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Avant propos

Iæs travaux dc rcchcrchc qui sont à la basc dc la pr&cnæ lichc tcchniquc ont été initi& ct
dévcloppés par Rocl Bosma; ils sc sont poursuivis sous lr dircction dc M'Piè Bcngdy. Lcr
pcrsonncs suivantes ont contribué I la réalisation dc ccttc fichc tcchniquc dc rcchcrchc: Rocl
Bosma, Issa Kanté, M'Piè Bcngdy, Siaka Bagayoko, Thcr Hilhorst ct Toon Dcfocr. Iæs
photographics otrt été réalisécs prr Isse Kanté ct la misc cn formc par Merijkc lposvclt. Lcc
rêdisatcurs dc cctrc fichc remcrcicnt tous ccux qui ont contribué etu tnrvaux dc rcchcrchc:
lcs collègucs chcrcbcun, lcs tcchnicicns, lcs cnquêtcun dc IESPGRN ct lcs p.y$.nr dans lcs
villages dc rcchcrchc.

Ir DRSPR./Sikasso rppclé aujourd'hui Equipc Systèmæ dc Production et Crcgtion dcs
Ressources Naturcllcs (ESPGRN) frit partic du Ccntrc Régional dc fuchcrcbc Agronomiquc
(CRRA) dc Sikzsso dc l'lnstitut d'Economic Ruralc (ER). UESPGRN/Sikasso rcçoit unc
gidc financièrc du gouvcrncmcnt dcs Prys-Bas ct I'assistencc jgchniqua du KIT (Instinrt Royal
dcs Tropiqucs). L'équipc cst composéc dcs agronomæ, dcs rgro€conomistcs, dæ rménagistcr,
dcs sociologucs ct {6s 2qsrcrhnidçns.

Iæ rôlc principd dc I'ESPGRN cst d'idcnrificr lcs contrain,o s6chniqu$ ct socio-
économiqucs dc production agricolæ ct dc gestion dcs ressourccs neturcllcs, d'introduirc unc
oricntation paysrnnc dat'. tors lcs programmes cn tcrunt comptc dcs préocarpations récllcs
dcs utilisatcurs ct dc facilitcr la communication cntrc paysans, vulgarisetcurs et rherchcurs.
Iæ but final cst dc dévcloppcr dcs mcssages 

"d"ptér 
aux râlitéc prysanncs. L'BSPGRN

travaillc rclon 5 axcs dc rcchcrchc: (1) la gcstion dcs rcssourccr nzturcllcs couuuuncs

furincipalcmcnt lc bois ct lcs plturagcs), (2) la gcstion dc I'cxploitation, (3) I'intcnsificrtion
dcs systèmcs dc culturcs, (4) I'intcnsification dcc systèmcs d'élcvagc (ct I'intégration
agriculturc'élcvagc) ct (5) l'économic ruralc.

L'ESPGRN dc Sikasso intcrvicnt dans deux zonæ egro-cli-atiqucs où cllc r différcatcs
antcnncs, rcgroupant 4 villagcs dc rcchcrchc chacunc. [æs antcnncc dc Kourialr ct dc Kignen
dans la zonc Nord Guinécnnc avcc 8(X) mm à 1000 mm dc pluic ct ccllcs dc Bougouni cr dc
Kadiolo drnç la zonc Guinécuc lvcc plus dc 1000 -'n dc pluic.

ESPGRN: BP 186 Sikasso, Mali. T€1.: 620028/620t46. Fax: 620349
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Localisation des antennes de Kignan et de Koutiala



Depuis I'introduction de la culture attelée au Mali-sud, le rôle

de l'êlevage dans les exploitations agricoles a pris de I'ampleur.

La production du fumier et la force de travail des animaux
jouint actuellement un rôle important dans les systèmes de

production. Aussi l'achat des animaux comme êpargne s'est

intensifi ê chez les paysans. Ces derniers sont conscients que

la quantité aussi bien que la qualité de fourrage disponible en

saison sèche sont insuffisantes Pour I'entretien, le maintien et

la production des animaux.

