %) remplace I'A'B'H' La quantité

distribuée est également 2kgltli.

Le tableau 3.2 donne la formulation des régimes par classe de paysans :

Tableau 3.2: composition des deux régimes

* Quantité laissée à l'initiative du paysan.

Elle est évaluée par des pesées quotidiennes. Quantité ingérée - Quantité offerte - Quantité

refusée, cf. : fiche de suivi alimentaire individuel (en annexe II)'

L,évolution pondérale des animaux est estimee par décade à partir des mesures du périmètre

thoracique.
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d)

La perfonnance au labour, hersage et nivellement ont fait tobjet d'un suivi approfondi et régulier'

Les mesures pour cette estimation portaient sur :

Temps de travail (heures/jours) de chaque paire. Les arrêts importants sont notés'

Superficie labourée ou hersée par la paire'

CLASSE I CLASSE II OU III

Aliment Régime I en kg Régime Témoin en kg Régime II en kg

* 5
Paille de riz 5

Premix I 2

2
Premix II

Son de riz 2
* 2
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I Ces mesures ont tenu compte de la nature de la parcelle et du tlrye de labour (annote II).

I e) Identifrcation des httruments de mesure"

I o Avant de mener le test en milizu paysarl nous avons procédé à la préparation de 60 Kg de premix

t I et II afin d'identifier les instruments de mezure pour la preparation et la distribution en milieu

- paysarl Cette identification s'avere indispensable pour la vulgarisation et I'adoption de la

I technologiedanscemilieu.

0 Durée ùt test :

Il devrait durer trois mois mais le retard accumulé dans le démarrage de I'essai a limité sa durée à 73

jours (mai-août).

3.1.2. Milieu contrôlé ktationl :

Trois lots randomisés de 5 têtes chacun sont constitués suivant le schéma expérimental ci-dessous:

Tableau 3.3 Schéma expérimental en station

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

\E
\

REst..l \

I

(ks/ttj)

II

(kgt/j)

m

(ks/tlj)

Paille ad libitum ad libitum ad libitum

Prémix 1.5 1.5 0

Son 2 2 2

Nbre de têtes 5 5 5

Le mode de distribution est individuel. Le son est distribué le matin à s h. La distribution de la paille

+ prémix (lots I et 2) et celle de la paille seule suit celle du son et se fait en deux fractions ' La

première est distribuée immédiatement après I'ingestion du son, la seconde le soir à 16 h'

L,évolution pondérale des animaux est déterminé directement tous les l0 jours par double pesée et

indirecjement par les mesures de périmètre thoracique. L'essai a duré 3 mois : du I I mai au l0 juin'
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4l.

lvnÉsultnrs
Les résultats présentés se rapportent aux stratégies paysannes de conduite des boeufs de labour' à la

valeur nutritive des suppléments et leur niveau d'ingestioq à l'évolution du périmètre thoracique des

animaux et à leur rendement au travail'

Les stratégies de conduite des boeufs de labour sont variables d'une exploitation à I'autre' Dans

toutes les exploitations suivies, les boeufs de labour passent la nuit dans la concession' Pour

l,affouragement, tous les animaux partent pâturer le jour dans les casiers. cependant tous les paysans

supplémentent leurs animaux de trait. cette supplémentation se fait à difflerents niveaux selon les

exploitations et varie dans le temps (tableau 4.2).Le tableau 4.1 donne le schéma général de

conduite des boeufs de labour.

Tableau 4,1. Schéma général de conduite des boeufs de trait en u)ne ofiice du Niger.

Travaux de

saison

Transhu-

mance

Pâture sur terres

préirriguées,ccs, drains et

diguettes

Vaine pâtuie dans les

casiers, drains et

diguettes

Retour des animaux

de la transhumance

Disponi-

bilité ali-

mentaire

Végétation des lieux de

transhumance dominée Par

Champs préirrigués,

hors casiers, drains,

diguettes, Paille et

chaumes de riz

Paille et

chaumes de

nz
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ccs : champ de contre saison

mcg - chamP de maraîchage

Les besoins alimentaires des boeufs se trouvent élevés en juillet-août par leur utilisation pour les

travaux alors que le disponible founager est insuffisant. Pendant la même période ils sont fortement

sollicités de leurs propriétaires pour les labour et hersage. Alors une complémentation énergétique et

azotée apparaît nécessaire pendant cette période. Le tableau 4.2 nous donne le schéma de

supplémentation des difFerentes paires. Il a été conçu à partir de notre entretien avec chaque paysan

(voir le guide d'entretien en annexe 1) et du suM alimentaire'

Tabreau 4.2 conduite de ra zupplémentation dans les différcntes exploitation suivies

Tpe de nrpplément et mode de distribution dans le temps

de h transhumance, pas de variation des quantités servies même

en periode des travaux. Il est servi aux animaux le soir dès le retour des pâturages
MCl et MC3

à partir du mois de férrrier, sel gemme pendant I'hivernage'

de lu transhumance. Il est servi ad libitum L'exploitaton possède

une décortiqueuse qui lui permet d,avoir du son en quantité suffisante. ABH pour animaux maigres'
DSI et DS3

De fwrier à juin : son ad libitum tous les soirs'

De juin à août : ajout de paille de contre saison'

n servi modérément tous les soirs ; en période de travaux, il est

servi ad libitum + 2.6kg d'ABtVtête/jour à partir du 2 juin'
ADI et AD3

première panie est servie le soir et une seconde fraction la nuit

avant de se coucher. En sriode des travaux, les deux zupplément sont servis ad libitum' stab'lation

de la paire avec l,avènement du prémix pour ne pas employer une autre personne pour le

gardiennage.

ffiour tous les soirs à partir du mois de férnier. sel gemme pendant

Son ad libitum à partir de fé"rrrier tous les soirs'

N.B. : Dans la numérotation des paires, les initiales indiquent le propriétaire et les chiftes, le lot'
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It
Toutes les exploitations suivies font un traitement préventif contre les trypanosomiases et les douves

avant le départ sur les sites de transhumances et à leur retour de ces lieux. Les paysans prévoient

ainsi la bonne santé des animaux qui pour eux est déterminant pour I'exécution des travaux.

L'utilisation des animaux pour le travail diffère également. Par exemple I'exploitant BS ne possédant

qu,une seule paire se fixe un seuil de 20 ares par jour qu'il ne dépasse jamais. Cette pratique lui

permet de travailler tous les jours sans trop épuiser ses animaux afin de pouvoir mener à bien ces

travaux.

4.2. Valeur nutritive des suopléments '.

A défaut d'analyse bromatologique, la valeur nutritive des suppléments distribués a été estimée à

partir des tableaux de valeur alimentaire. Ainsi la valeur nutritive des deux suppléments est reportée

dans le tableau 4.3.

Tableau 4.3 Valeur nutritive des suppléments

suppléments %MS UF/Kg MS MAD en g Naeng Cleng Caeng Peng

Prémix I 0.75 0.74 t7 5.25 4 6 0.26 0.82

Prémix II 0.73 0.81 135.25 4 6 0.32 0.84

De ce tableau, il ressort que les deux suppléments ont des teneurs en UF proches. Le prémix 2 est

même légèrement supérieur au prémix l. Par contre la teneur du prémix I en MAD est nettement

plus élevée que celui du Prémix 2.

Ces résultats laissent espérer d'une part des gains d'énergie importants pour le prémix 2 et d'autre

part des gains en matières azotées élevées pour le prémix l, mais ils sont à discuter.

4.3. Insestîon dc suoPléments :

Dans les grandes exploitations, les animaux ayant reçu le prémix nous ont été proposés par les

propriétaires eux-mêmes. Les suppléments étaient composés de : paille * son + prémix I (lot l),

paille * son + prémix 2 (lot 2'1.L',aliment de base était obtenu sur les parcours. En milieu paysan, les

quantités de supplément ingéré par jour sont mesurés. L'ingestion sur pâturage n'est pas pris en

compte car non estimée bien que la durée de pâture soit notée. Ce temps ne nous donne aucune

t
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indication sur I'ingestion sur pa^rcours. Aussi au niveau de la station où tous les animaux étaient en

stabulation I'ingestion est mesurée.

Les animaux du lot témoin (lot 3) ont reçu des suppléments variés en fonction des exploitations dont

I'essentiel se compose de son et de paille de riz. Les niveaux d'ingestion n'ont pas été estimés pour

ceux-ci. Les consommations moyennes journalières en kg de matière sèche par animal et par jour des

suppléments (lots I et 2) sont représentées dans le tableau 4.4-

Tableau 4.4 Ingestion moyenne de supplément par village et par lot.

Les pourcentages en italiques sont les coelficients de variation

Si I'on part de I'hypothèse que les animaux viennent combler le manque acquis sur pâtutage, alors

I'analyse par village nous renseigne donc sur la disponibilité fourragère au niveau de chaque village.

