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Résumé

Cette étude nrr I'analyse technico-économique des pratiques paysannes d'alimentation des

vaches laitières en ,oo" Office du Niger de Niono a été menée dans le cadre de la

collaboration IEMJRDOC. Elle a eté exécutee dans le but de completer et d'approfondir des

travaux conduits par I'URDOC en 2000. Elle a concerné les troupeaux de 12 agro-éleveurs

dans rrois vilages (Bagadadji km36 ; Nango Sahel ; Ténégué N10) de la zone de Niono. Elle

a étéexecutee àe decembre 2001 à juin 2002, avec cornme objectifs:

- établir la structure des troupeauc et determiner le mode d'élevage pratiqué ;

- decrire de façon çrantitative et qualitative les tlpes d'apports alimentaires, lzur nature

et les productions de lait engendrées ;
- conduire une analyse technico-économique comparée des diffërentes pratiques

d'alimentation des vaches laitières ;
- déterminer les meilleures pratiques d'alimentation des vaches afin de proposer des

améliorations.
I est ressorti que les élevages laitiers sont majoritairement constitués de z&u peul qæe

( BOWARO , (e*ny. L'effectif moyen par troupeau est de 6l têtes. L,es troupeaux composés

en moyenne de 3iYo de vaches, 2 % àe g*iæuÀ 16 Yo de génisses et se caractérisent par un

taux dâ Sestati on (S7Yo) et de vêlage (49/o) faibles. Les traitements prophylactiques contre les

maladieJteiluriquès 1Ai"z) et le déparasitage contre les douves (67 Yl æ font une fois I'an

par la majorité des agro-pasteurs et i'echelonnent sur trois trimesties (1o, Ztu et 4Y-
paryapport aux mouvements, on note que ces troupeaux observent une petite transhumance en

séjournant ainsi sur les pâturages exondés de saison pluvieuse situés autour des casiers

riàcotes de juillet à noveùbr". À partir de decembre, ils reviennent pâturer sur les chaumes

de ra et ceia jusqu'en j,rin. Au côurs de cette période, les vaches laitières sont séparées du

reste du troup*,r rt supplémentées de façon traditionnelle. Les supplérnents utilisés sont

constitués pour la plupart- de son de riz non vanné (66 à 88%) courrrant 30 à 75 Yo des

besoins azotés d'entretien d'une vache de25} kg, produisant 3 litres de lait et faisant un gain

de 250 g par jour. De cette pratique paysanne d'alimentation des vaches laitières il s'en est

dégagé f niuà.r* d'alimenration (ipport nul (8% de I'echantillon étudié), apport faible(33%

de I'echantillon étudié) , apport moyen (43 o/o de l'échantillon) et I'apport excessif (16 % de

l'échantillon) .

L'analyse de la production laitière des quatre niveaux de distribution de suppléments

distinguent trois niveaux de production correspondant à 3 classes distinctes . Les productions

oscillànt de 0,87 à l,Z5litre pour I'apport nul, de 1,62 à 1,83 litre pour I'apport Ai!?-tandis
que I'apport moyen ôt I'apport 

"*""*rif 
ont les mêmes niveaux de production (2,I à 2,5 litres)-

Au rnre du coût du litre a" Uit, de la rentabilité economique et de la durabilité de la pratique,

I'apport moyen de suppléments plus courant semble être la pratique pouvant permettre de

peienniser lês produaiôns hitières dans la zone office du Niger de Nono. Cela nous a

tonduit à proposer des rations visant à améliorer ce niveau d'apport pour optimiser la

production laitière des vaches. Ces rations doivent être testées avant de procéder à leurs

diffi.rsion.

2
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I. INTRODUCTION

A I'Office du pig*r, les exploitants agricoles pratiquent essentiellement la riziculture

intensive et le maraichage. Dans toutes les zones de I'Office du Niger de façon genéfle- et en

particulier dans celle dé t liono, depuis plus de dix ans, les surplus de revenus tirés de ces

àctivités, sont régulièrement investis dans le bétail sur pieds. Ainsi, en plus des bæufs de

labour indispen*it"* pour les travaux du sol, les exploitants agricoles ont constitué des

ffoupeaux sans objectif de production bien déterminé au départ Pendant que l9s effectifs

continuent d'augmËnter au fit d.r ans, les ressources fourragères diminuent sous la pression

conjuguée du bétail, de la croissance démographiqle et des anénagements agricoles. Ce qui

*tt*iîr" des contr"iot.r influant négativemèntiur les nivearuc de production des animaux'

Face à ces contraintes, les exploitants agricoles devenus des agro-éleveurs, ont commencé à

développer de nouveaux type; d'élev4ge orientés pour ! nlunart vg::::::nr.s la production laitiere en

plus aè^U production de bæufs de trait. Cette orientation plus claire a été favorisee par la

àévaluation du franc CFA en lgg4 conjuguee au développernent de la ville de Niono et

I'avènement des petites unités de transformâtion de lait @anaya Nono, Oumou |'[ono,. 
Yaya

Nono, etc...). Ces atouts oirt offert des opportunités de marchés porteurs pour la piomotion de

la production locale de lait.

pour mieux comprendre æs nouveaux élevages et de disposer de réferences qui peuvent servir

de base d'echange et de discussion avec les producteurs dans le cadre du conseil de gestion

aux exploitationî agricoles, I'URDOC " "nirepris 
en 2000 une enquête sur les pratiques

paysannes d'alimentation et de suM sanitaire des bovins.

La présente étude a été mentie dans le but dé compléter et d'approfondir les travatrx déjà

conduits. Elle a concerné les troupeau:r de L2 agro-éleveurs dans trois villages (Bagadadji

km36 ; Nango Sahel ; Ténégré Nf ô1 de la zone de Nono. Cette étude s'inscrit dans le cadre

de la colhbôration IER/IJRDOC. Elle a été exéartée de décembre 2001 à juin 2002, avec

comme objectifs:
- établir la structure des troupeaux et déterminer le mode d'élevage pratiqué ;

- décrire de façon quantitative et quatitative les types d'apports alimentaires, leur nature

et les productions de lait engendrees ;

- conduire une analyse technico-économique comparée des diftrentes pratiques

d'alimentation des vaches laitières ;

- déterminer les meitleures pratiques d'alimentation des vaches afin de proposer des

améliorations.
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II. METHODOLOGIE

2.1. Echantillonnage :

L'analyse de la liste des fournisseurs de lait à < Danaya nono > a permis d'identifier des

éleveurs collaborateurs potentiels dans la zone de Niono. Ainsi trois vill4ges @agadadji

Km36, Nango-satrel et Ténégué Nl0) ont eté retenus sur la base de I'importance des effectifs,

de la volonté et du degré dà receptivité pour une telle étude. Au total 12 paysans dont 3 à

Tenégué (N10), 4 à Nango sahel, et 5 à Bagadadji (km36) ont participes.