Comme la quantité d'aliment bétail disponible ne peut

satisfaire les besoins de l'ensemble des agro-Pitsteurs' Ia

production d'un fourrage de qualité s'avère nécessaire. Les

calendriers de travail Pour les types de cultures fourragères

jusqu'à maintenant proposés (surtout Ie niébé fourrager),

co'rncident avec les périodes de surcharge du calendrier

agricole pour le coton et les céréales. La culture de mats, en

associatiôtt urr.c Ia doliqu e (Dolicbos kbkb) est à cet effet une

alternative.

L'association mar's/dolique a donné de bons résultats de

production de fourrage dans la région de Koudougou (Burkina
Faso) et en Amérique du Sud. L'association des cultures est

une pratique ancieàne du paysan. Elle est une tentative de

résoudre cèrtaines contraintes de production et de minimiser
les risques de Ia culture Pure. Alors I'adoption de cette

mêthode culturale ne se heurtera pas à des contraintes sociales

et techniques.



Les obiectifs de la culture de la dolique associée au mars sont:

l| produire en quantité un fourrage de qualité permettanr
d'améliorer l'alimentation des animaùx en saison sèche.r diminuer l'érosion hydrique grâce à une bonne
couverture du sol par la dolique.

L3 culture de la dolique associée au mar's est une technique qui
r.. fait par un semis retardé de la dolique .t son
développemenr végétatif sera accéléré après la récàlte du mar.s.
La dolique ne proliféra réellement qu'i rès la récolte du mar.s
et çst à ce titre une culture en dérobée.



Mêtldolagis

Pendant la première phase de recherche (1991 -et 19:2), la

culture de mars/do[qùe a êtê comparée à celle du mil et du

sorgho fourrager. Dàns les villages de recherche des zones

Koitiala, Kadtto er Kignan, des parcelles de 0,25 à 0,5 ha

fûrent installêes chez 38 ptytittt. Leurs Pratiques de

fertilisation ont êté comparées à celles d'une parcelle ayarLt

reçue 100 kg de complexe céréales supplémentaire.

Ensuite un dispositif expérimental (Tableau L) a êtê mis en

place pour déferminer *. dose d'engrais à la portée des

puyr"rrr. ces resrs onr été conduits u.r* 15 paylns dans la

ioî, de Kign an et 2! Paysans dans la zone de Koutiala en

1993 et respectivement 29 et 38 en t994'

Tableau 1 Niveau dc fertilisation minéralc (') des traitcmcnts dcs annécs 1993

ct 1994 (doscs cn kglha).

Traitcments Complcxc cérédc Urêe

Tr
T2

Trt'
T.

FP
FP
r00
50

FP
FP
150

75

0
200

0
200

*.
tf:

FP:

PNT:

La fumurc organique lrès rare cst apportéc selon la pratiq"e Paysannc

Dosc vulgarisee pour la zone: Complcxe cÉrêale - 15'15-15

pratique àc Fcrriiisarion Paysanne (dàses moycnnes paysannes: 68 kglha cornplcxc

céréalcs cr 80 kglha d'uréc à Koutiala ct rcsiectiucmcnt 44 !S 1+a 
kg à Kignan)'

Phosphatc Naùrcl dc Tclcmsi (t 28% dc P2O5 ct t 35% dc CaO)'

Les variétés de mars et le mode de semis ont été laissés à

I'initiative du paysan. La dolique fut semée aPrès chaque

poquer de *ui, (inter-poquet supérieur à 60 cm) ou aPrès



chaque 2 poquets (inférieur à 60 cm). En première année, le
semis de la dolique inter-poquer a eu lieu 15 à z0 jours après
celui du mar's. Le semis a êtê conseillé au stade de 4 

-à 
5

feuilles du mar's.