L'ingestion moyenne de supplément est de 5.4 kg de MS (3%) pour le lot I contre 4.6 kg de MS

(lB%) pour le lot 2. Cette diftrence d'ingestion est significative (p< 0.05) entre les deux lots. La

diftrence significative d'ingestion en faveur du lot soumis au prémix I a eté également notée au

niveau de chaque village exception faite des lots du Km 36 (tableau 4.4). Au Km 36, le niveau

d'ingestion du lotZ (5.7 kg MS CV :3lo/o) est supérieur à celui du lot I (5.3 kg MS CV = 30%)-

Cette diftrense s'explique par la stabulation de la paire (LS2) du lot 2 soumis au prémix 2- La

consommation journatière de cette paire était ajustee en fonction de celle de la veille. La même

tendance de niveau d'ingestion des suppléments entre les deux lots en faveur de celui soumis au

prémix I a été également obtenu en milieu contrôlé (station) : 6.7 kg MS (CV : l2o/o) pour le lot I

contre 6.1 kg MS (CV : l5o/o) pour le lot 2. L'interprétation des CV nous révèle que des résultats

similaires poutront être obtenus en reprenant I'etude.

La diftrence de niveau d'ingestion entre les lots de la station et ceux du village s'explique par le fait

que les animaux du village pâturent le jour dans les casiers alors que ceux de la station sont en

stabulation permanente. Leur niveau d'ingestion est ainsi plus élevé que celui des animaux du milieu

réel.

N9 N10 Km 36 Km 20 moyenne

Lot I en kg de MS 4.5 16% 5.7 3æ/6 5.3 30% 5.3 I T% 5.4 3%

Lot 2 en kg de MS 3.4 32% 4.7 28% 5.7 3l% 4.8 21% 4.6 t8%
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L,ingestion moyenne au niveau des villages a connu une variation dans le temps (graphique 4'l) Il a

passé de 5 kg de Ms au mois de mai à 5.g kg au mois d'août pour le lot l' Quant au lot Z'il a passé

de 3 .7 kgau mois de mai à 4.g kg au mois de juillet. En août ce niveau d'ingestion est revenu à 3'8

kg par suite de la detérioration de ra qualité de la paille. En effet, les petites et moyennes

exploitations détentrices des animaux du lot 2 ontrencontré des problèmes de stockage de la paille et

du son de riz.

Au niveau de la station, les variations suivantes sont observées :

o rot r : l'ingestion a passé de 6 Kg de Ms au mois de mai (début essai) àL 7 '3 kg de MS au

d'août (fin essai);

. lot2: de 5.8 kg de MS en mai à 6'5 kg en août'

Graphique 4. l : Évolution de I'ingestion par lot et par période'

kgdeMS @
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L'étude de l,évolution du périmètre thoracique en milieu paysan nous donne une meilleure

connaissance de la relation entre celui-ci et l'ingestion des suppléments' En station, les mesures du

périmètre thoracique nous ont permis d'établir une corrélation entre celui-ci et le poids des animaux'

La relation entre le poids (p) des animaux et leur périmètre thoracique (PT) a été de :

p : -370 + 4,1*PT avec :

P en Kg et PT en cm.
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La régression établie nous donne r2 = 0.86 (voir annexe 3)'

A la station, les animaux soumis au prémix I (lot I ) ont eu un gain moyen quotidien de 600 g' ce

gain est supérieur à celui du lot 2 (2gg g). La ration témoin n'a pu assurer que I'entretien des

animaux (6 gj). Mais il est à noter que contrairement aux animaux des villages ceux de la station

n'ont effectué aucun travail au moment de I'essai.

Au niveau village, nous n'avons pu mesurer les poids des animau4 mais l'évolution du périmetre

thoracique traduit parfaitement celui du poids'

Les courbes de l,évolution du périmètre thoracique sont divisées selon trois périodes :

. une phase d'adaptation ;

o une période d'installation des pluies, montaison de I'herbe et travaux intenses ;

o une période d'abondance des pâturages et la fin des travaux.

pour mieux comprendre cette évolution du périmètre thoracique entre les animaux des trois lots,

nous avons procédé à une analyse par village qui nous donnera une idée sur le disponible fourrager

de chaque village.

Wase N9

Graphique  .Ziivolution du périmètre thoracique des animaux du N9
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Evolution du péimètre thoracique des animaux du N9
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-Adaptation:àlapremieredécade'lapùeMCldulotlestrestéeconstantcontrairemerrtàMC3
(lot3)quiconnaîtunelégèrebaisse.Aprèscett€phase,lelotlcommenceàenregistrerdesgains

à la faveur du nouveau regime. Le lot2 (ycz) a zuivi la même évolution globale que la paire du

lot I (graPhique.4.2).

-Installationdespluies(l0juin)etpériodedestrav&ux:tous|eslotsontconnuunebaissedu
puimetre thoracique. cette diminution est due d\rne part à l'intensité du travail et d'autre part au

manquedefourragessurlesparcours.Enefet,t.heôepousseavecl.installationdespluies,prend

duternpspourgrandir.Pendantc€temps,ellenepeutêtrebroutéeparlesbovinsqu'errquantité

faible.

Abondancedespâturages:pendantcettepériode,tousleslotsontenregistréuneaugmentationdu

pourtourthoraciqueàlafaveurdel.herbevertetrèsricheenmatièreazotéeeterrerrergie.

Cependant,nousn'avonsnotésucuneditrérenceentreleslotslet3dansl'errolutiondeleur

périmètre. Nous expliquons cet état de fait par une utilisation intensive de la pùe Mcl par rapport à

MC3 qui aait en Phase de dressage'

lrillase N10

Graohioue 4.3. Évolution du périmètre thoracique des animaux du N 10

Evotution du périmète thoracique des animaux du Nl0
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Durant la phase d,adaptation, les lots I et 2 ont connu une chute du périmètre thoracique

contrairement au lot 3 qui se maintient voire même enregistrer une légère hausse. Cela est dû au fait

que les animaux du lot I et Zn',étaient pas habitués à leur supplément (prémix I et 2) contrairement

au lot 3 qui recevait le supplément traditionnel (paille + son)'

Durant la période des travaux (du zgjuin au a juillet), les lots I et 2 qui recevaient les prémix I et 2

ont enregistré des gains malgré les travaux et la diminution des fourrages sur les parcours' Par contre

le lot témoin a enregistré une chute du pourtour thoracique pendant cette période'

Tous les trois lots ont ensuite enregistré des croîts durant la dernière période à la faveur de l'herbe

verte et à la diminution de I'intensité des travaux.

Wase Km 36

Graphique 4.4. Évohtion du périmètre thoracique des animaux du Km 36

Evolution du périmètrethoracigue des animaux du Km 36
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L,adaptation est marquée par une diminution du périmètre thoracique au niveau de nos deux lots

supplémentés. euant au lot témoin (AD3), son périmètre thorasique reste constant'(Graphique' 4'4)

Durant la deuxième période, les lots I et 3 enregistrent des croîts. Ce croit est même très important

chez le lot témoin jusqu,au moment où il fut très sollicité pour les labours par suite de I'absence du
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conducteur de la paire du lot l. Quant au lot 2, il est constant sur toute cette periode' cette pairc da

point béneûciée des fourages des parcours par suite de sa stabulation'

Ladernièrepériodeestmarquéeparuneaugrnentationdupérimètrethoraciquepourtousles3

lots.(graphique 4.4). Ladifference de l'wolution du périmàre thoracique entre les lots I et 3 porte

essentiellement sur le périmètre thoracique initial. ce qui nous permet d'émettre lhypothèse que la

distributionde2'6kgd'ABHpermetd,obtenirdesgainssimitairesàczuxdupretnix.

WaseKm20

contrairement arD( autres villages, les anirnaux soumis à nos deux suppléments de même que les

témoins nont pas connu de diminution du périmetre thoracique en aucune periode' Ni les travau:ç ni

l instatlation des pluies n a engendré d'amaigrissement au niveau des animaux de ce village (graphique

4.5). Cela sous ente|rd une paftioila,rité des parcours de ce village (utilisation intensive des pailles de

contresaison)'Aussilesanimauxontbienprofitédespaillesetchaumesdelacorrtresaison.

Graphique 4.5 Évolution du périmètre thoracique des animaux du Km 20

Evotution du périmètre thoracigue des animaux du Km 20
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De ces graphiques, il ressort que tous les animaux ont connu une augmentation du périmètre

thoracique. cette évolution est marquée à la dernière décade. Il appa^raît également que I'ingestion

du prémix apporte des gains de poids. Mais lorsque la production de travail demande plus d'énergie

que n,en apporte le supplément, il résulte une diminution du périmètre thoracique' Quand le gain



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
,l

30

d,énergie est supérieur aux besoins de production, le surplus est matérialisé par I'augmentation du

pourtour thoracique d'où gain de poids'

5.5. Analvse des Performances :

Dans l'analyse des perfolmances des animaux nous avons tenu compte :

o du nombre de jours travaillés pour l'identification des paires ayant travaillé plus de jours ;

o du nombre d,heures de travail par jour pour évaluer I'endurance des animaux au travail ;

. de la superficie travaillée par unité de temps (mtnr) : la performance proprement dite ou la vitesse

de travail de chacune des paires suivies'

4.5.1 .rv

Nous présentons ici res résultats de 4 exploitations : deux grandes et deux petites et moyennes

exploitations. Les résultats des autres exploitations ont été reportés en annexe III' Par la suite' nous

avons procédé à une comparaison entre les lots soumis aux différents régimes afin de mieux cerner

non seulement l,impact des premix I et 2 mais aussi des pratiques paysannes sur le rendement des

animaux.