2.2. Suivi

La duree du suivi a été de 7 mois (de décembre 2001 à j"in Z0O2)-

Au démarrage un questionnaire portant sur la structure du troupeau et son mode de gestion a

eté adressé à chaque éleveur. 
i

pour le suivi proprement dit, un pu"rugé hebdomadaire chezchaque élevzur a été fait- tnrs de

ces pilssages des-données ont été enregistrés sur :

- l'"li*.ntation : pesées des quantités distribuées, leur coût, leur nature et lzur mode de

distribution ;

- la production laitière : production journalière par vache, prix de vente du litre de lait;

- le poids des vaches et des veaux par barymétrie ;

- lanature des interventions sanitaires et leur coût;
les frais de berger et autres

Les diftrents parametres zootechniques (taux de gestation, de vêlage, de croît, d'exploitation'

de mortalité, ei de perte) exprimés en pourcentage ont été obtenus sur la base des déclarations

des éleveurs confirmées par les bergers.

2.3. Analyse des données

L'apport quantitæif de supplément a été transformé en apport nutritionnel azoté (MAD) et

energetiquà q1.;rf). Les besoins d'entretien et de production d'une vache de 250 kg produisant

3 litres de lait 
"t 

fui*nt un gain de 250 g par jour, fixés à 4,1 UF et 515 g de MAP, ont été

pris coûrme référence. I-e choix d'une vache de 25o kg (Unité Bétail Tropical 'UBT')
s'e*plique par le fait que les vaches avaient au debut de l'étude un poids moyen de 253 kg par

tête. L;apport énergétique et aznté du supplément total a été divisé par les besoins sus

déterminéi pour q*tinér le niveau nutritionnel des rations paysannes. Dans les conditions

d'élevage dô la zone, le facteur lirnitant les productions animales en saison seche étant l'Mote,

celui ci â ete utilisé pour la diftrentiation des pratiques d'alimentation observees-

La méthode statistique descriptive a été' utilisée pour I'analyse des fréquences des

vaccinations et des d'éparasitagés. La méthode de la comparaison de moyennes a servi à

I'analyse des données de struclure et de la dynamique des troupeaux. Le modèle linéaire

général univarié utilisant le facteur paysan comme fixe a permis d'analyser les données sur le

niveau d'alimentation azoté,la production laitière et l'évolution pondérale des vaches et des

veaux. Les moyennes ont été comparées par le test de Student et Newman Keul-

I
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2.4. Analyse économique

L'analyse economique a été faite à partir des coûts d'entretien (alimentation santé, conduite)

et de ia valeur de ù production laitlère. Pour la determination du coût de I'alimentation" les

diftrentes composantls de la ration de zupplémentation ont été prises à 100 Fcfa par kg Pour
I'ABH, 20 Fcfa/kg pour le son de iz non vanné et 10 Fcfa/kg pour la paille de nz. Les frais

sanitaires sont constitués par le coût des vaccinations et du déparasitage. Les frais de

conduites sont compose*r du salaire du berger, des frais d'hébergement, de nourriture et de la

session de lait faite au berger. Ceci a permii de dégager le coût de production du litre de lait,

le bénéfice net obtenu et le taux de rentabilité economique.

ilL RESULTATS ET DISCUSSIONS

3. l.Caractéristiques des troupeaux

3.7.1. Effec'tifs et sfiac-ture 
i r

L'effectif total de bovins des 12 troupeaux suivi est de 985 têtes. Le nombre moyen par

troupeau est de 82 têtes (tableau l). Cette moyenne est plus élevee que celle donnee par

nUeffgOULY en 1996 qui est de 64 têtes pour I'ensemble des éleveurs de la zone de Niono-

Cette diftrence pourrait s'expliquer par la faiblesse de notre échantillon d'une part et les

effectifs très éleves de certains troupeaux d'autre part. II faut signaler en plus que des

animaux confies (non déclarés par l'éleveur) peuvent se retrouver dans cet effectif. Le nombre

_moyen de têtes par éIevage eit plus élevé que celui estimé par Coulibaly en 1995 dans le
-ryrièto" 

rural de Ségou, q-ui est de 61 têteq mais lar$ement en dessous de celui du système

péri"tbuin de Ségou qui compte t61 têtes par élevage. Par rapport à la comp*rttot raciale,

à11e est dominee par tà race peule type <( BOWARO D qui représente 98,9%o de I'effectif total
des trois villages. Les autres races rencontrées sont: maure O,6yo, bororo O,zya et métis avec

sang exotiquJ O1Vo. Ceci dénote le nombre limité de races plus productrices de lait qui sont

plus exigeantes en conditions améliorées de milieu. Il faut noter que l'élevage est zurtout

àxtensif bi*r, que des contraintes d'ordre alimentaire s'accentuent de plus en plus. Cependant,

la nécessité d'aller vers un élev4ge intensif est perçue et favorisee par la forte demande en lait
et produits laitiers avec I'avènement des petites unités laitières. C'est pourquoi un début

d'introduction de race maure et même d'infusion de sang exotique sont amorcées. Ce sang

exotique obtenu par insémination, est observé dans trois des élevages de Nango-sahel (21,22,

2a). Quant à la race maure, les zujets sont acquis par achat et se retrouvent chez deux éleveurs

de Bagadadji (12 et 14) et deux de Nango-sahel (21 et22).

La structure moyenne des troupeaux est reportée au tableau l. Dans I'ensemble le troupeau se

compose de 32,9To de vaches,2,lo/o de géniteurs, 13,2Y, de bceufs de labour, l9,5Ta de mâles

de pius de 2 ans; 15,7o/o de génisses; 8,67o de jeunes mâles 0-2 ans et 8o/o de jeunes femelles

0-l an. Cette composition permet une'bonne croissance des eff.ectifs dans des conditions

d'élevage requises. De cette'structure il se dégage un ratio géniteur/vaches de l/17. Dans le

cadre d'une monte naturelle ce ration est plus faible que la norrne classique (ll 25-30).