R&altaæ

Les rendements varient beaucoup et dépendent entre autres de
Ia fertilité du sol, de la pluviométrie et de la date de semis
(Tableau 2). Donc ils peuvenr varier d'une année à autre et en
fonction des différentes zones.

Tableau 2 Rcndcmcnt moycn dc fourragc (kg MS/ha) dc ladoliquc associécau
mars, comparéc à cclui du mil/sorgho fourragcr (l9gl/lgg?).

Zone Dolique associéc au mai's

1991 t992

Culturcs fourragères purcs

Doliquc Mai's

Kig

Kou 2693 3830

Dolique Maib

t275 2263

1991

Mil Sorgho

1014

t992

Sorgho

1280

1881

726

t1t5 1070 )0t2
Kigr Kignan; Kou: Kouriala
Nombre de paysans à Kignan: 15 ct à Koutiala: 23.

La dolique assoctêe a une productivité fourragère supérieure
aux fourrages des céréales, tout en demandant moins de
travail. Le coût de production de la dolique mélangée aux
tiges de mar's est estimé à environ 10 Fcfa/kgde matière sèche
(y compris le travail, les semences et l'insecticide). Lorsque la
dolique bénéficie d'un apport supplémentaire d'engrais ce coût
est d'environ L2 Fcfa/kg. Celui du niébé pur et du mil est
estimé à 15 Fcfa/kg tandis que I'aliment bétail coûte environ
24 Fcfa/kg (1994).



Tablcau 3 Effct dcs doscr d'cngrais sur lcs rcndcmcnts dcs grains du mars ct

du fourragc total (kglha)' dans dcux zoncs (1993).

Zonc Tt- T' 

-It- 

T{'

gnin four grrin four grrin lour grein four

Kou

Kig

tt52 c

7621 c

tt76 æ88 b ]ac4 2380 r lrr2 2116 b 3516

2J6* c l9t2 b 2644 V 24E4 t 1ll0 r æ96 b ?ff? ù

Four: fourragc; Kou: Koutiala; Kig: Kignan

a, b, c: indiqucnt quc lcs différcnccs sont significativcs à 5%, comparaison par

lignc; pour grain et fourrage à Part
Lc nombrc de répititions pour lc rendcment grain cst 20 ct12 ct Pour le rcndcmcnt

fourragc 19 ct 10, respcctivcment Pour Koutiala ct Kignan.

En ce qui concernc la fertilisation, I'effet de la dose vulgarisêe

(TJ sur la Production fourragère est nette à Koutiala et à

Kignan. Le rendement fourrage est resPectivement de 3532

Ugtha à Koutiala et de 3140 kg/ha à Kignan, en 1993.

L'apport du Phosphate Naturel de Telemsi (PNTXT) a eu

plus d'effet positif sur les rendements grain du mats Par
rapport au rendement fourrage de la mar's/doligue.. La demi-

dosè vulgarisée associée à 200 kg de PNT /ha (T ) a Permis
d'augmeot.t les rendements et favorise économiquement le

paysan (Tableau 3).



Tablcau 4 Effct dc I'association sur lcs rcndcmcnts (kglha) dans dcux zones.

Traitcmcnts Rcndcment fourragc

Doliquc

2601

2560

t972

I
Kig

maiVdoliquc

mai's pur

mals/doliquc

maib pur

7t5 3316 a

2560 b

2364

t

1864 b

2132 a

t624 b

2128 t
*: Iæ poids dcs tigcs du mai's pur n'a pas pu êtrc cstimé à Kignan à causc

d'attaques de tcrmites
a, b: indiqucnt que lcs différcnccs sont significativcs à 5%, comparaison par

colonnc ct suivant les zoncs
Kou: Koutiala; Kig: Kignan; rdr: rcndemcnt
Iæ nombrc dc répétirions cst 16 pour Kouriala er l0 pour Kignan.