Nous n,avons pas pu noter la durée totale exacte des travaux au niveau de toutes les exploitations

car certaines d,entre elles ont débuté les travaux avant notre suivi. Ailleurs au Km 20 les travaux ont

continué après l,essai. cependant la durée des travaux du début à la fin a varié d'une exploitation à

l,autre (tableau 4.5.1). Les animaux n'ont pas été exploités de la même façon' Les grandes

exploitations ayant au moins deux paires ont eu des modes d'utilisation diftrente'

Tablearr 4.5 rDuréc des travaur (du début à la fin) drns les différentes exploitations s'ivies'

Exoloitant AD: il est le propriétaire des paires ADr et AD:'

Dans cette exploitation, nous avons suivi les travaux du 13 juin au 3 I mai soit au total 49 jours

(graphique 4.6). sur cette période, le nombre de jours travaillés par chaque paire et par type de

travail est représenté dans le tableau 4'6
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Tableau 4.6. Répartition du nombre de jours travaillés par paire et selon le type de traveil

Paires Labour Hersage Total Pourcentage

ADI 20 jours 7 jours 27 jours s5%

AD3 22 jours 3 jours 25 jours st%

La superficie totale labourée est de 6,7 ha sur 8 ha soit 84 % de la superficie totale. Les travaux de

labour et de hersage ont commencé dans cette exploitation avant notre suivi. Durant ce temps des

travaux, le lot I (paire ADI) atravaillé pendant 27 jours dont 2O au labour et7 au hersage. Quant au

témoin (AD3), il a cons aqé25 jours pour les travaux dont 22 au labour et 3 au hersage.

Le table au 4.7 donne la superficie labourée par chaque paire.

Tableau 4.7 Superficie labourée par les paires de AI)

Paire Total Moyenne CV

ADI 3,45 ha 17,3 ares 3l o^

AD3 3,3 ha 14,9 ares 43%

Les superficies journalièrement labourées ont connu une augrnentation dans le temps. Ce

correspond à celui de la durée au travail.

Dans I'exécution des travaux, il y a eu des jours de repos. Au début, nous avons noté une succession

des travaux pendant deux jours suivi d'un jour de repos. Ce jour coffespond à la foire hebdomadaire

de Niono. Les paysans s'y rendent avec leur spéculation. A la suite d'une journée de labour, il

observe une semaine de repos pour attendre la pépinière. Cette semaine est suivie d'une

intensification des labours avec une utilisation simultanee des deux paires (ADl et AD3). Les jours

de repos observés sont dus aux aléas : mauvais contrôle de I'eau au niveau des canaux ou

pluviométrie. Souvent ces deux fasteurs sont combinés. Il faut donc attendre le ressuyage du sol

pour pouvoir continuer les travaux.

Le hersage et le repiquage ont directement suivi la période de labour. Il y eut ensuite une seconde

période de travaux caractérisée par une utilisation alternative des deux paires suite à la maladie du

croit
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conducteur de la paire du lot I (ADl). cette paire était beaucoup sollicité pour le hersage car elle

était la plus endurante et la pus performante. Or il fallait rapidement herser car la pépinière était déjà

arrachée et la main d'oeuwe recrutée pour son repiquage'

Graphique 4.6. superficies labourées et herstâes par les paires ADI et AD3

Erploitant BS :

Les travaux se sont déroulés du 3 juin au 4 août soit 6l jours. Pendant cette période, la paire BS2

(lot z) a consacré 46jours au travail soit 75 yo du temps total dont 35 jours de labour' Toute la

parcelle est labouree et sz%hersée. La superficie moyenne labourée parjour est de 16,7 ares (CV -

27 %); au hersage elle est de 36,1 ares (CV : 82 Yo\'

Les travaux se sont déroulés suivant deux périodes . La préparation de la pépinière est suivie de

l,attente des plants (repos). Une seconde période des travaux (labour + hersage) est zuivie du

repiquage. Les jours d'arrêt du labour sont dus à des aléas climatiques'

Dans I'organisation de son travail (graphique 4.7 .'), les superficies labourees ont connu une

augmentation. Cependant, il se fixe un mærimum de 20 areVjour ; seuil qu'il ne dépasse jamais' Cette

pratique lui permet d\rtiliser sa paire régulièrement sans l'épuiser'

Graphigue 4.7 ntperrtcie labourée et hersëe par la paire BS2

srperficie labouée ParADl etAD3

ÈÈÈEÈÈEEÉsssssFÊ
Ë:ËEEË:E

nÊ

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0 ÈEÈÈÈÈ
Ë:FFFF

Dab des travatlt

ÈÈÈàÈÈÈ
gEEFFËF

t
E

fE AD1 tr ADtl 
srpertîcie tersée par ADI et AD3

nf

10000
9000
8000
7000
ô000
5000
4000
3000
2000
1000

0



sup€ficie bbourée Par BS2nÊ

2000

18m

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

33

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

Exoloitant LS '.

La période des travaux s'est étendue du 8 juin au 3 août soit 56 jours'

soit 63 o/o du temPs total.

La paire a travaillé 35 jours

Tab|eau4.SNombredejoursetsuperficietravai|lés

labour hersage

Nbre de jours 25 l0

Superficie en ha 4,2 4,2

Durant c€tte période, toute la parcelle est labourée et hersee' La moyenne journalière au labour est

delTares(cv=26%)etauhersage4l,Sares(C|,1=S2P/o).Audébutilyeutunearrgnerrtation

progressivedessurfacesjusqu'au24juin'Acettedatgilrecruteunmsnoeuvrequiteremplaceàla

conduite de la chamre. Durant cette première periode les jours de voyage du chd d'exploitation

correspondent aux jours de repos'

Labaissedessuperficiesjoumalièremerrttravaillêsdanslasecondepériodeestdueauchangement

deconducteuretàladéfEctuositédelachamre.Ceslaboursontetésrrivisdehersageetdu

repiquage.Lesdemièresparcelleslaboureesn'ontpasétéherseescarnonnécessaire(voirgraphique

4.8).

Danslagestiondesoncalendrier,cete)çloitanttented.effectuerlamajoritédesestravauxavarrtla

périodedesgrandespluies(moisd.août)quiempêchentsouverrtl.exécutiondestravaux'

superficie hersée Par BS2

hÈÈâÈàÈEE
ËgFHËÈÈÈË
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Graphiaue 4.8 : Superftcie lahourée et hersée par Ia paire LSz
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Exploitant MC .

Dans cette exploitation" les travaux se sont déroulés du 29 mai au 4 août soit 68 jours' Durant cette

période les jours de travail de chaque paire sont mentionnés dans le tableau 4'5'9'

Tableau 4.9 Nombre de jours de travail des paires de I'exploitant MC

ces travaux ont occupé 7s %du temps total. La superficie totale labourée est de 9,6 ha soit ll3 o/o

de la superficie totale (g,5 ha). Le surplus de superficie est une entraide. La paire MC a labouré 7'3

ha avec une moyenne journatière de zr,s a (cv : 3lo/o). Mc3 a labouré que 2,3 ha avec une

moyenne de 17,5 a(2%). Seulement 2,8 ha ont été hersés'

L,exécution des travaux dans cette exploitation est repartie en trois périodes ' La première période

coffespond au labour-hersage des pépinières et le début du labour de la parcelle à repiquer' Les jours

d,absence au labour observés pendant cette période étaient consacrés à l'entretien des habitations

avant la période des grandes pluies. une deuxième période de labour puis hersage et repiquage a

srperficie bborrôa Par LS2
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suivi la première. Les jours d'arrêt correspondent aux journees de pluie où I'excès d'humidité

empêche I'exécution des travaux. C'est pendant la même période que le mærimum de superficie

labourée a été obtenu suite à la prolongation du temps des travaux. La dernière période est celle du

labour intense sans hersage et I'utilisation d'une seule paire et sans jour de repos.

Dans I'organisation du travail (graphique 4.9), I'utilisation alternative des deux paires s'explique par

une insuffisance de main d'oeuwe. Par contre l'utilisation régulière de la paire A3 sans observer de

jours de repos relève d'un problème d'ajustement du calendrier agricole et la valorisation de cette

paire. Les petites superficies relevées durant cette période colrespondent aux journées de travail sur

sol moursi inondé et présentant beaucoup d'adventices.

Granhique 4.9 : super!ïcie labourée par les paires MCI et MCs

La comparaison entre les diftrentes paires et lots nous conduit au tableau 4-9.
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La classification par rapport à la surface totale par lot est la suivante : pour tout travail confondu et

labour seul, l,ordre est le suivant : lot 3 < lot 2 < lot l. Quant au hersage; il est de : lot I - lot 3 < lot

2.