I
I
I
I
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3.1.2. Mëthodes de gætion

Le mode de gestion des troupeaux décrit ici est celui observé pendant la période de suivi

(decembre - iuin;, qui correspond au temps de lzur séjour dans les rizières après les recoltes.

Ces champs recones constituent la bàse de leur alimentation pendant cette période'

L,ensemble des animaux de chaque éleveur constitue un troupeau de conduite. Chaque

troupeau est conduit par un ou deux bergers en fonction de son importance et du nombre de

champs récoltés et 
-batt 

rs au niveau àr't village. Les troupeaux à effectifs élevés sont

généralement conduits chacun, pt zbergers. LeJtemps de pâture vont^de 8-9 heures à 17-18

heures. Il faut souligner que dô notre echantillon, un seul troupeau a fait I'objet de conduite

entre 5 heures et 7 heures du matin en plus des temps sus cités, ce qui permel à l'éleveur

d,utiliser moins d'aliments (ABFL son de rir) de compiémentation. De façon générale la traite

se fait une fois par jour (matin). Toutefois quelques rares éleveurs (2 dans notre échantillon)

pratiquent la traite âeux fois (matin et soiri par jour. C'est après la traite du matin que les

animaux sont généralement tries pour la complementation. Les animaux qui reÇofujlt la

complémentation sont les vaches laitières, les bæufs de labour (s'ils travaillent) et les faibles'

Cette complémentation se fait par une distribution collective de zuppléments aux catégories ci

dessus énumérées dans la plupart des cas. L'alimentation individuelle est aussi pratiquee mais

par un nombre restreint d'éleveurs (2 dans le cadre de cette étude).

3. 1.3. Pwamètres wotechniques

pour les paramètres zootechniques, diftrents taux ont été exprimés (tableau 2)- En moyenne,

sur l'ensemble des élevages *i.rir, ces taux sont de 56,8o/opour la gest-ation, 48,77o pour le

vêlage, g,4a/o pour ta cràissance, 5,8yo pour I'exploitation, 3,6yo pour la mortalité, et 0'2Yo

poui la perre. Les taux de fertilité waie (gestation) gt--lpparente (vêlage) sont faibles par

rapport au taux de gestation de 65% observé par Nialibouly en 1989 dans les troupeaux

tt"àitio*els autour de Niono. Le taux d'exploitation est également faible et ne permet pas un

auto-financement de l'élevage. Le taux de croît estimé, est nettement supérieur à celui du taux

de croît national qui est dé SYo, ce qui peut expliquer en partie la supériorité de I'effectif

moyen de notre echantillon aux 
-effectifs 

rapportés par NIALIBOULY (1996) et

couLIBALy (lgg5). Le taux de perre de o,Zo/opeut être dù à un bon gardiennage qui permet

d'éviter les vols. A,u regard des problèmes de santé animale du mitieu (épizooties, douves,

parasites gastro-intestinaux) le taux de mortalité estimé peut être considéré comme faible.
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3.2. Aspects sanitaires

Une couverture prophylactique contre les principales épizooties (pasteurellose, charbon

symptomatique, péri pneumonie contagieuse bovine) est habituellement assurée au niveau de

touJ les élevages-de même que les déparasitages contre la distomatose, la trypanosomiase et la

strongylose. Les autres cas de maladies sont traites au besoin.

3.2.1. Rythme des traitements

Chez I'ensemble des éleveurs des trois villages, les vaccinations et les déparasitages se font
généralement une seule fois par an. En effet, les vaccinations contre la péripneumonie se font

une fois par an dans tous les villages. Dans le cadre de la pasteurellose et du charbon

symptornatique, les vaccinations se font par 83,3Yo des éleveurs une fois par an et par

sLulement t6,7 o/o deux fois par an, Pour les deparasitages contre les douves (distomatose), le

rythme a la même tendance . 66,70Â des éleveurs une fois par an et 33,3o/o deux fois par an-

Dans ces cas de vaccinations et de déparasitage, le rythme de deux fois par an recommandé

n'est pas respecté. Pour la trJpanosomiase et la strongylose, les traitements se font par 33,4Yo

des éleveurs.

3.2.2. Pffiodes des traitements

Selon les déclarations des éleveurs, les 
. 
périodes des traitements prophylactiques

s'échelonnent sur trois trimestres (l*, 2æ et 4*). En effet, ces traitements (vaccinations et

déparasitages contre.les douves) ont lieu chez certains au lo ou 2*" ou 4*trimestre, chez

d'àutres au lo ou Zh" et 4h" trimestre de I'annee (gaphiquel). Les vaccinations cont.re la

pasteurellose et le charbon symptomatique sont pratiquees par la majeure pa$ie des éleveurs
(+t,ll|oy courrant 2tu trimestre. Pour la péri-pneumonie, les vaccinations ont lieu au premier

et quatrième trimestre conformément aux recommandations. Les traitements contre les

tryp*otomiases et les strongyloses se font au Ztu et 4tu trimestre.

GRAPI{E I: POURCENTACE D'ELEVEURS TRATTANTS PAR PERIODES

,o,of -

lo,o 1'
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3.3. Alimentation .

i.3.1. Aliments d mode de rstîonnement dcs vaches laitières dans le mÏlieu traditionnel

En zone Office du Niger de Niono, les suppléments utilises journellement par les élevzurs de

notre echantillon soni le son de nz non lnanné (68 à 88 Yo de la ration), I'aliment bétail

HUICOMA (ABH) etlou la paille de riz (12 à 32 "/ù.L'utilisation de I'ABH est limitee à

cause de son coût élevé. Quant à la paille de riz, bien que disponible en quantité suffisante

dans les rizières, elle n'est pas suffisamment ramassée et utilisee dans la supplérnentation des

vaches laitières. Elle est alors exploitée lors de la pâture si elle n'est pas brûlee- Les valeurs

nutritives de ces suppléments sont portees au tableau 3.

Ces valeurs ont été utilisees pour déterminer I'apport nutritionnel des rations paysannes.

D'autres sources donnent 160 g de MAD et 0,4 UF pour I'ABH (CRZ in TRAORE, 2000) et

60 g de MAD et 0,63 IJF pour le son de riz non vanné (IEMVT in TRAORE, 2000).