L'objectif d'une association esr d'atteindre un rendement
optimal des deux cultures. La dolique a effectivement des
effets négatifs sur les rendemenrs grains du mars (Tableau 4).
Une analyse regroupée des résultars de 38 paysans a permis de
constater que I'effet de la dolique sur le mars est moindre
lorsque la dolique est semée au siade de 4 à 5 feuilles du mar's.
La perte enregistrér semble être compensée par le fourrage
produit qui sera utilisée dans I'alimentation des animaux en
un moment où cet élémenr se fait très rare. Cependant, il faut
que cette association mars/dolique, bien qu'étant appréciée
comme fourrage, soit soutenue par une fertilisation
conséquente.

La parcelle associêe dêgage des bénéfices nets supêrieurs à ceux
de la parcelle pure, pour le prix du mar's à la rêcolte et celui
du prix à la soudure (Tableau 5). La supériorité du T3 par
rapport aux trois autres traitements va de paire avec des coûts
variables plus élevés de I'engrais. Par conséquent, le bénêficc
net n'est pas beaucoup supérieur à celui du Ta qui dégage la
meilleure rentabilitê. La dose d'engrais permettant d'éviter la
dégradation des sols, n'est pas encore déterminée.



Tablcau 5 Budgct particl dc la fcrtilisation mar's/doliquc à Koutiala, pour lc
prix dc mar's à la rcudure (cn 1000 Fcfa/ha).

Nivcau dc fertilisation

Tr T2 Tr T1

Produits bruts

Cotts variables

Bénéficcs ncts

mars grain

fourrage

total

90

26

116

77

99

101

23

125

19

106

116

27

143

26

118

103

29

t32

15

tt7

La dolique a une teneur Plus élevée erL azote (Tableau 6) et

probablË*.ttt une meilleure digestibilité. L'utilisation des

.hun*.s de mals (pauvres en azote) sera meilleure dans des

rations avec dolique. Comme les parcelles pures sont rarement

bien fertilisées, I'association ^ probablement des effets

favorables sur la valeur nutritive du fourrage.

Tablcau 6 Tcneur cn % dc la dolique en azot€, phosphore, calcium ct unité

fourragère comparêc à cclle du mil/rcrgho fourrager, de la paille dc

broussc, dc I'dimcnt Mtail et du tourtcau.

Azote UF Phosphore ' Calcium

Doliquc

Sorgho

Mil

Paille.,

Aliment bétail

Tourteau de coton

1r8

tr2

l15

0,2

3,0

6,0

0r6

0,45

0,45

0,3

0,35

1,2

0,5

0,3

0,3

0,1

0,6

l17

3

0r2

0,2

0,2

0,1

0,2

f.

UF:
sous formc dc P2Ot

Unité Fourragère (sourcc Rivièrc 1977 er analysc ESPGRI\I'



hnluation plsannc

La culture de la ,dolique associée au maTs n'a pas posê de
contraintes sur le calendrier agricole pour Ës puyrurrr.
Beaucoup d'autres avantages ont êtê iignalés rur' cette
association parlil lesquels: la production d'une quantité
importante de fourrage, la protection des sols et l,écànomie
des temps des travaux et de superficie. Cependant, la dolique
en pure serait mieux indiquée pour les exploitations qui n'ônt
pas de charrette car les bottes sont facilement transportables
en vélo.

Les variétés hâtives de mar's ne sont pas appréciées par la
plupart des paysans. Ils esrimenr que lei tigei-de ces vâriétés
-'êront attaquées (moisissures ou termites) avant la récolte de
la ciolique_ ce qui par conséquenr peur réduire la producrion
totale du fourrage.

Le semis de la dolique au stade 4-5 feuilles du mai's a été très

-apprécie 
par les paysans. Ils consrarenr que la dolique souffre

lorsqu'elle est semée plus rard. un semis plus târdif de la
dolique au stade de 6 à 7 feuilles esr au détrimenr de la
quantité de fourrage recherchée.