En conclusion sur les cas suivis nous retenons que pour tout travail (labour + hersage), les paires du

lot Zont travaillé plus de jours que celles du lot 1. Le lot témoin a été moins utilisé' Le fait que le lot

2 aficonsacré plus de jours pour les travaux se justifie par le fait que ces paires sont seules dans leur

exploitation et doivent de ce fait, effectuer tous les travaux de préparation du sol avant l'installation

des cultures. Les paires des lots 1 et 3 appartiennent à une même exploitation et peuvent se partager

les diftrents travaux. Ils ont été attelés simultanément ou alternativement (graphiques 4'6 et 4'9)'

36

Tableau 4.10 Nombre de jours et supedicies totales travaillés par les paires considérées'

Hersage total j
Paires Lots Labour

Nbre de j Superf. T moy/j nbre de j Superf. T moy/j

0,6 ha 35
MCI 1 34 'l 

13 ha 21.5 a I

ADI 1 20 3,4 ha 17.3 a 7 5,3 ha 75.3 a 27

9 3,2ha 36.1 a 46
B52 2 37 6,2ha 16.8 a

LS2 2 25 4,2ha l7a l0 4,2ha 42a 35

MC3 3 l3 2,3 ha 17.5 a 5 2,3 ha 46a l8

AD3 3 22 3,3 ha 15a 3 1,3 ha 64.4 a 25

2,9 ha 36,2 a 33
DSI I 25 3,7 ha 14,7 a I

KSI I 22 2,9 ha 13,2 a 9 2,9 ha 30,6 a 3l

YC2 2 28 4,5 ha 16,1 a t2 3,3 ha 27,7 a 40

2,6 ha 26,1 a 35
oD2 2 25 2,6 ha 10,3 a l0

t2 4ha

3,1 ha

33,3 a 37
DS3 3 25 3,1 ha L2,5 a

38,8 a 38
KS3 3 2l 2,7 ha 12,9 a t7
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Nous avons noté que le lot I est plus sollicité au labour que son homologue témoin pour compenser

la consommation de supplément. Quant au hersage, le lot témoin était plus utilisé chez l'exploitant

MC parce qu'il était en phase de dressage. Cette pratique est voulue de I'exploitant lui-même. Donc

I'utilisation d'une paire pour un travail quelconque est souvent I'initiative de son propriétaire.

L'analyse des figures nous renseigne sur les dates d'exécution des travaux et les superficies

travaillées par paire. On observe une diversité de comportement au travail relevant des critères

suivants :

o concentration des travaux avant la période des pluies abondantes (mois d'août) : exploitant MC;

o utilisation simultanée de deux paires dans les grandes exploitations pour ajuster le calendrier

agricole ou une utilisation alternative pour une flexibilité du calendrier : exploitant AD;

o fixation d'un seuil de superficie labourée par jour pour une meilleure gestion de I'attelage :

exploitant BS.

En terme de nombre de jours de travail, dans les grandes exploitations, les paires supplémentées ont

consacré plus de jours que les paires témoins. Sigrralons qu'une des exploitations fait exception par

le fait qu'un animal de la paire supplémentée était malade en début de suivi (exploitation DS). Les

paires des petites exploitations (lat 2) ont travaillé plus de jours que celle des grandes exploitations.

4.5.2 Nombre d'heuræ pariour :

La moyenne d'heures effective par type de travail et par lot est mentionnée dans le tableau 4.ll .

Tebleau 4.11 Temps moyen pour les différcnts trevsur.

travail I Labour Hersage

\
I 180 mn (39%) 170 mn (s2%)

2 186 mn (36%) 156 mn (58%)

3 184 mn (46%) l ss (s3%)

Les chiffies entre parenthèses sont les coefficients de variation. De ce tableau il ressort que le temps

moyen consacré au labour est de 3 h 4 mn et celui du hersage est de2 h 38 mn. L'analyse statistique
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montre que pour un même type de travail, il n'y a pas de diftrence significative (p > 0'05) entre les 3

lots. par contre, la diftrence est significative entre le labour et le hersage (p < 0'05)'

Les temps de déplacement et les pauses n'ont pas été pris en compte. En début de travaux' les temps

de travaux était réduit (mærimum z h). Au fur et à mesure que I'on avançait dans les travaux' le

temps a connu une hausse pour atteindre même 5 h au Km 36 (graphique 4.10)' signalons que cette

évolution n,a pas été linéaire. Elle a évolué souvent en dents de scies car certains aléas conrme l'état

du sol (trop sec ou inondé) entre autres conditionnent l'arrêt précoce des travaux' L'augmentation du

temps de travail engendre celui de la superficie. Il existe donc une colrélation positive entre la durée

de travail et la suPerficie.

Graphique 4.10: Évolution de la durée moyenne de travail des paires ADI et AD3'
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4.5 .3 Superficie travaillée par unité de temps :

La perfornance pour les deux types de travaux est représentée dans les graphiques 4.10.a et 4.10.b

Graphe. 4.10a: Rendement au laboru par pairc Graphe.4.l0.b Rendernent au hersage par paire.
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La comparaison de la vitesse au labour (rendement exprimé en mïh) entre les paires des 3 lots

diftre significativement (p< 0,05) : tableau 4.12. Cette diftrence en faveur des lots supplémentés

serait due à I'effet bénéfique des prémix. Au sein des grandes exploitations, la même diftrence est

notée entre la paire supplémentée et le lot témoin exception faite des paires DSI et DS3. Ceci est dû

à la maladie d'un animal de I'attelage DSI qui a beaucoup souffert en début de campagne.

Tableau 4.12 Rendement horaire par lot et par type de travail.

Lots Labour Hersage

I 630 m'zltr 52% 1460 m2lh 36Yo

2 537 mzlh 43oÂ 1324 mzlh 49%

J 487 m2lh 47% 1865 m2Ær 99%

Les pourcentages sont des coelfcients de variation-

L'analyse du graphique 4.10.a .a montre que pour le labour, les paires appartenant au même village

se regroupent. Donc le facteur village joue sur la vitesse des animaux. Aussi ce rendement décroît du

premier village vers le dernier. On peut donc émettre I'hypothèse de l'influence des sols sur la vitesse

de travail des animaux. Au premier village (N 9) le sol est de nature séno, donc sablonneux. Les

autres villages ont des sols moursi avec une variation du taux d'argile et de sable.
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D'autres facteurs influent sur la performance des animaux parmi lesquels :

- l'attelage : le mode de dressage, l'âge et I'etat initial des animaux ;

_|&atdusol:lasaturationdusolestunélémerrtdéterminantdansl'exécrrtiondu|abour.AuKm

20 les labours se sont deroulés sur des parcelles inondees' Plus I'argile est gorgee d'eau' plus elle

devientcompac-teetdemandebeaucoupd,effort.I,essolssenoconnaisserrtuneinfiltrationrapide

par rapport ux moursi ;

- l'outil de travail surtout son régtage' læs villages N 9' N 10 et Km 36 ont effectué des labours

légersc.estàdireàuneprofondeurdeSà12cm.AuKm20,leslabourssoûtmoyens(15-20cm

deprofondarr).Cequiapeutêtreréduitlavitessedelabourdespairesdecevillageparrapport

aux autres.

lepersonneldel,attelage:lenombredepersonnesparattelage'leguidedesanimaux'leconducteur

de la chamre ont lme part importsnte sur la vitesse de travail'

parmi les facteurs qui agissent sur la performance des animaux (chap' ll, 2'5)' nous avions cité

l,alimentation. Les résultats obtenus diftrent d'une exploitation à I'autre'

De I'analyse des perfbrmances des paires suivies, il ressort qu'en terme de nombre de jours de travail'

au sein des grandes exploitations, les paires supplémentées ont consacré plus de jours au travail que

les témoins (tableau 4.10). De même, les superficies totales labourées par les paires supplémentees

sont supérieures à celles non supplémentées (tableau 4.10). Aussi au rendement horaire les mêmes

paires sont dominantes exception faite des paires de I'exploitant R' Au hersage' il y a eu des

diftrences (tableau 4.9). La comparai$on par lot du rendement au labour montre que lot 3 < lot 2 <

lot l. De ces mêmes tableaux, nous constatons que le hersage ne dépend pas du tout du facteur

alimentation.

En conclusion, nous retenons que l,alimentation influe de façon positive sur la performance des

animaux. cet impact est beaucoup plus pertinent pour des travaux lourds' L'endurance au travail est

fonction du facteur alimentation'



V DISCUSSIONS

Elles porteront sur I'ingestion, l'évolution

comparative des rendements au labour'

5.1 Insestion:

pondérale, les gains moyens quotidiens et une étude

Le niveau d'ingestion le plus élev é a été obtenu avec les animaux du lot I avec une moyenne

journalière de 5,4 kg MS/jour. Laprécision est obtenu avec les lots randomisés de la station' Le

niveau moyen d,ingestion du lot I a été de 6,7 kg de MS contre 6 kg de MS pour le lot 2' La

diffFerence s,est avérée significative (p < 0.05).cette diftrence de niveau d'ingestion des deux rations

s,explique par leur valeur nutritive (LlF et MAD). L'adjonction des deux prémix à la ration

traditionnelle a permis une augmentation du niveau d'ingestion totale de la ration'

ces résultats sont proches de ceux obtenus par coulibaly en 1996 lors du premier test sur le prémix

en zone o.N. Au regard des résultats de la statioq on peut dire que les régimes I et 2 snt permis de

fournir des protéines microbiennes (urée) et particulièrement alimentaire (ABH) pour le régime l '

Ainsi, ces deux rations ont pu engendrer un développement optimal de la microflore rumenale créant

des conditions favorables à une bonne digestion. Cette bonne digestion est traduite par une

augmentation des quantités ingérées.