Tableau 3 : Valzurs nutritives des aliments utilises

Aliments Valeurs nutritives Sources

tvIAD (e) UF
Aliment bétail Huicoma t36 0,46 OUOLOGUEIVI, 2000

Son de riz non vanné 60 0,63
RIVTERE, 1978Paille de riz 0 0,42

Ces suppléments sont distribués aux vaches allaitantes dans le milieu traditionnel

collectivement et/ ou individuellement. L'analyse des résultats de'cette étude montre que la

pratique collective est effectuee par 66% de paysans enquêtés. La pratique d'alimentation

individuelle est observée dans les élevages où le troupeau est constitué par plusieurs

propriétaires etlou par les paysans ayant une notion de besoins des animau( . Les quantités

*oyr*"s de supplèments àistriUuées par vache par jour pendant les sept mois de suivi sont

portees aux tabiiaux Al, AZ et A3 en annexe. Il en ressort que la majorité des paysans

supplémentent de façon inégulière leurs vaches laitières. Cette irrégularité dans la distribution

de- 
- 

la quantité de supplément et à des catégories diftrentes, s'expliquent par leur

méconnaissance des besoins des animaux. En fait ils exercent de façon empirique cette

activité et les quantités données sont fonction du stock d'aliments.

j.J.z. Niveau d'alimentation azoté des suppléments tlistribués par les paysans dans le

rationnement des vachæ laitièræ en ?pne Olfice du Niger de Niono

En prenant comme référence les valeurs nutritives indiquées au tableau 3, I'apport de

r,rppiérnent sur le plan qualitatif se traduit de façon globale par la couverture de 30 à 75Y" des

beioins azotés et de 5l à 91 7o des besoins énergétiques totaux des vaches laitières. Ce

phénomène est observé dans les 3 villages. Comme le montre les tableaux Al , M et A3 en

unn"*", la couverture des besoins azotés varient de 19 à 8ff/o à Bagadadji, de 4 iL 87yo

à Ténégué et de 53 à g3Vo à Nango-Sahel. Quant à l'énergie, les besoins ont été couverts de

ZZ àg3vo à Bagadadji, de'14,8 à 1670/0 à Nango Sahel et de 7 àlÙ2o/o à Ténégué- On note

pour le villag" de Nango-sahel que cet apport nutritionnel est assez stable et couwe entre la

moitié et les deux tiers des besoins d'entretien et de production d'une vache de 250 kg
pendant toute la durée de la saison sèche.
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L'observation mensuelle (tableaux Al, M et A3 en annexe) des apports de suppléments

montrent qu'en début de saison seche (decembre à fewier ), la majorité des paysans ont des

pratiques à ni*r*a,.r* élevés d'aznte et d'énergie. Cependant, cette période coffespondant att

AeUuf de I'exploitation des rizières, I'apport nutritionnel des parcours permet aux animaux de

couwir leur 
-entretien 

(DICKO 1983). Ces apports de suppléments sont à la limite du

gaspillage. Par contre en fin de saison seche où I'apport des pâturages est insignifiant, le

rup-ptet*nt apporté est aussi insignifiant voire nul. En effet, les niveaux d'apport azotés sont

fféJ variables suivant le mois chez le même paysan et d'un paysan à I'autre. De cette

variabilité, il se dégage une tendance plus élevee en decembre et qui décroît au fur et à mesure

qu'on avance danJ la saison seche pour atteindre le plus bas niveau en juin. Ceci dénote de la

faiblesse du niveau d'information et de formation des agro-éleveurs par rapport aux

techniques d'alimentation efficaces tenant à la fois compte des besoins des animaux et de

I'offie des parcours.

Chez les paysans, dont ta pratique est I'alimentation individuelle on observe une concordance

avec I'ofl:re-globale, qui augm*nt* progressivement au fur et à mesure qu' on avance dans la

saison sèche, se stabilise ensuite, puis 
fute 

vers la fin. 
i

pris individuellement, les pratiques ne sont pas du tout homogènes et chaque paysan est un

cas. Des cas de gaspillage d;aliments jusqu'à la misere physiologque ont été observés

pendant la duree Aé U saison seche. Cet etat de fait handicape la persistance de la production

à* hit et démontre combien est grand le besoin en formation des agro-éleveurs sur les

techniques d'alimentation rationnelle des vaches laitières.

L'analyse de variance des niveaux azotés distribués par paysans et par mois montre qu'il
existe une diftrence hautement significative entre les moyennes (P > 0,05) . La comparaison

des moyennes par le test de Student et Newman Keul permet de distinguer sept sous

ensembles allant de I'apport nul au gaspillage d'aliment (tableau 4) Ces pratiques de

supplémentation observées dans les diftrents villages peuvent être regroupees en quatre sous

ensembles (tableau 5) :

- apport nul (8% de I'echantillon étudié), le zéro supplément a été observé chez un seul

paysan (groupe 1 tableau 4). Il est sélectivement pratiqué par I'ensemble des éleveurs

sur des catégories en bon état qui ne sont pas en production;

- apport faible (33o/o de l'échantillon étudié), ce niveau de supplémentation regroupe les

paysans offrant entre 20 et 40 o/o des besoins azotés d'entretien et de production des

vaches laitières (groupes 2 et 3 tableau 4) ;

- apport moyen (optimum), regroupe les paysans (43 % de I'echantillon) dont le niveau

de supplémentation atteint 50 à 80 % des besoins azotés des vaches laitières (groupes

4 et 5 tableau 4);

- apport excessif, ce dernier niveau regroupe les pratiques de zupplémentation donnant
g0 yo à plus de 100 7o des besoins azotés aux vaches . Cette pratiqu e a été observée

chez 16 Vo de l'échantillon (groupes 6 et 7 tableau 4).