Dans le cadre des techniques culturales les paysans pensent
que l'enfouissement du complex e cêrêalet 

"n 
pr.mier sarclage

proloque des effets non satisfaisanrs sur la levée de la dolique.
L'effet du PNT sur la dolique et sur les aurres culrures a été
apprécié.

Deux contraintes ont êtê, mentionnées pour I'exécution
correcte de I'association mar's/dolique. Il s'agit de la
disponibilité des semences et de la crainle d'enfouiùa dolique
lors du buttage du mai's.



Les semences de dolique

Parcelle de mars/dolique butêe



Maïs/dolique en maturité

La visite inter-paysanne



La récolte

Le transport sur la tête



Le transport en charrette

L'utilisation du fourrage



Apparemment les paysans ne semblent percevoir directement
l'effet de la dolique sur le mars. Ils estiment cependant que

même s'il existe un effet négatif sur les rendements du mars,

cela est bien compensé par le fourrage (mar's/dolique) récolté.

9



Le calendrier agricole de la culture de dolique associée au mar's

est étroitement liê à celui du maïs pîrce que ce dernier est la
première culture à être installée. Par consêquent le calendrier
varie en fonction des zones agro-climatiques.

Clrci& du ite

Dans la plupart des rotations au niveau des exploitations, le
mai's vient directement après le cotonnier. Dans les zones où
on ne cultive pas le cotonnier, le mai's/dolique doit être
installé sur des sols relativement riches vu les besoins en
fertilisant de ces deux cultures.

Prfuration du sol

Il est recommandé de faire une bonne préparation du sol de

la parcelle pour permettre une bonne infiltration de I'eau de

pluie. Cette prêparation consiste le plus souvent à faire un
labour, bien que sur les sols sablonneux un scarifiage puisse
suffir.

bnencæ

Une quantité de 8 à 10 kg de semences par hectare est

suffisante même en cas de resemis. Pour une bonne
germination, les semences doivent être de bonne qualité.

Jusqu'à présent les semences de dolique sont livrées par les

centres semenciers de la CMDT à 100 Fcfalkg (1994).

10



On peut produire les semences de dolique au niveau des

exploitations, en faisant une petite parcelle semencière (culture
pure en semis précoce), ou dans un jardin. Pour un hectare de

culture associée on prêvoit une parcelle semencière fertile et

bien entretenue de L,5 are (10 m * 15 m). La récolte des

semences doit se faire dès maturation des gousses.

Pour la conservation des semences un traitement avec du

Thioral fteptacblore > 50o/ù ou Apron plus 50 DS (metalaryl:
10%, ærboxine: 6%o, furathioærbe: 34o/ùPeut être conseillé. On
recommande de respecter les doses vulgarisées pour le niébê.

Daæ et mdc dc semis

Les irrégularités des pluies suivant les annêes étant fréquentes,
un semis précoce est toujours avantageux par raPPort à un
semis tardif.

Le mars doit avoir au moins 4 feuilles au moment du semis de

la dolique. Cependant lorsque les conditions de semis de la

dolique tt. tottt pas favot.bl.s, on peut attendre l: :kieme
feuille de mars.

La dolique sera semée après chaque deux Poquets de mar's

(distance inter-poquets recommandée en culture Pure du marls

40 cm), sur la même ligne à raison de 2 grains Par Poquet.
Lorsque la distance entre les poquets de mars dépasse 60 cm,

on peut semer la dolique après chaque Poquet. La distance

habituelle recommandée entre les lignes de mar's en culture
pure est de 80 cm.

Les résultats d'études menées à Koudougou (Burkina Faso) sur

de tel type d'associations ont montré que la compétition pour

11



les éléments nutritifs diminuent dans I'association en inter-
poquet. Bien que la compétitivité soit moins importante en
interligne, cette pratique n'est pas recommandée, car les

travaux mécaniques d'entretien seront impossibles.