5.2. E

Au niveau village, les animaux n'ont pas été pesés. Nous avons procédé à une évaluation par mesure

du périmètre thoracique. Des résultats de la station, il est ressorti que les animaux du lot 1 ont

enregistré les meilleurs gains (600 g/j) suivi de ceux lot2 (29s dil.Le lot témoin n'a pu maintenir

que le poids de depart (6 gj).L'analyse statistique appliquée à ces gains montre une diftrence

significative entre les trois lots (p < 0.05). Cette diftrence est liée à la teneur en MAD et UF' Les

diftrentes études menées par Kassambara, 1983 ; Kassambara et al, 1985 ; Coulibaly, 1985

montrent que la paille de iz seule ne perïnet pas d'assurer I'entretien des animaux- Nos résultats en

station ont prouvé qu,en y ajoutan t Z kgde son de irz, on panrient à couwir les besoins d'entretien'

Au rnr de ces résultats, nous pouvons émettre l'hypothèse que les prémix peuvent contribuer à une

augmentation de la carrière des animaux car ceux-ci ne connaîtront point de perte de poids' En effet,

un animal ne produit que lorsque les besoins d'entretien sont couverts. Or les deux formulations de

prémix engendrent des gains de poids. Alors, une prolongation de la vie active est donc escomptée'

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

4l



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

42

5 3 . Étude comparative des rendements au lahour

Tableau 5.1 Étude comparative des rendements au labour des différentes études

Le temps journalier de travail obtenu au cours de notre suM est inferieur à celui des années

antérieures (tableau 5.1). cette diftrence relève du fait que nos études n'ont pas été réalisées dans

les mêmes conditions. Nous avons tenu compte du temps de travail effectif; par contre nos confrères

n,ont pas noté les arrêts important ni le temps de déplacement des animaux' Des donnees de ce

tableau, il ressort que :

. notre lot I supplémenté au prémix I a un rendement supérieur à celui des lots supplémentés des

années Précédentes ;

les rendements des lots 2 et du témoin se rapprochent des résultats antérieurs'

A l,issue de cette étude, nous pouvons donner les normes de travail suivantes en zone oN :

. labour ; 548 (t 335) mzlhavec un coefficient de variation de 6l Yo ;

o hersage; l 6g4 (t I 16) mzlhavec 6 oÂ comme coefficient de variation.

5.4. Coût économique des orémix :

Tableau 5.2 Prix d'achat des intrants

mélasse ABH uree sel

lz F ttolkg Bo F "t^/ kg z2o F "to/ kg 96 F ttn/ kg

t997
furnées t97 | t972 1 983

4 3
Nbre d'heureVjour 5 6

Tém. sup Tém. Sup. I Sup.2
Lot

mzltr

Tém. sup. Tém. sup

440 600 383 583 5s0 575 487 630 537

2.9 4.6 4.4 7 5 6
Temps de labour d'l ha en jours 5 3 4.3

Le prix de transport d'un kilogramme de mélasse est de 5 F tto
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La valeur économique des prémix I et 2 est calculée à partir des données de ce tableau.

Tablearr 5.3 Valeur économique de chaque prémix

lngrédients Prémix I Prémix II

Mélasse 550 F CFA 550 F CFA

A.B.H 960 F CFA

Urée 690 F CFA 660 F CFA

Sel 60 
cFA 60 cFA

Total 2 26oF!. | 270 F cFA

Prix du kg 25 F CFA 15 F CFA

Donc la supplémentation d'une paire de boeufs pendant trois mois demande 9 000 F cFA cofitme

investissement soit 100 F cFA par jour pour le prémix l. Pour le prémixl,il s'élève à2 700 F "Fn

soit 30 F cFA par jour.

N.B. : Dans le calcul du coût économiQU€, nous n'avions pas pris en compte le prix du son car

chacune des exploitations en produit.

Une étude comparative nous montre que le prix de revient du kilogramme des prémix I et 2'

respectivement deZSF et 15 F est nettement inferieur à celui du kg d'A.B.H (80 F/Kg).Le prémix I

a le même prix de revient que celui testé en 1996 (3 000F cfir/paire/mois)- Le prémix 2 a un prix

nettement inferieur (900F/paire/mois). L'exploitant AD qui s'est acheté cette annee 20 sacs d'ABH à

g0 000F cfa aurait pu faire une marge bénéficiaire de 62 000 F cfa s'il utilisait le prémix I pour ses 4

boeufs de labour. Donc le prix ne serait pas un facteur limitant pour la diffusion de nos suppléments

testés pour certaines exploitations de la zone d'étude. Cependant, cette étude ne nous permet pas de

conclure car l'échantillon est très réduit.
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VI CONCLUSION/SUGGESTIONS

Lesstratégiesdeconduitedesboetrfsdelaboursonttfèsvariablesdbneexploitationàlarrtre.En

effettouslespaysanssupplûnent€ntlerrrsbovinsdetraitavantetpe{dântlestravarrxdepréparaton

dusol.Cettesupplémentationsefeitèbasedesonderiz.Certainsoçloitants(DsetAD)associent

parmomentsdelapaillederizetmê,rreparfoisdeI'ABH.Iæsquantitésdesuppléme,ntsservis

sugmententpendantlapériodedestravarD(Ilyaarrssivariabilitédanslorganisationdutravail.

Cependant, nous avons pu noter qu'il y avait des contraintes pour certaines joumées de travail'

Il ressort des rézultats obrtenus en station que :

-Leniveaud,ingestionmoyenparjourdelapailletraitéeauprémixlestde6.TkgdeMS;celuidu
prémix 2 : 6.1 kg de MS cetui de ta ræion témotl est de 5' l kg de MS'

L€smêmestendanceso'|tetéobtenuesenmi|ieureel(villageÙ:lotl(5'4kgdeMS);|otz(4.6

kg de MS).

-Lesrationslet2permcttentdesGvlQrespectivemerrtde600g/jfi-de298g/j'Larationtémoin
daszure que I'entretien des animaux (GMQ = 6 g4)

Parrapportausupplémerrtclassique(paille+son),!'effetberreûquedesprémixzurl'évoluton

ponderaledesanimauxesttfèsintéfe$ant(resrttatsdelastaton).Aussilesmesuresportéessrrles

performancesdesanimauxmorrtreltuneditrérerrceaulabourentrelestroislots.Lelotlayaûtun

rerrderrrentsupérieuràceluidulot2,qui'àsontourestsupérieuraulot3(ténroin)'Iln'o<istepasde

différence de comportement elrtre animal zupptémenté a ani$ non zupplânenté au hosage'

Eng&reral,lespaysarrsomutiliédefuonimensivelesanimauxsoumisarr:<rfuimesoç&imeûtolx!

Unesupptérrrenationavecprérnixduraflttoutelasaisonsecheapendarnlestrarrarrxn'estpas

nécessaire a serait onérenx' Elle doit se frire comme suit selon les périodes :

.auretourdelatranslrumance:lespaysanspeuventsese,rvirdelarationtraditiormellepourle

maintien du poids acquis e'n hivernage des boeufs de labour en saison seche'

oquinzejoursavamlestfavarr'çcommenceràs€rvirlarationavecprérnix;corrtinuercette

supplémerrtationetl.arrêtertoutjusteaprèsltnstallationdespluiescsre||eseraituneperte

économique.
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Il serait interessant de reconduire I'essai en initiant les paysans à I'achat des intrants ayant servi à la

formulation des suppléments. ce qui néoessitera alors I'organisation du circuit commercial de la

mélasse.

Cette étude doit être close par' une é'ratuation paysanne afin de s'en assurer de la maitrise de la

technologie, de son adoptio4 de sa diftrsion A des bene'ûces qu'elle engendre' Les résultats doivent

être restitués aux paysans en insistant sur les benéfices engendrés par les prémix'

une organisation des paysans en coopérative ; G.LE ou A.V pour lbrganisation du circuit

commercial de la mélasæ et lachat de botteleuse mecanique pourrait résoudre les problèmes

d'approvisionnement en mélasse et de stockage de paille de riz'

6 I -I@Æ résultû obtenut i

Les rézultats obteflus pourront avoir un impact sur le systàne d'élwagg à la rechefche et au

developpement.

> système d,étevage : cette etude a permis par la distribution de deux suppléments un meilleur

affouragement des boeufs de labour. Cet affouragement est une participation active agx objectifs

aotuels que sont I'intensification de la riziculture et I'intégration riziculture élwage dans le contexte

de I'Office du Niger.

Dans les conditions actuelles de la zone Office du Niger, la paire de boeufs de labour est achAee

approximativement à 250 O00F c,fa et est renouvelée tous les 5 ans. Dans des conditions de rn'rtrition

améIoréq on peut supposer que le renouvellement se fera en moyenn€ tous les 7 ans au lieu de 5. ce

qui cree au niveau de I'orploitation agricole d'autres opportunités d'investissement. Ainsi les boeufs

de lôour reformés pourront se vendre à des prix d'achat de départ. Ce qui rassurera I'achat d'une

nouvelle paire wrs dépenses complânentaires.