L'analyse de ces pratiques (graphique 2) montre que, de façon générale, c€s niveaux d'apport

sont élevés au début et faibles à la fin de la saison seche dans chacun des groupes dégagés.

t0



Tableau 4 : Niveaux moyens nutritionnels azotés (en o/o) appliqués dans I'alimentation des

vaches laitières desélevages traditionnels en zone Office du Niger de Niono

Nombre
d'observations

Sous-ensembleCode agro-
éleveur

19,8

30,0
30,4

30,0
30,4
41,2

lt

29
23
27
27
18

27
27
27
27
28
29
t2

32
t4
l3
t5
JJ

24
ll
23
2l
t2
3t
22

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

53,0
56,8
61,0

71,4
79,7



Tableau 5 . Groupes homogènes de pratiques paysannes de distribution de suppléments

Niveaux
d'

necemUre fan"ier Féwier Mars Awil Mais Juin Moyenrrc

uF (7o)

N ("/r)
TOTOF (ke)

NUL( 87o) QABH (ks)

QsoN (kg)

0
0

0.00
0.00
0.00
0.00

zl
t6

1.54
0.00
1.54
0.00

0
0

0.00
0.00
0.00
0.00

l0
I

0.75
0.00
0.7 5

0.00

I
6

0.60
0.00
0.60
0.00

0
0

0.00
0.00
0.00
0.00

0
0

0.00
0.00
0.00
0.00

4
0.41
0.0

0.41
0.0

6

FAIBLE
(33%)

PAILLE
UF ("/")
N ("/")
ToToF (ks)

QABH (kg)

QsoN (ks)

5l
39

3.68
0.00
3.68
0.00

52
4l

3.78
0.1I
3.67
0.00

39
33

2.90
.21

2.69
0.00

26
2l

t.93
0.05
l.8E
0.00

34
28

2.5r
0.1"1

2.40
0.00

20
l5

1.47
0.00
t.47
0.00

38
30

2.7E
0.06
2.7 |
0.0

45
34

3.25
0.00
3.25
0.00

i

I

MOYEN
(43%)

AILLE
UF ("/")
N (7")
TOTOF (ks)
QABH (ks)

QsoN (ks)

96
74

7.51
0.48
5.83
t.20

9l
67

7.08
0.22
5.66
t.l8

95
77

7.28
0.54
5.99
0.75

8l
63

6.r7
0.34
5.18
0.65

76
63

5.7E
0.49
4.88
0.41

68
56

5.23
0.3E
4.42
0.M

æ
53

4.75
0.30
4.45
0.00

8l
64

6.25
0.39
5.20
0.66

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

PAILLE
UF ("/")

EXCES N ("/")
SIF TOTOF (ke)

(r6Yù QABH (ks)

QS0N (ks)

174
r48

12.83
1.03

11.80
0.00

t34
106

9.75
0.3 t
9.U
0.0

100
9E

7.61
r.38
6.23
0.00

140
to4

10.44
0.88
7.08
2.s0

128

95
9.55
0.93
6.13
2.50

llt
68

8.76
0.57
4.15
4.A4

109
69

9.34
1.09
2.83
5.42

l2l
98

9.75
0.88
6.80
2.06AILLE

UF : unité furragère
N : azote
TOTOF : zupplément total offert

QABH : quantité d'aliment betail huicoma
' 

QSON : quantité de son

QPAILLE : quantité de paille

Graphique}: Niveaux d'apport azotés des quatre sous ensembles homogènes
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3.4. Production laitière observée selon les différentes pratiques

A I'instar de I'alimentation, la production laitière (tableau A4 en annexe) varie en fonction du

mois chez le même paysan et d'un paysan à I'autre. Ce phénomène est marqué par

I'importance de l'écart-qtpe variant du tiers à la moitié de la moyenne observée- Le graphique

3 inAique des variations des quantités produites en rapport avec l'évolution des niveaux

d'apport de suppléments. En efibt, cette évolution en dents de scie est moins accentuée pour

le niveau d'apport moyen, le niveau d'apport excessif par rapport aux deux autres niveaux.

L'analyse de variance des productions moyennes en saison sèrhe, montre que celles ci sont

statistiquement diffirentes au seuil de 5 Vo. La comparaison de moyennes par le test de

Student et Newman Keul permet de distinguer 5 groupes homogènes (tableau 6). Une analyse

plus approfondie permet de regrouper ces niveaux de production en 3 classes :

- Classe 1 : agro-éleveurs dont la production moyenne journalière oscille entre 0,87 et

1,25 kgde lait . Elle se compose de paysans à apport nul ou faible (tableau 5) ;

- Classe 2 : elle est composee de paysans dont les niveaux de production sont cqmpris

entre l,62 et l,B3 kg de lait. Les nivearrx d'apport azoté sont du tlpe faible à moyen

(tableau 5);

- Classe 3 : les niveaux de productions sont de 2,1 à 2,5kg de lait. Les paysans apportent

un niveau azoté allant de moyen à I'apport excessif (tableau 5).

Les résultats de cette analyse approfondie se confirment par I'analyse de variance des

productions des quatre pratiquei 
-ae 

distribution - de suppléments. E1 effet, I'analyse de

.ruriatrc" montre que les 
-*oyé*.s 

observees sont statistiquement diftrentes au seuil de

SYo. La comparaison des moyennes par le test de Student et Newman Keul identifie trois

niveaux de pioduction. Les pratiques d'apport de suppléments nul et faible constituent

chacune un niveau de productlon ; les pratiques d'apport moyen et I'apport excessif ont un

même niveau de production (tableau 7).

Tableau 6 : Moyennes de la production laitière en saison sèche des groupes dans les sous

- ensembles homogènes ( kg)

Sous ensembleCode agro-
éleveur

Nombre
d'observations

24
JJ

3Z

t4
l3
22
lz
3l
2l
ll
23
l5

46
t8
52
70
43
24
trz
95
27
r02
40
3

0.87
l.ll
r.25

l.ll
r.25
r.62
1.66

1.25
r.62
1.66

1.83

1.62
1.66
t.83
2.t0
213
2.20
225
2.30

2.to
2.13

2.20
2.25
2.30
2.50

I
I

f.tIJ
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Tableau 7 : production laitières des vaches (kgt ) soumise-s aux quatre pratiques

traditionnelles de distribution de suppléments en saison seche

Effectifs lait Ecart

Nul
Faible
Moyen

Excessif
Signification

72
69
112
190

1.36 a
1.54 b
1.98 c
2.13 c

S

0.00

0.52
0.39
0.44
0.æ

auseuil&5o/o

Graphique 3 : Production laitière (kS) en fonqtion des niveaux d'apport azoté
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3.5. Eyolution pondérale des vaches

L'analyse de variance effectuée entre les moyennes des gains moyens quotidiens montre que

celles ôi n. sont pas statistiquement diffërents (p: 0.89). Cependant, I'observation de l'écart

type montre une très grande fluctuation chez le même paysan (tableau A5 en annexe) .