L'utilisation d'herbicide sur le maïs avant le semis de la
dolique peut gêner la prolifération de cette dernière au début.
Les paysans observent que La dolique s'en tire en fin de

comPte.

FÇtiliration

La dolique et le mars demandent beaucoup de fumure à cause
de leurs besoins en fertilisants: le mai's est exigeant en azote et
Ia dolique en phosphore.

Les paysans selon leur possibilité apportent le fumier sur les

parcelles de coton en tête de rotation. Dans ce cas, puisque le
mars et la dolique bénéficient des arrières effets du fumier et
de la fumure minérale apportés au coton, il faut apporter la
dose recommandêe de fertilisant pour le maïs.

L'apport de I'engrais minéral sur le mai's est recommandé à

raison de 100 kg de complexe céréales au labour et de 75
kg/ha d'urée au ler sarclage et une deuxième fraction de 75
kg d'urée lors du buttage ou au second sarclage. Ces doses

sont réduites de moitié dans les zones avec moins de 800 mm
de pluies. De cette deuxième fraction, on peut ajuster la dose

et le mode d'apport en fonction de l'êtat vêgétatif de la
culture et de la pluviométrie.

Actuellement, les études sont en cours Pour déterminer la

meilleure fertilisation pour le marls/dolique. Cependant des

12



complexe cêrêùes et de 75 kg d'urée plus 200 kg de PNT. La
dose de 100 kg de complexe céréales et de 100 kg d'urée
donne des meilleurs rendements agronomiques.

Entretien

Le mars étant soumis aux alêas climatiques, est très sensible à

I'enherbement. Alors un entretien précoce ne peut que lui
être favorable.

La dolique doit bénéficier d'un bon sarclage car son
installation est très lente. Le sarclo-binage doit être suivi d'un
sarclage manuel afin d'enlever les mauvaises herbes laissêes par
le multiculteur. Lc premier sarclo-binage doit se faire 15 à 20
jours après le semis du marls suivi du semis de la dolique. Le
buttage n'est pas impossible. Il doit être fait au moment
indiquê afin d'éviter I'enfouissement de la dolique.

Traitenent pbt$aniuire

Le traitement phytosanitaire de la dolique est nécessaire

lorsque les feuilles et les ieunes gousses sont fortement
attaquées par les chenilles. On utilise de préfêrence
qpamêthrine chlorpyripâos ou deltamêtbine monocrotophos, à

raison de3litres par hectare lorsque les pluies sont fréquentes.
On diminue la dose à 2 litres par hectare lorsque la fin de la
saison des pluies approche.

On constate des attaques de chenilles surtout après la floraison
lorsque le mars a dêià atteint sa maturité. Lorsque I'attaque se

fait tardivement, il faut vite récolter le fourrage.

t3



R&olu

La récolte de la dolique associée au mai's se fait en 2 étapes:

1 La récolte des épis de maïs se fera dès que ceux-ci
arriveront à maturité. On laissera sur place les tiges de

mars qui serviront de support pour les plants de

dolique.

2 La récolte de la dolique se fera avant la divagation des

animaux et généralement en nove mbre/ dêcembre. La
dolique ainsi que les tiges de maïs laissées sur place
seront ramassées ensemble pour être stockées en un
lieu sûr (sur un hangar ou dans une grange).

Le séchage s'effectue généralement déjà sur pieds entre
la coupe et le stockage et ne pose aucun problème.
Toute fois lorsque les feuilles sont encore humides, il
serait bon de procêder à une fenaison (séchage partiel)
de la dolique avant le stockage. Ainsi les attaques de

moisissures seront évitées et la bonne qualité serait
garantie.

L4



L'utilisation du fourrage par le bétail est bonne si I'animal
reçoit une ration êquilibrée. Lorsque la relation mar's/dolique
est entre 1,6/L et l/1,6 le mélange constitue une source
équilibrée d'azote pour respectivement l'entretien et Ia

croissance ou la production laitière. Seulement la
complémentation avec les minéraux contenant du phosphore
ou l00g/UBT/jour du tourteau pur de coton est indiquée.