L'amélioration de la nutrition des boeufs de labour es à I'origine d'une augnentation de leur vitesse

au travail. Ce qui pernret I'o<éoution des travaux de préparation du sol dans un temps record. Mais

dans la zone de Niono qui compte l0 000 ha pour 6 948 boeufs de labour, soit |9 ha pour une pairg

cette performance n'apparalt pas néoessaire. une augrnentation des productions agricoles est

possible à travers t'apport de fumure orgenique qui sera disponible avec la stabulation des boeufs de

labour. Cette fumure organique dimimrera I'apport d'engrais chimiques provoquant I'acidifcation

des sols constate€ par la recherche et qui Ont un prix Onereux. L'environnement se trouve ainsi

protégé par la contribution de I'apport organique au maintien de la fertilité du sol'

I
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> Reoherche/Dévclopoernent : L'etude a permis de mettre au point dorx fonmrles alimentaires

applicablesenmilianpaysan.I,esrésultatssonttrè3intéressarrtspourlespaysansdanslamesreoù

ces demiers seror,, capables de fabriquer au sein de leur propre exploitation des aliments conoentrés

pourt,alimentationrleleurbetait'Ladistributiondecesconcerrtrésdanslesnoflnesrequtses

contribuera à une augmentation de la vitesse au labour des boerrfs de trait. Au regard des rezu|tats de

la stationr le prémix l, w tes gains de poids qu'il engendre (600 gD est mieux indiqué dans les

activitésdeproductionoeni"na"plutôtqu,àlaproductiondetravsil.Doncdesparticuliersprivés

peuvents'inspirerdecÆttefoÛnulationpourerrtreprerrdredesatelie,fsd'embouche.tæsecondprernix

esunsupplémurtidéalpourlesboeufsdetraitetmerited,êtrevulgarisépourceuxquidésirentfaire

tles prestations de æwice'

6.2. Limits da ry'sttllz/s :

Cetteétudeaeucommelimiteenmilierrpaysanladiversitédeconduiteetd'executionducalerrdrier

agi"ol".Deptus,pourunemêmejourneedetravail,lesanimarrxnesontpâssoumisauxmêmes

efforts. L'absence d'analyse bromatologique ne nous a pas permis d'avoir la valeur oracte des

supplérrrerrts.Ilestdoncdifrciledeformulerdesrégimesequilibréspourdifererrtesfonctions

animales à partir de nos prémix. ræ choix des pùes ayant re$les le pémix devrait être déatoire et

nonzurpropositiondesexploitants.Lamajoritéd,urtreeuxnousontpropoÉleurmeilleurepaire.
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1.3. I A quel âge choisissez-vous de faire la castration? Pourquoi? Qui le fait? Pourquoi? Avec quelle

méthode? Pourquoi?

2.3.2'Arydâgechoisissez-vousdefaireledressage?Pourquoi?Quilefait?Pourquoi?2'3.3Faites-

vous le dressage/castration pour un usage autre que personnel? Pour le compe d'autres

exploitations?

2.3.4. Vous est-il driià anivé de dwoir vous séparer d\rn animal nouvellernent dressé? Pourquoi?

3. Gslion d.æ cutibæ iles animaax:

3.1 Carrière

3.1.1 combien de campagnes un boeuf de trait travailleçil dans votre exploitation? Pourquoi?

3.1.2. Sur quel critere décidez-vous d'arrêter la carrière d'un animal? @atigue,, poids, ..')? Comment

décidez.vous quTrn animal est trop vieux pour travaillef?

3.1.3. Vous est-il déjè anivé de vous separe'r d\rn boetrf frute de trésorerie?

3.2 Valoriration des fins dc carrièrc

3.2.I Que faites.vous d'un animal qui ne peut plus travailler?(vente' troupeau' embouche boving "')

Si errbouche, combien de temPs?

3.3 Entretien dcs animaur

3.3.1. Les boeufs de rait sont-ils parqués avec le reste du troupeau? Pourquoi? où se trowe le parc?

3.3.2. Faites.vous un zuivi sanitaire de vos boeufs de trait? Si oui qui le Èit? Comment? Sur çelle

périodicité?Est-oeunentretienpériodiquesysténatiqueouestcefonctiondesproblèmes

rencortÉs?

3.3.3Quis'occupedesboanfsdetraitpcndflftlapéniodedelabour?Est-cetoujourslamême

personne? Quelles sont ses responsabilités? Aprà la période de travail' ce responsable change-t-il? si

oui pourquoi?
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4.1 Stockage des résidus de récolte
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ANN'EXE I
GTIIDE D'ENTRETIEN :

Nom et village

,

1. I superficie en casier? Superficie en hors casier? Culture sèche?

1.2 Combien dhectares sont travaillés chaque année? Vos animaux travaillent-ils sur d'autres

parcelle?

1.3. Nombre de boeufs de trait? De quelle race sont-ils? pourquoi?

2 Renoavellemcnt dæ boeufs de tra :

2.l.Origine

2.1.1D'où viennent vos animaux de fiut? Ont-ils été achetés ou proviennent-ils du troupeau?

Pourquoi cette origine?

2.1.2 Pourquoipréferez-vous ce mode d'approvisionnement? Vous est il déjà arrivé de faire appel à

un autre mode d'approvisionnement? Pourquoi?

2.2. Si achat

2.2.L A quel âge achetez-vous vos animaux? Pourquoi à cet âge là? Préferez-vous les acheter

castrés? Et dressés? Pourquoi? Si no pourquoi préferez-vous les castrer et dresser vous même?

2.2.2. 0ù les achetez-vous?(voisins, marché, amis)? Pourquoi?

2.2.3. Sur quel critère choisissez-vous les animatx achetés ('apparence, la race, l'état, le dressagg la

castration, l'origine, le prix)? Si pria quel est le prix mærimum que vous arytez de mettre?

2.2.4. Qu'est ce qui peut vous decider à acheter un nouvel animal? (Mort, prévision de reforme, vos

disponibilité en trésorerie)?

2,3. Castration/dressage



5.1.3 Vos sols sont-ils difficiles à travailler? Pourquoi?

5.2. Performances

5.2.1qui s'occupe de I'attelage au champ?

S.Z.ZCombien de temps faut-il pour labourer I ha avec une paire de boeufs dans votre champ? Et

pourherser I ha.

S.Z.i Ces perforïnances sont-elles les mêmes en début de saison et en fin de saison? Qu'est-ce qui

change? Comment en tenez-vous compte?

5.2.5 Combien de temps un attelage travaille-t-il dans une journee? A partir de quand coilrmence -t-

il? Quand termine-t-il? Comment se decide I'arrêt du travail?

S.Z.6.Les animaux ont-ils des jours d'arrêt? Tous les combien de jours? Si oui, quels sont les jours

de repos?

5.2.7 Durant une journee de travail, faites-vous des rotatons d'attelage ou des rotations d'animaux?

Si oui, pourquoi?

S.Z.gVous arrive-t-il de louer votre attelage? Les perfonnances sont-elles les mêmes (vitesse de

labour, jour de repos, duree )? Dans cÆ sas, quelle est la zuperficie travaillee en prêt ou en prestation

de service hors de votre exploitation?

S.Z.g Vous arrive-t-il de louer un attelage extérieur? Ou de faire appel à de entraide? Dans quelle

conditions? Qu'est ce qui vous motive alors? Y a-t-il précocité en cas d'échange?

5.2.0 Que deviennent les boeufs après leur travail?

5.3.1 Rencontrez-vous des problèmes spécifiques avec l'utilisation de vos bozufs de trait?
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4. l.l. Faites-vous des stooks de paille de ria de paille de mil, de frnes d'arachidg dcs ônos de

niébé? D'où viennent-ils? A partir de quand Èites-vous ces stocks? comment sont-ils stoclrés?

Quelle quantité stockez-vous? Sont-ils achetés? vous arrive-t-il d'eo vendre ? A quels animaux sont-

ils destinAs?

4.1 .2. Faiteçvous des stocks de complément alimentaire : son, tourteau' bloc mélur? Date d'aolut?

Date de distribution? Qrels rnimarud

4.2. Alimentation

4.2.1. vOs boeufs de trait ont-ils la même alimentation tout au long de fannéc? sinon qu'est ce qui

varie? A partir de quand?

4.2.2.Prépuv-votlslesanimarrxpourlapériodedetravail?Pourquoi?Quanddébutecettep&iode

depréparation?Qu,estcequivousdécideùdébutercettepériodedepéparation?commeiltseftit

cette pÉparation? Est-elle sanlement alimemaire? combien de terrps duro-t-elle? comrent décidez-

vous qu'un animal est ou n'est pas €n étæ de travailled

4.2.3 Assurez-vous une Slimedation spéciale des boarfs de trait p€nd8nt les tabour? comment?

pourquoi? Quelles som slofs les ratios? sont-ils spécifques a|r boeirfs de tabour? cornbicn de tecps

cette période dure-t-elle? Corrment décids'vous du changenrent d'alimentaion?

4.2.4Queder,iennemrosanimarxaprèslap&iodedcslabours?Partent-ilscntranshummoe?

Rastent-ils ur vill4ge? Qud e.* alors lar mode d'afrouragcrnent? Quel est alon leÙr mode

rt'afouagenrent. Assurezrvous une aliment*ion spéciale pour les permettre de rattraper le poids

perdu?

4.2.5. Tous les boerfs de trait ont-ils le m&ne égime alimentaire? Pourquoi? Sinon çelle vrriation?

4.2.6 Vous est-il anivé d'avoir des enimrux qui ne sort prs en état de trarnilcd Quand? Que s'est-il

passé?

5. PEITFORTI,TANCES DES CHANTIEtrTS

5.1. LeS SOIS

5. I . I conrment faites-vous vos labours? En sec ou en eau? Et les hersages? Combien de hersages

faites-vous.

S.l.Zquelle est la profondeur de labour? Pourquoi? Cherchez-vous à la régler?
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FIC:flE DE SUTYI DES PERFORIT{ANCTS AU CHANTMR

Tebleau I

Date Paire Heur. Dépl. Heure W Heure Pause Nat.
\ry

chp Sup. Prof. Nat Obs.

Dép. Arriv Déb. Fin Déb. Fin

I
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Tabteau 2 Evolution du niyeau dtingestion au nivean des villages

Période

Lot

Ivfai Juin Juillet Août Moy.