L'analyse de variances des gains moyens quotidiens des groupes homogènes indique que ceux

ci ne sont pas statistiquemart: diftrents au seuil de 5 % (tableau 8). De ce tableau il ressort

des pertes de poids montrant I'inefficacité de la pratique d'alimentation à laquelle sont

soumises les u"th*r du milieu traditionnel. Toutefois, dans les cas d'apports moyens et de

I'apport excessif;, des gains moyens quotidiens de 60 à 90 g sont observés chez certaines

vaches.

Les chiffres de l la même lettre ne sont pas statistiqueinent

I
l4
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I Tableag 8 : Gain moyen quotidien (g) des groupes homogènes des vaches

Ma:rimumEffectif M Minimum

I
I
T

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

Apport nul ?

Apport faible 6

Apport moyen 14

Apport excessif 6
Total groupes 28

signification

-210.8
-137.1
-l l8.l
-131.0
-132.0

-240.0
-230.0
-410.0
-410.0
410

-r 90.0
-30
+60
+90
+90

ns

0.77

3.6.Evolution pondérale des veaur

En moyenne le gain moyen quotidien des veaux dont les mères sont soumises aux pratiques

d'alimentation tiaditionnelles est globalement positif. L'analyse de variance effectuée entre

les moyennes des gains moyens quotidiens montre que celles ci ne sont pas statistiquement

diftrentes (p>0, O{yù. Touiefoir, bn peut noter une variation importante d'un mois à I'autre

comme le témoigne féÆart type (tableau A6 en annexe). Cette variation peut s'expliquer en

partie par le fait que les mèrei êttes mêmes subissent une alimentation irregulière- 'l

3.7. Analyses économiques

L'analyse des coûts de I'activité de production de lait en milieu traditionnel (tableau 9)

montre que ceux ci sont très variables d;une pratique à I'autre. Les coûts sont dominés surtout

par les frais de suppléments qui représentent près deTOYo; les autres3OYo étant constitués de

frais de conduite et de santé.

Le coût du litre de lait et le coefficient de rentabitité (rapport bénéfice / coût) de ces pratiques

paraissent plus intéressants en terme de valeur monétaire dans les cas d'apport azoté nul et

faible. Cet état de fait n'est assurément pas synonyme de performances enviables puisqu'ils

ne sont pas durables. Les niveaux du coût du litre de lait et de la rentabilité sont

essentiellement dûs au très faible coût d'entretien qui dénote une sous alimentation" une

insuffisance de prophylæ<ie et une mauvaise gestion. Ce qui conduit à une faiblesse de la

production laitièi" (f*rcau T) et du gain moyen quotidien des vaches (Tableau 8)- Pire, il

surviendra indéniablement au niveau de ces types d'élevage une faiblesse plus accentuée de la

productivité et une situation menaçante pour leur survie. Par consequent, ces niveaux d'apport

nul à faible ne sont pas indiqués pour des élevages à option de production laitière intensive.

Egalement, I'augmentation à*r superficies aménagtbs et I'avènernent de double culture

pJurront handicaper dans un futur ploche I'applicabilité de ces pratiques. Dans les parcelles à

àouble culture etlou de diversificaiion, l'élevage se trouve confronté à un manque cruel de

pâturages pendant les mois de mars à mai-juin. Pendant cette période, l'éleveur doit, pour la

survie de son élevage, changer de méthode et aller vers une intensification- Cette

intensification peut devenir un" i"rlité d'une part par I'utilisation judicieuse des sôus produits

agricoles et agro-industriels et d'autre part, par une prise en compte dans le programme de

diversification àes besoins des animaux à travers I'installation d'especes fourragères adaptées-

De I'analyse du tableau 9, il ressort aussi que le niveau d'apport azoté moyen a u-ne valeur de

production semblable à celle de I'apport excessif bien que le coût de production de ce dernier

soit plus élevé. Aussi, le coût de production du litre de lait est plus bas dans la distribution

*oyônt " de suppléments que dans I'apport excessif Ce coût de 90 F/litre est largement en

l5



deçà du prix de vente pratiqué par les professionnels du lait (200 Fcfa en saison seche) ; la

rentabilité de cette pr.tiqu. 
"rt 

piu* élevee (63%) que dans I'apport excessif (25%)- Tout ceci

çoncoure à montrer q.râ t" pràtique d'apport moyen de suppléments peut être considéree

conrme meillzure et iourraii fair; I'objôf d'expérimentation en vtre de bien maîtriser les

proportions des diftrents éléments entrant dans sa composidon,,- cgn" utilisation doit

chercher à mærimiser I'utilisation du son de riz non vanné et de la paille de irz, sous produits

disponibles dans la zone. L'existence d'un marché de lait non saturé constitue un stimulant

pour le développement de cette filière.

Tableau 9 : Analyse économique de la pratique paysanne d'alimentation par vache laitière

en saison sèche (décembre-juin)-

Niveau d'apport Coût d'entretien Valeur du lait marge Rentabilité Coût litre

l6

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

vache Gcfa cfa cfa
43068
49492
23699
13726

457

279
63
25

cfa
JJ

55
90
t24

Nul
Faible
Moyen

Excessif

9432
17708
37481
s5574

52500
67200
61180

r 69300

TV. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Les élevages laitiers dans la zone office du Niger de Niono sont constitués dans leur majorité

de laitières retirées du reste du troupeau (91, OOy, de I'echantillon) et faisant I'objet d'entretien

spécifique en vue d'assurer la pérànnité de la production pendant la saison sèche, excepté

d;apport nul où les vaches restent sous la gestion du berger.

Les élevages ont un taux de gestation et de vêlage faibles (57 % et 47 oÂ respectivement) ; un

taux de croît très élevé (gt o/o) et un taux âe mortalité faible. L'e, taux de croix élevé

s'explique par des achats après la commercialisation du ttz et des produits maraîchers. La

couverrure prophylactique côntre les principales épizooties est assurée partiellement dans ces

élevages . La doùUt* vâccination rontr" les maladies telluriques (pasteurellose et charbon

,y*plo*atique) n'est effectuée que par 16,7 7o des élevages ; un efficrt doit être fait dans ce

dornaine en vue de minimiser les risques dus à ces maladies. La lutte contre la distomatose

principale fléau de la zone se fait aussi en une seule intervention par 66,7 Yo des élevages-

A,r**i, il existe un besoin de sensibilisation en vue de maximiser I'utilisation digestive des

aliments. En résumé on peut retenir que ces élevages se caractérisent par un faible taux de

productivité.