D'autre ptt, supposons que le paysan cultive effectivement
L ha et que la production soit de 6 tonnes, ceci ne suffira que

pour environ 10 bovins pendant 100 jours. Par exemple à

Kignan les exploitations ont en moyenn e 20 bovins, et dans
ce cas I'utilisation de ces fourrages doit faire l'objet de conseils
précis. Comme le mar's/dolique constitue une ration
équilibrée, il est indiquê soit d'ajuster le temps de pâture soit
de séparer certains animaux du troupeau lors de la
complémentation. Concernant la première stratégie, lorsque
le stock ne suffit pas, les animaux seront pâturés seulement la
matinée. La deuxième stratégie consiste à réserver le f^:: rage

cultivé pour les boeufs de labour et les vaches allaitantes.
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L'avantage du semis de la dolique associée au mars est double.
Les paysans économisent le temps de travail et réduisent les
besoins en superficie cultivable.

En général, pour une vulgarisation aisée de la culture
fourragère, le marlque de fourrage et l'importance de l'élevage
sont des facteurs qui peuvent influencer l'adoption de l'action
mar's/dolique. Par ailleurs dans la zone guinéenne du Mali-sud
(Kadiolo, Bougouni) où le manque de fourrage n'est pirs assez

accentué et l'élevage sédentaire pas aussi important, I'adoption
pourrait se faire timidement.

Tous les types de paysans peuvent faire la.dolique associée au
mar's pour la production de fourrage. La dolique est très bien
apprêciêe par les différentes espèces animales (bovins, asins,

êquins et petits ruminants). Cependant, le produit tiges de

mar's enroulé de dolique demande un grand effort de transport
et pour cela les paysans ne disposant pas de charrette ont
tendance à préfêrer la culture pure. La culture fourragère de
dolique pure peut être conseillée aux paysans à condition
d'assurer un bon entretien et un apport d'engrais suffisant.
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Grâce à I'association de la dolique au mars, or obtient une
ration fourragère êquilibrée contre peu d'effort et sans que

ceci demande des terres additionnelles. Une fumure de qualité
(fumier, complexe cêrêales et le PNT) évitera l'épuisement des

sols.

Malgré quelques contraintes signalées, les paysans
manifesteront leur intérêt à I'association mails/dolique pour la
production du fourrage. Il serait cependant très salutaire que
cette action soit orientée vers les zones où I'alimentation des

animaux se pose avec acuité.
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Pour plus d'informations consultez les documents suivants:

Bengaly M., Dembélé I., Defoer T., t994.
Fiche synthétique d'informarion mars/dolique,
document ESPGRN 9411.3, Sikasso.

DRSPR/Sikasso, L99L,
Proposition de programme campagn e Lggt/9Z,

DRSPR/Sikasso, 1992.
Synthèse des résultats de Ia campagn e 1991/92.

DRSPR/Sikasso, t993.
Synthèse des résulrats de la campagne 1992/93.

DRSPR/Sikasso, 1993.
Proposition de programme campagn e 1993/94.

ESPGRN/Sikasso, 1994
Synthèse des résulrars de la campagne l9g3/94.

Rivière/IMVT, t977.
Manuel d'alimentation des ruminants domestiques en
milieu tropical.

Sanogo ZJ .L., (197 8-79).
Etude de La culture du mars dans le village de
Niaradougou, contraintes et possi bilités d' améliorarion.
Mêmoire de fin d'étude IPR de Katibougou.
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Scheer RJ., L991.
Essai d'association cultures fourragères au centre du
Burkina Faso. CRPA, Koudougou, Burkina Faso.

Skerman PJ., 1982.
Lêgumineuses fourragères troPicales, FAO.
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