I 5 (l) 5,4 (1,2) 5,4 (1,3) 5,9 (1,7) 5,4 (1,3)

2 3,7 (0,6) 4,5 (1,7) 4,9 (1,6) 3,8 (1,8) 4,2 (1,4)

Tableau 3 Evolution du périmètre thoracique des difrérentes paires

Date MCI MC3 YC2 DSI DS3 B52 ADI AD3 LS2 KSI KS3 oDz

2u05 160 158,5 167,5 162,5 167 166 165 151,5 163,5 168 155,5 160,5

3ll05 160 r58 t67 159 t67 l6l t62 151,5 162,5 168 160 161

10/06 l6l 159,5 169,5 r62 167,5 162,5 t64 153 159,5 170,5 158 t62

20106 158,5 158 169,5 læ,5 t67 164,5 169 r52,5 159,5 170 161,5 163

30/06 160 158 166 r64 164,5 166 169 156 159,5 171,5 163 166,5

r0107 159,5 158,5 169 164,5 165,5 r67 167 158 159 174,5 164,5 169

20107 159 158,5 t67 t64 164,5 167 166 155,5 158,5 173 165 171,5

30107 159 159 169,5 165 165 168 169,5 155,5 160 175 165 170

09/08 162,5 160,5 171,5 168,5 167,5 168,5 t74 164,5 170,5

Tsbletu 4 Vrteur elimentrirc de quelques eliments.

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

ABH 90 0.40 160 0.09 0.61 CFA

Mélasse 80 r.05 25 1.45 0.03 IElvfVT

Son de riz 90 0.63 60 1.15 0.78 IEIYfVT

Paille de iz 90 0.35 0 0.2 0.1 CMDT



ANI\IEXE II

FICHE DE SUTVI ALIMENTAIRE AU NITTEAU DES VILLAGES

O : offert

R : refusé

Tps de pâture
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ANNEXE III

JOURS ET SUPERFICMS TRAVAILLEES PAR LES AUTRES PAIRES
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STATISTICS AFTER PASS

HEAN VARIANCE ST.DEV.FIELD N

Dependent variabtes:
I NGTOT 1087

tactor: VILLAGE

dependent (Y): INGTOT
1 284
2 288
3 251
4 264

Factor: LOT

dependent (Y): INGT0T
1 568
2 519

Factor: PERI0D

dependent (Ï): INGTOT
136
2 448
3 500
t, 1C3

Interaction: VILLAGE*LOT

dependent (Y): INGTOT

SUM

5172.19

1217.14
1495.75
1382.16
1347.11

3085.85
?386.64

165.22
2240.90
2558.99
507.38

5 .034

4.391
5.194
5.507
5. 104

5.433
1.599

4.589
5.002
5.118
4.926

1.7g7
?.691

1 .182
2.308
2.189
1.156

1.341
1.640

?.396 1 . 548

?.506 1.583
2.318 ',t.523
3.02t, 1.739
1.098 1.048

1*1
1*?
2*1
?t2
3*1
l*?
4*l
1*Z

112
142
144
144
138
113
141
120

5.387
3.595
5.677
4.710
5.309
5.748
5.352
4.806

4.472
4.462
4.507
3.545
4.288
5.159
5.495
4.495
4.400
5.366
5.478
7.793
5.6',t7
5.075
4.980

1.087
1.519
1.480
2.059

1.305
1.682
1.395
1.849
0.765
1.547
1 .239
2.189
1.018
1.480
1.886
0.499
0.801
1.121
1 .028

765.00
482-14
817.55
678.20
752.60
&9.56
770.70
576.74

53.66
535.40
558.82
99.?6
51.46

619.04
681.41
143.84
?6.40

568.80
701.24
85.7?-
33.70

517.66
617.52

1 .703
2.8?9
1.945
3.417
0.585
2.394
1 .534
4.792
1 .036
2. 189
3 .555
0.?49
0.61?
1.261
1.057

0.887 0.942
?.146 1.465
2.t 90 1 .578
1.691 1.301
2.882 1.698
3.118 1 .7&
0.917 0.958
1.161 1.078

I nteraction: Vl LLAGE*PERIOO

dependent (Y): IIIGTOT

1*1
1*2
1*3
1*4
2*1
2*2
2*3
2*4
3*1
3*2
3*3
3*4
4*1
1*2
4*3

29/ 9/97

Dataset : A:\IHGVIL.DBF

>> DBSTAT 3.61 1 5 : 49:37.83

Records: 1087

ANALYSIS OF VARIANCE



4*4

I nteract ion: LOT*PERIOD

dependent (Y): INGTOT

32 178.56 5.580 0.554 0.744

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

1*1
1*2
'l*3
1*4
2*1
2*?
?t3
2*1

24
240
?48

56
12

208
252
lr7

1 20. 85
1296.15
1339.15
329.10

14.37
911.75

1219.54
177.98

5 .035
5.101
5.101
5 .882
s.697
1.542
4.839
3.787

AFTER

1 . 01/'
1.578
1 .801
2.877
0.339
2.765
2.123
3.336

PASS

1 .007
1.256
1.342
1.696
0.582
1.663
1.557
1.8?7

II

anatysis of variance for dependent variabte: INGTOT

MOdC[: INGTOT = MEAN VILLAGE LOT PERIOD VILLAGE*LOT VILLAGE*PERIOD LOT*PERIOD

Source prob F>Fo

STATISTICS

Tota [ :
Corrected totat:

TotaI reduct.:
0.0000

Tot . corr. reduc t :
Modet exc.mean:

Fut I model:

Mean
VI LLAGE
LOT

PER I OD

VI LLAGE*LOT
VI LLAGE*PERIOD
LOT*PER IOD

Hierarchica( modet:

HATH ERROR: Exponent
14ean
I{ATH ERROR: Exponent
VI LLAGE
HATH ERROR: Exponent
LOT
PER I OD

VI LLAGE*LOT
VI LLAGE*PERIOD
LOT*PERIOD

Resfduat:

30152.826? 1087
2601.6331 1086

28270.1367 ?3

718.9446 22
198.9?78 ?2

27.7395
2.3956

1229.136t, 694.645514ATH ERROR: Exponent too Iarge

6779.6909
91.8916
48.81 59
11.1740

20?.1482
116.4073
13.1869

too targe
?7551.19s4

too targe
181.9853

too Iarge
178.102?
14.2492

196.3769
135.0442
13.1869

1 6779.6909 3831.5374
3 30.6315 17.3111
1 18.8159 27.5883
3 3 .7247 2.1050
3 67.3827 38.0813
9 12.9341 7 -3097
3 4.3956 2.4812

18.4687 0.0000
5.110? 0.0000

0.0000
0.0000
0.0000
0.4979
0.0000
0.0000
0.0594

32.6793
9.04?2

Hierarchicat sr.rms of Squares are adjusted for preceding variabl,es
onty, which means that the ANovA tabte is recaicul,ated for each
variabte, starting with the mean/intercept and incl.uding the next
variabte in each catcutation

1 27551.1934 15570.5361

3 60.6618 34.28?9

1 178.10?2 100.6543
3 4.7497 ?.6843
3 65 .4590 36.9941
I 15.00/.9 8.4800
3 4.3956 2.4842

0.0000

0.0000

0.0000
0.0455
0.0000
0.0000
0.0594:,

1882.6885 1064 1.7694

R-squared: 0.2765 r.s.d: 1.33020

l..east square estimates for dependent vafiabte: INGTOT

Least square means are estimated at the average vatue of each independent
variabte (covariate). Estimates for factors give the difference frorn the mean
or intercept,' Ismeans give the estimated vatue f or each factor tevel..
T-prob1 gives the probabitity for the hypothesis: estimate = 0 (t=estimate/s.e. )
T-probZ gives the probabiLity for the hypothesis: tsmean = Q (t=tsmean/s.e.)
T-test probabitities (p) for differences between tsmeans test the



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

Nut t-Hypothesis: Ismeanl=tsmean2, which is

est imate s. e.

rejected if

t - probl

e.9. p<.05

I s mean

5 .0t 512

4.2tt624
4.85931
5.82670
5.?4823

5 -16688
1.62336

Source

Mean:

Factor: VI LLAGE

281)
288)
251 )
264)

I-test probabit ities for

1

-0.79888 0.1 1BB8 0.0000-0.18581 0.11781 0.1 1510.78158 0.15248 0.0000
0 . 203 1 1 0. 13747 0. 1 398

differences between Ismeans:

231

s.e. t-probZ

0.08151 0.0000

0.12239 0.0000
0.12035 0.0000
0.19191 0.0000
0.17113 0.0000

0.08691 0.0000
0.13648 0.0000

0.27168 0.0000
0.06330 0.0000
0.05950 0.0000
O .1t+857 0. 0000

0.15863 0.0000
0. r5863 0.0000
0.15657 0.0000
0.15657 0-0000
0.18015 0.0000
o.?655 0.0000
0.16695 0.0000
0.?3495 0.0000

4r,?

,l
I

2

3

4

1

2

3
r+

o. oooo
0.0000 0.0000
0.0000 0.0006 0.0000

1

?