L'analyse des pratiques d'alimentation traditionnelles des vaches laitières en zone Office du

Niger de Niono se résument en quatre niveaux d'apport :

- apport nul de suPPlément, 80Â;

- apport faible de supplément, 33o/o ;

apport moyen de supplément, 43o/";

- apport excessif, 160/0 .

Ces pratiques se caractérisent par l'irrégularité dans la distribution pendant la duree de la

saison sèche, I'offre alimentai.à uu* vaches laitières étant directement liée aux disponibles

chezles éleveurs et non aux besoins des animaux et à l'état des parcours-
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Les niveaux de production laitière qui se repartissent en trois classes sont largement

expliqués par les niveaux d'apport nutritionnels :

CÈsse I dont la proàudion moyenne oscille entre 0,87 et 1,25 kg de lait permise par

les niveaux d'apport nul à faible;
- Classe 2: ta pràOuction moyenne variant entre 1,62 et 1,83 kg de lait est obtenue à

partir des niveaux d'apport azoté du tlpe faible à moyen;

- Clarse 3 : les productiùs vont de 2,1 à 2,5 kg avec des niveaux d'apport azoté allant

de moyen à I'apport excessif
Au rnre du coût du litré de hit, de la rentabilité economique et de la durabilite de la pratique,

I'apport moyen de suppléments plus courant doit être amélioré avant de procéder à sa

diffirsion.

En effet, I'apport moyen couwant 60 % des besoins azotés totaux permet la satisfaction des

besoins en sertain"r petioOes de I'année (decembre-janvier) vu l'état des pâturages. De fe-vrier

à juin compte tenu dà l'évolution de l'état des pâtur4ges, cet apport moyen devient insuffisant

sinon trop faible surtout d'awil à juin. 11 peut être amélioré par I'adjonction de diftrents
fourrages localement disponibles (ABH, fanes de niébé, fanes d'arachides, Macroptilium

tathyrodeg en plus du sàn de nz non vanné. Ainsi diftrentes rations (tableau l0) utilisant

ces fourrager *nt formulées pour assurer la couverture de 33 à 66% des besoins d'entretien

(les autre, ZtS ou 1/3 des besoins étant couvert par les pâturages) et permeffre une production

de 3 litres de lait. Ces rations doivent être testées pour la confirmation de ces hypothèses-

Sur le plan sanitaire, les vaches en lactation doivent être vaccinées contre la pastzurellose, le

charbon symptomatique et la péripneumonie dzux fois par an (decembre et jurn). Egalement,

elles doivânt- être déparasitéei 
"ontr" 

les douves deux fois par an fianvier et j"in)- Pour les

strongles et les ectoparasites, les traitements doivent être faits au besoin

Tableau l0 : Niveaux d'apport de zuppléments pour I'amélioration de I'alimentation

vaches laitières dans la zone Office du Niger de Niono en fonction de la disponibilité

aliments.

des
des

Périodes Disponi
bilité

Son de riz
non vamé

(ks)

ABH
(ke)

Fanes de
niébé
(ke)

Fanes

d'arachide
(ke)

Macroptilium
lathyroïdes

(ke)

Paille de

nz
(ke)

Decembre -ianvter
ABH

5 0.5

Février - mars 5 I

Awil -iuin 5 I 4

Décembre -janvier Fanes de
Niébé

6

Féwier - mars 5 2

Awil -iuin 5 2 4

Decembre -ianvrer M. lathy
roides

6

Février - mars 5 7

Avril -iuin 5 7 4
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Tableau Al: Quantité moyenne de supplément (kg) distribuee parvache parjourpendant la
durée de la saison seche et couverture des besoins en azote et en énergie (village de Bagadadji

km36)

Code AlimentJ Decembre Janvier Féwier Mars Awil Mai Juin Moyenne

agro- nutriments
éleveur

II

abh
son
paille
totale
N(%)
w(%\

0.89
6.6s
0.0
7.54
9l .0
l0t

0.86
5.39
0.0
6.3
77.0
83

0.94
6.25
0.0
7.2
88.0
96

0.87 0.97 0.28
2.98 2.1 1.86
0.0 0.0 0.0
3.9 3. I 2.1

52.0 46.0 26.0
50 40 29

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 53.3
0.0 59.8

12

I
I
I
I

abh
son
paille
totale
N(%)
UF(%)

0.0
7.5

0.0
7.5

77.0
99

0.0
6.75
0.0
6.75
69.0
89

0.75
5.62
0.0
6.37
75.0
8l

0.0 0.75
5.62 6.56
0.0 0.0
5.62 7 .31

58.0 85.0
74 94

t.2 1.5

6.75 7.5

0.0 ' 0.0
7.95 9.0 :

97.0 100.1 80.2
r0l 113 93.0

I l3

abh
son
paille
totale
N(%)
uF(%)

0.0
2.9
0.0
2.9
3 r.0
4A

0.0
3.94
0.0
3.94
4t-0
55

a.n
3.5
0.0
3.6 r

39.0
50

0.35 0.0 0.4 0.0
3.0 0.5 2.4 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
3.35 0.5 2.8 0.0
45.0 5.0 35.0 0.0 28.0
4s 7 37 0.0 33.4

l
I
I

l4*

abh
son
paille
totale
N(%)
uF(%)

0.0
t.8l
0.0
l.8l
19.0
25

0.31
2.76
0.0
3.1

36.0
4l

0.35 0.14
2.33 t.29
0.0 0.0
2.68 r.42
33.0 t7 .0
36 19

0.04 0.0
0.6 0.0
0.0 0.0
0.65 0.0
7.0 0.0
9 0.0

18.6
21.6

abh
son

| { Paille
totale
N(%)
uF(%) 6l

42.O 2r.O
55 28

0.0 0.0 0.0
2.0 2.54 3.0
0.0 0.0 0.0
2.0 2.54 3.0
2t.o 27 .0 32.O
28 3s 42

0.0
t.87
0.0
1.87
26.0 30.9
26 41.2

0.0
4.44
0.0
4.44
47 .0

0.0
4.0
0.0
4.0

0.0
2.0
0.0
2.OI

I
I
t
t
I

N= nivcau d'apport azoté dc la ration dc supplérncntation
Abh = Aliment betâil huicoma
Son : son de riz non vamé
Paille: paille de riz
Totale= ration totale de supplémentation
*la supplérnenlation a démarré en janvier avcc les mises bas

l9
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Tableau A2: Quantité moyenne de supplément (kg) distribuee par vache par jour pendant la
duree de la saison seche et couverture des besoins en azote et en énergie (village de Nango -
sahel)