Factor:

1

2

LOT

( 568)
( 519)

36)
448)
500 )
103 )

T- test probabi I i ties for

1

0.0000

Factor: PER I OD

0.42176 0.08030 0.0000-0.42176 0.08030 0.0000

differences between Ismeans:

2

-0.32681 0.20993 0.1 198-0.03451 0.09253 0.70930.06731 0.09t79 0.16330.29101 0.13206 0.0262

di fferences betHeen Ismeans:

234

1

I
3

4

T-test

1.71828
5.01061
5.11246
5 .3391 3

I

2

3
1

probabitities for

1

0.?049
0.0862
0.0161

Interact ion: VI LLAGE*LOT

0.2395
0.0240 0.1 156

1*1
1*2
2*1
2*2
3*l
3*2
4*1
1*2

142, -0.6?364
144) 0.10708
144, -0.10708
138) -0.62?6
113) 0.6226
144) -0.10807
120) 0.10807

( 142> 0.62361 0.06952 0.0000
0.06952 0.0000
o.06927 0.1224
0.06927 0.1221
o.0747? 0.0000
0-07472 0.0000
0.072?0 0.1347
0.o72?O 0.1347

5.29164
3.20083
5.388'.t6
4.33046
5 .62580
6.0?760
5.56193
4.93454

3*2 4*1

T-test probabir.ities for differences between Ismeans:

1*1
l*2
2*1
?*2
3*1
3*2
1*1
1*2

- 
1*1 1*2 2*1

0.0000
0.5397 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0 .0358 0. 0000 0. t 3/.0
0.0000 0.0000 0.0001
0.0861 0.0000 0.267s
0.0306 0.0000 0.0059

2*? 3*1

0.0000
0.0000 0.0171
0.0000 0.6870
0.0003 0.0000

o. oos+
0.0000 0.0001



Interact ion: VILLAGE*PERlOD

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

1*1
1*2
1*3
1* l,

2*1
?t,2
2t'3
2*1
3*1
3t2
3*3
3*4
/+* 1

lr*2
1*3
lr*4

3*3 3*1
1*1
1*2
1*3
1*1
2*1
?*?
?t'3
2*4
3*1
3*2
3*3

0.55227
0-21994
0.19303

-0.99525
-0.?4114
0.33387
0.56859

- 0.65832
-0.79134
-0.39543
-0.42605
1.61581
0.48620

- 0. 18838
- 0 - 33558
0.03776

0.29736
0.14049
0. 13958
0. 201 81
o.?9694
0.13961
0.13870
0.19623
0.36630
0 -16996
0,16912
0.?7701
0.36256
0.15766
0.15573
0.20842

12).
1 20)
12tr)
28)
12)

120 )
1?4'
3?)
6)

106)
128)
11)
6)

102 )
12t+)
32)

0.0636 4.47167
0.0755 4 .t+6167
0. 1670 1 .50661
0.0000 3.54500
0.4112 4.28833
0.0170 5.15867
0.0000 5.49521
0.0008 4 .t+9500
0.0303 4-70552
0.0202 5 .39676
0.01 19 5.46800
0.0000 7.73652
0.1802 5.40759
0.2324 5.02534
0.0314 4.98000
0.8563 5.58000

0.38400 0.0000
0.1?143 0.0000
0 . 'l 1946 0. 0000
0.25139 0.0000
0.38/+00 0.0000
o.12143 0.0000
0.11946 0.0000
0.23515 0.0000
0.61609 0.0000
0.12986 0.0000
0.11761 0.0000
0.12s56 0.0000
0.61549 0.0000
0.13284 0.0000
0.11946 0.0000
0.23515 0.0000

2*3 21 1 3*1 3*2

I - test probabi I i t i es for di fferences between I smeans:

l*1 1*2 1*3 1*1
4r,1 4*Z 4r,3 t *t

2*1 2*2

0.9802
0.9308 0.7919
O .0t+37 0.001 1 0.0006
0.7357 0.6670 0.5874 0. 1056
0.0883 0.0001 0.0001 0.0000 0.0309
0.01 1 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0028 0.0484
0.9587 0.8998 0.9619 0.0059 0.6463 0.0123 0.0002
0 -7252 0.æ13 0.7?06 0.05?7 0.5306 o .1156 0. 1558 o .72210.0226 0.0000 0.0000 0.0000 0.0063 0.1796 0.5758 0.0008 0.215s0-0133 0.0000 0.0000 0.0000 0.0034 0.0675 0.8709 0.0002 0.1703 0.6835

3*t, 0- 0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.0000
4*1 0-1597 0.0894 0.1055 0.0019 0.09?7 0.6547 0.8748 0.1233 0.3608 0.98450.91 35 0. 0006
1*2 0-1729 0.0017 0.0036 0.0000 o.0697 0.qs6g 0.0083 o.at+g4 0.s672 0.04440.0123 0.0000 0.1941
4*3 0-2065 0.0024 0.0052 0.0000 0.0852 o.zg45 0.0023 0.066? 0.6?17 0.01800.0037 0.0000 0.14?1 0.7988
4*4 0.0140 0.0000 0.0001 0.0000 0.0042 0.1117 o.T4Bo 0.001,r 0.1398 0.49480.6702 0.0000 0.7709 0.0398 0.0231

Interact ion: LOT*pER IOD

1*1
1*2
1*3
1*4
2*1
2*2
2t3
2*tr

24) -0.10463
240) -0.03175
?48) -0.133?2
56) 0.?6960
12' 0.10463

208) 0.03175
252) 0.13322
47) -0.26960

o.20946 0.6175 5.035t+2
0.09147 0.7286 5./10062
0.09073 0.1423 5.40101
0.12525 0.0316 6.03049
0.20946 0.6175 4.10114
0.09147 A.7?86 4 -6?059
0.0908 0.1t+23 4.82392
0.12525 0.0316 4.64777

0.?7153 0.0000
0.08586 0.0000
0.08447 0.0000
0.18064 0.0000
0.47756 0.0000
0.09303 0.0000
0.08382 0.0000
0.?2?33 0.0000

2t t,

T-test probabi t ities for

l*1

differences between tsmeans:

1*2 1*3 1*4 2*1 2t ? Z*3

0.2000
0.1988 0.9975
0. 0022 0.0015 0.001/+
0-1777 0.0112 0.0111 0.0001
0.1183 0.0000 0.0000 0.0000 0.5785
0 .1569 0.0000 0.0000 0. 0000 0.2823 0. 1 03 1

0.?457 0.0004 0.0004 0.0000 0.5666 0.8994 0.4048

1*1
1*2
1*3
1*4
2*1
2*2
2t,3
2*1
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29/ 9/97

Dataset : A: \POIPER.08F

>> DBSTAT 3.61

POI DS

0.8623
0. 0000
(120)

POIDS

0.8623
0.0000

( 120)

16:19:17.35

Rccords: I 20

correlation:
P (!rl = 0):
(N) :

correlation:
P (!rl = 0):
(N) :

Experiment: P0IPER
Function: t 1l POIDS = a + b*pERI
Parameters: 2

Asymptotic corretation matrix of the parameters:
12

1 1.000000 -0.999000
2 -0.999000 1.000000

r - squa red: 0 .7135

asyrptotic 95 % conf idence int.par. estimate std.err. lower tim. upper Lim.
A -370.570 33.76965 -437.460 -303.680
B 1.179 0.?2594 3.731 1.6?6

analysis of variance for dependent variabl.e: pOIDS

source dt s[m of sguares mean squareresression Z 779ffiO.000000 3B9Sjj0.O00O00
res idua l, 1 18 3??73 .7656?5 A2J.506500
uncorrected totat 120 7828934.000000

(corrected totat ) 119 125926.9u375

29/ 9/97

Dataset : A:\PoIPER.DôF

>> DBSTAT 3.61 << 16: 21 :01 . 28

Records: 1 20

CORRELATIONS

29/ 9/97

DAtASEt: A:\POIPER.DBF

>> DBSTAT 3.61 << 16:21 z 55 .88

Records: 120

NON LINEAR REGRESSION
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RESUME

Dans le processus de I'intensification de la riziculture à I'oN, les boeufs de labour occupent une place

prépondérante. Ils sont solliciiés pour les cultures de saison que {: contre saison' Leur rôle

traditionnel consacré au labour et au hersage se trouve accru par leur utilisation pour la mise en boue

et le nivellement des Parcelles.

pour exécuter ces travaux, les boeufs doivent être en bonne condition physique' Malheureusement'

l,alimentation qu,ils reçoivent n'est pas toujours en r?Pport avec l'effort dernandé' celle-ci est

généralement composée de paille et de ,on d, riz tous dà-pauwe qualité- La nécessité s'impose dès

lors d,assurer aux boeufs de labour un supplément alimeniaite d'une valeur nutritive acceptable et

facile à fabriquer au sein des exploitations'

La présente étude fait suite au test d'utitisation du prémix en zone office du Niger par I'ESPGRN de

Niono en collaboration avec l,uRD/oc en 1996. Àu * des résultats obtenus, il avait été retenu de

tester deux nouvelles formules du prémix tenant en compte de la disponibilité des ingrédients et les

conditions socio-économiques des exploitants. La présente étude composée de deux tests s'inscrit

dans ce cadre. L,un est mené en milieu contrôlé (stàtion) et I'autre en milieu réel (village)'L'étude a

permis d'une part à travers les résultats de la station de préciser les niveaux d'ingestion et le gain de

poids et d,autre part d,évaluer les diftrences de rendement entre paires supplémentées au prémix et

paites supplémentées par les paysans'
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