Code Aliments/ Decembre Janvier Février Mars Avril Mai
agro- nutriments

éleveur

Juin Moyenne

2l

abh
son
paille
totale
N(%)
m(%)

0.0
4.0
0.0
4.4
55.0
55

0.25
5.0
0.0
s.25
58.0
72

1.0
6.0
0.0
7.0
87.0
93

0.8
6.0
0.0
6.8
82.0
9l

0.75
6.0
0.0
6.75
81.0
9l

0.4
6.0
0.0
6.4
72.0
87

0.0
6.0
0.0
6.0
63.0 7r.r
83 81.7

abh
son

22* P"ill.t
totale
N(%)
uF(%)

0.5 0.5 0.37
8.5 8.5 7.36
5.0 5.0 4.33
14.0 14.0 12.07
100.19 100.19 100.04
190 190 164

0.0
s.67
3.33
9.0
7r.0 92.8
r23 166.7

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

0.0
4.0
2.0
6.0
46.0
75

0.0
5.0
4.87
9.87
62.0
rt7

0.0
6.0
3.75
9.75
70.0
t20

0.0
6.0
3.25
9.25
690
It5

abh

son
paille
totale
N(%)
uF(%)

0.0 0.0
6.0 4.2
2.06 2.2
8.06 6.4
67.0 48.0
103 80

0.0
6.0
0.0
6.0
63.0 60.7
83 99.0

abh
son
paille
totale
N(%)
uF(%\

00 0.0
3.67 3.27
0.0 0.0
3 67 3.27
39.0 34.0
51 45

0.0
2.77
0.0
2.77
29.0 52.8
38 74.8

0.0
7.0
4.O

r 1.0

8r.0
t37

0.0
6.25
1.0
7.25
67.0
96

0.0
6.03
0.0
6.03
64.0
84

0.0
5.30
0.0
5.30
56.0
73

*la supplérncntation a dérnarrc cn mars arcc lcs rniscs bas
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Tableau A3: euantité moyenne de supplément (kg) distribuée parvache parjourpendant la

durée de la saison seche et couverturà des besoins en azote et en énergie (Ténégué N10)

évrier Mars Awil Mai Juin MoYenneCode agro-
éleveur nutriments

3l

abh
son
paille
totale
N(%)

1.03
I 1.08
0.0
t2.82
148
174

0.31
9.44
0.0
9.7s
100.06
t34

r.38
6.23
0.0
7.61

98.0
100

r.25
5.62
0.0
6.87
89.0
90

1.35
3.75
0.0
5.1

7l .0
65

0.76
0.93
3.75
5.0s
35.0
57

2.18
0.0
7.5

9.68
66.0 86.7
95 102.1

32

UF
abh
son
paille
totale
N(%)

0.0
r.54
0.0
1.54
16.0
2l

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.75
0.0
0.75
8.0
10

0.0
0.6
0.0
0.6
6.0
8

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 4.3
0.0 6.5

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

33*

%

abh
son
paille
totale
N(%)
w(%

, 0.0
6.43
0.0
6.43
67.4
89

016
3.43
0.0
3.59
40.0
49

0.04
3.2
0.0
3.24
3 5.0
45

0.0
3.6
0.0
3.6
37.0
49

0.04
3.82
0.0
3.86
42.0 44.2

55 57.4
-ta supplémentation a dérnarré en fëvricr avec lcs mises bas

Tableau A4 . production moyenne de lait par vache des diftrents-paysans pendant la

saison sèche (kg/ jour)

Code agro-
élevzur

Mæ<imum Moyenne Ecart fypeNombre Minimum
d'observations

ll
t2
l3
t4
l5
2l
22
23
24
3l
32
JJ

99
tt2
43

70
J

27
24
40
46
95
52

l8

0.5
0.75
0.00
0.75
r.75
0.00
1.00
r.00
0.00
0.75
0.75
0.50

4.0
3.75
3.25
2.75
3.2s
5.00
2.75
3.7s
2.25
3.75
2.00
2.25

2.32
2.10
t.69
1.63
2.50
2.20
1.83
2.31
0.87
2.13
1.25

l.ll

0.79
0.69
0.98
0.46
0.75
t.32
0.5 r
0.54
0.40
0.69
0.36
0.40
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Tableau A5 : Crain moyen quotidien observé dans les pratiques d'alimentation
traditionnelles des vaches laitières en Zone Office du Niger de Niono (kS)

Code agro-
éleveur

Nombre
d'observations

lvfinimum Maximum Moyenne Ecart type

il
t2
l3
t4
l5
2l
22
23
24
3l
32

r33

-1.34
-1.20
-0.80
-0.54
-a37
-0.54
-0.91
-1.03
-1.06
-0.8
-0.8
-0.26

0.80
0.54
0.29
0.26
0.0

0.29
0.66
o.26
0.6

0.66
0.0
0.rI

-0.135
-0. 106
-0.136
-0. 168
-0.229

0.0
-0.064
-a.225
4.197
-0.t92
-0.248
-0.047

o.524
o.4t6
0.370
0.315
0.160
0.332
0.723
0.436
0.393
0.359
0.330
0.190

l8
2A
8

I
4
5

4
I
7
t5
8

3

Tableau A6 : Gain moyen quotidien observé chez des veaux issus des vaches laitières
soumises aux pratiques d'alimentation traditionnelle en Zone Office du Niger de Niono

Code agro- Nombre
éleveur d'observations

Minimum Mærimum Moyenne Ecart type

I
t
I
I
I
I
I
I
I
I
T

I
I
I
I
t
t
I
I
I

1l
t2
t3
t4
l5
2l
22
23
24
3t
32
^t -lJJ

98
r08
4l
64
25
26
22
38
47
88
49
l6

-0.7t4
-0.714
-0.7t4
-0.857
-0.286
-0.286
-0.286
-o.286
-1.143
-o.714
-0.571
-0.286

1.000
0.857
o.714
0.857
o.7 t4
1.000

0.57 1

o.714
0.57 |
l 000
0.7 t4
0.500

0.162
0.160
0.184
0.160
0.146
0.236
0.116
0.1 87
0.o42
0.172
0.156
0.1 10

0.291
0.298
0.312
0.279
0.268
4.296
0.214
o.268
o.254
o.243
0.304
0.186
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